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Systèmæ d'élevage, grotryements d'élæars et intensification dans Ia région de Niono, Mali.

L'Office du Niger, institution crét par la France æ 1932, à une époqtrc où le Mali était

encor€ une colonie française, gèrc les terres irriguées du nord du delta cennal du Niger. [.a

égion de Niono en fait partie. Ici, la riziculture est l'activité dominante chezles agriculæurs,

et le maraîchage permet sowent un complé,ment de revenu

Mais depuis de nombrgt$Es années, l'életTg: bovin p'reird lui "fq une place

considérable. D'tme part, il est intime,ment lié à la rizicutture car les travarx des champs se

font à I'aide de la trastion ani1l{F.lp1e grande proportion d'agriculteurs possède des bcufs

de labour. D'autne pa+ les roweaùhenés de frçoa ext€nsive srn les t€m€s rizicoles €t flr
les sitcs de pâlinage, sont de plus ar plus nonbrernc lls appartiennsrt soit arm élweurs Psuls

arparavant nomades, pls ou moins sédcntarisés dans la région, soit atnc agricutteurs ayant

investi les rwenus de la rizisultrc dans le bétail. Enfin, des ateliers de production laitière et

dlembouche apparaissent progressive,ment

L'LJRDOC (UniJé de recherche DéveloppemenUObservatoire du ChangemenQ est rm

projet de développement local dont la nission consisûe à mener des astions auprès des

agriculæursst éleveurs de la région de Niono. Mais si des travarx ont déjà été effectués, la

conTlssance globale des systè,mes d'élevage est €,lroore tnès zuccincte. De plus, des

groupements d'élerteurs se sont mis en place, et cet *p*t est peu eonnu datrs la égion de

Niono. Enfin, les ateliers intensi8 méritent rme atte,lrtion particutière puisque I'URDOC les a

mis en place chezue vingtaine d'oçloitanæ cefie année. Miernc oern€r c€s trois aspectg de

l'élwage peut permetbe de dégager des futurs axes de travail pour I'URDOC. C'est dans le

cadrc de ce rôle d'appui au éleveurs que le présent stage se situe.

pens un premier temps, il s'agit d'appréhender les différenæs formes d'élerrage ocistant

dans la région, grâce à trne tlpologie des srrstèmes d'élevage. L'objectif est de faire ressortir

les problèmes majeurs de chaque t,"e identifié afin d'être en mesue de proposer des

solutions adaptées. Dan^s un second temps, l'étude porte ng les groupements d'éleveurs

présents dans la région, pour connaîtne leur importance, leurs difficultés et leurs pcrspectives

d'avenir. Enfi& à I'issue du programme d'intensification de l'élevage mené par I'URDOC en

1999, il nous est demandé de faire le point sur les ateliers inænsifs, les avantages qui en

découlent et les obstacles à leu développement.



Carte I
Localisation de la zone d tétude

Source : www.abm.fr/info.htnl



Systèmes d'élange, groqpements d'éleveurs et intercification dans Ia région de Niono, MalI

Dans la région de Niono Gâ$IE_D où s'est dérouté not€ stage, les ornêmes se

jornrtent : ten€s inondées et ter€s sableuses, végétation verdoyante et steppe desséchée,

I r' ' -,tallées depuis t I 
rs et peuples nomades, tradition etpopulations installées depuis toujotirq colons venus d'ailleu

inrensification des modes de misc .e!"tr* des sols. L,es animarx sont présents partout : ânes

assurant taction et tansport petits ryinants, mais surtout bæuft de labour et toupeaux

bovins de dizaines voire de cc,lrtaines de bêtes.

Notne étude ayant enûe autres pour but d'appréhender les différents systèmes d'élevage-

présents, nous commençons par évoquer brièvement lhistorique bien particulier de la région,i

en montrant en quoi les évolutions successives ont pu influencer la diversité des éleveurs.

Précisons enfin que cctte partie se base sur la thèse de J.Y. JAIUIN (1994), nrr le

rapports des astivités élevage de IURDOC de 1997 et sur les nombreirses discussions gue

nous avons pu avoir avec les éleveurs et agriculæurs lors des enquêtes sur le terrain.

1. LE CADRE GEITTERAL DE L'ETT]DE : L'OFTICE DU I\IIGER

La znne que nous avons retenue pour effectuer le stage (voir aussi la partie

méthodologie) se situe autotu de Niono, à ture quarantaine de kilomènes de la ville au

mærimum. Elle fait partie intégrante de I'Office du Niger, que norui présentons pltui bas.

Cette znne d'étude est située sur le delta mort du fleuve Niger, relié au delta central, à

350 km environ au nord-est de Bamako, administrativement dans la région de Ségou

4



Systèmes d'élange, groupements d'élarcurs et intensification dans la région de Niono' MalL

,T La zonede Niono avant la création de I'OfIice du Niger

Le delta mort est asséché depuis le tertiaire (JAI'IIN, 1994). Mais les terres sont

tentiellement !q!gqb!gq, ce qui a un intérêt certain pour qui souhaite y installer des cultures'

L,ethnie dominante y est l,ethnie Barrbara Les familles sont regroupées en villages autour des

puits et cultivent le petit mil en saison des pluies (de mi-juin à mi'octobre)' certaines

possèdent du bétail, mais ce sont tes plus riches qui ont des bovins, Etne propriétaire d'un

troupeau est un sigRe de prospérité. Les tenes non cultivées sont des terres de parcotrs poru le

ætail et sont traversées par les bowtols, chemins empnrntés par les troupearlc pour rejoindre

les siæs de Pâturage Pendant

peuls. &,s bowtols relient la région dqTrenenkou-Diafarabé à la Mauritanie. Dans la zone, les

Peuls sont donc lors des départs et retours de transhumance.

ccrtains d,entre eux se voient confier le béait des Bambaras, dautes cultivent aussi le petit

mil pendant lhivernage-

I La naissance de I'OfIice du Niger en 1932

or, au début des années 20, la spécuration à déveropper est re coton porrr une France à

l,indtrsfrie textile florissante. cette région prend donc toute son importânce, mais il reste

enco'e à irrigUer ces terres sit'ées en plein Sahet. A cette époque, le Mali fait partie du

soudan français, une des colonies françaises. ee$ donc I'administration francuise qui décide

en l9H4d,aménager la u)ne et un service spécial est créé, rebaptisé en 1932 Office du Niger'

A partir des années 30, des familles entières d'ethnies et de régions différentes sont

recrutées, souvent conte letu gré, pow venir s'installer dans le detta mort' Mais il letu faut

attendre la constnrction du barrage de Markala en Lg47 pour que la Tnne offrce du Niger soit

véritablement et suffrsamment alimentée en eau par les canaux'

Au sein de l,office du Niger, divers projets vont ête conduits : innoduction de la

traction animale, technique de la cultue du ia réaménagements autour des canaux'

intensification des cultrues, riz de confie saison... Quetles que soient les potitiques appliquées

sur le tenain" les parcelles n'appartiennent à aucun moment aux pavsans (c'est encore valable

en 1999). Ces derniers restent de ce fait complètement dépendants de I'office' non seulement



Photo I
Les espaceg sahéliens. milieu naturel de I'Of,Ece du Niger

Source': Sorhalta 1999.



Systèmet d'élange, groupements d'éleveurs et intensification dans Ia régionde Niono, MalL

pour l,utilisation de ce foncier, mais aussi pour les techniques d'installation et de conduite des

cultures, aujowdhui encore fortement préconisées par I'Office.

2. LE MILIEU NATI]REL : E@L ET TERRES

INOI\[DEES

Dans cette partie du Sahel, 3 saisorN se zuccèdent (JAIVIIN' 1994) :

- la saison sèche chaude, de mi-féwier à mi-juin. I-es températures sont de

I'ordre de 40"C, les pluies sont quasiment inexistantes. t a végétation

naturelle est composée essentiellement dc quelques arbustes épineur et

dherbes sèches. 
)

- la saison des pluios.lou hivernage, de mi-iuin
\

époque que tombe "la plus grande panie des

nnnuelle.

- La saison sèche froide, de mi-octobre à mi-féwietr. Les températures varient

"10.â30"C.

Suite à la constnrction des eanaux et à I'apport d'eau pour I'inigation, le milieu naûIrel

se trouve séparé en deur : désormais, les terres sahétiennes (voir photo 1) se distinguent

nettement des terres iniguées créées artificiellement par lhomme'

Sgr les terres non touchées par I'aménagemenÇ appelées dans la région les nteræs de

bropsse", Bambaras et Peuls continuent à cultiver le petit mil pluvial, les surfaces étant

attibuées selon le droit coutumier. Ces terres rest€nt atrssi sur le passage des grands

toup€aux peuls fianshumants de Ténenkou vers la Mauitanie. Suite à la proximité des

canau,q daa5 les années 40, certains Peuls auparavant nomades décident de s'installer dans

cette mne en retrait des casiers rizicoles de I'Office du Niger, afin de profiær de ces points

d,eau nouvellement créés, présents et accessibles pendant la saison sèche, tout en continuant à

transhumer pendant la saison des pluies. Cette installation permet par la même occasion atrx

peuls ayant p€u ou pas de bétail de s'assurer un revenu en gardant toute I'année (confiage) les

tnoupeau d'agdculteurs, et de zubvenir plus facilement atx besoins de leur famille. Enfin' la

proximité des vitlages rend aisée la vente d'rure partie du lait par les femrnes.

à mi-octobre. C'est à c€tte

600 mm de précipiutions

6



Slsrèmes d'éIevage, groupements d'élatars et intensification dans la région de Niono, Mali'

Dans les années 20-30, les terres concernées par I'aménagement sont tout d'abord

cultivées en coton, spéculation alors de taille pour la métropole. Une petite partie est cultivée

en iL lÆs villages créés de toutes pièces rassemblent par ethnie @ambaras, Mossis,

Samogos, Minienkas...) les familles instatlées de force dans le cadre du colonal Petit à petiq

et en particulier à partir de la seconde guene mondiale, le riz devient pratiquement la Fule

gd$!g, le coton diqparait de la zone de Niono, et le maralchage installé sur les terres en

hauteur zubsiste rur de petites zuperficies (iardins destinés surtout à I'autoconsommation)'

En saison des pluies, le nzest donc cultivé srn les casieF mais aussi de plus en plls

zur les ter€s dites nhors casiersn, dont I'irrigation se fait à partir des eaun de drainage. Cette

extension des terres cultivées est lç, fçit d\rne pression foncière forte, due arx populations

fuyant la sécheresse du nord du paysi,,'t

A partir de 1986 se développe aussi le riz de contne saison, semé en février- En effet' la

taille des parcelles est réduite et les terres sont réatEibuées à raison de I ha/travailleur homme

(homme valide de l8 à 55 ans), ce qui oblige les paysans à intensifier leur mode de culture du

nz enadoptant la culture de conhe saison. Ces changements ont lieu dans le cadre du projet

Rétail, qui assure aussi la remise en état des canaurc du casier Rétail, et le conseil aux paysans'

Mais en pratique, les enquêæs montrent que les paysans qui n appliquent pas les normes de

production préconisées ou qui ne parviennent pas à payer la redevance en eau risquent de

perdre legrs terres et legr droit à habiter le village. Rappelons en effet qu'ils n'orrt toujours pas

le statut de propriétaire du foncier qu'ils cultivent

Les résultats de ce projet sont globalement positifs, puisque les rendements en riz

passent en movennç de I ou 2 t/ha à 6 t/ha En conséquence, les nevenus des agricultetus

augmentent considérablemenl Un nouveau t)?e d'exploitant fait alors son apparition : il s'agit

des nnon-ésidantsn (d'après la tpologie de TAI\{BOLJRA et DIALLO, 1997)' C€s

fonctionnaires ou commerçants, résidant à Niono, voient dans la nouvelle distribution des

terres gne manière de pouvoir assurer leur autoconsommation à un moindre cotL Nombre

d'ente eux se voient donc confier quelques hectares sur le terroir des villages de la zone de

Niono lors de la réatnibution qui a lieu en 1986.



systènar d'éla,age, groupements d'élarcurs et intensification dans la région de Niono' MalL

cependan! togs les rizicultetus ne profitent pas des effets du projet Rétail' certains

voient leurs surfaces diminuer considérablement au point qu'elles suffisent à peine à couwir

le'rs besoins. D'autres n'obtiennent pas les rendements escomptés'

Mais la tendance générale est à I'augmentation des revenus. C'est surtout à partir de

cette période que la capitalisation dans le bétail s'intensifie. on distingue dès 1986 trois types

d,éleveurs ctAIvtBoIJRA,, DI"ALLO ,lggT),que nous reprenons plus tard danq note étude des

systèmes d'élevage :

les agroéreveurs, agriculteurs dont le troupeau résurte de la capitalisation

du revenu de la rizicutttre

_ res non-résidandî, icommerçants 
ou fonctionnaires possédant quelques

hectares de rizières et dont les rcvenrs sont investis dans'le bétail

les éleveurs peuls, dont I'activité de base est" et a toujours été, l'élev3g1Ê,

même si certains cultivent le petit mil ou un Peu de fu souvent en hors

casiers, pour leur autoconsommation'

A panir de 19g6, l,élevage prend plus d'importance chez la majorité des paysans de

l,ofEce du Niger, et donc de la zone de Niono. c'est dans ce contexte qu il parait nécessaire

de faire le point quant aux systèmes d'étevage existant

cette activité s'affurrant en tant que telle, les éleveurs conrmencent à se grouPer Pour

résoudrc des problèmes communs, et à spécialiser quelques animarx soit en embouche, soit

en production laitière.

s. l'nmvAcn l l'otrtrrcn uu NIGER : eUELerIEs cH|]|]Ns

Le paragraphe suivant synthétise bien I'importance de l'élevage dans la zone et au sein

même des exploitations. Il est tiré du rapport sur les activités élevage de IURDOC en 1997 '

,,L,élevage apporte à I'agriculture sa force de travail (18 500 boeufs de trait pour un

effectif total en bovins estimé à,72000 dont 64 000 pénétrant su les casiers rizicoles pendant

plusie,rs mois de saison sèche) et la fertilisation par le firmier (la production totale de fèces

utilisable pour les casiers est estimée 30 000 tonnes par an)- L'agricultrue des casiers apporte
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Systènes d'élevage, groupements d'élarytrs et intensification dæu la région de Niono, Mali.

à l'élevage les compléments d'alimentation et I'eau qui lui font défaut pendant de longs mois

(estimation des apports en son : 40 000 tonnes pour le l(ala)."

"De plus, pow la grande majorité des familles, l'élevage fait partie intégranæ de

l'économie, représente unç source de revenus (commercialisation) ou d'alimentation $aiq

viande) et une des formes les plus recherchées de .

L'épargne en bétail est un objectif important et des opérations d'élevage intensif se

développent (embouche et production laitière). En estimant le prix moyen à 65 000

Fcfa/animal, le capital bovin possédé par les agro-,éleveurs du Ikla (estimé à 48 000 têtes en

premièrc approchQ rqprésente près de 3 miltiards de Fcfa et 5 milliards si I'on inclue les

animatx de la mne pastoral e Q2,9W tetes estimées). f.€s flux financiers annuels enûre

I'agriculture, le cheptel et le marché doU"rio sont donc satu doute considérables mais lestent
relativement mal connus, I'essentiel des études dans la zone Office du Niger portant sr la
riziculture et le maraîchage."

4. ORGAIYISATION DU SECTETIR DE LA SAI{TE AI\IIVIALE

Nous traitons ici en détail I'organisation du secteur de la santé animale. En effeg les

soins sgl animauç sont une préoccupation centrale pour la plupart des éleverrrs, et il
semble nécessaire de connaltre l'évolution et le fonctionnement actuel de ce secteur pour

comprendre ses insuffisances et tenter d'y remédier.

4,1. Le contrôle par I'Office du Niger avant la privatisation

Voir SCHEIT{A l.
[.ors de sa création (1932), I'Office du Niger possède un volet élevage. Le personnel

chargé de la santé animale assune les vaccinations et le suivi des animatx de toute la zone, en

paniculier des bæufs de labour. Les agents passent régulièrement chez les agroéleveurs. Si le

système est efficace puisqu'il permet de détecær les maladies avant qu'elles n'atteignent un

stade critique, il met de côté les éleveurs Peuls qui, ne résidant pas dans les villages des

casiers, ne sont pas considérés comme élevetus de la zone de I'Office du Niger.

9
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4.2. La politique de privatisatioh

cependan! au début des années g0, la politique du pays évolue par la zuiæ vers la

plivatisation de la profession vétérinaire. Toute personne souhaiunt s'installer en tant que

vétérinaire peut désormais le faire, sans passer par I'office du Niger' L'Etat ne se désengage

cependant pas totarement : c,est lui qui nomme les << vétérinaires mandatés de I'Eht >' qui ont

seuls le droit d,assurer les campagnes de vaccinations nationales (Pler'opneumonie
-^ ^-

contagie'se Bovine et chafton symptomatique-Pasteurellose)' ces vétérinaires pass€nt eNl

réalité un contrat avec l,Etat lorsque celui-ci estime qu'ils ont les compétences' le savoir-fafu€

et le sérieux nécessaires au bon déroulement de leur mission

lt, \

Cette privatisation a plusietrs conséquences'

O L€ Prir des Produits

Le revenu ao *retgrmir"s dépend désorrrais du nombre d'animarlc traités dans I'année'

Autnement dit, le cabinet de vétérinaire fonctionne cÆnime une petite entreprise' dont

l,objectif est non seulement d'être rentable, mais aussi de dégager un profit substantiel'

Théoriquemen! les éleveurs sont gagnants : le nombre de services proposés est suffrieur et le

prix des médicaments diminue puisquc s'instaure une conc,oïence entre les différents

cabinets. Mais dans ce contcxte, le prix des produits de traitement peut au contraire augnenter

considérablement là où la concurrcnce n'existe pas (zones isolées, villages éloignés)' De plus'

sans contrôle zur le terrain (ni par rEtat, ni par les éleveurs), des malveisations sont possibles

(sousdosages' produits frelatés' ' ')'

@ La disPonibilité des Produits

ks produits se trouvent dans quelques officines mais de vastes zones ne sont pas

approvisionnées (il faut venir chercher les médicaments à Niono). ce sont les villages les plus

éloignés et les zones où vivent les peuls, où il est laborierx de se rendre sans voiture ni moto'

Ainsi, tes agroéleveurs des casiers peuvent relativement facilement avoir accès au produits et

Voir SCIIEMA 2.
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au( soins, mais il n'en est pas de même pour les autres éleveurs des villages et des

campements.

4.2.2 Limites du travail des mandataircs de I'Etat

Læs mandataires sont en nombr€ insuffisant par rapport au nombr€ d'animau à traiær'

Iænr tavail ne consiste en effet pas seulement à assurer les campagnes de vaccination mais

arnsi à soigner toutes les maladies qui se présentent lorsque I'on fait appel à etx. Aussi la

quantité de tavail apparaît-elle démesurée compte telm de leurs possibilités. En conséquence,

beaucoup d,éleveurs ne font plus appel à ernr et de nombretx traiæments/ne sont pas

effectués

pogr les vétérinaires, il n'exiùg lonc qu'une seule alte,mative. Dans un premier cas, ils

sont peu nombrerx dans une z)ne aoirnee et quasiment en situation de monopole, ce qui leur

permet de traiter chasun beaucoup d'anirnarnr et d'assurer lettr revenu (mais tous les animaux

ne sont pas traités). Dans le second ca$ ils sont et en concumence' cc qui permet de

soigner tous les animaux et de diminuer les pri:q mais leur revenu s'en trouve diminué'

Mais le problème majeur réside dans le fait que les vétérinaires ne peuvent Pas aller

naiter le bétail malade là où il se trouve. Si ce bétail est autour de Niono, il est facile de

I'atteindre. Mais pour se rendre dans les zones moins accessibles, les vétérinaires n'ont que

des moyens de déplacement limités (motocyclettes ou bicyclettes) et aucun moyen de

commgnication (pas de téléphone). Aussi oes zln€s ne sont-elles pas rentables, et les

vétérinaires les abandonnent.

L^a soltrtion serait que des groupements se montent dans les villages et campements

concernés, avec rm ou derrx éleveurs formés (es atxiliaires, voir le paragraphe 1.4 de la

seconde partie) en contact avec les vétérinaires. Ainsi, la plupart des soins seraient assurés par

les agxiliaires qui feraient appel atx vétérinaires turiquement pour les interventions délicates

et pour les contôles régUliers de I'ensemble des bêtes'

Sans une évolution du système dans c€ sens, la santé animale risque de n'êft pas

correcteurent assurÉe tant poru des problèmes de cott que pour des Droblèmes d'acoès et de

quantité de bétail à traiter.

l1
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4.3. Le contrôle par I'Etat

L'Etat installe, dès la mise en place de la privatisation, un service chargé de contrôler

les différents secteus de la santé attimale. Ce service fait partie du Senrice d'Appui au Monde

Rural. Sa tiiche consiste à vérifier la qualité du travail des vétérinaires (vérification du respect

de la chaîne du froid pour la conseryation du vaccin vivant contne la Pleuropneumonie

Contagieue Bovine par exemple) ainsi que celle des produits présents su le marché.

Si I'existence de ce service est indispensable, il faut tout de même e,lr noter les limites.

[æs agents sont top peu nombreu pour une zone vaste (usqu'à 70 km autour de Niono) et

un nombre de vétérinaires importantr, 
1

tr,'

4.4. Le comportement des Éleveurc face aux probtèmes sanitaires

Comme nous I'avons rnr plus haut, les élevetus ont pendant longtemps été pris en

charge par I'Office. Ceci explique pourquoi aujourd'hui encorre, nombre d'entne eux ne

tiennent pas suffisamment compte de la santé de leurs troupearuc. S'ils reconnaissent

I'importance des soins vétérinaires, ils attendent encore que I'Office assure le suivi. Dans ce

con{exte, il est fréquent que l'éleveur vienne déclarer la maladie d'gn animal alors que le

stade critique est déjà atteint Le vétérinaire ne peut donc appliquer qu'un traitement curatif.

De plu, l'éleveur se déplace à Niono pour trouver le mandataire, mais celui-ci est en général

déjà sur le terrain dans un auhe village (on a dit que la charge de travail est tnop élevée).

Attssi est-il souvelrt fait appel à d'atrhes intervenants pas forcément quatifiés ou à I'auto-

médication pas toujours maîtrisée.

On se situe donc encore dans un comportement passif de la part des la majorité des

propriétaires d'animaux. Cependan! les éleveurs savent que désormais, I'Office du Niger ne

les prendra plus en charge comme il a pu le faire par le passé. C'est à erx de devenir

autonomes pour régler les problèmes sanitaires au sein de leurs troupeatx.

Voir SCIIEII{A 3.

Potr celq il serait bien str souhaitable que les éleveurs se forment (auxiliaires) afin

d'asstuer euK-mêmes la plupart des soins de base (déparasitages, blessures...) et d'êtne à
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même d'entrer dans un processus de contrôle mutuel avec les vétérinaires. Nous reprenons

plus en détail ces points lors de l'étude des systèmes d'élevage.

5. LE CADRE INSTTIUTIOITilTTEL DE LIETTIDE : LIITRDOC

Notne stage s'est déroulé pendant 4 mois au sein de IURDOC, Unité de Recherche et

Développemen! Observatoire du ChangemenÇ à Niono.

" L'URDOC est tm projet financé par la CFD qui inærvient dans lc'cadre de la

réhabilitation de I 500 ha de ndq,€s dans les périmètnes de la rnneOffice du Niger deNiono

au Mali. Il a pris la zuiæ des activités du volet de rccherche développement du projet Retail

(l9SGl994). Initié en 1995, I'URD& est lié par une cônvention tripûrtiûe avec les gnysans

de la rnne de Niono, I'Office du Niger e.t I'Institut d'Economie Rurale."

,L'URDOC s'intéresse à différents thèmes somme la Srennisation des rendements

rizicoles, le développement des cultures maralchères, I'appui au développement de la petite

motorisatio& le développement d'une démarche de conseil en gestion pour les exploitations

familiales de I'Office du Niger. Depuis 1996, une composante visant à r-enforcer les

complémentarités entre riziculttre et élevage bovin dans le contexte de la mrre Office du

Niger a été développée." (Rapport su les activités élevage de IURDOC, 1997).

C'est dans le cadre du renforcement de cette complémentarité que 3 commissions sont

créées en 1996. Nons reprenons telles quelles leurs descriptions qui figrrent dans le rapport

srn les activités élev4ge de IURDOC en 1997.

F < une commission ( Hvdraulique Pastorale >> et < Délimitation des bourtols >. Ces

deux groupes ont firsionné par la zuite. Ce groupe de tavail a pour mission d'étudier les

problèmes d'hydrautique pastorale et de gestion de I'espace pastoral autour des

aménagements dans les zones de tanshumance des animaruc de l'Office du Niger. La

première réunion avait en effet souligné le rôle de I'assèchement précoce des points d'earx des

sites de transhrrmance dans le reûoru trop précoce des animatx sur les casiers et zones tampon,

retour responsable de nombreux conflits et dégâts.
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F une comrnission << Réglementation villageoise D dans les villages colons qui a Pour

objectif d'étudier et de tester les possibilités d'organiser l'élevage sur les casiers rizicoles de

I'Office du Niger, ptr des < conventions locales > adaptées, afin de contrôler les dégâts des

a4imaux sur les cultures, mr le réseau hydrauligu€, ou à limiter I'impact des vols dans les

différents élevages.

F une commission < Intensification des systèmes d'élevage D qui a pour objectif

d'étudier et de tester les possibilités d'intensification des systè,mes dtélevage bovins et les

possibilités de renforcer les relations entre les systèmes de culture de I'Office du Niger et les

systèmes d'élevage. I
tt 

i

Cest dans le cadre de cette votôhtg de mierx connaîtne I'activité élwage dan! la zone de

Niono que notne stage se situe. Il fait en grande partie zuiæ atx travaux de TAMBOLJRA et

DIALLO (1997) srn les systèmes d'élevage, et de DOLJMBIA et KASSAI\{BARA (décc'mbre

1998-mai 1999) sur la mise en place et le suivi de I'intensification (production laitière et

embouche) d'une vinglaine d'exploitations.

6. PROBLEIVIATTQTIE DU STAGE

Notre stage se décompose en trois études, tiéss les unes aux autres :

O ls typologie des systèmes d'élwage

@ les groupements dtéleveurs

O |tintensilication des productions animales.

O La zone de Niono est encore dominée par la riziculture, activité principale de la

plupart des fanilles installées dans les villages. L'élevage reste secondaire bien que les

riziculteurs possèdent souvent un troupeau etlou des bæufs de labou, et que les éleveurs

tanshumants Peuls soient présents dans la région. Il est donc nécessaire d'énrdier les

svstèmes d'élevage existant dans la région et de dresser une trDologie.

Cette tlpologie a pour objectif de bien définir le fonctionnement et les problèmes

spécifiques de chaque t)?e, pour finalement tenter d'apporter des solutions appropriées. On

cherche à caractériser de manière plus détaillée certains aspects cornme la conduite du

ûoupeaq l'alimentation, la santé animale... en tentant de distinguer les éventuelles
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différences entre les élevetus d'un même qrpe. Il est aussi intéressant de vérifier si certains

problèmes se retouvent dans plusieurs tlpes afin de voir si une intervention au niveau de

toute la zone est possible. Enfin, une approche de la consommation des familles nous a été

demandée en parallèle avec l'étude des systèmes d'élevage. L€s résultats sont à prendre avec

précaution puisque pour réelle,ment valider un tel travail, c'est un suivi srn plusieurs années

qui est nécessair€.

@ Dans un second temps, noûe tavail consiste à en savoir plts srr les gnoupe,ments

d'élweurs existant darn la région On constate en effst que les organisations d'élEyqrrs

apportcnt dans de nombreux pays une rÉponse pour résoudre certaines difficuttés. Qu'en est-il
dans b mne d9 Niono ? Quels ti13t les groupcments d'élerrçrns e2dstant ou ayant €Dçisté ?

Commmt fonctionnelrt-ils ? Qgels\ôUstactes reirconbmt-ils ? Comment peut-on elrvisager

lern avenir ?

O Eûfin' nous savons que I'effectif cmissant de I'effectif bovin dans la région pose des

problèmes en terme d'insuffisanoe des pâturages, de ctise alimentaire ou de conflits avec les

riziculteurs. L'intensification des svstèmes d'élev'age semble êtne une solutioq mais elle

d\rne logrque sociale et à une loeique de
productivité et de rentabilité.

D'auûe parq dans le cadæ de I'amélioration des revelrus des élerreurs

meilleure valorisation du cheptel boviq I'URDOC a mis en place pendant 6
pogramme d'intensification {inSallation et

agroélwenrs).

Nous ferons l'état des lietrx de I'inte,nsification dans la zone afin de déterminer qucls

sont les éleveurs impliqués, quels sont les difficultés et les différentes statégies adoptées, guÊ

ce soit pour les bæufs de labouf,, pou les vaches taitièrcs ou pour les mâles à l'e,mbouche. Là
encone, nous étudierons les perqpectives d'avenir.

d'ateliers inænsifs chez

et d'une

mois un

quelques
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METHODOLOGIE POIJR L'ETTJDE DES SYSTEMES
''

DIELEVAGE
\

\t I

Lebut de c€tte première tH- du stage était de re,prendre la tpologie des systèmes

d'étwage étabôrée par-TAIv{BOLJRA et DIALLO (1997).Nous devions vérifier sa validité srn

le ærrain et préciser certains asp€cts concernant l'étevage (voir schéma de méthodologie en

annexe 2).

I Nous avons d'abord consacré 3 semaines à la bibliopraphie, en France. Celle-ci nous a

donné un aperçu général sur les différcnts systèmes existants, et sut les grands problèmes de

la région de Niono. A partir de ces connaissances et à I'aide de notne direst€ur de mémoire,

nous avons élaboré un questionnaire d'enquête modifiable selon les réalités du ærrain. Puis,

une fois au Mali, nous avons continué la bibliogaphie et rencontné quelques p€rsonnes

rsssourc€s afin de compléter les données obtenues.

)

I En ce qui soneerne l'étendue de la zone d'étude, nous ne pouvions pas dépasser un

rayon de 4G50 km autour de Niono car les déplacements se faisaient à motocyclette.

FinalemenÇ cela oon€spondait aruc tois zones de Niono, N'Débougou et Molodo (voir

CARTE 2). Or, tous les villages se situent dans cette région et les Peuls non sédentarisés

(campements) vivent non loin. Ausi cela nous permettait-il de toucher totts les éleveurs

préseiils.

Mais le problème se posait pour les éleveurs Peuls nomades, de passage seulement dans

la zone lors des grands mouvements de tanshurnance. Nous avons décidé de ne pas les

prendre en compte dans note étude, puisqu ils ne vivent pas réellement dans la région (ils ne

l6
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font que la traverser). cependant, ces éleveurs ont besoin des axes de passag e (bourtols) et

des pâtuages, et ils ne doivent donc pas êfie excius de la gestion de ces espaces'

Ils no's fallait alors conrmencer des enquêtes de tenain auprès des éleveurs' Notts

savions d'après la classification existante CIAI{BOI'JRA DLALLO, 1997) que 3 t}?es

d'éleveurs devaient à priori être rencontrés :

les élevenrs "professionnels" Peuls

- les agroéleveurs

- les ( non résidants >.

I pendant les 3 premières semaines d'enquêtes, nous avons rencontré 19 ocploitants

(12 agroéleveurs, g << non-résidants n,et l0 éleveurs Peuls), en tenant compte des 3 tlTes et

des variantes que nous distingui_"* "ù;fr 
et à mesure au sein de ces t)rpes' Notons que cette

phasc s,est déroulée avec derx jeunib ingénieurs connnissant bien le tenain et en train

d,èffecttrer aes zuivis d,oçloitations dans la zone dans le cadre du proja d'intensification

lancé par lURDoc. La première approche avec les éleverrrs a donc été grande'me'lrt facilitée

par leur présence. De pltrs, ces ingénieurs étant spécialisés en zootecbnie, il était très

enrichissant de discuter avec eux pour approfondir certains thèmes abordés pendant la

discussion, mais que nous ne maîtrisions pas. Par contne, il existait un risque d'interprétation

lors de la traduction, rnais que nous ne powions pas éviter'

Chaque enquête durait entre I et 3 henres, selon la disponibilité de l'éleveur' Lfs

thèmes étaient abordés sous forrre de questions ouvertes' parfois complétécs par quelques

questions plus précises en fin d'entretien Les thèmes traités étaient les suivants : historique de

l,installation dans la régioru bétail possédé et conduite, santé animale, alimentation' conflits

dans la zone des casiers rizicoles et dans la zone de transhumance' commercialisation du

bétail et des produiæ de l'élevago, avenir de l'élevage et consommation.

L,objectif de cetæ première phase d'enquêtes état d'établir une première tlæologie, en

gardant à l,esprit les éléments acquis pendant la bibliographie et les entetiens avec les

personnes rressourices. certaines questions du questionnaire de départ ont été éliminées ou

modifiées alors que d'atrtres ont été ajoutées'

A l,issue de ces 3 semaines, un rapport d'activité a été rédigé et discuté avec le maître

de stage Yacouba SAI.IGARE. Nous avons alors constaté que les

et des < non-résidants > é la seule différence portant sur

te fait que les << non-résidants > habitent à Niono et ont un revenu en plus de I'agriculture et de
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l'élevage. De plus, nous commencions à distinguer 3 sous-t)?es au sein de chaque t)?e

d'éleveur (agroéleveurs et éleveurs Peuls).

.l Nous avons alors décidé de retourner chez I ou 2 éleveurs par sous-tvpe identifié

(11 éleveurs en tout dont 6 agoéleveurs et 5 éleverus Peuls), parmi ceux qui nots semblaient

les plus strsceptibles de répondre à nos questions, de mener une discussion plps poussée n11

les problèmes et de compléter certaines informations collectées auparavant.

Potu nous entnetenir de nouveau avec les peuls, nous avons passé quelques nuits dans

Ies campements, d'une part pour approcher réellement leur mode de vie (ce qui instaure une

confiance et trn véritable dialogue), et d'arrte part pour men€r des enquêtes individuelles. En

effet, cela n'avait pas été possible jusque là les discussions s'étant déroulées sor$ forme

d'entetiens de group€ uniquemel[,et en présence du chef,

Nous avons consaqé 12 iourS à cette seconde Notons que

celle'ci, oomme le reste du s't4ge, s'*t faite avoc un intcrprète Peul, parlant Bambara et Peul,

ce qui a grandement facilité le contast avec les éleveurs de cette ethnie. Cette fois, les

questions étaient plus fermées gue lors de notne première phase d'enquêtes (voii annexe 3)

mais traitaient des mêmes thèmes. Nous avons essayé dans la mesure du possible de recueillir

des données précises et chiffiées, bien que nous ayions remarqué pendant nos précédents

entretiens que la plupart des éleveurs étaient analphabètes.

X A I'issue de nos 2 séries d'entretiens, norui avons rédigé un pré-rapport sur chaque

t)"e d'élevage. hlis nous avons organisé une réunion avec une dizaine d'éleveurs (en

majorité ceux de la seconde phase du travail), pendant laquelle nous avo111; présenté les

résultats de nptre travail et nous ayour discuté des problèmes majeurs mis en évidence. Les

points de we et rÉactions des éleveurs présents ont permis de compléter notne rapport et de

formuler des ébauches de solutions, en accord avec leus attentes.

La t)"ologre finale est récapitulée dans le TABLEAU I inséré entre les pages 16 et 17.

1. LES AGROELEVET]R,S

Ces éleveurs sont en premier lieu des riziculteurs installés dans la zone Office du Niger

depuis l0 à 60 ans CIAÀ,IBOLIRA DIALLO ,lgg7). Le troupeau possédé est conduit de façon

extensive par un berger. Les bæufs de labour permettent le travail du sol des casiers rizicoles.

EventuellemenÇ I'agroéleveur mène un atelier d'intensification d'embouche ou de production

l8
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laitière. Précisons aussi que certains ne possèdent pas de troupeau extensif mais seulement des

bæufs de tabour. Nous détailterons ces deux points dans les sons types identifiés. Tous ces

agroéleveurs cultivent quelques hectares de riz et sont sédentarisés dans les villages de la

r.one. Plusieurs ethnies sont représentées : Bambaras, Bozos, Minienkas, Peuls, Mossi...

Par rapport à la tlTologie de TAIVTBOLJRA et DLALLO (1997), nou avons jugé plus

opporhur de regrouper les agroéleveurs et les << non-résidants > après discussion (voir Partie

méthodologie plus hauQ. En effet, il n'existe pas de différence sensible au niveau des

systèmes d'élevage entre eæs 2 types d'éleveus. Finalement les << non-résidânts > s'avèrent

être des agroéleveurs qui habitent à Niono (et non pas dans les villages des casiers) et ont un

revenu zupplémentaire grâce à leur a3tivité non agricole (commerce, fonction publique...).

De plus, le terme agroélevàl nour semble plus approprié que celui d'<< agropastetu r>

dans la mesure où ces éleveurs possèdent des animaruc mais en confient la garde à des bergers

Peuls.

Darr.q cette partie consacrée anx agroéleveurs, nous décrivons d'abord le système

d'élevage dans son ensemble. Puis nous verrons qu'il existe au sein de ce système 3 sous-

types :

,l un sous-type à mode de fonctionnement traditionnel

rT un sous-type possédant seulement des bæufs de hbour, dans une

exploitation à économie précaire

.l un sous-t5rye dans lequel coexistent les élevages intensifs et extensifs.

1.1. Fonctionnement et stratégies générales

1.1.1 Historique

Nous rehaçons ici un rapide historique de I'arivée et de I'installation ce des

agroéleveurs dans la zone. Dans la plupart des exploitations enquêtées, I'exploitant ou ses

parents sont arrivés dans les années 3040, pendant la période de la culnre du coton. Ces

familles ont souvent été recrutées de force par I'administration française, et ont été contraintes

de quitter leur village d'origine pour venir s'installer dans la zone Office du Niger.
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Photo 2
Pépinière de riz de seison dans un casier de la zone de Niono

Souce : Sorhaita 1999.
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Les farnilles sont toutes constituées de l0 à 50 personnes. Cependant, lors de

I'attribution des terres selon le nombre de personnes dans la famille dans le cadre du projet

Retail en 1986, à raison de t ha/travailleu homme, ces familles étaient souvent moins

grandes. En conséquence, le nombre d'hec'tares possédés aujourd'hui est dans certains cas

devenu insgffisant au \ r du nombre actuel de p€rsonnes à notrnir. C'est pourquoi de

nombreuc agroéleveurs sotrhaiteraient que le mode d'attribution des terres soit rernl ce qui en

contepartie risquerait de pénaliser cerHc à qui le projet Retail a profité.

Dans la plupart des cas, le troupeau a étÉ constitué grâce aux rÊvenus de la culture du

1p-L,Office du Niger a €,!l généml attribué arx agriculteurs une paire de bætrfs de labour lors

de I'installation (ainsi qu'une dans un certain nombre de cas). Notons cependant que

tous ces agroéleveurs ne possadsut pas de troupeau e,lr plus des baufs de labou
t',t

1,1.2.Les culhtres

La culture de riz est I'activité principale de I'exploitation (voir photo 2). La strrface de

rizière varie entre 4 et 30 hq et une petite partie des terres rizicoles fait I'objet d'une culture

de 11zde contne saison (rarement plus de I ha par exploitation). On explique cette faible

tendance à la double culttse par le fait que la récolte est tnop souvent mangée par les oiseaux'

et que donc, cela n?est pas rentable. Les rendements de la riziculttne de saison varient €ntr€ 4

-"t 6 t/ttq selon la quantité d'engrais apportée, les dates arxquelles sont eftectués les travaux

agricoles, les années... Dans tous les cas, on pratique le repiquage, les variétés sont non

photose,lrsibles, la double culture est possible et les doses d'engpais sont fortes (entre 100 et

150 kg de DAP, engrais l$-N et 4GP, et autour de 200 kg d'uréc pour un hectare)-Le nz

représente la base de I'alimentatior\ mais il est surtout vendu. Un sac de ru de 100 kg cotte

entre 9 000 et 15 000 Fcfa Précisons enfin que la redevance en eau à payer à I'Office du

Niger s'élève à 56 800 Fcfiafta en casiers cette année, pour la saison 1998-1999.

Beaucoup d'agroéleveurs pratiquent le maralchage en contre-saison sru 0,3 à 5 hA soit

sur des parcelles réseryées, soit sur les soles de riziculture (COLJLIBAIY, TRAORE, BAII,

TRAORE, 1994). Cette activité est souvent celle des femmes (bien que depuis 4 ou 5 ans, les

hommes s'y intéressent de plgs en plus compte tenu des revenus élevés), qui asstuent.tout le

travail du sol, l'entretien des cultures, la récolte et la vente sur le marché. Le revenu dégagé

leur est entièrernent destiné, et leur pennet I'achat de tissus, nattres, panlres' mais srutout de
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condiments pour la famille. Quelques agroéleveurs possèdent des arbres fruitiers ou

pratiquent la culture de petit mil lorsqu'ils habitent à la périphérie de la zone irriguée.

I .1 .3. Com plémentarité ag ricultu reélevage

Il existe une tnès fone complémentarité entre l'agriculture et l'élevage dans ce tlpe de

système. L'agiculture founrit le son de riz, la paille et les repousses nécessaires à

I'alimentation du bétail. De son côté, l'élevage fournit la haction animale et la firmure

organique.

La culture du riz permet I'obtention du son de ria a h base de la complémentation dæ

animaux, comme nous le verrons pifrrb détail plus tard. Potn donner un ordre d'idée, le tau
moven de < sous-produits > est de 2b,7 % par rapport au riz paddv pour la variété BG-90-2

(Rapport de qnrthèse de Retail 2, annex;el,19D3). Il faut cependant noter que qe son n'est pas

pru. Il est constitué d'un mélange de balles (20 à 22 o/odu paddy), de son rnai (ou farine basse,

représentant environ 6 % du paddy) et de brisures de riz (plus de 2 % du paddy) (LE

tvfASSON, 1996). Enfin, précisons que désonnais, la plupart des agricultetrs font décortiquer

leur riz par des privés munis de décortiqueuses individuelles, ce qui leur pennet de récupérer

gratuitement le son à partir de leur production de riz"

La pailte constitue elle aussi une base de I'alimentation des troupearx sur les casiers,

après le retour de transhumance. Elle est en général pânrré€ sur place, mais certains

agroéleveurs la stockent en partie pour la donner à leurs propr€s bêæs pendant la soudure

alimentaire, dès le mois d'awil.

La première fonction de l'élevage dans la région est de founrir la

nécessaire aur travawr des champs par le biais des bæufs de labour.

Iæs toupeatx apportent la firmure organieue. Cela vaut pour les bêtes restant sur les

parcelles rizicoles pendant la journée mais aussi pour les bêtes parquées pendant la nuit. Dans

se sas, I'agroéleveur récupère la firmure à I'aide d'une charette (parfois d'un tractetr). Cet

aPPort Peut pcrmethe des économies importantes d'engrais chimique DAP. Pour donner une

idée, nous avons procédé à un calcul rapide cbez un agroéleveur (voir détails en annexe 4).

Celui-ci possède 6 ha de casiers. La dose moyenne d'engRis DAP répandue par an est de 100

à 150 kglha" L'agroéleveur dépense donc 120-180 000 Fcfa/an pour fertiliser ses 6 ha en DAP.

Or, il possède une vingAine de bêtes dans un parc, pendant 6 mois (dans le cadre de

force de travail
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I'embouche). Ces bêtes lui permettent d'obtenir 14 tonnes de fumier tous les ans. La valeur en

p2O5 de ce fumier étant de 5 à 8 fois inférieure à celle du DAP, I'exploitant peut économiser

de un huitième à un cinquième de ses dépenses en DAP chaque année, soit de 15 à

36 000 Fcfa/an.

Cette estimation monûe I'importance que peut prendre la firmure organique. Cependanq

cette firmure ne peut être rnaiment utilisée que quand les animarx peuvent êne parqués au

moins la nuit Mais dans la plupart des villages constnrits par I'Office du Niger, la place

disponible à cet effet est insuffisante. Aussi la seule façon de garder les animamr reste en

géné,ral de les attacher dnns la cour des maisom, ce qui pose des problèmes de salubrité et

limiæ le nombre d'animarrx. Des,parcs communs constnrits dans les villages constituent une
I

solution dans la mesure où cela Rqbd un minimum d'espace en concentant les attimarm au

même endroit. De plus, cela peniret une diminution du cott par éleveru. Cçendant, de

nombreix problèmes de gestion collestive de la fumurc et des alimgnts restent à résoudre, et

les agroéleveurs ne se seirtent pas encore prêts à travailler ensemble dans c€ sens.

1.1.4. Les bæufs de labour

Iæs bcufs de labour, au nombre de 3 à l0 dans les exploitations enquêtées, sont de race

maure dans la plupart des cas. Ils partent en transhumance rejoindre le reste du tnoupeau vers

la fin du mois de juilleg quand le labour est terminé. En général, ils pâturent les pailles de fiz

et les r€pousses à partir de la récolte en décembre jusqu en féwier-mars. lls sont ramenés le

soir à la concession pour être complémentés. Cette complémentation est essentielle'ment

composée de son et paille de riz, mais certains agroéleveurs rajoutent de I'aliment ABH

(Aliment Bétail Huicomq du nom de I'usine dans laquelle it est fabriqué, aliment à base de

tourteau de coton), de la graine de coton et de la mélasse (rarement). Vers 13-14 ans, après 9

aru de travail, ces baufs sont vendus entne 100 et 130 000 Fcfa Souven! avant la vente, ils

bénéficient d'une période d'engraissement de 2 à 3 mois, ce qui permet à fagroéleveur de les

vendre plus cher (TAI\TIBOIJRA DIALLO ,1997).Ils sont en majorité issus du troupeatl mais

quelques personnes achèænt de jeunes mâles grâce au nevenu tiré de la vente des bæufs

réformés.

1.1.5. Le troupeau < extensif p
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Le toupeau est conduit quant à lui de manière extensive. On peut distinguer les gros

troupeatx de 65 têtes en moyenne, variant en fait de25 à 160 voire plus, et les toupearlr plus

petits, de moins d'une dizaine de bêtes CIAI\{BOURA, DIALLO, lggT). Notons cependant

dès à prÉsent gue cenains agroéleveu$ ne possèdent pas d'autres bovins que les bæufs de

labour.

Ce troupeau a été constitué en grande partie par capitalisation progressive des reve'lnrs

de la riziculture, soûlme nous I'avons dit dans notne historique. Quelques personnes ont e,n

pltrs hérité des animaur de leus parents, selon la coutume. La logique des 4groéleveurs pour

ces animarx est une logique de sécurisation du revenu : on achè1e des animarx oomme on

pourrait placer son argent à la baqque (le taux de rémrmération est proche de 13 yù.I'a vente

ne se fait jamais pour gagnerOe I'nrgent mais uniquement qtrand un besoin paniculier force le

chef de famille à sacrifier une bête."

Le troupeau que nous qualifions dans ce rapport d'extensif est gardé tout I'année par un

berger Peul, qui est rémunéré en liquide et en natue (aiL habits, sacs de w pour sa famille).

L'agroéleveur paie son berger soit à I'année, soit mois par mois. TAI\TIBOURA et DIALLO

trouvent une moyenne de 5 300 F/mois ou 45 000 F/an pour ce qui est du salaire en liquide.

Ces chiftet'ôrrttpondent à cerx de nos propr€s enquêtes.

La transhumance a lieu pour I'ensemble de ces animarur vers la fin du mois de iuin. Elle

a lieu quand les points d'eau sur les sites sont suffisanrment pleins pour asÉiluer I'abreuvement

des troupearx. Mais d'atrbes fbctcurs influent zur la décision du départ (TAI\'IBOIJRê,

DIALLO , 1997). Les pâturages se font de plus en plus rares dans les casiers, le mois de juin

se situant en pleine période de soudure pour les animaux. Les agriculteurs courmencent à

installer leurs pépinières dans le cadre de la riziculture intensive, et les divagations des

animaux sont alors sources de nomb'rerx conflits. tÆ départ du bétail devient alors impératif.

On peut à l'énumération de toutes oes contraintes se demander pourquoi le départ en

transhumance n'a pas lieu plus tôt, vers le mois de mai. En effet, à cette répoque, les sites sont

déjà riches en pâturages, et cela perrretnait de lutter contre la crise alimentaire... Mais il ne

faut pas oublier que les points d'eau sont encore secs à cette époque. Ainsi, en partant avant

jui& les bergers éviteraient certes la perte d'animarx à cause du manque de nourriture, mais

les bêtes mourraient de soif...
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Le retour de tanshumance a lieu vers la fin du mois de décembre, dès que la récolte du

riz est faite. Là encore, ce n'est pas le manque de founages su le site de transhumance qui

motive la décision du berger, mais I'assèchement des mares et des puits et la disponibilité en

pâturages de valeu su les casiers. Les casiers se libèrent progressivemen! et les animaux

peuvelrt alors aller pâturer les pailles de riz, les repousses et les herbes vertes des canarur

d'irrigation L'abreuvement se fait dans les canarx d'inigation. A ce moment, derx tpes de

conflits éclatent fréquemment. D'une part, les agriculteurs qui n'ont pas terminé la récolte de

leu riz voient leur culture piétinée et pâturée par des nnimatx qui ne sont souvent pas les

legrs. D'auhe part, une partie . du réseau d'irrigation est abimée, oomme les digues et les

diguettes, lorsque les animaux vont boire. Si ces problèmes se règlent souvent à I'amiable

entne les parties, il arrive We le1 paysans aient resours à I'adnrinistation. La partie neconnue

coupable se voit alors dans l'obliSæion de payer une amende.

)'

La reproduction est assurée par un t+ureau (rarement plusieurs), sélectionné au sein du

troupeau à partir du potentiel de production laitière de sa mère et de sa docilité. Il est gardé

jusquà l'âge de l0 ans (parfois un peu plus), et est en fin de carrière vendu aur alentours de

150 000 Fcfa. Dans la plupart des cas, les autres mâles du troupeau sont castrés, certains étant

destinés à devenir des bæufs de laboru. Mais quelquefois, les mâles sont conservés et vendus

à l'âge de 6 ans, on les appelle alors forbo.

1.1.6. Les petits ruminants

Environ la moitié des agroéleveurs possède en plus du troupeau bovin quelques petits

ruminants, ovins et caprins (COLJLIBALY, TRAORE, BAII, TRAORE, 1994). Ces demiers

sont utilisés pour l'épargne courante, c'est à dire que lorsque la famille a besoin d'une somme

d'argent variant de 5 à l0 000 Fcfa, elle préfère vendre un de ces animatx plutôt qu'un bovin.

De plus, les petits ruminants sont intéressants car leur prolificité assur€ une bonne

ftrctification de revenu, leur lait est autoconsommé, et ils peuvent être consommés lors des

cérémonies sociales et religieuses (fête de Tabaski en particulier).

1.1 .5. La santé animale

La santé animale pose un certain nombre de problèmes dans la zone de l'étude. Avant de

les aborder, nous faisons d'abord I'inventaire de ce qui se pratique.
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Les vacchs conte la PPCB @leuropneumonie Contagieuse Bovine, communément

appelée péripneumonie), le Charbon Symptomatique et la Pastetrellose sont effectués sur une

partie du troupeau. Iæ cott de la vaccination est de 100 Fcfa/tête. Elle a lieu entne I heures du

matin et 14 herues, selon le nombre d'anirnatx à vacciner. Totts les agroéleveurs ne sont pas

satisfaits car on observe toujotus quelques cas de mortalité. Mais ces derniers ne peuvent pas

êue mis en relation directe avec les maladies dont nous parlons dans ce paragBphe, aussi est-

il difficile de juger de I'efficacité réelle de la prophyllæde. Dans tous les cas, pour la PPCB'

doses vaccinales et seringues sont emballées dans un chiffon mouillé, et les conditions de

conservation au frais dans la glace se,mblent eûe rËspectées. Une fois de plu, le problème du

prix des vaccins est abordé par les élevetrs.

f : r.

\r
Le traitement contne la distomatosc (voir annexe 5) est aussi effectué I ou 2 fois par an

selon les cas, et semble efficace puisqu'aucun cas de mortalité lié à cette rnaladie ne norut a

été signalé lors des enquêtes. Cependang nous avons rencontré des éleveurs (rares) qui

n'effectuent plgs le traitement, mais qui n'ont pas su nous expliquer ce changement de façon

rationnelle. Quelques élevegrs pratiquent aussi le traitement contre la trypanosomose (voir

annexe Q.

De façon générale, les médicaurents restent chers pour tous,

bonne ainsi que la disponibilité.

même si I'efficacité est

..'.

On observe ençprc quelques cas de mortalité, mais on n'a souvent pas su déterminer les

causes de la mort de I'animal. C?est pourquoi les agroéleveurs sont dans I'ensemble

favorables à Ia poursuite des recherches en matière de santé animale.

Enfinb il est rare que les traitements soient effechrés par rur seul et même vétérinaire

toute l'année. Les agroéleveurs souhaiteraient que cela soit possible, mais dans la pratique, la

mobilité permanente des vétérinaires ne le permet pas. On fait donc aPpel à celui qui est

disponible quand on en a besoin.

Comme nous I'avons évoqué plns haul de nombrerx agroélevetus ne réagiss€nt Pas

immédiatement lorsqu'ils se trouvent devant un problème de santé animale que ni eulq ni

leus bergen ne peuvent résoudre. Souven! on attend le passage d'un vétérinaire, 9d en fait

ne passe jamais à I'improviste car il a déjà énormément de travail ailleurs. I-es agroéleveurs
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doivent apprendre à faire immédiatement appel à une p€rsonne compétente, avant que la

maladie n'atteigne un stade critique, qui limite le succès des interventions vétérinaires.

1.1 .6. L'alimentation

L'alimentation es! on l'a rq constituée entièrement par le pâturage naturel pendant la

saison des pluies (stu les sites de transhumance).

Pendant la saison sèche, le troupeau extensif se nourrit des pailles et des repousses de

riz sur les casiers ainsi que des adventices et herbes vertes des canau et diguettes. Cependang

dès le mois d'arnil, la crise alimentaire se fait ressentir : les pailles sont depuis longte,mps

épuisées, et il ne reste dans lestg4hes de pâture à proximité des villages que quelques herbcs

sècb€s. t es agroéleveurs décideit en général de complémenter les animarx trop faibles, afin

de limiær la mortalité. Ils sont alors nourris avec du son de ria de la paille quand celle-ci a été

stockée, et parfois de I'ABH. Ils sont en général ramenés dans la concession, mais certains

propriétaires choisissent d'arnener le son jusqu à I'endroit où dorment les animaux.

Le son provient en grande partie de la récolte de I'année. On estime que 100 kg de riz

paddy donnent 25 à 30 kg de son en moyenne. Cependang il arrive qu'au mois de juin, les

stocks ne suffisent plus, et il faut alors acheter le son au marché. A cette rÉpoque, le prix est

très élevé car la demande des éleveurs est forte et I'offi,e reste faible. Le sac de 50 kg de son

de iz cotte à cette époque entne I 250 et I 500 Fcfa (alors qu'il ne vaut que 500 Fcfa à la fin

de la récolte).

L'ABH, quant à lui, reste hors de portée pour une grande partie des agroéleveurs au

moment de la soudure alimentaire des animarx, puisqu'un sac de 50 kg cotte de 3 500 à

4 500 Fcfa Notons cependant qu'auparavant, certains allaient chercher cet aliment à Koutiala,

sur le lieu de fabricatioq ce qui letu revenaig transport compris , à2 500 Fcfa le sac.

Outre la cherté des aliments bétail, se pose le problème de leru disponibilité à Niono.

Une grande qtrantité de sacs de ce tourteau de coton est exportée. De ce fait, la demande

nationale de la part des éleveurs n'est pas satisfaite et ces derniers se voient souvent contraints

de diminuer les rations nécessaires à la satisfaction des besoins de leurs bêtes.

Enfin, si I'ABH e$ ; diment de survie pour des animaux en z)ne manquant de

fourrage, il ne devrait pas êtne indispensable à Niono où la paille de riz est présente en

quantités suffisantes. Son tarx d'incorporation de coques de graines de coton est en effet
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élevé (45 %). Il résulte que sa valeur nutritive est réduite à 0,5 UF et l4l g de lvlADlkg MS,

confre 0,9 UF et 350 g tvIAD/kg MS pour le totuteau de coton. Au final, les éleverus paient

tès cher un aliment (la coque) < qui se substitue dans I'alimentation du bétail au founage

grossier disponible gratuitement sur les exploitations D (LE N4ASSON, 1996) et qui ne denrait

venir qu'en complément de production à rure ration de base constituée de produits locarx et

garantissant I'entetien du bétail.

Depuis 1995, la Chambre d'Agriculture détient une grande partie des bons de

commande de I'ABH, I'autne partie étant réservée aux commerçants. Les éleveu$ ne peuvent

plns s'approvisionner seuls en alimenL il leur faut nécessairement passer sas 6pmmnnde à la

Chambre dâgriculnre ou acheter directement chez les commerçants à Niono.

1.1.7. La vente du bétill ,

tt,'

La commercialisation des bovins est limitée. On a en effet rappelé plus haut la logique

de séctrisation du revenu et de placement .lans laquelle se sihre,ut les agroéleveurs.

Cependant" il arive que l'exploitant se trouve containt de vendre une bête. C'est en

général le cas quand un grave problème de santé touche un membre de la famille, quand

arive le moment de payer les impots Q50 Fcfa/têæ bovine), les amendes ou encore la

redevance en eau (56 000 Fcfa/an environ), ou lorsqu'il faut rembourser les éventuels crédits

contractés (souvent pour I'achat des engrais). Dans ce eas, I'agroéleveu choisit de vendre une

vieille vache, le taureau devenu trop vieuc ou un bæuf de labour réformé.

Iæs prix moyens obtenus sont les zuivants. Un bæuf de laboru de 10-15 arrs vaut de 100

à 150 000 Fcfa, un taureau de 13-15 ans 150 000 Fcfa et une vieille vache complémentée

pendant 2 mois 40 000 Fcfa. Cependant" les prix varient pendant I'année. Ainsi, les vaches se

vendent mieux au mois de décembre à I'approche de la fête du Ramadae et les bcufs juste

avant la période de labour, auc alentours du mois de juin. Enfin, notons qu'il n'y a pas de

bascule au marché de Niono, aussi est-il difficile pour les éleveurs d'obtenir des prix fixes.

Les commerçants et bouchers font varier les prix selon I'ofte et la demande, mais ce sont atrx

seuls qui détenninent I'intensité de la demande, et la vente d'un animal n'est pas toujours

rémunéraûice. De plui, un aute problème se pose dans la région. En effet, le prix est fixé par

le boucher qui peut amener et abatte la bête avant d'avoir réglé la totalité de la sornme. Et il

n'est pas rare que finalemen! la somme qu'il dorure au propriétaire soit inférieure au prix
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converu. Les bouchers forment un véritable lobby qui empêche la formation de prix plus

satisfaisants pour les élevetrs.

1.2. Les problèmes maieurs

Nogs récapihrlons dans ce paragraphe les problèmes majeurs rencontrés par ce t1rye

d'éleveur

1.2.L La santé animale

Dans un premier temps;-la santé nnimals est un secteur tnop peu maltisé par les

agroélevegrs qui sont de ce Ant totatement dépendants des infumiers-vétérinaires. Nous

pensons qu'une formation de base str les méthodes de vaccination et de déparasitage, srr la

connarssance des médicaments de base et sur le diagnostic des maladies ftéquentes est

nécessaire pour tous. De plus, la rnrlgarisation des traitements somme le Dovénix (contne la

distomatose) doit se poursui'ne et toucher plus de bétail. Des fiches slrr I'utilisation des

médicaments conrme le Dovénix ont été publiées en Bambara, ce qui est déjà satisfaisant pour

gn bon nombre de personnes, mais elles restent malheureusement inaccessibles à tous ceuK

qui ne savent pas lire.

1.2.2. L'alimentation du bétail et les conflits en résultant

Le second problème qui se pos€ est celui de I'alimentation du bétail. Chaque année, on

recense la perte de têtes de bétail zuite à la crise alimentaire. La gravité de la situation est due

à trois facteurs ; I'assèchement de plus en pltrs précoce des points d'eau sur les sites de

uanshurnance, le prix trop élevé des aliments potr le bétail et la mauvaise Festion des stocks

de son et de paille de riz

I Les points d'eau sur les sites de transhumance se remplissent plus tard et s'assèchent

de plgs en plus rapidement ce qui a detx cons{uences su la conduite des troupeatx. D'une

parL le départ est tardif et les animanu sont donc présents dans les casiers alors que certains

agriculteurs mettent en place leur pépinière. D'autne part, les troupeatx reviennent de
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tanshumance plus tôt alors que les récoltes ne sont pas partout terminées. Les conflits ente

éleveurs et agriculteurs sont de ce fait de plus en plus nombreux.

En plus de ce problème de disponibilité en eau pour les animauÇ des conflits éclatent

sru les sites de pâturages car des agriculteurs de plus en plus nombrerx envahissent les

bourtols (ues de passage) avec des cultures sèches. Il est nécessaire de délimiter strictement

les bourtols et de définir des moyens de répression pour ceux qui ne les respectcnt pas

(SAI{GARE, 1997). Mais cela ne sera possible que dans la mesure où tous les éleveurs

acceptercnt de disctrter.

I En fin de saison sèche, la crise alimentaire atteint un stade critique. Si certains

agroéleveurs choisisseirt de complémenter leurs animaux (au moins les plts faibles), les prix

restent trop élevés pour la plupart -die,'ntne eun Nous pensom là encore qu'une solution réside

dans la formation de groupe,ments (voir la partie sru les propositions).

I Mais dans un certain nombre de cas, le son et la paille de riz récgltés lon de la récolte

suffiraient à nourrir les animau toute l',année, et en paniculier pendant la période de soudure.

Mais les éleveurs choisissent souvent de vendre une partie du son au moment de la récolte, au

prix de 500 Fcfa/sac. Cstte statégie leru impose d'en acheter plus tard à 1250 Fcfa/sac, dès le

mois d'awil. C'est donc la gætion de la production et des stocks qui doit être maîtrisée par les

agroélweurs.

1.4. Propositions

X I-e, problème du manque de confiance des agroéleveurs 
, envers les infirmiers

vétérinaires doit êtne réglé. Une solution consisterait peut être (ce n'est qu'une proposition, et

nous ne pouvons pas certifier qu'elle est efficace) à choisir un vétérinaire fixe, chargé toute

I'année du suivi des animaux, et à se grouper. Notre raisonnement est le suivanl Pou un

vétérinaire qui touche un revenu proportionnel au nombrc de bêæs qu il soigRe, le

rcgroupement de pluierus toupeatx est un marché très intéressant. Mais si ce vétérinaire sait

que s'il fait mal son tavail, il perd ce marché, peut€tre se sentira-t-il responsabilisé et forcé

de soigner les animaux de façon efficace. De pltrs, le suivi par une seule personne peut

permette de déte.cter des maladies avant qu'elles n'atteignent un stade critique. Au sein de ce

groupement une personne pourrait rccevoir une formation plus poussée @
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et se verrait chargée de conhôler le tavail du vétérinaire, ce qui créerait une pression de plus

sru ce dernier. Au niveau des frais financiers, la formation et les frais de vaccination-

déparasitage seraient payés par chaque éleveru proportionnellement au nombre de têtes

possédées. Poru les autes problèmes, le groupement déciderait soit que chaque éleveu paye

les soins de ses propres bêtes, soit que tous les éleveurs participent quels que soient les

animaur concernés.

X L'asrénaFement des points d'eau (puits et mares) srn les sites de transhumance

permetrait d'une part d'allonger la durée de la transhumance et de fournir de cette manière

des pâtgrages aux animau sur une plus longue période. D'aute part' cela limiterait les

conflits lors du retour ûop sur les casie,rs car la récolte serait alors t€rm!ée quand les

animarx revie,lrdraient. Notons. qrr'une commission d'hydraulique pastorale regrotpant

quelques éleveurs et travaillant, avec I'URDOC vient de débloquer des fonds pour

I'aménagement d'gn forage pastoral équipé. Dans le cadre d'une généralisation de ce genr€'

d'actions, il faudrait réfléchir à la participation demandée atrx éleveurs, et au cahier des

charges pour I'utilisation et la gestion de ces points d'eau (SAbIGARE, 1997)-

X On a w que le stockage et la gestion des aliments poru le bétail produiæ sur place

(son et paitle de riz) peuvent limiter les dépenses effecttrées lors de la soudure alimentaire des

animaux. Mais oe changement de stratégie implique le respect de plusieurs conditions-

D'abonù la somme perçue lors de la vente du son peut êtne indispensable à la zurrtie de la

famille, auquel cas l'éleveur pourra difficilement s'en passer. Ensuite, la conservation du son

pos6 des problèmes à cause du risque d'invasion par les charançons, arssii faut-il tnouver un

moyen de lutter efficacement contre cet insecæ. Enfin, l'éleveur doit êtne capable de savoir à

I'avance ses besoin pour I'année en son et en paille, afin de conseryer la quantité adéquate

chEzlui. Cela lui permetuait danq le même temps, s'il ne produit pas assÊz de son de ria d'en

acheter à moindre prix après la écolte.

X La formation de Eoupements d'agroéleveurs perrretUait d'aller chercher I'aliment

pour le bétail sur le lieu de fabrication (à Koutiala dans la cas de I'ABH), le prix serait ainsi

moins élevé et le cott du tansport partagé entre tous. Cela demande pax conhe une

organisation importante : quelles sont les pemonnes qui parten! qui récolte I'argenÇ le

groupement doit-il faire des crédits, et dans ce Gas, quels peuvent ête les moyeffi de pression

pour être sur de récupérer I'argent prêté, quel contrat peut être passé avec I'usine et avec le
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Ûansporteur... Les membres du groupement doivent en discuter entre eru( avant de passer à

I'action. Le rôle d'un organisme comme I'URDOC serait de les aider à éviter certains écueils.

Le groupement pourrait aussi , grâce à la constitution d'une caisse, acheter le son de riz

lors de la récolte arrx agroéleveurs qui ne peuvent faire autement que le vendre, et leur

rcvendre à la fui de la saison sèche à un prix inférieur à celui alors pratiqué par les

commerçants.

,T Une solution proposée pour facilitcr I'abreuvçment des animau et éviter les dégâts

sur les ou\nages (digues et diguettes) est I'arnénagement d'abrewoirs radiers pouvant

accueillir I'ensemble du tnoupeau (LE IvIASSON, 1997). Ceci est valable pour les

am&ragements à venir et pour les anciens abreuvoirs mais ces derniers sont souvent déjà

abandonnés par les élevetus. Cà notweaux abreuvoim denraient avoir une longueur de 50

mètnes avec un empierreme,nt dissuasif nr les côtés. I^à encore, ce n'est que par la
concertation que cett€ solution semble pouvoir se mettne en place.

I Enfi& certains villages essaient de créer un système d'organisation et de

réglementation des pâturages situés sur leu terroir. Un pâturage collectif avait été mis en

place lors du projet Retail 2 mais les difficultés de gestion avaient abouti à l'échec de cette

elçérience. Daqs ce contexte, la présence des animaruc des non-résidants pose des problèmes :

faut-il intégrer ces troupearx puisqu'ils pâturent dans la zone pastorale du village, ou au

contaire considérer qu'ils n'appartiennent pas au village puisque leu propriétaire réside à

Niono ? I-e système est encore au stade de projet mais les différents acteurs concernés doivent

discuter pour trouver un terrain d'e,lrtente et éviter d'évenhrels conflits.

1.5. La consommation

Chaque chef de famille a entne 15 et 25 personnes à sa charge, auxquelles il faut

généralement rajouter le personnel travaillant dans la case, les ouwiers permanents... De plus,

à certaines périodes de I'année conrme pcndant la saison du maraîchage, il est nécessaire

d'embaucher de la main d'æuvre supplémentaire qu'il faut nourrir, loger et payer. On compte

parfois plus de l0 Personnes supplémentaires pendant 5 mois. Au total, il n'est pas rare de

comptabiliser plus d'une tentaine de personnes.
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1.5.1. Le riz

[æ riz constitue I'diment de base. D'après les différents enhetiens, une personne

adulte consomme environ 200 kg de riz paddy dans I'année (c'est en effet dans la région la

nourriture de base), soit un peu plus d'un demi kg par jou. Ce riz provient essentiellement de

la récolte, mais peut exceptionnellement ête acheté en sas de crise.

1.5.2. Le mil

Iæ mil contribue pour une part importante à I'alimentation. Il est cultivé en saison des

pluies sur les terres en dehors de la zone rizicole, ou acheté. L'achat se fait parfois grâce à la

vente de nz Un sac de mil de 100 [<g.boûte entr I 500 et l0 000 Fcfa selon la saison. Pogr

une quinzaine de personnes, la consommation varie entre 3 et l0 sacs selon les années. Potu

une vingtaine de personnes, elle oscille autotr de 14 sacs. On peut donc estimer la

consommation moyenne à 40 kg par p€rsonne par an en complément du riz

1,5.3. La viande

Les petits rtrminants sont tués pour la fête de Tabaski et poqr célébrer la frn de la
période de récolte, soit en moyenne 2 fois par an. Certaines années, ce chiffi,e peut passer à 3

ou 4 quand il y a un baptême ou un mariage. Il est par conhe exceptionnel qu'un bovin soit

abattu pour êÛe consommé, on préférera le vendre au marché pour investir I'argent aillegm

(engrais, paiement des crédits et redevances, achat d'aliments pour la famille ou pour le
bétail...). L'agroéleveru achète de la viande de temps en temps mais sans pouvoir donner une

idée de la quantité.

I est difficile de savoir combien de poules sont tuées en une année. Elles sont

cornommées à I'occasion d'une invitation, ou lorsqu'elles sont assez nombreuses pour que le

fait d'en tuer une ne compromettre pas le renouvellement de la basse-coru. Ainsi, la famille

peut très bien ne pas maùger de volailles pendant 3 mois et en mrurger 3 en un mois.
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1.5.4. Le lait

Enfi& les familles boivent ente % et I lite de lait par jour, et ce pour une dizaine de

personnes. Mais la priorité est donnée arx enfants. Aussi paraît-il aberrant de calculer une

moyenne à partir de ces données.

1.6. Les différents sous'typès d'agroéleveurs

Nous ve,nons de décrire les grands uaits de ce système -d'élevage. Mais bien sur, il

existe des variantes à I'intérieur de ce t1pe. Nous en avons distingué trois lors de nos

enquêtes I ,.t,, \
t, t,'

sous-t54le l.l :les agroéleveurs ne possédant que des bæufs de labour

- Eous-type lJ :les agroéleveurs possédant trn troupeau mené de façon

extensive et en général des beufs de labour

- sous-type 13 :les agroéleveurs possédant un troupeau mené de façon

extensive, en général des bæufs de labour, et un atelier intensif

d'embouche ou de production laitière.

Nous détaillons ici les pratiques spécifiques à chaque sous-t)?e idelrtifié, ainsi que les

contraintes majeures re,nconhées. Cependant, précisons dès à présent que I'intensification fait

I'objet de la tnoisième phase du stage et que nous y revenons de façon plus précise dans la

quatrième panie de ce mémoire.

{.6.1. Le sous-tvpe 1.1 :

Les petits agroéleveurs possédant seulement des bæufs de labour

Voir SCIIBIVIA 4.

Ces derniers ont parfois possédé un troupeau par le passé, mais ont été forcés de

décapitaliser ou ont subi une forte mortalité. Dans ce qati, le troupeau ne dépassait pas une

dizaine de têtes. Certains n'ont jamais eu de troupeau, mais possédaient davantage de bæufs,

qu'ils ont été forcés de vendre pour régler des problèmes financiers.

L'Office du Niger leur a attribué un nombre d'hectares proportionnel aux nombre de

p€rsonnes dans la famille lors du projet Retail. Mais aujourd'hui, cette superficie est tnès
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insuffisante car la famille s'est agrandie. On rentre alors dans un cercle vicieux. [æs parcelles

ne sont pas assez grandes, donc la production de riz est essentiellement autoconsommée. Le

surplu vendu est hès faible et permet à peine I'achat de jeunes mâles pour assruer le

renouvellement des bæufs de labou. La capitalisation dans le bétail n'est pas possible. Une

seule solution semble pouvoir rompre ce cercle, I'augmentation du nombre d'hectares, mais il
n'y a plus à I'heure actuelle de terres disponibles. Ces familles sont donc en fiuilibre fragile.

Si un problème apparaît (maladie grave, mauvaise récolte), l'4groéleveur doit vendre un bætrf.

Se pose aussi le poids des charges (redevance en eau mais surtout innants pour la riziculture)

qui oblige souvent à conûacter un crédit Si la rentée d'argent nlest pas suffisante, on aboutit

encort à la décapitalisation. A long terme, I'agroéleveur risque d'avoir de moins en moins de

bcufs et les rendements peuvent chuter rapidement A terme, I'agroéleveur est alors

condamné à anêter son activité.,:.1fu pourrait p€nser qu'rme solution consisterait à vendre les

bæufs lorsque les travaux sont terminés ; et d'en acheter d'auhes au commencement de la

saison zuivante. Mais cela n'cst pas rentable pou 2 raisons : d'une pa4 le prix des bæufs est

très zupérieur en début de saison donc cela ferait perùe de I'argent à l'éleveu, d'auhe part la

vente d'un bcuf de moins de g ans, dressé et à un âge où il est très vigoureuç constitue un

manque à gagner.

t

Dans ce système, tout le son produit grâce à la riziculture est destiné aruc bænfs de

labotr. La quantité est en général largement nrffisante, æ gd peut permethe soit de vendre le

surplus, soit de le donner à des proches. Nous citons ici I'exemple d'un agroéleveur cultivant

5 ha avec un rendement de 4 tlh4- ce qui est faible mais s'e:çlique par la faiblesse des doses

d'engrais (trop chers selon la personne enquêtée). La production de riz paddy est de 20

tonnes, ce qui donne après déconicage 5 tonnes de son environ. L'exploitant possède 5 bcufs

et 3 jeunes de remplacemenÇ et complémente ses animaur pendant 6 mois. Ainsi, chaque bête

peut recevoir ente 3 et 3,5 kg de son par jour, ce qui est tnès largement suffisant pour qu'elles

soient vigoureuses. Avec une telle quantité, I'agroéleveur p€ut même vendre une partie du son

stu le marché, sachant que s€s animarx peuvent ne recevoir que 2 kg de sodour/têæ

lorsqu'ils ne tavaillent pas (seuls les besoins d'entretien doivent alors être couverts).

La paille de riz est souvent stockée en partie pour le bétail. Aucun autre aliment n'est

donné arx bêtes à cause du cott trop élevé.
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Enfin, la fumue organique est utilisée, les bæufs étant gardés la nuit dans un Parc' aussi

bien pendant la saison sèche (dans la concession) qu'en brousse pendant I'hivernage.

Au sein de ce groupe d'éleveurs, certains commencent à mieux valoriser le capital que

représente,lrt ces bæufs de labotr. Quelques uns louent leurs bæufs à des riziculteurs qui n'en

possèdent pas. D'auhes les embouchent avant de les vendre-

n nous se,mble qu'une meilleure gestion de la canière de ces animarx est nécessaire.

Achrellemen! lcs bæufs sont gadés jusqu'à 12 ou 13 ans, âge à partir duquel ils ne peuvent

plus tavailler dans les champs et I'embouche n'est plus efficace. Nous pensons qu'il serait

préférable de les vendre vers I ans après une période d'embouche, ce qui permetnait d'obtenir

un meilleur prix, Cela revient eq, fait à faire tourner plts souvent I'effestif.
t't.' - 

'

De plu, D€ pouvant pas augnenter leurs surfaces daos les casiers, ces familles ont

intérêt à cultiver en partie en hors casiers et à pratiquer la double culttne (en assurant la luttc

contre les oisearx ravageurs). De plur, c€rtains membres de la famille peuvent trouver un

travail salarié ou un activité annexe rémunérée (artisanat par exemple) pour compléter le

budget familiat.

1,6.2. Le sous-type 1.2 :

Les agroéleveurs possédant un troupeau mené de facon extensive

Voir SCIIEMA 5.

Ces agroéleveurs possèdent ptus de 40 bovins, conduits comme nous le décrivons phn

haut. Ce sont véritablement des agriculteurs, et l'élevage n'est pour erx qu'un moyen

d'épargner leurs revenus avec un taux pltrs élevé (13 W que dans les banques. Ils cultivent

plts de 5 ha de ria ce qui leur permet d'asnrer I'autoconsommation de leu famille et de

vendre un surplus important stu le marché et de capiUliser en bétail certaines années.

La plupart d'entne eux possièdent anssi des bæufs de labour, plus de 2 paires, afin de

havailler leurs terres. Ces bæufs sont issus du troupeau

Ce svstème d'élevage est conduit de façon ûaditionnelle extensive.
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{.6.3. Le sous-type 1.3 :

Les agroéleveurc possédant un troupeau, des bæufs de labour et un

atelier d'intensification

Voir SCIIEII{A 6.

C€ système d'élevage résulte de l'évolution du sous-t1pe 1.2. Ces agroéleveurs

possèdent atrssi un troupeau extensif de l0 à 100 têtes. Comment ces éleveurs ont-ils décidé

de se s€rvir du toupeau pour assurer un revenu zupplémentaire ? Dans un certain nombre de

cas, les superficies de rizières sont devenus au fil'des années insuffisantes pour zubvenir arx

besoins de la famille. It fatlait donc trouver un aute moyen de g4gner de I'arge,lrt Or, le

troupeau en brousse est un capital,gd, conduit en extensi{, ne rapporte finaleinent qu'autour

de 13 o/o. L'intensification permeti,É'obtenir une meilleure valeur aioutée zur les animarur

conce,rnés. Pour d'auhes élerreurs, le raisonnement est globateme,nt le même, mais ce n'est

pas par nécessité que la décision a été prise. Ce sont datrs cc cas des agroélweurs qui

solhaitent que les mentalités dans le milieu de l'élevage changen! et qui son conscients que

l'élevage extensif n'aura bientôt plus la possibilité de sunriwe puisque les pâtrrages sont de

moins en-moins qombreux. Ils préfèrent anti.ciper et changer progressivement de système

d'élevage.

I L'inænsification laitière est devenrrc de"s la zone de Niono une activité intéressante

depuis la créatio,n de la laiterie Danava Nono en 1995. De nombreur agroélweurs conservent

quelques vaches en lactation près de leur concession pour vendre le surplus de lait (après

autoconsommation).

L,es vaches laitières sont souvent moins d'une dizaine. Elles sont conduites

indépendamment du reste du troupeau en saison sèche, pendant la duréc de leur lactation, et

elles restent à la concession ou dans les alentours sous la garde d'un berger. En saison des

pluies, certains agroéleveurs les font transhumer avec le reste du toupeat1 mais la majorité

les confie au berger de saison sèche pour qu'il les amène paturer sur les sites proches. Elles

rentrent tous les soirs pour êhe traites.

L'alimentation de saison sèche est essentiellement basée stu la paille et le son de riz,

produits sur I'exploitation et achetés (pour le son). Nous avons essayé rapidement d'estimer

cette complémentation chezdeux éleveurs. Chez le premier, qui n'est pas suivi par I'URDOC,

l

i;
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chaque vache reçoit ente 2 et3 kg de son par jou toute I'année. Ce chiffie est une moyenne,

mais nous rentreront plus dans le détail lors de notre étude de I'intensification. Chez le

second" les rations ont été étudiées avec les agents de I'URDOC et sont notées chaque jout

dans un cahier. Ainsi, de décemtre à mars, chaque vache reçoit 4 kg de son en plus du

pâtnrage. A partir de mars, elle reçoit S kg de son, de la paille de ru (stockée) et deç feuilles

de patate douce et de pomme de terre.

Iæ l.ait est vendu soit dans le village atx particuliers. soit à la mini-laiterie Danava

Nono. On estime la part traite moygnne d'une vache à 0,7 litres par iour (production diminuée

de ce que tàte le veau), mais seul ce qui reste après I'autoconsommation est vendu I-e pdl

moven est de 200 F/1. Pour le moment, les résultats en matière de production laitière sont

satisfaisants quand les vaches sott nourries convenablement (la ration doit permethe

I'entnetien et la production) mais des protlèmes demeurent (voir la partie intensification).

.f En ce qui concerne I'embouche, les agroéleverrrs pratiquent 2 ov 3 ateliers par an :

janvier/férnier, marVawil et mai{uin. Pendant la saison des pluies, le travail dans les casiers

est trop exigeant pour pouvoir mener les deux activités de front.

Les animarx embouchés sont soit issus du troupeatg soit achetés maigres au marché de

Niono ss dans les villages.

L'embouche dure de 45 jours à 2 mois et concerne une vingbine de bêæs. La ration

alimentaire est à base de paille et de son de riz, d'ABH, et parfois de mélasse et de graines de

coton Un agroéleveur enquêté donne 2 sacs de son à ses 20 bêtes par jour, æ gd représente

l0 kgfltête. Les rations ont été précisées lors de I'enquête sur I'intensification.

[,es animarx en embouche sont totalement séparés du reste du troupeau. Ils sont gardés

dans un parc c€ qui perrret à I'agroéleveur de récupérer la fumure pour ses terres (voir le

calcul déjà évoqué en annexe 4).

[,a comnrercialisation est beaucoup plw rémunératrice à I'extérieur de Niono o\ on I'a

rnr pltn hauL le lobby des bouchers fait baisser les prix. Les agroéleveurs vont souvent vendre

leurs produits à Bamako, voire en Côte d'Ivoire. Le transport se fait en camion, même si le

cott peut paraître plus élevé. En effet" en amenant les animaux à pied, ces derniers arrivent
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plus maiges à Bamako (donc il y a perte d'ture partie de la valeur ajoutée), et certaines bêtes

meurent en route. Cependant, pour que ce transport en camion soit rentable, il faut avoir une

vinglaine de têtes à vendre. Enfin, notons que si I'agroéleveu décide d'exporter ses animarx

en Côte d'Ivoire, il lui faut des contacts nr place pour arriver à un moment où le marché est

favorable.

Les agroéleveurs rencontés se disent tnès satisfaits des résultats obtenus au niveau

financier. Nous tenterons dans noûe toisième phase d'enquêtes de calculer les bénéfices

obtenus.

I\
il

2. LES ELEVET]RS PETII,S

Les éleveurs dits << professionnels D CIAI\{BOURA, DIALLO , lggT) sont installés à la
périphérie des casiers rizicoles ou dans les vitlages. Ce sont initialement des éleveurs

trarrshtrmants qui se sont fixés dans la région. Leur troupeau est conduit de façon extensive et

part en tanshumance pendant lhivernage (saison des pluies). L'élevage assure la quasi-totalité

du revenu Certains de ces éleveurs se sont davantage sédentarisés et mènent gne activité

rizicole. Si le fonctionnement global est identique, nous verrons qu'il existe quelques

différences entre c€rtains d'enEe eun

2.1. Fonctionnement et stratégies générales

Voir SCIIEMA Z.

2.1.1. Historique
t

Ce type d'éleveu est installé depuis 20 à 50 ans. Avant les années 30 (époque de

I'amén4gement du delta mort du Niger), les Peuls ne font que passer dans la zone de Niono,

puisque celle-ci se situe stu le bourtol reliant Ténenkou et Diafarabé à la Matuitanie. En

saison sèche, ils vivent autour de Ténenkou, mais les inondatiors suite aux crues du Niger dès
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les premières pluies les obligent à partir au nord, où ils trouvent d'abondants pâturages pour

leurs troupearx.

Suite à I'aménagement de la zune de I'Office du Niger, wre double oppornurité pousse

une partie des éleveurs à s'installer : les canarx assurcnt un abreuvement pennanent aux

aninarx pendant la saison sèche, et la proximité des villages peut garantir une aute source de

r€venu (vente du lait, confiage des animaux par les agroéleveurs).

Si certains continuent de n'avoir poru seule activité que l'élevage, d'autres profiænt de

I'attibution de terres pour se sédentariser dans les villages, même si la riziculture reste une

sluière d'asstrrer lenr autoconsoûmation, plus qu'un revenu à part entière.
!.t

Le troupeau est donc déjà constitué lors de I'arrivéc des éleveurs dâns la zone, nais il

augmenûe prcgressivement par crolt naturel. Ce crolt est parfois régularisé par le partage du

toupeau (entre frères par exemple), ce qui facilite la conduiæ ([AÀ,IBOURA, DIALLO,

1e97).

2.{.2. Le troupeau dit extensif

L'effectif du troupeau varie autour de 69 têtes, mais peut aller de 10 à plus de 100.

Voir SCIIEMA 8.

Pendant la saison sèche, les animarHc pâturent les résidus de culture sur les casiers. Ccs

résidns ont diminué depuis le développement du maraîchage et de la culture de nz de contre

saison, car une partie des surfaces se retrouvent occupées alors qu'elles étaient auparavant

destinées uniquement atx bêtes. Cependanq la paille de riz assrue une alimentation suffisante

jusqu'au mois de mars. En fin de saison sèche, il se pose un grave problème de crise

alimentaire car les pailles de nz sont épuisées, et il ne reste plus à pâturer à proximité que

quelques herbes sèches en brousse. Le pâturage sur les sites de transhumance peut être déjà

abondant, mais il n'y a plus d'eau. A cette époque, un choix s'impose à l'éleveur : attendrc les

premières pluies et le départ en transhumance au risque de perdre quelques têtes, ou vendre

des animaux pour acheter de I'aliment bétail. Cette dernière solution pose problème car il

implique une certaine décapitalisation. Une des sources de conflit à ce moment est

I'abreuvement des troupearx. Cerx-ci vont boire dans les canatx et dégradent une partie du
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réseau d'irrigation, en plus de piétiner certaines paroelles cultivées (pépinières installées de

façon précoce).

Notons de pltu que lorsque l'éleveur garde les animarx des agroélevegrs, toutes les

bêtes sont conduites ensemble. Dans ce cas, quand la crise alimentaire oonrmence, certains

des propriétaires fotnnissent du son de riz au bergers chargés de leurs animarx. lvlais cela

reste rare et l'éleveur doit en général se débrouiller seul pour limiter les pertes sxrr I'ensemble

du houpeau (voir photo 3t

Pendant la saison des pluies, I'ensemble des animatx (bovins et caprins) part en

ranshumance. de fin iuin à fin,décembne. C'est pendant la saison des pluies que lcs pâturages

sont les plus riches, les animarm prennent du poids et les vaches venant de methe bas

produisent zuffisamment de lait pour à la fois nourrir leur veau et a$ilr€r la consommation

des familles. t e départ se fait unique,me,lrt quand I'eau disponible sur le siæ est suffisante,

mais il est accéléré par I'installation des pépinières en casiers (dans le cadre de la riziculture

intensive).

Le choix du site de transhumance dépend de nombreux facteurs. Ainsi, les éleveurs (ou

les bergers) qui ont à charge un toupeau d'agroéleveur ne vont pas audelà d'une distance de

80 km de la mne de Niono, ciar il est fréquent que le propriétaire vienne effectuer des visites
pendant la saison des pluies pour vérifier l'état de ses bêæs. Dans tous les cas, les fhcætrrs

déterminant le choix du siæ sont la présence d'eau et la qualité du pâturage. Certains éleveurs

continuent à transhumer jusqu'en Mauritanie mais ils sont ranes sur la zu\e.Notons cependant

que pour les éleveurs hanshumants de la région de Ténenkou, les sols salés sont recherchés

car les bêtes manquent de sel pendant la saison sèche.

[,ors du départ en transhumanc€, il est frQuent que plusieurs éleveus groupent legrs

toupeaux. L'explication est la suivante. Lorsqu'un berger garde seul 40 bêtes, il doit êtne

éveillé 24 heures sur 24... Il est donc préférable de constinrer un troupeau de 120 têtes gadé
pax 3 bergers qui peuvent se relayer.

Su le site de transhumance, des millien de bêtes se retr,ouvent pour boire aux points

d'eau. Les conflits sont de plus en plus fréquents avec des agriculteurs ayant instatlé des

cultnres de petit mil sur les zones de pâturage et sur les bourtols. De plus, de nombreux vols
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de bétail ont lieu mais il est difficile de contrôler les mouvements de tant de personnes sur une
aussi vaste étendue.

La mare ou le puits asnrent I'eau nécessaire au bêtes, mais I'assèchement est de plus
en plus précoce, ce qui force les éleveurs à revenir de plus en plus tôt srn la zone des casiers
ou en périphérie. C'est ce retotu prématuré qui engendre de nombreux conflits entne élevegrs
Peuls et propriétaires de rizières : en effet, les a'imau pénètnent dans certains champs
récoltés alors que sur des parcelles voisines, la récolte n'est pas terminée. Si c€rtains conflits
se règlent à I'anriable, d'autres font lbbjet d'un recours à I'adnrinistation, ce qui donne alors
lieu à une amende pour celui qui est jugé coupable.

Globalement, la transhunanoe de saison des assure une amélioration de
I'alimentation (COULIBAIY, TRAORE, BAI{, TRAORE, lgg4) grâce à la végétation
spontanée de tnès bonne valeur alimentaire (ce n'est par contne pas le cas après la saison des
pluies, et le pâturage ne suffit sowent même pas à assurier I'enbetien des animau). De plus,

Inrsque des animarur sont malades ou trop faibles, l'éleveru choisit de les abathe pour
les vendre à un boucher de Niono. La viande n'est pas oonsommée car sa vente assrune 

'nedisponibilité en argent importante (voir paragraphe zur la cornmercialisation), qui permet de
régler les problèmes urgents.

La reproduction est assurée par un ou plusieurs taureaux du troupeatl sélectionnés selon
le potentiel de pnrduction laitière de leur mèrc. Ils peuvent êtne gardés jusqu'à l'âge de 15 ans.

Les auues mâles sont castnés. Le remplacement sc fait au sein des mâles nés dans le tnoupeau
ou achetés jeunes au marché, selon les cas.

2.1.3. Les petits ruminants

La majorité des élevetrrs possède un troupeau de petits runrinants, surtout constitué de
caprins. L'intérêt réside dans le fait que oes animau sont adaptés au milieq qu'ils mangent
une grande partie des plantes de la brousse (même certairu épineux en fin de saison sèche, que
les bovins rcfusent) et qu'ils ne font I'objet d'aucune dépense en soins vétérinaires. Ils sont en
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général la propriété des femmes et sont gardés par les jeunes garçons. Le soir, ils sont parqués

près des lietrx d'habitation.

Iæs petits ruminants ont plusieurs rôles, oomme chez les agroéleveurs. Ils assuent une

épargne courante (qui évite de sacrifier un bovin), une production de lait pour

I'autoconsornmation et ils sont mangés lors des fêtes musulmanes.

2.1.4. La santé animale

l^a principale cause de mortalité est la crise alimentaire qui sévit dès le mois d'arnil. L,es

animaux, afraiblis, meurent de faim ou sucoombent à la moindre maladie.
t,, 

\

Iæ vaccin contne la Pleuropneumonie Contagieurc Bovine est effectué sur une partie

plus ou moins importanæ du tnoupeaq celui contne la Pasteurellose et le Chaôon

Slmptomatique beaucoup plus rar€,ment. Iæs derx vaccinations ont lieu en désembre-janvier

et au début de l-a saison des pluies. Iæs éleveurs se disent satisfaits des effets de la vaccination

car les animauc ne meruent plus en contactant ces maladies. Le tte

100 Fcfa/dose auxquels il faut rajouter les frais d'utilisation du parc de vaccination qui sont de

15 Fcfa/tête. Cela revient donc à I 15 Fcfa/tête.

Le traitelqent contre la distomatose est fait soit 2 fois par aq au début de I'hivernage et

peirdant la saison sèche, soit une seule fois. Il semble être efficace car peu ou pas d'arrimaux

sont morts cette année. Ccpendanq les élevetus trouvent le taitement beaucoup tnop chetr.

Pour exemple, le petit flacon de flovénix (déparasitage de la distomatose) pour traiter 5

animau cotte 4 000 Fcfq êt le vétérinaire demande 3 500 Fcfa pour les frais de déplacement

et les injections. Cela revient à I 500 Fcfir/tête. Notons qu'il est moins cher de faire traiter 25

têtes en une seule fois car le vétérinaire demande toujours 3 500 Fcfa pour le déplaceme'lrt et

les injectiom, mais le flacon de 25 doses cotte 16 500 Fcfa Cela revient donc à 800 Fcfa/tête.

La qualité des traitements est estimée satisfaisante quand ils sont achetés à la pbannacie.

Ia disponibilité laisse à désirer car il arrive fréquernment que la ptrarmacie soit en rupfire de

stock. Dans c€ cas, l'éleveur doit aller jusqu'à Ségou ou attendre une linraison. Enfin, la

distance à Niono est souvent de plus de 30 km, et seules des pistes desservent les zones

dhabitation. Notons que ce problème de rupture de stock est contraire à ce que nous disent les
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agroéleveurs. Enfin, certains éleveurs continuent d'acheter des médicaments sur le marché'

moins chers mais qui sont souvent contefaits ou périmés.

La maladie dite bougueTdtouche un certain nombre d'animaux, et cause depuis quelques

années la mort de pltnietus bêtes sur la mne. Cette maladie, pâs encone identifiée, est €n sours

d'étude par un étudiant zootechnicien travaillant avec IURDOC.

La santé animale est un souci asscz important pour cette catégorie d'éleveurs, qui est

consciente de I'int&êt d'effectuer correctement vaccins et déparasitages. Cependang c€rtains

obstacles restent à éliminer.

Tout d'abond, le fait que les éleveurs ne soient pas formés et qu'ils n'aient aucune

connaissance des traitements ne pelnet pas de zuinne correct€ment le traitement (quand par

exemple celui-ci doit êtne administé plusieurs joun) et de le contnôler.

De plus, l'éleveur n'a pas de vétérinaire attitné, ce qui n'incite pas celui qui vient fairc

les traitements à se responsabiliser vis à vis du troupeau. Norrs avons abordé ce problème avec

un éleveu. Pour lui, il serait certes plus efficace de ne confier le troupeau qu'à un seul

vétérinaire, mais c'est impossible dans la pratique car les vétérinaires sont constamment en

déplaccment Aussi, en cas de problème, on travaille avec celui qui est effectivement présent à

Niono au bon momenl

trnfin, les éleveurs font souvent appel au vétérinaire bien après I'apparition des

premiers svmptômes. Celui-ci dispose donc d'une marge de manæurne relativement réduitc,

et seuls les traitements curatifs peuvent guérir les atrimaur malades. Nous avons déià abordé

ce problème, et nous soulignons une fois de pltrs I'importance pour ces éleveurs de réagir plus

vite, et de fairc appel le plus rapidement possible arx vétérinaires quand un problème de santé

animale sc pose.

Enfin, précisons que I'agroéleveur paie les soins pour ses anirttaux. Ce,pendant une

pratique semble persister : quelques éleveurs profitent des médicaments achetés pour les

animaux en confiage pour faire aussi soigner leurs bêtes, ce qui peut êtne à I'origine de

conflits. De plus, certains vétérinaires acceptent de distribuer les médicaments Payés par

I'agroéleveur à tout le troupeaq ce qui donne lieu à des sousdosages. C'est aur éleveurs de se

responsabiliser vis à vis de leur troupeau et d'investir dans la santé animale.
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2.1 .5. L'ali{nentation du troupeau

En saison sèche, le toupeau se nourrit des résidrs de culture du riz (paille et repotsses)

et des herbacées des canaux. A la fin de la saison, lorsque débute la crise alimentaire, animaux

faibles et vaches en lactation sont complémentés sur place avec du son de raet parfois de

I'aliment ABH (appelé aussi tourteau).

Iæ son de riz provient éventuellement du riz décortiqué par l'éleveur, mais surtout des

achats. læs chiffies zuivants nous ont été founis par des éleveus. Pour une quinzaine de

bêtes (bæufs de labou compris), le premier éleveur achèæ en moyenne S0 000 Fcfa de son et

75 000 Fcfa de tourteau. Ceci est l:tquivalent de 3,3 tonnes de son et de I tonne de togrtearl
pendant environ 3 mois (anril, mai et jbin). Nous ne connaissons pas les rendements en riz des

parcelles, mais l'éleveur dit obtcnir une viagaine de sacs de son ayec Z by(en hors casiers où
les rendements sont plus faibles), soit environ I tonne. Au final, pour 15 teæs, l,élweur
diqpose de 4,3 tonnes de son et de I tonne de tourteaq soit 3 kg de son/têtcfour et ?00 g de

tourteau/têteÛou. Chez le second élevetu, pour nourrir une vingtaine de bêtes, i à 15 sacs de

son sont achetés selon les années. Donc pendant une période d'une trentaine de jours, cSaque

animal reçoit environ 800 g de son par jotr. Ce calcut rapide montre l'écart qu'il peut exister
entne derx éleveurs d'un même type.

Notons atrssi que certains éleveurs ne complémentent pas du tout leurs animaux, car ils
manquent souvent de moyens poru acheter I'aliment bétail et refrrsent de vendre une de leus
bêtes.

2.1.6.La vente des animaux

Les bovins ne sont vendus qu'en cas de besoiru si la vente d'trne chèrrye ou d'un mouûon

ne suffit pas.

Une vieille vache est vendue enûe 20 000 et 40 000 Fcfa, selon la période de I'année
(les prix sont plus intéressanæ au moment des fêtes religieuses, occasions poru les familles
riches d'acheter une bête pour la consommer) et l'état général de I'animal.

M



Sysfèmes d'élevage, groupements d'élevars et intensification darc la région de Niono, MalL

Les tagreauK estimés frop vieu (autour de 15 ans) sont vendus soit pour satisfaire un

besoin particutier, soit pour acheter 2 ou 3 vearuc mâles, peut€tre destinés à devenir à leu

tour des géniteurs.

Læs caprins sont vendus à des prix différents selon leur race. La race dite locale se vend

enfre Z 500 et l0 000 Fcfa, larace Maure (pltn grande) entre 15 et40 000 Fcfa.

Enfin, les poules peuvent êt.e vendues pour assurer un revenu servant atx achats de la

vie quotidienne. tæ prix moyon d'une poule est de 1 500 Fcfa

De façon générale, la vente né se fait dans le seul but de réussir une bq449

opération financière. Etle n'a lieu tprc lorsque c'est la seule solution susceptible de régler le

problème qui se présente à la fanille. [æs 3 situations qui aboutissent à cette obligation de

vendre sont les problèmes familiaur I'achat d'aliment bétail pour limiær la mortalité pendant

la crise alimentaire, et les périodes de sorties d'argent comme les impots, les amendes ou la

redevance en eau (potr ceux qui cultivent quelques hectares).

EnfirL certains éleveurs mènent une activité de commerce de bétail annexe, de façon

collective à l'échelle d'nn campehrent par exemple. Chaque chef de farnille cotise une sornme

selon ses moyens et le nombre de personnes dans la famille. L'ensemble de I'argent récolté est

confié à un membre du campement. Celui-ci achète des bovins dans les villages voisins, et va

les vendre dans les villes, parfois jusqu à Bamako. En moyenne, un animal est acheté 75 000

Fcfa et est revendu 125 000 Fcfa pens le cas de la vente à Bamako, I'acheminement des

animau à pied revient à I 000 Fcfa/tête. t e bénéfice de la ventc permet à chacrur de gagner

l0 o/o de la somme qu il avait versé au départ. Le reste du bénéfice est pour le vendeur- Si ce

demier ne parvient pas à dégager un bénéfice suffisant, il n'est pas chargé de ce travail la fois

suivante, une autre personne est désignée. Mais dans aucun cas le Htail concerné n'est celui

des éleveurs. Dans la culture Peul, en effet, vendre ses animatx pour le seul fait de gagner de

I'argent est un acte honterx.

2.1.7. Les revenus annexes

La culture du petit mil en saison des pluies était auparavant pratiquée, et asstuait non

seulement une partie de I'autoconsommation, mais aussi un revenu annexe grâce à la vente-
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Systèmes d'élevage, groupements d'élarcurs et intercification dans Ia région de Niono, Mali.

Cette activité a été parfois abandonnée suite à I'accentuation du déficit hydrique qui la rendait

de plus en pltrs aléatoire.

I-e confiage fotrmit non seulement le lait et parfois le riz, mais aussi un nevenu non

négligeable de 20 à 30 000 Fc& par an.

Le seul artisanat pratiqué est la fabrication des nattes par les femmes. Il faut environ un

mois pour faire une natte, vendue ente 2 000 et 4 000 Fcfa Ce revenu serq conrme la vente

du lait, à I'achat de vêtements et condiments.

il arrive que certains membrÈs Se la famitle soie,lrt partis virrre dans d'autnes pays et

exencent une activité (commerçant par oremple). Dans oe cas, ils envoient pne certaine

soulme d'argent toutes les années à ta famille restée au Mali. Ce rsrre,nu peut atteindre

100 000 Fcfa par an-

2.2. Les problèmes majeurs

Voir SCIIEII{A 9.

[.a sécheresse des années 80 a entraîné la perte de nombreuses bêtes chez les éleveurs.

Leu troupeau ne suffisant plus à assurer leurs besoins, ils se sont tournés vers le confiage.

Mais aujourdhui, ce revenu est devenu aussi insuffisant. C'est pop1luoi les élevctrrs

souhaiteraient pouvoir cultver quelques hectares de ria pou leur autoconsommation et pour

en retirer un revenu supplémentaire. Mais toutes les terres sont actuellement affibuées. Le

seul espoir réside dans le futur amén4gement de la znne de N9, dans le cadre du projet Retail

4. Mais seules les personnes possédant déjà des terres sur N9 se verront attibuer des surfaces

supplémentaires. Ainsi, les Peuls de la znne, non sédentarisés au village, n'agront pas de

tenÊs, mais seront peut€tre forcés de partir puisque le réaménagement touche leqr zone

d'installaton. Panir pour aller où ?... Nous pensons que cette ethnie n'est pas prise en compte

dans les proiets de I'Office du Niger qui semble parfois oublier toutes les familles qui ne

vivent pas de la riziculture, mais qui font quand même partie de la population de la zone.

--.-.-.



Systèmes d'élange, groupements d'éleveurs et intensification dqrc la région de Niono' Mali'

2.3.2. Le mil

Le mil est agssi consommé dans le plat traditionnel tott, mais il a été impossible

d,évaluer quelle quantité est utiliséc par an. Ce mil est acheté, et est surtout consommé

pendant la ûanshumanoe. C'est la vente d'une ou plusieurs chènres qui permet de libérer

I'argent nécessaire à cet achat.

2.3.3. La viande

La consomrnation de viande caprine se fait de façon poncttrelle, lors de cérémonies

d'oftandes, lorsqu'un animal d,*p faible ou malade (on préfère I'abatûe et le partager entre

les différentes familles) ou enfiq,,lorsqu'une des familles reçoit un invité ct quç la quantité de

viande est trop importante Qà encore, on partage entne les frmilles du campement)' Dans le

cas des céré,monies, l,ensemble des chefs de famille se cotiscnt pour acheter à un éleveur du

camp une bête, ce qui permet de répartir les frais. Pour donner un ordre d'idéÊ, on estime

qu,un peu plus d'rure vingtaine de caprins sont mangés en un an dans un campement

comprenant ure vingtaine de familles.

La viande bovine est consommée très raremen! quand I'animal est malade' Mais en

général, on l,amène à Niono avant qu'il ne soit top faible pour le vendre aux bouchers' Tout

au pltrs 2 bêtes sont-elles consommées par l'ensemble d'un camp de 100-150 personnes en une

année. Les animarrx morts sont laissés zur place.

Iæs ægfs ne sont pratiquement pas oonsomrnés, on préfère les laisser en couvaison

pour avoir plus de volaille. Un certain nombre de poutes est consommé, mais il nous a été

impossible de le quantifier.

2.3.4. Le lait

Le lait est très consommé, mais il est en quantité insuffisante en mai et juin' ce qui

oblige les chefs de famille à acheter du lait en poudre, strtout pour les enfants et les invités'
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51lstèrnes d'élevage, gtoupements d'éla,eurs et intensification dæts Ia région de Niono, Mali

2.4. Propositions

I Comnre nous I'avons dit dans le chapitre sur les agroéleveurs, un amérngement des

points d'eau srr les sites de pâturage doit rapidement être fait" soit par creusement de puits à

pompe (car il est bien sur impossible de puiser manuelle,ment I'eau zuffisante poru des

centaines de bêtes tous les joun), soit par surcreuseme,lrt des marcs. Reste à savoir d'où peut

venir le financement : ONG, projet de développemen! Office du Niger... et quelle serait la

participation demandée anx éleveurs. Cet aménagemenÇ en plus de permettre au:r animatrx de

s'alimenter zuffisamment pftu longtemps, réglerait rrne partie des conflits puisque le retour sur

les casiers se ferait plus tardivement.

t,' 
\

X Une solution pour Édriil€ le co{tt des aliments pour le bétail (son et ABID est de sc

Eoupcr pour réduire les cotts, mais cela de,mande une organisation tnès strictc. I;à aussi' llotls

nous référons au chapitne précédent.

I Au niveau de la santé animale, nous pensons qu'un certain nombrc d'éleveurs

denraient suinre une foruration potu maîtiser les opérations de base en santé animale- Ainsi,

ils seraient en mesure de traiter une partie des maladies et de travailler de paire avec les

vétérinaires. Groupement et forrnation sont deux moyens de créer une prcssion forte sur le

vétérinaire chargé du troupeaq puisque apparemmen! un éleveur seul n'a aucun pouvoir. Il

reste atrssi à régler le manque de confiance qdont les Peuls dans les vétérinaires- Une solution

consisterait, oomme pour les agroéleveurs, à choisir un vétérinaire fxe, cbargé toutre I'année

du suivi des animauc, et à se grouPer.

2.5. Les différents sous-tyrpes d'éleveurc Peuls

L,ors de nos enquêtes, si I'ensemble des points cidessus se sont retrouvés chez tous les

éreve,rs' nou' 

:"îrîi"i:iïi:iii-ff";peru er prarique évenrueremenr re

confiagg il ne vend pas le lait et fensemble de Ia famille transhume.

. Z.Z:Le second est sédentarisé dans un village hors des casiersr vend le

lait mais ne possède Pas de terre.
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Systèmes d'élevage, groupements d'éleveurs et intensification dans Ia région de Niono, Mali.

. 2.3:Le troisième, lui aussi sédentarisé, possède des bæufs de labour et

des terres en casier:s' et vend le surplus de lait.

Il semble que ces 3 sous-t1pes soient en fait les 3 stades de l'évolution des systèmes

d'élevage professionnels Peuls, car les premiers expriment leur souhait de sédentarisation et

de pratique d'autnes activités pouvant leur assurer un revenu supplémentaire.

Voir SCIIEIVIA 10.

2.5.1. Le sous-tvpe 2.1 :

Les éleveuns "purs"

Ces élevenrs s'installent in e"t*n sèche avec leurs familles à proximité des villages et

des canaux. Plusieus familles (*. vingtaind vivent ensemble près des puits dans un

campement d'une centaine de personnes, voire plus (voir photo 4). Ce campement sert

uniquement pendant la saison sèche. La journée, les bovins pâturent et s'abrernrent sru les

casiers, mais ils sont la nuit à proximité des tentes. En saison des pluie, les Peuls sont nu les

sites de transhtrmance.

I-e lait est entièrement autoconsommé. Il arrive (mais rarement) que les femmes vendent

le surplus pendant la transhumance de saison des pluies lorsque le groupe passe à proximité

d'un village.

2.5.2. Le sous-type 2.2 :

Les éleveurs vendant le lait

Ces élevenrs gardent souvent' avec enx les femelles en lactatiorç qui sont

complémentées près du lieu d'habitation si la nourriftue atx alentours est insuffrsante. Une

partie du lait est toujours autoconsommé, mais le surplus est vendu. Cette vente se fait à des

particulieni sur le bord de la route ou dans les villages. Notons que certains éleveurs s'étaient

groupés pour vendre leu production à la laiterie Danaya Nono, mais leur production globale

étant insuffisante, ils ont anêté. Le prix du litre de lait varie autour de 200 Fcfa Mais le lait

est aussi vendu au nombre de louches, 5 louches (environ % lite) étant vendues à tine

indicatif 50 Fcfa (soit 200 Fcfa/litre).

5l



Photo 4
nent Peul de saison sèche à ltertérieur des casierE de Niono

Source : Sorhalta 1999.



Slstèmes d'élange, groupements d'élamrs et intercification dot Ia région de Niono, MalL

La complémentation est à base de son de ria rarement de tourteau qui reste top cher.

Lcs rations donné:es sont les zuivantes. Chez certains, les vaches laitières reçoivent chacune

environ 3 kgf ogr dès le mois de janvier-féwier. Chez d'atrtnes, elles reçoivent 3 kg de son par

jolr et 200 grammes d'ABH, mais seulemelrt pendant 3 mois à compter d'arnil.

La part haite ne dépasse en aucun cas 0.7 lfuachdi. Elle semble baisser depuis que la

crise alimentaire s'aggrave : les vaches sont de phs en plus faibles, leurs vearD( doivent

désormais êne nounis un peu plus longlemps pour survinre, et la quantité d'aliments donnés

en plrrs est limitée par le pnx de ces derniers.

2.5.3. Le sous-tvpe 2.3 :

Pogr ces derniers, le système de vente du lait est le même gue pour le sous.tlpe

précédant

Ces éleveurs sont totalement sédentarisés peqdant la saiion des pluies, car ils sont

occupés par les travarx agricoles des charrps. Iæs surfaces cultivées ne permette,lrt Ptt d"l

vendre du riz rnaiq elles assurent une grande partie de Ïautoconsommation de la famille-

C'est sotnrent le jeune frrère du chef de famille ou/a son fils qui paftent e,n'

transhumance.

Les bæufs de laborr sont issus du troupeatl et sont en général vendus vens l'âge de l0

atNl.
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Slstènes d'élevage, groupements d'éla,eurs et intensirtcation dars la région de Niono, Mali.

Norn ne rÊvenons pl35 ici nr la métbodologie car elle est globaleme,ltt la mê,ne que celle

utilisée lors de l'étude des systèmes d'élevage. Le guide drentretien est en annexe 6.

1. LES GROI]PEMENTS LIES A I,A LAITERIE DAT{AYA NONO

\

\\
Dans la région d'étude, il existe 5 groupe,ments d'éleveurs qui travaillent avec la mini-

laiterie de Niono, Danaya Nono. Ces gpupements assureirt I'approvisionneme,lrt en lait de

vache DE la laiterie créée en 1995.

1.1. Le contexte de la création des groupements

1.1.1. La filière lait au Mali

Le marché du lait est dominé au Mali par les produits laitiers importés, et en

particulier par le lait reconstitué à panir de lait en poudre. La plupart des produits transformés

sont iszus de ce lait en poudre dont le prix de revient est de 160 à 175 Fcfa/litne (DIALLO'

1998). Or, celui du lait local s'élève à 250-3@ Fcfa (achat ) 175-200 Fcfa/litre, 15 Fcfa pour

la collecte et 15-20 Fcfa pour les prestations de suivi), ce qui explique I'utilisation nmssive du

lait en poudre.

Face à ces importations, le marché des produits locau apparaît insuffisant face à la

demande. L'ensemble de la filière est irnatisfaisante tant en quantité qu'en qualité. Seule une

faible partie du lait local est transformée. Cette transforuration est réalisée en grande partie par

les laiteries Danaya Nono, installées dans 4 villes secondaires du pays (Niono, Koutiala, San

et Sikasso).
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Systèmes d'ëlevage, groupements d'éleveurs et intensification darc Ia région de Niono, Mali.

C'est au sein de ces laiteries que se développent des goupements d'éleveurs.

1.{.2. Les laiteries Danaya Nono

Voir SCIIEIT{A lf .

Les laiteries sont nées de la collaboration entne la Direction Nationale de I'Elevage au

Mali et d'une ONG française, le CIDR (Cente International de Développemelrt et d€

Recherche).

Nous détaillons dans cette partie le fonctionnement et le rôle de ces laiteries.

IÆs laiæries fonctionn€nt guasi-exclusivement avec du lait local, sauf en cas de

production insuffisante, auquel ças te lait en poudre est utilisé,

Au sein de ces laiteries, 5 *bte* sont liées entre elles, mais conservent une c€rtaine

tndénendance '- 
les groupements d,éleveurs

les collecteurs

I' unité de transformation

' le réseau commercial

seul ,r-r"lii'ffi*îîi*uo,r, er il fait l'objet d'un conbôle de qualité.

Néanmoins, à Niono, le lait peut également provenir de producteurs particuliers qui ne font

pas partie d'un goupement. Dans se sas, la laiterie n'assur€ pas la collecæ du lait" l'éleveur

doit trouver un moyen de venir apporter lui-même le lait sur le lieu de transformation.

Le groupement a pour objectif de regrouper les lirnaisons de chaque membre. Mais

toute autre activité, même si elle n'a aucun rapport avec Danaya Nono, peut être entreprise.

Le lait est hansformé en lait pasteurisé, lait caillé zucré ou non, yaourts brassés et

crème mahrée. La vente est assurée par des femmes revendeuses et des vendeurs arnbulants

hors de la laiterie, et par le personnel salarié dans les locarx.

Le prix de revient du lait est de 200 à 230 Fcfa, ce qui est, comme on I'a déjà dit,

supérieur à celui du lait en poudre.
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Tableau 2
Augmentation de la production laitière

chez des agroéleveurs adhérant à Danaya Nono
(d'après DIALLO, 1998)

Tableau 3
Amélioration du revenu

chez les agroéleveurs adhérant à Danava Nono
(d'après DIALLO, 1998)

Litres par iour par vache laitière
Saison sèche

Avant la collaboration avec la laiterie
Depuis la collaboration avec la laiterie

Hivernage
Avant la collaboration avec la laiterie

is la collaboration avec la laiterie

Revenu mensuel en Fcfa
Saison sèche

Avant la collaboration avec la laiterie
Depuis la collaboration avec la laiterie

Hivernaqe
Avant la collaboration avec la laiterie

uis la collaboration avec la laiterie



Systèmes d'éla,age, groupements d'éleveurs et intensificalion dans la région de Niono, Mali,

Un prestataire, rémunéré par la taiterie, assure un certain nombre de services (soins

vétérinaires, conseils, vulgarisation. . . ) àuprès des élevéurs.

Enfin, à Niono, la laiterie assure un approvisionnement en ABH aux membres des

groupements, qui peuvent s'ils le souhaitent payer à crédit à la fin du mois.

1.1.3. L'impact de I'implantation des laiteries

I . I .3. I . L',atnélioration des techniques d'alimentation

Dans les 4 zones d'implantation de Danaya Nono, des essais de cultures fourragères

ont été conduits. Mais ces cult\ry n'ont pas été adoptées pour deux raisons : d'une parÇ les

pointes: de havail correspondent à celles des cultures viwières, d'aute part les espaces

disponibles sont insrffqants pour libérer des parcelles.

Par contne, dç nombreux éleveurs alimentent désormais leurs vaches laitières avec du

tourteau de coton (AB[I), en particulier à la fin de la saison sèche (periode de soudue

alimentaire pour les animaux).

1.1.3.2. L'au8rnentation de la production laitière

La production des vaches laitières a globalement augmenté, suite à I'amélioration du

mode d'alimentation (Voir TABLEAU 2). Cette augmentation est surtout visible en saison

sèche car la variation est de 160 %. De plus, les écaræ entre les 2 saisons sont désormais plus

faibles, la production tend donc à s'homogénéiser.

l. 1.3.3. L'amélioration des revenus

La production plus régulière de lait et l'épargne permise par le paiement mensuel

assuré par la laiterie permettent aux éleveurs d'augmenter leurs revenus (voir TABLEAU 3)'

C'est aussi en saison sèche que la progression est la plus flagrante, les revenus augmentant de

44 yo après I'adhésion à Danaya Nono. On observe aussi la disparition de l'écart entre les
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Slstèmes d'élevage, groupements d'éla,eurs et intensification dans la région de Niono, Mali-

detuc saisons (même si d'après les données, cela n'est pas du qu'à I'augmentation en saison

sèche mais aussi à la régression en saison des pluies).

I . I .3.4. L'organisation des éleveurs

Dans le cadre de ce projet de développement local, les élevetus sont incités à se

regrcup€r. Pour I'instant, les impacts ont encore limités mais on observe la mise en place

d'astivités oommunes pour, tenter de régler cÆrtains problèmes communs (difficulté

d'approvisionnement en aliment bétail à un prix abordables, vaccination dss animaux).

La laiærie Danaya Noqo ide Niono présente toutes les caractéristiques préscntées ci-
\

dessus. Voyons rnainænant h façon dont s'organisent les groupements d'éleveurs dans la

mnerquels sont les problèmes rencontrés et les perspectives d'avenir.

1.{.4. L'avenir pour le réseau Danaya Nono

fpù detu: ans de fonctionnement, les laiteries prcnnent le statut de SARL (Société A

Responsabilité Limitée). Les actionnaires sont les groupements d'éleveurs, le personnel des

laiteries, les partenaires et le CIDR. Les dividendes son réinvestis pour assurer le

développement des activités.

A terme, [e CIDR doit se retirer et laisser les SARL fonctionner seules. IJn GIE

(Groupement d'Intérêt Economique) doit être créé. Son rôle sera d'assurer un appui et la

communication entre les différentes laiteries.

1.2. Présentation générale des groupements

Les groupements se situent à N3 (Nango, à 3 km de Niono), NlO (Ténégué, à l0 km de

Niono), Molodo Bamanan (à 12 km de Niono), Cocody (à 15 km de Niono) et le km l7 (à 1l

km de Niono). Nous récapitulons leurs caractéristiques dans le TABLEAU 4.

.1

,i

'I



Systèmes d'élevage, groupements d'éla,eurs el intensfication dans Ia région de Niono, Mali'

Ces groupements ont été mis en place entre 1996 et 1999. L'animateur de DanayaNono

est venu dans chaque village expliquer le travail de la mini-laiterie et proposer à quelques

éleveurs motivés de se grouper pour écouler leur lait vers la laiterie.

1.2.1. Le nombre de membres

Le nombre de membres varie autour de 10, sauf pour un gloupement (Molodo

Bamanan) qui compte 43 membres. On houve en général une majorité dagfoéleveurs

Bambaras, même si le groupement de Cocody est lui composé exclusivement de Peuls

sédentarisés ou non. Enfin, qu il existe souvent au sein des groupements une grande

hétérogénéité quant au nombre,de naches laitières par membre, qui varie de I à20-

\\
Ir

1.2.2. Le bureau

Dans chaque groupemen! un bureau a été désigné lors de la créatioq à I'issue d'une

réunion de I'ensemble des membres. SouvenÇ on retrouve au sein du bureau les hommes

alphabétisés et les hommes influants (chef de village par exemple). Mais nous avons constaté

que la petite taille des groupements favorise la prise de décision en commun, et le bureau reste

très proche des autres membres. Finalement, son rôle est essentiellement lF tenue des comDtes

gitrage et paiement) et les relations avec la laiterie et les commerçants d'ABH dans cer-tains

cas.

1.2.3.1-a collecte du lait

Dans chaque groupement ainsi formé, le collecteur de la laiterie vient chercher le lait

de I'ensemble des membres tous les matins à bicyclette. Les éleveurs doivent s'organiser pour

effectuer la collecte à un endroit donné, à une heue donnée, totts les matins, désigner un

bgreau avec un président, un trésorier et un secrétaire, et suiwe les formations dispensées par

Danaya Nono. De plus, dès te déparg la laiterie exige que la quantité de lait produite soit au

moins de 20 litres par iou, même si en pratique certains groupements ont commencé avec 15

litres pour ensuite accroître leu production. Ce quota minimum s'explique par le fait qu'il faut

que le déplacement du collecteur soit rentable.
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[.es soins vétérinaires sont assurés par le prestataire de services de la laiterie. Les

éleveurs paient les médicaments mais la prestation elle-même est gratuite, [e prcstataire étant

rémunéré par la laiterie. Nons avoffi relevé lors de note étude des systèmes d'élevage le prix

de la vaccination à 100 Fcfa Pour les membrcs du groupemenÇ ce prix est de 80 Fcfa

.a

environ, ce qui représente une économie de 20 Fcfa/tête/vaccin. De plus, cela perrret un suivi

des animaux par une seule p€rsonne.

1.2.4. Le paiement mensuel du lait et llapprovisionnement en ABH

Le ell 4u lin.e dg W.est de ?0q Fcfa toute I'année, sauf parfois en septe'mbre où il

tombe à l?5 Fcfa [æ revenu bst touché à la fin du mois par les groupements. Ces derniers

pewent acheter de I'ABH par l'ihtermédiair€ de la laiterie, le paiement se fait là +lssi à la fin

du mois. Mensgellement, la laiterie fait le bitan pour chariue groupement de la quantité de lait

livrée et de la çrantite d'ABH vendue à crédit La dépense en ABH est retranchée de la

recetûe du lair [a somme'ainsi obtenue est versée au bureau du groupement. C'est enstrite au

sein du groupement que se fait la répartition de cette somme, au pro-rata de ce que chacun a

li\né et dépensé.

1.2.5. l-a formation des membres

La formation dispensée par Danaya Nono a consisté à apprendre à un membre de

chaque groupement à noter dans un cahier, tous les jours, les quantités de lait livrées, ahsi

que le nombre de sacs d'ABH achetés par chaque éleveru. Ce système permet de répanir

équitablement le revenu à la fin du mois. Les éleveurs ont aussi été formés à la mesure des

quantités de tait" et sensibilisés aux contrôles de qualité effectués régulièrement par la laiterie

spr le lait (test à I'alcool et mouillage) dans le cadre de I'objectif de qualité que s'est fixé le

CTDR.

1.2.6. Les éleveurc actionnaires de la laiterie

Les groupements possÈdent en génélal des actions à Danava Nono (qui a le statut de

SARL). Une action coût 10 000 Fcfa. Actuellement, la laiterie de Niono est bénéficitaire

(3 522000 Fcfa en 1997). Le bénéfice est réinvesti dans la constùction ou I'amélioration des
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bâtiments et dans le développement des activités de la laiteries. Aussi les actions ne

permettent-elles aucun revenu agx possessegrs d'actionS pour le moment'

Cependant" 1., éleveurs n'ont pas encore assimilé cette logique de fonctionnement et

attendent que leurs actions leur rapportent le I'argent pour investir dans I'achat d'actions

supplémentaires.

Dans ce contexte, on peut penser que le passage à I'autonomie complète de Danava

Nono risque d'ête lent. Actuellemeag le CIDR est touiours I'actionnaire princirral de la

SARL. Une sensibilisation doit être de nouveau menée auprès des éleveurs des groupements.

{.3. Les activités com,munes
tt', 

, 

t

Trois des groupements exercent en plu de la vente du lait unc activité en oonrmuL

Dans tous les cas, si I'initiative t été prise par les éleveurs etx-mêmes, le rôle de conseil et

d'encadrement de I'animatertr de Danaya Nono a été dfuisif'

Dernc groupements assurent un approvisiorurement suppléme; en ABH à rensemble

de ses membres. pogr ce faire, à Nango, une cotisation d'environ 5 000 Fcfa est ve'rsée par

chactrn totrs les mois, et 30 sacs sont achetés à un commerçant pendant la période de soudure

des animau (arnil-juin). Les sacs sont répartis selon les besoins de chacun- En mars 1999'

'ne 
somme de g0 000 Fcfa a été versée par le groupement à la Chambre d'Agriculture pour

l,achat d'ABH, mais la livraison n'a pas encore été effectuée à la fin du mois de juin' La

récupération de cette somme semble poser des problèmes. Aussi les 80 000 Fcfa sont-ils

bloqués jqsqu à c€ que la lirnaison ait effectivement lierl peut-,être I'année prochaine' Ce

problème, qui a déjà eu lieu en 1998, risque de démotiver les membres du grouPemgnt' et il

faudra désormais que les plus motivés se battent davantage pour que cette activité commune

continue. Cependant, il serait sans doute plus sage de s'approvisionner auprès des

commerçants, quitte à obtenir des prix plus élevés. Mais au moins, cela permettrait d'être sûr

d,être livré en temps voulu, pendant la periode de soudure d'awil-juin.

A Molodo Bamanan, le groupement a constmit un parc de vaccination en 1996' Chaque

membre a cotisé la somme de 5 000 Fcfa" a constnrit 200 briques et a travailté lui-même à la

constnrction du parc. Actuellement, ce parc rapporte I 500 Fcfa par troupeau qui y entre'

Cependant, nous ne savons pas depuis qtrand il est amorti ni quel revenu il permet car le détail
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des recettes du groupement ne figue pas dans les comptes, et les membres n'ont pas su

répondre à nos questions.

1.4. Les problèmes rencontrés et nos suggestions

1.4.1. La gestion du groupement

. ActuellemenÇ le principal problème à régler concerne la maitise de la comptabilité par

le trésorier. Celui-ci se contente de noter chaque mois le contenu de la caisse eÇ quand le

goupement en possède uq du compte dans la caisse d'épargne du village. Certains chift,es

nous ont été qués, htfu nous ne pt)rrvorui pas en contôler I'exactittrde. Il est

impossible dbbtenir le détail des entrées et sorties d'argent Ceci pose problème dans les cas

où une activité commune est pratiquée : comment savoir si elle est réellement reirtable ?

Comment vérifier si certains doivent de I'argent ?

Nous pensons que Danava Nono doit de toute ugence assurer une fonnation auprès de

quelques membres des groupements. Uanimateur de la laiterie est parfaitement conscient de

ce problème et de la nécessité d'wre formation complémentaire. D'après lui, il faut en effet

apprendre à ces éleveurs à gérer leur argenÇ et à faire régulièrement un bilarU pour pouvoir

ensuite mette en place de manière dtuabte d'autnes activités. A terme, c'est une condition

indispensable pour que ces groupements deviennent waiment autonomes.

{.4.2. L'information au sein du groupement

Nous avons aussi constaté qtr'au sein de certains groupements, I'information ne passe

pas de façon satisfaisante entre les membres ayant reçu une formation par la laiterie, et les

autes. Ceci est un problème interne aux groupements, mais monte qu il reste encore un

important travail de sensibilisation à effectuer auprès des éleveurs. Certes, ils parviennent à

assurer ensemble I'approvisionnement en lait de Danaya Nono, mais il apparaît qu il n'existe

pas toujours une véritable dvnamique de groupe, ce qui empêche de mettre en place des

projets.
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Il nous semble aussi qu'il est difficile de metfre en place une açtivité commune dans

certains groupements dans la mesure où cela implique la constitution d'tute caisse. Nombreux

sont les éleveurs réticents quant au fait de payer une cotisation à I'avance, sans avoir

immédiatement le bénéfice de cet investissement Là encore, la sensibilisation semble ête le

meilleur moyen de faire évoluer les comportements.

1.4.3. Le fonctionnement associatif interne à Danava Nono

' Un des villages auparavant lié à la laiterie a arêié de travailler avec Danaya Nono suite

à un conflit eers:nnel entne une des familles du village et un membrc de la laiterie. Nous

n'avons pas pu en apprendre dpv,antage, mais cela illustre I'importance des relations sociales

entne individus au Mali. ':,

1.4.4. L'organisation de la coltecte

L,e viltage peul de NDolla était un des villages dans lesquels un groupement s'était

formé.. Aux dires de I'animateru de Danaya Nono, oe groupement était le pltrs important en

terme de qtrantités de lait vendues. Cependanq pendant I'hiveruage, le collectetu s'est soudain

nu dans I'incapacité d'accéder au village (nous précisons qu'il n'existe pas de piste praticable

pour s'y rendre et que ce collecteur avait la culture de ses rizières à assuer). Le groupement

n'avait alors qu'trne seule possibilité : désigner lui-même une personne du village pour assurer

la lirnaison à la laiterie. Mais rien n'a été mis en place au niveau du groupement dans les jours

qui ont suivi. Le groupement a alors exigé de recevoir l'équivalent de la somme due par la

laiterie po15 le début du mois en ABH. La direction de la laiterie a accepté mais le chef de

village a du revenir par 3 fois potu finalement obtenir les sacs d'aliment (les 2 premières fois,

I'information était mal passée au sein même de la laiterie). C'est à la suite de ces aller-retours

que les élevetrs de N'Dolla ont décidé d'arrêter de travailler avec Danaya Nono.

Actuellemen! les relations restent tendues entre Danaya Nono et le milieu Peul-

1.4.5. Le mode de paiement du lait et I'impact sur les relations de genre

Nous avons vu dans le tableau 4 que depuis la création du groupement, et en particulier

du fait du paiement mensuel du lait, le revenu avait été transferé des femmes vers les

hommes.
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Au village de N'Dolla, désormais, les femmes des éleveurs lirnent leur lait à des

vendetus particuliers sur le bord de la routé reliant Niono à Ségon" à 4 km. Ce système leu
pennet de vendre le lait à 250 Fcfa/line, de se déplacer moins loin (Niono est à 15 km) et

d'obtenir un revenu iournalier traditionnellement destiné aux femmes. En effet, chez les Peuls,

les femmes vendent le lait et le revenu perçu leur revient entièremqrt. Il leru pemret d'acheter

les tissts pour leurs vêtements et ceux des enfants, les bijoruc et les condiments. Sachant que

ces femmes gèrent au jour le jour leur argen! on comprend qu'elles préfèrent avoir un revenu

journalier.

1.4.6. Le quota minimum

Que p€nser du quota exigë,Iar h laiterie pour venir collecter le lait ? Il ne faut pas

oublier que même si la laiterie s'inscrit dans un projet de développement local, elle doit avant

tout être rentable, pour pouvoir à terme fonctionner sarul le soutien du CIDR Cependant, le

quota minimum empêche certains produclerrrs motivés de travailler avec la laiterie puisqu'ils

ne produisent pas assez de lait (pas assez de vaches laitières, pff d'emplacement pour les

garder près du village, pas assez d'élevetrrs motivés). La nraie question consiste à se

demander comment on peut amener ces éleveurs à atteindre ce quota-

1.5. Propositions

1.5.1. Revoir le mode de paiement

Ces expériences nous permettent de réfléchir $u le système de collecte du lait par la

laiærie. Au niveau des peuls, le fait d'imposer atx élevetus d'être payé menzuellement rompt

les règles établies entne hommes et femmes. En effet, les femmes Peuls ne peuvent pltrs

assurer de façon autonome leurs dépenses personnelles puisque c'est I'hornrne qui perçoit

I'argent. Il nous semble plus opportun dans le cadre d'un projet de développement conrme

Danaya Nono, de chercher un moyen de collecter et payer le lait sans rompr€ le système de

relations pré-existant. Une solution scrait de permette arx femmes de se grcuper et de leur

apprendre à gérer un nevenu mensuel (ou bi-mensuel).
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1.5.!. Verc un système de collecte moins restrictif

Nous pouvons aussi nous demander si la mini-laiterie doit revoir son système de

collecte. peut être serait-il préférable de metEe en place dans chaque villaBe un Point de

collecte pour les éleveurs qui soutraitent vendre leu lait à la laiterie, mais qui ne sont pas

forcément groupés.

IÆ système, gu€ nous avons vu fonctionner à Casablanca (Maroc) et dont nous

connaissons aussi I'existence dans la région de Mopti est le zuivanl Chaque collecteur est

chargé le matin de 4 ou 5 villages proches les uns des autnes. Pour chaque village, un horaire

est fixé, et les éleveurs doivent amener leu lait au point de collecte. Le collecteur mesure la

quantité li\née par chaque p€rsonnq et paie immédiatement celle-ci en liquide, totts les jours.

Mais il court le risque d'ête volé fendant le raj* de la journée, et peut lui mêqe dérober la

sonrme qui lui est confiée.

Il s'agit aussi de savoir

fonction du nombre de kilomèhes parcoun$ chaque jou est une première solution. Cela est

plus motivant qu'un salaire fixe mais I'itinéraire du collecteur doit être fixé à I'avance pour

que la distance parcourue ne soit pas trop grande par rapport à la durée de conservation du lait

collecté le matin. D'un autre côté, un salaire proportionnel à la quantité de lait livée risquerait

de développer la pratique du mouillage par le collectetu, qui gagnerait ainsi plus d'argent à un

moindre cott. Mais il existe des moyens de limiter la fraude : les bidons peuvent en effet être

cadenassées, et oomme seuls le groupement et la laiterie possèdent une clé, le collecteur ne

peut pas ournir le bidon pendant le transport.

Ce système dle collecte non seulement du lait des groupements, mais aussi du lait

produit individuellement, serait à nos yeu( profitable aussi bien pour les éleveus qui dont

pas pour le moment accès à la laiterie, que pour la laiterie. En effeL celle-ci ne traite en 1999

que 205 liueyjogr au mærimum, alors que sa capacité est de 250. De plus, la demande est loin

d'être satisfaiæ. Collecter aussi le lait des nparticuliersn permetrait d'augmenter sensiblement

la quantité de lait à tansformer.

Nogs sommes conscient cependant qu il faut avant tout étudier le coût de ce nouveau

svstème de collecte, pour vérifier que le bénéfice perrris par la vente des quantités de lait

supplémentaire dépasse les frais engendrés par I'extension de la collecte (salafue des
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collecteurs à augmenter, achat éventuellement de motocyclettes plus adaptées aux grands

trajets que les bicyclettes, embauche éventuelle de main d'æuwe supplémentaire pour la

transforrration du lait. . .).

De plus, un des objectifs du CIDR est d'inciter les éleveurs à se grouper pour avoir un

poids important lors des négociations du prix du lait pax exemple. Si le système de collecte

évolue comme nous le proposom, I'intérêt pour les producteus de lait de former des

groupements diminue sensiblemen! puisqu'ils peuvent lirner leur lait sur place de façon

individuelle. Il fatrt donc trouver d'autres moyens pour inciter les éleveurs à s'organiser entne

eux. Un prix à I'achat zupérieur constihre peut être une solution, mais enoore faut-il que

I'opération reste économiquement rentable pour Danaya Nono.

1.5.2. VeÉ une commercialisation plus large ?

De plus, nous pensons aussi que la laiterie doit installer de nouveaux points de vente.

Pour le momen! la commercialisation a lieu dans le centre de Niono, atisez éloigné des zones

de résidence de beaucoup de consommateurs et très difficile d'accès les jotus de pluie.

Pourquoi ne pas installer des petits kiosques avec un frigo à différents endroits de la ville (à

condition d'effechrer un calcul de rentabilité préalable) et augmenter le nombre de revendeurs

ambulants ? Cela perrrettrait d'aller vers les clients, plutôt que d'attendre que les clients se

déplacent eux-mêmes. Reste à savoir là aussi le cott d'une pareille action.

1.5.3. Quelle place pour les producteurc de lait au sein de I'Office du

Niger ?

Nous abordons aussi ici le problème de deux villages, N5 et N7, qui avaient

commencé à methe en place des ateliers de vaches laitières, mais dont le projet a avorté zuiæ

arx réaménagements dans le cadre du projet Retail 4. En effet les villages se sont retouvés

encerclés par les terres cultivées, et il n'était alors plus possible de garder des bêtes sur place.

Or, les vaches laitières doivent rester sur les concessions ou dans les environs pendant toute la

durée de leur lactaton pour que la traite et la collecte du lait puisse s'effectuer tous les matins.

Une fois encore, cet exemple illustne le fait que I'Offrce du Niger ne prend pas en

compte les intérêts des agroéleveurs lors de la mise en place de nouvelles terres en casiers.
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Pourtant, la laiterie Danaya Nono a étê en place dans I'optique de développer

Iintensification laitière et d'augmenter les revenrs des éleveurs, ce qui n'est pas connadictoire

avec les objectifs de I'Office, et pourrait même, à long terme, aider à résoudre une partie des

conflits entre agriculteurs et éleveurs, si I'intensification prend de I'importance (cela

pemrettait peut-êfie de diminuer le nombre d'animatrx présents sur les casiers). Il nous

semble qus dans tout proiet de réarnénagement. quelques terres de'/raient ête réserv&s au

prâtruage et au prarcage des vaches laitières et des bcufs dq labour.

1.5.4. Verc une Union des groupements d'éleveurc ?

Enfin, nous avons discuté avec les groupements du poids qu'ils avaient dans la zone.

Pour le mome,lr! les éleveus tr"fi*rissent que leurs groupcments ne sont pas ass€z forts pour

se faire ente,ndre au niveau de I'Office du Niger. Beaucoup p€ns€Nrt que les différents

grogpements travaillant avec la laiterie dernaient former une union, ce qui leur permettrait de

représenter une force non négligeable et susceptible de défendre plus efficacement les intérêts

des éleveurs de façon générate, et dans des cas particuliers conrme I'approvisionnement en

ABH. De plqs, les réunions seraient I'occasion d'échanger des expérie,lrccs et des

informations. Mais cette union n'est pas encore à I'ordre du jour et reste actuellement un

vague projet pour certains éleveurs

2. LA COOPEITATIVE DES ELEVET]IIS

La coopérative des éleveurs est le groupement le plus conséquent et le plus ancien de la

zone. Créée en 19ffl par un noyau d'éleveus commerçants de Niono, elle regrcupe

aujorud'hui 597 membres.

Achrellemen! les activités de cette coopérative sont très limitées. Depuis quelques

années, peu d'actions concrètes ont été menées en faveur des éleveurs. De Plus, les comptes

ont été saisis par le commandant du Cercle de Niono, zuite arx plaintes de quelques éleveurs,

afin ipe toute la clarté soit faite stu la gestion des fonds de la Coopérative.

m$e
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Nous présentons ici le fonctionnement (ou du moins la façon dont dewait fonctionner la

coopérative) et les différentes actions menées de & à 96. Puis, nous venons quel peut ête

I'avenir de ce groupement face à la crise inteme qui I'affecte.

2.1. Fonctionnement de la coopérative

2.1.1. Organisation de la Coopérative suivant les statuts et le règlement

intérieur

Tous les éleveurs du Cercle de Niono peuvent adhérer à la Coopérative moyennant une

cotisation de I 000 Fcfa t, 
,

Un brneau (ou Conseil d'ddministration) est

constitué d'une dizaine de personnes :

. un président et un vice-président

' un trésorier et un tr,ésorier-adjoint

- 2 secrétaires à la production, chargés des troupeaur et des pâturages

- 2 secrétaires à la commercialisation

- 1 secrétaire à I'organisation

E ;,.,i,ffiJffiff; de 3 psrsonnes esr nommé afi,, de contrôrer le

fonctionnement de la Coopérative.

Le bureau doit être renouvelé tous les 3 ans. Il doit se réunir tous les mois et convoquer

I'Assemblée Générale au moins une fois tous les 3 mois (articles l0 et 12 des staû$s, en

annexe 7).

2.1.2. Organisation réelle par rapport à ce que prévoient les statuts

Voir SCHEMA f2.

ConcrètemenÇ le Conseil d'Administration n'a pas changé depuis 1993. Aucune

élection n'a été organisée depuis cette date. Si les membres du bureau affirment que les AG se

tiennent régulièrement comme les statuts I'exigen! les éleveurs avec lesquels nous avorui

discuté nous disent au contraire qu'aucrure rétrnion n'a eu lieu depuis au moins 3 ans. De plus,

lors des réunions qui avaient lieu avant, les membres du bureau s'exprirnaient en français, une

élu tous les 3 ans à main levée. Il est
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langue que peu d'élevetus comprennent. Enfin, le bilan des activités n'a pas été présenté au
membres depuis plusietus années.

C'est dans le cadre de ces mauvaises relations ente les simples adhérents et les

membres du bureau que I'efficacité et la transparence de ce denrier ont été remises en

question par un groupe d'éleveurs. En 1999, les comptes ont été saisis par le Cercle de Niono.

Dans un premier temps, le Comrnandant du Cencle a tenté de régler à I'amiable ce

conflit et demandé au bureau de rétablir la situation financière. Depuis lors, il prévoit de

convoquer I'Assemblée Générale afin qu'elle désigre un noweau bureau

Cependant, si

procédrne en justice

remboursement.

\

cette tentative de règlement du conflit ne porte pas ses fruits, une
'I

denra êtne entaurée par les membres de la Coopérative pour obtenir le

Les stahrts de la Coopérative prévoient que seule I'Assemblée Générale (en présence

d'au moins la moitié de ses membres) peut élire et révoquer les membres du bureau (article

I l).

Aussi la difficulté qui risque d'apparaître pour que de nouvelles élections aie,lrt lieu est

le désintéressement de la part des éleveurs. Ces derniers doivent parvenir à se motiver Inrr se

réunir et potr s'approprier de nouveau la Coopérative.

L'autre problème qui s€ pose est celui du mode d'élection. Les statuts ne précisent rien

à ce sujet. Mais nous pensons qu'un vote à butletin secret pourrait garantir des élections plus

libres, en dimintrant le poids des pressions sociales entne les membres. Ainsi, chaque éleveur

serait plus à même de voter pour ceux qu'il pense honnêtes et responsables, plutôt que pour

ceux qui sont le plus influants.

2.2. Les activités de la Coopérative

Lors de sa création en 1964, la Coopérative se fixait 4 principaruc objectifs :

- lutter contre les vols d'animaux

- faciliter la commercialisation du bétail

' améliorer les productions animales
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Tableau 5
Effectifs d'animaux présentés aux parcs de Niono et recettes

de la Coopérative des éleveurs
Source : SorhaiTz, 1999

Tableau 6
Dépenses effectuées par la Coopérative

au marché à bestiaux de Niono entre 1993 et 1999.

Source : SorhaiTz, 1999
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- touver de nouvelles zones de pâtuage.

2.2.1. La commercialisation du bétail

ConcrètemenÇ la conrmencialisation des anirnau a été facilitée jusqu'au début des

années 80 grâce à une étroite collaboration ente la Coopérative et les sociétés étatiques

compétenks (-l'Etat cenhalise alors I'ensemble des activités du pays). Dans le cadre de la

politique de décentralisation, I'Etat se retire des activités de commeroe du bétail. Dès lors, la

Coopérative laisse ses membres assurer seuls la venûe et I'acbat du Htail, à titne individuel.

2.2.2. Le marché à bétall de Niono,\,

!,

C€pcndant, afitt d'organiscr le comme,rce, la Coopérative constnrit un parc à bovins cn

t982 et un parc à petits nrminants en 1994-1995.

Le parc bovin est constnrit en collaboration avec I'OMBEVI (Office Malien du Bétail et

de la Viande). Jusqu'en 1993, chaque bovin présenté au parc fait I'objet d'une tære de 200

Fcfq dont 100 reviennent à la Coopérative et 100 à I'OMBEVI. Avec le nouveau brueaq

cette somme passe à t00 Fcfq zuite aruc doléances des éleveurs trouvant la talce trop élevée.

Sur ces 100 Fcfa, 40 vont à I'OMBEVI, 40 à la Coopé,rative et 20 permettent de payer lË

berger qui reste continuellement au parc pour garder des animarHc trouvés. Notons qu'aucun

contat écrit ne lie I'OMBEVI et la Coopérative, il s'agit d'un contrat oral.

Le parc p€tits ruminants est constrtrit par la Coopérative seule. La talre s'élève à25 Fcfa

par petit ruminant présenté. Lc cott de la construction est de 405 750 Fcfa

Le nombre de bovins, ovins et caprins présentés aux parcs de juin 98 à mai 99, soit stu

une année complète est récapitulé dans le TABLEAU 5.

Potu avoir une idée des entées d'argent permises par oes parcs, nous avons estimé que

les chiftes de 1998-1999 étaient cerx d'une année moyenne à Niono. Danq ce cas, oD

arriverait arx rézultats suivants :

- le parc à bovins rapporterait 4 millions de Fcfa/an jusqu'en 1992 puis 1,5

million de Fcfa depuis 1993, soit 54,5 millions de Fcfa depuis sa

constnrction.
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- le parc à petits ruminants rapporterait 1,4 million de Fcfa/an (à raison de

800 000 pour les ovins et 600 000 poru les caprins) soit 5,6 millions de

Fcfa depuis sa constnrction.

Même en postulant que les chiftes movens pour la période 1982-1999 ne représentent

que la moitié de ceux de 1998-1999, les résultats sont importants: le parc bovin aurait

rapporté 27 millions de Fcfa et le parc petits ruminants 2.8 millions.

FinatemenÇ nfir, d'approcher le mieu( possible les véritables chiftes, une estimation

derrrait être faite à partir des données de chaque année, sarur doute disponibles au Serrtice de

I'Elevage.

tt 
,

Ne connaissant pas le cott dc constrtrction du parc bovin, nous ne potrvons rien

affirmer qnant à son amortissemcnt Par contne, nous constatons qu'en moins d'un aq le parc

petits ruminants a été amorti. Si I'on pr€nd en compte les dépcnses pour I'e,ntnetie,n et

I'amélioration de I'ensemble du marché (total de 2,7 millions de Fcfa, voir TA4LEAU ô, et

si I'on se base su les entrées d'argent avec les chiftes de 1998-1999 divisés par deux, le seul

parc petits nrminants réussit largement à couwir tous les frais. Aussi, malgré I'absence du

cott du parc boviq nous pouvons penser que les 2 parcs sont amortis depuis quelques années.

Par ailleurs, au rnr du peu d'activités menées depuis au moins 3 arui, il semble

qu'aucune dépense conséquente n'ait été effecnrée. C'est pourquoi les éleveurs demandent à

connaîtne le solde actrel du compte. Une somme de près de 30 millions de Fcfa, si elle est

efuivement disponible zur le compte de la Coopérative, pourrait permethe au nouveau

bureau de relancer les activités.

2.2.3. La rampe d'embarquement

En 1994-1995, la Coopérative constnrit aussi une rampe d'embarquement pour le bétail de

oommerce quittant Niono en camion. Le cott total est de 409 220 Fcfa et est seulement à la

charge de la Coopérative. Celle-ci perçoit 2 500 Fcfa par camion chargé (cela concspond à

une tnentaine de bêtes). Mais nous n'avons pas pu connaîtne le nombre de camions chargés par

semaine, les chiftes figurent dans les cahiers de compte arucquels nous n'avons pas eu accès.
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2.2.4. Le puits de Diakoro

Dans les années 80, la Coopérative constnrit un puits à Diakoro, à environ 25 km de

Niono. Nous n'avons pas pu obtenir de renseignements zupplémentaires en ce qui concerne le

cott de ce puits (même problème que pour la rampe d'emloarquement), mais son existence

prouve que la Coopérative avait alors à cæur d'améliorer la situation des éleveurs et de leurs

toupeaux sur les siæs de pâturage.

Il est regrettable que d'auûes astions de ce genre n'aient pas été menées depuis. Si la

Coopérative est encore impliquée dans I'amélioration des sites de pâturage, ce n'est plus qu'à

titne consultatif, en collaboration avec I'URDOC. En 1999, la Commission Hydraulique

Pastorale, regroupant quelques élçvpurs me,mbres et des agents de I'URDOC, vient de tnotrver

les fonds nécessaires au forage d'trn puits. Mais aucun apport financier n'a été versé par la

Coopérative des Ele\reurs.

2.2.5. t-iapprovisionnement en aliment pour le bétail (ABHI

Jusqu'en 1995, la Coopérative assune l'approvisionnement en ABH des membres . I-a
quantité achetée varie entre 20 et 30 tonnes par mois pendant ta période de janvier à juin.

Cette activité est donc importante puisque les élevetrs bénéficient de 150 tonnes d'ABH

pendant plusietrs années. L'intérêt pour les éleveurs est double :

- ils ont la possibilité d'obtenir des quantités suffisantes d'ABH sans devoir

se rendre à Kotrtiala

- le prix qu'ils paient est inférieru à celui pratiqué par les commerçants car la

Coopérative ne prend pas de marge. L'ABH est vendu aux éleveurs au prix

de revient (prix d'achat + cott de transport + cott de manutention).

Depuis 1995, seuls les cornmerçants et la Chambre d'Agiculture peuvent

s'approvisionner en ABH directement à Koutialq d'trne part parce qu'ils ont les moyens

d'acheter un aliment cher, et d'aube part parce que I'usine ne traite plus directement avec les

éleveus. La Chambre d'Agriculnne régionale doit ensuite distribuer oe tonrteau aux

groupements d'éleveurs et aux éleveurs particuliers selon la demande. Dès lors, la
Coopérative cesse d'approvisionner ses membres puisqu'elle ne peut plus assurer des prix

intéressants. Chaque membre achète désormais à titre individuel I'ABH dont il a besoin.
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2.2.6. Le vol et la perte des animaux

Finalement, les seules actions concrètes que la Coopérative continue de mener sont la

lutte conûe le vol et la prise en charge des animau égarés.

Dans le cadre de la lutte contne le vol, la Coopérative vers€ une prime de 75 000 Fcfa à

toute personne reconnaissant un animal volé (moyennant des preuves zuffisantes). Cependant

il est rare que la justice pournrive les coupables.

La Coopérative s'occupe aussi des animarx égarés. Que I'animal ait été perdu ou volé,

il est dtabord confié au berger 4r parc à bestiau (rémtrnéré grâce aur ta:ces dont nous parlons

plus haut) pendaht I ou 2 moiii,Le propriétaire reconnait en général son animal grâce aux

marques de cautérisation Dans se cas, il doit pour le récupérer verscr 5 OOO fcft à h
Coopé,rative (rembourse,ment des frais de prisc en charge), I 000 Fcfa au berger et

éventuellemen! si une tierce personne a neconnu I'animal, 5 000 Fcfa à cette dernière.

Passé le délai des 2 mois, si personne n'est venu réclamer I'animal, celui-ci est confié à

I'admiriistration du Cercle qui le vend arx enchèrts. La Coopérative se voit alors rembourser

par I'adrninistration les frais qu'elle a engagés pour I'enûetien et le gardiennage.

2.2.7. La vulgarisation

Enfin, depuis quelques années, la Coopératiye as$ne la sensibilisation de ses membres

sur des sujets tels que I'amélioration génétigu€, I'intensification de l'élevage et I'insémination

artificielle.

L'amélioration génétique pass€ par la collaboration avec la station du Satrel (station de

recherche sur l'élevage financée par I'Instihrt d'Economie Rurale IER). Cette station a lancé

qn programme de sélection à noyau ouvert. Les meilleures vaches laitières des éleveurs sont

sélectionnées (si le propriétaire est d'accord) et saillies par les taurearur sélectionnés de la

station. Si le produit obtenu est une velle, l'éleveu la récupère automatiquemenL Si c'est un

veau" la station le garde en observation pendant quelques temps puis l'éleveu peut le

reprendre s'il le souhaite.
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Systènes d'élange, groupements d'ëla,anrs et intensification daw la région de Niono, MalL

En ce qui conceme I'intensification de l'élevage it I'insémination anificielle, la

Coopérative se contente d'organiser des réunions d'information.

2.3. L'avenir de la coopérative

Comme nous venons de le votr, la Cooffrative n'a plus que peu d'activité rnaiment

concrète dans la région. Cependant, elle reste rur groupement normalement bénéficitaire (au

w des entnées d'argent des seuls parcs à bestiau), qui a fait beaucoup Pour les éleveurs par le

passé.

Voir SCIIEMA 13.

Dans un premier temps, un nouveau bureau doit rapidement se mettre en place afin ae

relancer les activités. En effet, avec les fonds apparemment disponibles (voir paragraphe

2.2.2),la Coopérative peut de nouveau mener des actions concrètes. Ceci lui permetEa de

jouer son véritable rôle.de groupement mais aussi pour retrouver sa crédibilité. C'est à cette

condition que les programmes de sensibilisation pourront être efficaces.

Certaines actions doive,lrt être menées en priorité afin de répondre aur demandes des

élerreus 
Il faut trouver rm moyen d'acheær I'ABH le moins cher possible, afin de

casser la spéculation des commerçants' si la Cooprérative retrouve sa

crédibilité, elle sera de nouveau un acteur de poids dans le monde rural, et

peutrêtre pourra-t-elle alors envisager de négocier elle aussi directement

avec I'usine Huicorna au même tiue que la Chambre d'Agriculture. Dans

I'immédia! c'est avec cette dernière que le nouveau bureau denra traiter

pour obtenir les meilleurs prix possibles.

. Un suivi sanitaire des tnoupearuc des éleveurs membres pourrait êtne mis en

place grâce à une Quipe de zootechniciens et d'infirmiers vétérinaires qui

circulerait au sein des e:çloitations et pourrait se déplacer à la demande. Si

ces derniers ne sont pas habilités à effectuer les vaccins, ils pourraient au

2.3.L A court terme les activités avec un nouveau bureau
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moins contrôler le bon déroulement des opérations et décelrer les maladies

avant qu'elles n'atteigDent un stade critique'

Un programme de misc en place et de suivi de I'intensification chez

quelques éleveurs pounait êre organisé à I'image de qe qu'a réatisé

I'URDOC pendant 4 mois e,n 1999.

- Enfin, 1s reFnoup,em€nt du bétail de commercialisation et la r€cheûche de

marchés phs rémuné,rateurs porr les membres devrait ême une des

nowelles activités de la Coopé,rative.

2.3.2. A long terme, revolr I'organlsation Interne

I

V"tt SCHEMA 14. \',t 
^ ^,^,

lnrq,t'e présent, tr C*perrtitr est un fopement qui fonctionne avec 2 cntités: le

brrcau au sommet et les 600 élweurs à la basc. Or, la communication ne s'instaure pas entre

ces 2 nivearnr, et l'information passe mal. Cet état de fait est eNr grande partie dt à la tailte

;àNiono de nombreux me,mbres-importqnrc de ce groupement et à l'éloigpement par rapport à Nrono de nomorcux mçmDI

Il semait avec un niv

Eoupements villageois et éventuellemelrt d'Unions par zone. la Coo@tive devmt la

@rdonnation ou la Fédération de ces U,nions..

Dans chaque village, un groupement de membres de la CoopÉtative serait créé et

désignerait en son sein un bureau Les groupements se,raient rcgroupés eus-mêmes eir Unions

au. niveau d'une zone géographique par exemple. C'est enstriæ soit I'ensemble des

reprrésentants, soit I'ensemble des membres des diff&ents groupements qui élirait le bureau de

l,Union. Enfin, I'ensemble des Unions constituerait une Coordination ou une fédératiou dont

le bgreau serait atrssi élu par une Assemblé Générale de tous les membrcs des groupe'ments

villageois, ou par les bgreaux des différents Unions.

Une telle évolution peut prendre de 2 à 5 ans. Elle nécessite une information auprès des

élevetus, la mise en place de nouvearx statuts et règle,ments intérieurs et I'organisation Pour

commencer d'élections dans les villages concernés. De plus, un appui doit être apporté par

gne institgtion ou gn projet de développement locat compétent nfin de procéder étape par

étape et d'éviter certains écueils.
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Comme nous I'avons w lors de notne éflrde des systèmes d'élevage, quelques élerreurs

possèdent un atelier intensif d'embouche ou de production laitière. D€ nombreur éleveurs

gardent aussi quelques vaches laitièr€s sur leu e:çloitation afin de satisfaire les besoins de

leur famille en lait Par ailleurs, un grand nombre d'a$oéleveurs complémente les bæufs de

labour pour qu'ils soient plns vigorreux

\r
L'intensification apparait donc lentement dans la zone de Niono. Facc à cette nowelle

réalité dans le secteur de l'élwqge, I'URDOC a mis eir placc cettc année un proEanrme de

suivi de quelques exploitations ayant un atelier intensif.

C'est à la suite de ce programme de 4 mois (de janvier à arrril 1999) que notre travail se

situe. Il s'agit pour nous :

- de faire l'état des lieux de I'intensification dans la région, en complétant

nos enquêtes qualitatives avec les résultats qtrantitatifs de Messieurs

Doumbia et lkssambar4 chargés du programme de I'URDOC

- de proposer des évolutions pour I'avenir et des solutions au problèmes

rencontrés.

MEfiIODOLOGIE PO[]R L'ETT]DE DE L'INTENSIFICATION

Dans un premier temps, nous avons étudié les rapports de I(ASSAI\{BARA et

DOTJMBIA de 1999. Ces deruc ingénieurs ont en effet suivi les agroéleveurs pendant le

programme de I'URDOC et ont collecté des données quantitatives sur les différents ateliers

(rations, niveau de la production de lait...).

Dans un second temps, nous sommes allés voir les agroéleveurs du prograurme, mais

aussi d'auûes acteurs concernés par I'intensification (fernmes d'éleveus Peuls hstallées à

Niono par exemple), que nous avions rencontrés lors de notre étude sur les systèmes

74



Systèmes d'élevage, grounments d'éleveurs et intensification dons Ia région de Niono, Mati.

d'élevage. Notre questionnaire était très qualitatif à la demande de I'URDOC qui souhaitait
connaîte les opinions des acteurs, mais aussi les évolutions et les attentes.

Les résultats qualitatifs de nos enquêtes ont été traités en parallèle avec ceux
(ryantitatifs) de I' URDOC.

NECESSnÉ D'UI\[E
MEILLEURE GESTION DES STOCICS ALIMENTAIRES

\

1.1. Les pratiques actuelles

1,1.1. une comptémentation généralisée dans la zone

Pour tous les agroéleveurs possédani des bæufs de labour, I'alimentation est une priorité.
En effeL un animal bien alimenté sera plus productif et le labour ou le hersage seront
effectués plus rapidement. Or, il est important de respecter le calendrier agricole pou le na et
ces opérations nécessitant la ûaction animale doivent impérativement être temninées à une
p'ériode donnée, sans quoi le rendement risque de se voir diminué

Iæs bæufs sont nonrris à base de son de nz et de paille de riz Ces résidus de culture
proviennent essentiellement des parcelles de I'agroéleveur, mais des achats sont effectués
lorsque les quantités produites sont insuffisantes pour passer la période critique de fin de
saison sèche.

Les quantités d'aliment distribuées arDr animalD( ne sont pas quantifiées. De plus, elles
sont destinées aussi bien aux bæufs qu'aut aufres bovins présents dans I'exploitation : vaches
laitières, animaur affaiblis. . .

Comrne nous venons de le dire, les agroéleveurs ne connaissent pas les quantités données

atx animaux- Dans certains cas, les bæufs sont top nourris et deviennent trop gras. Cela peut
déboucher sur les problèmes cardiaques lorsqu'on demande aux animarx de fournir un effort
violent comme c'est le cas pendant les travaux des champs. Dans d'autres cas, la ration ne
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satisfait pas les besoins des bæufs. Les travatx des champs sont alors ralentis, et la carrière

des bæufs est diminuée car ils sont affaiblis précocement.

1.{.3. Un épuisement des stocks en fin de saison sèche

A la fin de la saison sèche, à partir du mois d'awil, de nombreiuc agroéleveurs ont

épuisé leur stock de paille et de son de riz
Or, la plupart de ces agroéleveurs possèdent au moins 3 ha cultivés en riz Si nous

procédons à un calcul rapide, ces 3 ha ont un rendement moyen de 5 tonnes/ha Sur les 15

tonnes de nz récoltées, on obtient 4 tonnes de son de riz tÆ bæufs sont nourris 7 mois, de

janvier à juillet. LÊs agroéleveurs disposeirt donc de presque 20 kg par jorn pendant cette

période pour nourrir leurs animatpa Or, la plrrpart d'entre eux ne possède qu'un ou deux paire

de bæufs. Ces 20 kg zuffisent ddc hrgement à alimenter les animarx si on considère que 2

ou 3 kgffiEûour courrrent les besoins. I-€ surplus de son peut servir à alimenter les animaux

affaiblis.

Ce n'est donc pas la quantité de son produite qui est en question ici mais bel et bien

une mauvaise gestion des stoclcs disponibles.

Cependanq notons que chez certains agroéleveurs, le nombre d'hectares

effectivement insuffisant pour obtenir le son nécessaire toute I'année.

1.2. Vers une meitteure gestion des stocks

Le programme de zuivi de I'URDOC a duré 4 mois et a été conduit par deux jeunes

ingénieurs zootecbniciens. Parmi les exploitanæ choisis, certains ne possèdent que des bæufs

de labou, alors que d'autres ont aussi un troupeau pans tous les cas, le constat a été, que les

besoins des animarur étaient mal connu et que les quantités d'aliment données dépessaient les

possibilités d'ingestion d'où un gâchis alors que les aliments cottent parfois cher (en saison

sèche surtout).

1.2.1. Un rationnement raisonné

Les agroéleveurs doivent apprendre à mesurer les quantités qu'ils donnent atrx arrimauvv

pour ensuite ajuster ces rations aux besoins réels. En moyenne, 2 ou 3 kg de son par jour

est
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suffisent à maintenir un animal en bonne santé, puisqu'il a aussi de la paille de riz et du

pâttuage jgsqu'en rnars au mois. Cette quantité peut êtne augmentée à I'approche des travauc.

Mais elle ne doit pas excéder 4 kg.

Il n'est pas toujous évident pour les élevetus de connaîtne le poids qu'ils donne'lrt. [Jne

solution consiste pour etnc à mesur€r le son de riz dans les boîtes afin de quantifier les apports

et à faire appel à un zootechnicien de la mtrepour élaborer des rations adaptées.

1.2.2. Les prévisions pour I'année à venir

Une des activités me,lrées avsc les elçloitants a été de letr apprcndre à estimer les

lesoins et les productions pog I'année à venir.

De cette manière, il eitflus facile d'acheter le son neqlire à une période où il est

disponible et peu cher (après les récoltes). Il est aussi possible gue les quantités produites

soient trop importantes. On prévoit alors de lcs vendre à partir du mois d'arnil, période È

laquelle les prix sont supérieurs.

Cette stratégie permet à l'agroéleveur d'économiser de l'argent potu les atiments du

bétail. Cette sonrme pourra être consacrée à un autne poste de l'élevage, ou à

I'autoconsommation de la famille.

L'alimentation raisonnée des boeufs de labour permet à I'agroéleveur d'avoir des

animarur résistants et de réaliser les travaux de labour et de hersage à temps. Certains peuvent

même louer leurs bæufs, ce qui a$;ur€ un revenu zupplémentaire (15 000 Fcfhrha pour le

labour et 7 500 Fcfa/ha pour le hersage). Enfin, I'estimation des besoins à venir peut

permethe de vendre le son en surplus pendant les périodes où le prix est intéressant.

Globalement, I'amélioration de la gestion de cet atelier peut permettne atrx agroéleveurs du

type 1.3 de faire plus facilement face au difficultés financières lorsqu'elles se présentent.

77



Systèmæ d'élevage, groupements d'élarcurs et inleruification dans la région de Niono, Mali.

2. L'ATELIER DES VACIIES LAITIÈRES: MAWAISE

GESTION pES STOCKS ALIMET{TAIRES ET MANQIIE DE

PI,ACE

2.1. Les ateliers existant dans la zone

2.1.1. L'autoconso,mmation et la veqte danl les villages chez les

agréleveuns

De nombretx agroéleveuh qossédant un troupeau extensif en brousse ont adopté depuis

plusieun générations la stratége,qui consiste à garder dans I'oçloitation une, derm ou tnois

vaches venant de mettne bas. IÆ lait produit est en grande partie autoconsommé, mais le

surpltrs peut êEe commercialisé au sein du village. La vente se fait à domicile, et les clients

sont des familles qui, soit ne possèdent pas de vaches, soit n'ont pas fait le choix d'un atelier

tait. tæ litne est vendu en général 250 Fcfa.

2.1.2. Les femmes d'éleveurc Peuls habitant à Niono

On touve à Niono tm atelier de vaches laitières chez des femmes Peuls qui vivent

seules avec leurs enfants dans une case. Les maris sont des éleveurs qui vivent en brousse,

seuls ou avec leru seconde épouse. Ils confient donc à leur prcmière fernme quelques vaches

en fin de gcstation. [,c lait obtcnu est vendu à domicile, soit à des particuliers, soit à des

revendeuses. Ces demières revendent à leur totu le lait (souvent mouillé) en ville.

La vente du lait est la seule activité lucrative de ces fernmes. Elle leu permet d'acheter

des vêtements, des condiments, des médicaments pour les enfants. En dehors de la période de

transhumance, on trouve toujous une vache au moins dans la cour. Ainsi, durant cette période

de janvier à jui& les femmes sont indépendantes financièremenl Pendant la saison des pluies,

au contraire, elles n'ont phn aucun revenu pour viwe, et c'est au mari à subvenir à leurs

besoins. Il leu confie en général une soûlme d'argent suffisante pour les 6 mois.
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Tableau ?

Résultats des contrôles laitiers du 26101/99 au 22104/99 chez un agroéleveur.
Source : Doumbia. 1999.

Note ; ces résulîats sont à utiliser avec précaution. En ffit, en milieu sahélien, on conseille
de réaliser les contrôles laitiers sur 3 jours consécutifs artn de diminuer les ffits de
I'environnement (climat, nourriture, stress) sur les animaux. Or, ici les contrôles n'ont été
effectués que sur une journée à chaque fois.
La diminution de la production laitière (ici, c'est enfait Ia part traite qui est mesurée car on
ne peut pas quantifier la part prélevée par le veau) est due à la fin de la lactation, mais elle
est sans doute atténuée par les ffits positifs de I'alimentation sur les casiers dès le mois de
janvier (retour de transhumance).

Tableau 8
Equivalence en NrP et K des différents engrais

Source : Kassambara, 1999

Nom de
I'animal

Qqaqtité
: de lait ,

apfès 8r5
mois de
lâctâtion

Quantité
, de lait

après 9

mois de

lactation

Quantité
de lâit,

après 9,5
mois de
lactatiôn

Quantité
de lait

après l0
mois de

lactation

Quantité
de lait ,

après,,10,5

mois dè
lactatioI

Quantité
de lait ,,

up tt
mois de

lactation

Quanti'té
de,lait,

après.I,,1,5
mois

,labtaftn
Ouré 2,30 1,75 1,75 1,45 1,20 l,l0 1

Dièmani 1,50 1,35 I 1,05 1,05 I I
Olè den 3,20 J 2,90 J 2,7 5 2,7 5 2,75

Misi musso
koro

0,90 0,65 I 0,65 0,65 0,5 0,5

Daguè 2,7 5 2,7 5 2,50 2,45 2,3 2 2

Amèrè 1,50 I 1,30 l,l5 1,20 I 0,95

Olè koroba 2,50 2,50 2,70 2 2 1,75 1,7 5

TOTAL , \-5,64 12,5 13,15 I1,75 I 1?15 9,10 .

MOYENNE , 2;02 , 1,78 1,87 l.',67 rl;59 l'r39 .,,1|&:.:

N P K
Urée 46%
DAP t8% 46%
Fumier bovin l,l % 0,17 yo 1,50

Poudrette l,zyo 0,2 0Â 1,5 yo

Compost 0,9 0/o 0,15 vo 1,3 oÂ
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2.1.3. Les éleveurs et roéleveuns vendant à la laiterie Dana Nono

La création de la laiterie en 1995 a eu trn impact important chez les agroéleveurs (et

chez quelques éleveurs Peuls coûlme ceux de N'Dolla mais de façon moins marquée). Ces

derniers ont w dans cette possibilité de vendre le lait une opportunité d'améliorer leur revenu

Iæs agroéleveurs concernés prélèvent des vaches dans leu houpeau Pour vendre letr

lait" ils choisissent soit de se grouper, ce qui facilité la collecte puisque c'est alors Danaya

Nono qui I'assure, soit de se rendre chaque jotr individuellement à Niono pour linrer la

quantité obtenue.

I

Ainsi, le lait est un prodUft relativement facile à obtenir. Il ne demande pas tm

investissement considérable au départ puisque les vaches pewent êtne gardées à I'intérieur de

la cour. I-es débouchés sont nombrcrx car le lait est une des bases de I'alimentation des

enfants, et des adultes quand le revenu le leur p€rm€t La seule contrainte réside dans

I'obligation de nourrir les vaches et de les traire tous les jours, mais la main d'cunre est

rarement rur facteur limitant dans les familles maliennes. Ce sont souvent les enfanæ qui

s'occupent de I'alimentation, alors que les parents (indifféremrnent hommes ou femmes)

assurent la traite.

2.2. La complémentation des vaches laitières

2.2.1. Les pratiques actuelles

Les vaches sont nourries essentiellement à base de paille de iz (à volonté) et de son de

riz. Quelques trns achètent aussi de I'ABH. Cette complémentation permet d'obtenir plus de

lait. lors du progranune de I'URDOC, des contrôles laitiers ont été effectués chez les

exploitants (voir TABLEAU î. En moyenne, les vaches produisent entne 1,3 et 2 litne/iour,

ce qui est bien supérieur arx 0,7 l{our produits par les vaches non complémentées.

Cependang comnte pour I'atelier des bæufs de labour, oD constate que de nombreux

agroéleveurs sont contraints d'acheter du son de nz à partir d'awil, car leurs stocks sont

épuisés. Là encore, les rations sont trop importantes par rapport auc besoiru.
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Tableau 9
Compte d'erploitation dtun agroéleveur avec atelier vaches laitières

de ianvier à avril 1999 (1)
Source : Doumbia, 1999.

tents achetés sont distribués à tous les mirnaw présents str- I'æ1iloitatio4Note : les alin,
donc aussi bien les vaches laitières que les ba{s de labow ou les animatu ffaiblis. I*s
aliments achetës sont-ils waîment entièrement consommës cette année ou reste-t-il des stocks
en fin de saison ? De phts, Ies soins vétérinaires ne sont pas pris en compte. Enfrn il est
dfficile de connaître le temps véritablement consacré aux vaches laitières par Ia main
d'æuwe. Aussi we étude plw approfondie permettant entre autres de connaître le nombre
exact d'animatæ alimentés grâce ats, achats relevés dans le tableau permettrait d'obtenir le
véritable résultat de l'atelier des vaches laitières.

Tableau 10
Compte dterploitatio.n déIicitaire dtun agroéleveur avec atelier vaches laitières

de janvier à avril 1999 (2)

:
Sourcc : Doumbia, 1999.

ABH :252sacs + 3750 Fcfa 94 500 Fcfa
Son de t'u z 120 sacs t 500 Fcfa 60 000 Fcfa

Main dtæwre
ffiFcfa 4oooofcfa

| 327lines * 200 Fcfa 265 4N Fcfa

Valeur du ftrmier
ffiooFcfa zsoooFcfa

' 194 500 Fcfa 340 400 Fcfa

I 368 litres+ 200 fcfa 273 600 FcfaABH : 98 sacs * 3250 Fcfa 320 000 Fcfa
Son de riz : 1000 sacs + 550 Fcfa 55 000 Fcfa

Soins vétérinaires 35 250 Fcfa

Frais de transport 14 000 Fcfa

273 6N Fcfa
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Actuellement, les sommes affectées à I'achat d'aliment restent très élevées (voir

TABLEATD( 9 et 10).

2.2.2. Les points à améliorer

Com6e pour I'atelier des bæufs de labour, les agroéleveurs doivent apprendre à estimer

les besoins des animarx pour I'année à venir, puis à gérer leus stocks (et éventuellement

lerns achats si effectivement les quantités de son produites sont inzuffisantes) de façon à ne

pas zubir une rupture à la fin de la saison sèche. C'est d'ailleus dans oe sclui qu'allait le

travail de I'URDOC.

t', t

2.3. Quelques autres aspects de l'atelier vaches laitières

2.3.1. La fumure organique

De façon générale, garder des vaches laitières dans la cou de I'exploitation permet

d'obtenir de la fuinlre organique. Cette firmtue remplace en partie le DAP Pour la fertilisation

des parcelles rizicoles (voir TABLEAU 8), pourvu que le tonnage soit important

Ce,pendant, tons les agroéleveurs n'utilisent cette firmure pour la riziculture. Un effort

de sensibilisation mériterait d'êtne fait En effet, la valorisation de cet engrais permet de

réaliser des économies d'enFrais chimique et d'apporter la matière organiaue nécessaire. Or,

réduir€ les cotts de production du riz est une des priorités de tous les riziculteurs de la mne-

2.3.2. Les Yeaux

Il ne faut pas oublier que chaque vache laitière est avant tout urc vache qui vient de

methe bas. Dans le système raditionnel, le veau représente une partie du croît natt[el du

troupeau, I'autre partie étant assuréÆ par les achats. L'obtention d'rur veau s'inscrit donc dans

l'élevage de production et de prestige. ù, à I'opposé, la vente du lait est une des formes de

l'élevage intensif, dans lequel le revenu que l'on peut tirer de I'animal doit êue le plus

important possible. Ici, les deux systèmes s'affiontent" et on court le risque de voir les

agroéleveurs négliger progressivement I'entetien du veau.
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Ce système dans lequel le revenu compte de plus en plus, au détriment de la santé des

veaux, ne doit pas s'installer car c'est I'avenir des troupeaux qui est en jeu. En effet, des veau(

mal nourris et mal soignés seront moins résistants, ce qui risque d'augmenter la mortalité. Si

la baisse chaque année du nombre de veaux n'est pas dramatique pour les agroéleveurs qui

possèdent plus de 60 têtes, elle I'est pour cetu( qui n'ont qu'un effectif réduit de têtes. Il ne faut

pas oublier que le troupeau permet la sécurisation du système de production dans son

ensemble, car une tête de bétail est une forme d'épargne qui peut être utilisée en cas de

problème. Diminuer le croît du toupeau, c'est risquer de le voir devenir négatif après

quelques années.

C'est pourquoi les agroeleveurs concernés doivent assurer I'alimentation et les soins aux

vearx, afin de leur assurer une croissance normale, tout en gardant assez de lait pour que

I'atelier laitier reste rentable. Les yeau( ne doivent pas nécessairement être nourris avec du

lait pendant toute la duée de leur présence dans la cour. Ils peuvent être complémentés avec

du son quand I'agroéleveur estime qu'ils peuvent I'ingérer. De plus, I'augmentation de la

production de lait permise par la complémentation dewait permettre d'assurer I'alimentation

du veau, la consommation humaine et le surplus commercialisable.

2.3.3. La sélection des meilleures femelles

Potu que I'atelier fonctionne réellement toute I'armée, il faut pawenir à faire tourner

rapidement I'effectif de vaches laitières disponibles. Autrement dit, dès qu'rure vache est tarie,

elle retorune au sein du troupeau et une autre vache sur le point de mettre bas est ramenée

dans I'exploitation.

Le problème qui se pose lorsque I'on débute un atelier de production laitière est celui de

la mauvaise connaissance des potentiels des bêtes par I'agroéleveur. En effet, le troupeau est

constamment en brousse avec le berger Peul, et lui seul connaît parfaitement les animaux. Or

le lait lui revient dans le cadre du contrat de confiage. C'est donc pour lui un manque à gagner

que de désigner au propriétaire les meilleures vaches, cil il perd une quantité de lait

importante. Ce lait sert non seulement à nourrir sa famille, mais aussi à être vendu (activité

réservée aux femmes).

L'agroéleveur peut donc diffrcilement lui faire confiance pour choisir les vaches les

meilleures productrices. Aussi se voit-il containt d'accueillir un mæcimum de vaches

différentes pour vérifier lui même le potentiel de chacune. Ainsi, après quelques années

d'expérience, il connaît bien son troupeau et est en mesure de choisir les femelles qu'il va
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ramener, en fonction de SeS perfolmances eVou de celles de

olus en Dlus productif au fil des années.

sa mère. L'atelier sera donc de

2.4. Le man ue d'es ce : un frein au dévelo ent de

I'intensification laitière

2.4.1. Les villages de I'office dU Niger : l'élevage trop peu pris en compte

Lors des aménagements de I'OfTice du Niger, les villages ont été constmits. Mais à cette

époque, les habitants étaient des riziculteurs, et les animaux étaient très peu nombreux dans la

région. Au fig et à mesgre que [es revenus ont augmenté, les agricultetrrs sont devenus

agroélevelus, et les troupeaux font désormais partie intégrante de I'Office du Niger.

Les villages sont regroupés, les cases sont tès proches les unes des autres et aucun

espace n'est prévu pour construire des parcs individuels près des lieux d'habitation.

Comme nous I'avons rnr, les agroéleveurs sont contraints de garder les vaches laitières

dans la cour de leur case, qui ne dépasse généralement pas 30 mt. Dans ces conditions, il est

impossible d'avoir plus de 5 vaches, et c'est finalement un manque de place qui freine le

développement des ateliers laitiers.

2.4.2. Une solution face à ce manque d'espace : des parcs communs

pour les funus aménagements, I'Office du Niger doit prévoir des espaces libres

exploitables par les habitants du village. De cette manière, il est possible d'envisager la

constnrction de pilcs communs pour tous les agroéleveurs ayant quelques vaches laitières.

euelques tentatives de parcs communs ont été mises en place mais se sont soldées par

fumier doit-on prélever et comment peut-on contrôler I'honnêteté des autres agroéleveurs ?

Malgré ces entraves au bon fonctionnement, le parc commun semble être la seule solution

dans les villages déjà aménagés. Le parc peut être cloisonné de manière à ce que chacun sache

exactement ce qu'ont produit ses vaches et ce qu'il a distribué en terme d'aliment bétail. Mais

de toute manières, les utilisateurs doivent avant tout apprendre à travailler ensemble.

un échec à cause des difficuttés dans 1a gsstion de la fumure produite et de I'alimentation

distribuee. Quand on a 2 vaches sur les 30 présentes dans le parc commun, quelle quantité de
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Tableau l1
Compte d'exploitation d'un agroéleveur emboucheur

de décembre/janvier 1999 (l)
Source : Doumbia,1999

Note : On ne sait pas si la quantité d'aliments achetés est réellement consommée entièrement
p* ttt animaux. De plus, on constate que le second atelier (ci-dessous) mené par
I'agroéleveur est nettement plus rentable que le premier (34 000 Fcfa/tête contre 9 000
FcJa/tête). Deux hypothèses peuvent êtreformulées : soit la demande sur Ie marché de la
viande était plus importante en mars ce qui a permis d'obtenir des prix supérieurs lors de la
vente des bæufs, soit I'expërience acquise lors du premier atelier a permis à I'agroéleveur de

mieux estimer la valeur des ses animaux et de les vendre plus cher.

Tableau 12

Compte d'exploitation d'un agroéleveur emboucheur
de février/mans 1999 (?)

DEPENSES
Vente d'animaux
4 têtes*125 000 Fcfa 500 000 Fcfa
5 têtes* 122 500 Fcfa 122 500 Fcfa

Achat d'animaux
2 têtes* 100 000Fcfa 200 000 Fcfa
5 têtes*95 000Fcfa 475 000 Fcfa
2 têtes* 125 600Fcfa 125 600 Fcfa

925 000 Fcfa
Achat d'aliment
ffie5okg 675ooFcfa
Son de nz: 45 sacs de 50 kg 22 500 Fcfa

Main dtæuvre
\15 075 Fcfa

I ll2 500 Fcfal 030 075 F

DBPENSES
Vente d'animaux
5 têtes* 175 000 Fcfa 875 000 Fcfa
5 têtes*145 000 Fcfa 725 000 Fcfa
6 têtes+ 140 000 Fcfa 840 000 Fcfa

Achat d'animaux
7 têtes* 130 000Fcfa 910 000 Fcfa
I têtes*lO 750Fcfa 860 000 Fcfa
I têtes* 100 000Fcfa 100 000 Fcfa

1 870 000 Fcfa
Achat d'aliment
ABH , 41 sa"r d" 50 kg 142710 Fcfa
Son de nz:61,5 sacs de 50 kg 30 750 Fcfa

Main dtæuvre
13 600 Fcfa

2 440 000 FcfaTotal 2 057 060 Fc
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Un aute problème va apparaître rapidement : les animaux ne seront bientôt plus

autorisés à rester à I'intérieur de Niono. Pour tous ceru( qui gardent leurs vaches dans leru

cour (et en particulier pour les femmes Peuls), le parc commun à I'extérieur de la ville sera

une solution. Il faudra alors envisager d'employer un berger pour surveiller les bêtes pendant

la journée au pânrrage et pendant la nuit dans le parc. Là encore, ce ne sera pas chose facile :

les bergers n'acceptent que rarement de garder les vaches laitières car I'existence même de

ces ateliers intensifs compromet leur avenir. En effet, nous rappelons que pour certain d'ente

eux, le revenu du confiage est le seul revenu de la famille.

3. L'ATELIER D'EMBOUCIIE: T]I\[E ACTTVITÉ RENTABLE

MAIS DES PROBLÈMNS UN UÉBOUCHÉS ET DE

3.1. Les pratiques et les résultats

Les agroéleveus pratiquant I'embouche sont encore peu nombreux dans la région de

Niono. Cependant, les ateliers se développent doucement. En général, une vingtaine de bæufs

ou taurillons son embouchés pendant 45 jours à 2 mois. 2 ou 3 lots son ainsi nourris pendant

la saison sèche. Pendant la saison des pluies, I'embouche n'est pas pratiquée car les travaux

rizicoles occupent suffisamment la main d'æuwe.

Les animaux sont soit issus du troupeau extensit soit achetés au marché de Niono. La

vente se fait à Niono, mais plus souvent à Bamako voire à Abidjan.

Les résultats financiers sont positifs (voir TABLEAUX ll et l2), mais I'investissement

de départ est conséquent : il faut avoir I'argent disponible pour constmire le parc et

éventuellement acheter les animaux à emboucher.

Enfin, les agroéleveurs utilisent la fumure organique. Avec 2 ateliers de 20 têtes, on

peut obtenir 70 charrettes soit 2l tonnes environ. Chacune étant vendue I 500 Fcfa, on peut

gagner 105 000 Fcfa.
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3.2. Des difficuttés de débouchés et des problèmes de qualité

3.2.1. Les débouchés

A Niono, si le lait est commercialisé sans problème, il est au contraire plus difficile de

vendre les bceufs embouchés.

Comment expliquer cette difficulté ? Les bouchers forment dans la région un groupe

puissant, pratiquement en situation monopole pour la demande de viande, et ils spéculent su

la viande bovine pour casser les prix. L'animal est donc peu cher avant I'abattage mais dans la

plupart des cas, les éleveurs n'ont pas d'aune choix que de vendre quand même.

Certains agroéleveurs ont choisi une autre stratégie qui consiste à aller vendre les

animaux à Bamako ou à Abidjaru Sur des marchés où ne se pose pas ce problème du < lobby >

boucher. Mais les difficultés n'en sont pas moins présentes.

.l I.e transport

O le transport des animarx peut se faire à pied avec un ou plusieurs bergers. Mais

pendant ces longues marches, les bêtes se fatiguent vite et perdent du poids. Finalement, il y a

perte d'une partie de la plus value obtenue lors de I'embouche.

€) le transport peut aussi se faire dans des camions. Mais le cott de cette location est

élevé et il faut, pour I'amortir, avoir un lot de 30 bêtes. Même dans ces conditions plus

confortables pour les animanD(, il est rare d'éviter les fractures et autres blessures.

O enfin, pendant le voyage, les risques de vol sont nombreu<. Les brigands

s'intéressent soit aux animaux, soit à I'argent que I'agroéleveur a gagné et garde sur lui

pendant le retour.

X La période de vente

Ponr vendre les animaux sur des marchés éloignés, il est nécessaire de connaître

quelqu'un sur place pour suiwe l'évolution de I'offie et de la demande. En effet, il faut ariver

à un moment où les animaux sont rares, ce qui permet d'obtenir des prix meilleurs et de ne

pas vendre à perte.
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3.2.2. La qualité de la viande

Les bovins de la zone de Niono sont souvent atteints de distomatose. Or, les services

vétérinaires pratiquent de fréquentes saisies de foies et certains animaux malades sont

invendables. C'est pourquoi les agroéleveurs se tournent progressivement vers les animaux

sains comme ceux venant directement de la Mauritanie. En effet, cetx-ci vivent en zone sèche

et ne sont pas contaminés par la douve.

3.3. Vers une filière viande bovine plus saine

3.3.1. Améliorer la qualité

A Niono, une solution consiste à adopter les animaux sains provenant des zones

pastorales etlou de déparasiter systématiquement tous les animaux à I'embouche. L'intérêt

d'avoir des animaruc sains réside aussi dans le fait que non contaminés par la maladie, ils

auront une prise de poids plus rapide et plus importante que le bétail atteint par la douve.

3.3.2. Réduire les investissements de départ en se groupant

Si plusieurs éleveurs se groupent pour acheter les bæufs, partager les frais de

constnrction du parc et le coût de I'alimentation, il sera plus aisé à chacwr d'entre etx

d'accéder à cette activité. De plus, en étant groupé, il est souvent plus facile d'obtenir un

emprunt auprès des banques (caution solidaire). Mais là encore, les intéressés doivent

apprendre à travailler ensemble.

Notons que quelques GIE (Groupement d'lntérêt Economique) se sont montés pour

mette en place gn atelier d'embouche, avec I'aide de la BNDA @anque Nationale pour le

Développement Agricole). Mais tous ont finalement éshoué à cause d'tute mauvaise

organisation ou de conflits internes.

3.3.3. Lutter contre la spéculation à Niono

Les éleveurs et agroéleveurs doivent se regrouper pour faire face au gloupe des

bouchers. Il s'agit d'aligner les prix à ceux pratiqués sur les autres marchés comme Ségou ou
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Bamako, en laissant les lois de I'offre et de la demande jouer, tout en assurant un prix

minimum. C'est seulement en travaillant ensemble, en se concertant et en restant solidaires

que les élevetrs parviendront à conserver des avantages sur le marché de Niono.

L'introduction d'une bascule dans le marché à bestiaux pennetEait de peser les animaux

et de définir des prix correspondant effectivement au poids de I'animal.

Si cette cohésion eng.e éleveurs paraît relativement utopique, c'est parce

qu'actuellement, chacun a choisi une stratégie individuelle. Relancer la Coopérative des

Eleveus et aider à la formation de groupements villageois, qui se fédéreraient sous l'égide de

la Coopérative rénovée, peuvent être des manières concrètes de réunir les éleveurs pour qu'ils

aient un poids dans la filière viande bovine.

86



.\
-1j

.Slirènes d'élange, groupements d'éleveurs et intensification dans la rêgion de Niono, Mali.

Aujourd:hui, l'élevage a une place considérable dans la région de Niono. Si les éleveurs

Peuls se sont toujours intéressés de pês à leurs animaux, les agroéleveurs prennent

doucement cdnscience du bénéfice qu'ils peuvent en tilttr.
i,! *

ae: i. ,! .- . ^ .. '. . . .r
Qfoi qiiÈsoit le t1pe d'élevage, des problèmes oommrms persistent La santé animale

,Jç 
- 

{'

laisse edcore à désirer. Il est nécessaire de former les éleveurs pour qu'ils interviennent erur

mêmes rù rc.* animaux pour les traiæments de base, ce qui permetnait arx vétérinaires de

ne traiter que lës cas délicats. Mais reste à savoir qui frnancerait un tel projeq quels éleveurs

choisir pour zuirne cette fornnhlip" (sans oublier les Peuls hors des villages) et comment

as$ner la communication entË' ces derniers et leurs homologues. D'aute part, la crise
,1f

alimentaire quf #vit dès le mois d'awil peut partiellement être évitée. LÊs agroéleveurs

doivent apprendre à stocker los quantités dont ils aruont besoin I'année zuivante. Un travail a

déjà été mené par I'URDOC et il est indispensable qu'il se poursuive chez d'autres élevetus.

Mâis I'URDOC perrt-il continuer qe prograrnme ou le budget sera-t-il consacré à d'autres

activités ? Comment parvenir à travailler avec les analphabètes F)ur leur apprendre à calculer

les besoiri, a, leurs animarur ? Et là encore, comment assurler le passage de I'informaion

entne, les pemonnes formécs et les autnes ? Pour les Peqlg, seul un changement da"s le

fonctionnement du systène d'élevage, pâssant par la vente d'animarrx Pour acheter des

aliments, peut permettre de réduire les pertes de bétail à cette période. Enfi& il faut tnower les

financements permettant d'aménager de toute urgence les points d'eau des sites de pâturage

pour diminuer les conflits entne éleveurs-bergers et agriculterrrs.

D'autre pafi, les groupements d'éleveurs peuvent constituer une réponse atrx difficultés

rencontnées par les éleveurs. La Coo$rative des éleveus doit évoluer vers une Fédération ou

une Coordination, mais c'est un programme tès vaste à methe en place, et il n'est pas certain

que les quelques membres motivés y parviennent seuls. De leur côté, les groupements de

Danaya Nono peuvent étendre leurs activités mais la formation en gestion est désormais la

condition de leur viabilité. Enfin, de façon plus globale, les éleveurs doivent apprendre à

travailler ensemble pour être pris en compte dans la politique de I'Office du Niger.

Enfiq I'intensification apparaît cornme une solution face à I'insuffisance des pâturages.

L'alimentation et les débouchés sur le marché de la viande doivent encore être maîtrisés mais

les résultats financiers laissent présager I'extension de ces activités.
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GRILLE D'ENOI'ETE St]R LES SYSTEMES D'ELEVAGE

1. Ilistorique de I'erploitation
* L'éleveur a-t-il toujotrs pratiqué l'élevage ?
+ Si noq quand et comment a-t-il décidé de se lancer dans cette activité ?

2. Renseignements généraur
* Cultures :

quel t'"e ?

quelle zuperficie ?

* Elevage:
troupeau/atelier intensiflbæufs de labour
effectif t, 

iraog \, '

* Aures astivités dont celles des fe,mmes

3. Productions
* Santé animale

vaccinations
quels vaccins

çrand
par qui
cott

pathologies et mortalité
produits vétérinaires

achat à qui et cott
disponibilité
qualité : péremption, efficacité
proximité

problèmes majeurs
* Alimentation

différence entne saison sèche et saison des pluies

SPAI (sous produits agro-indtrstiels)
lesquels
cott
disponibilité
qualité
proximité

résidus de culture
la quantité produiæ ruffit'elle ?
si non, mêmes questions que pour les SPAI

évenhrels conflits
transhumance

à quelle distance du village
évolution des pâturages



4. Génétique
* reproduction par un tarueau ou par insémination artificielle
* mode de sélection du tnoupeau au sein du toupeau

5. Commercialisation
* viande

prix et variations
niveau de difficulté de la cornmercialisation
présence d'une bascule au marché ?

+ lait
production et variations
prix et variations
à qui le lait est-il vendu ?
t)"e de collecte

6. Autoconsommation
+ viande bovine, ovinc, caprine, volaille
+ nzet mil \ t

* lait

7. Autres rsyenus
+ famille en migration
* artisanat

8. Aspect foncier- + problèmes agriculturaux et pastoratx hors znne de transhumance
+ pour les transhumants, conflits sur les axes de transhumance
d'arrivée
* peut-on continuer à augmenter le cheptel dans I'avenir ?

et nu les lierx

Note : Le questionnaire de départ comportait entre auEes une partie sur la transformation et

une partie sur la génétique plus détaillée. Mais snr le terrain, il I'est avéré que les élevcurs et

leun familles oe ttrosformènt pas les produiæ animarur. De plus, I'insémination artificielle ne

se pratique pas du tout, aussi avons-nous recentnés la partie génétique sur la façon dont le(s)

taureau(x) est(sont) sélectionn{s).
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ORGAT{IOTTE CHEZ TTN AGROELEVET]R EMBOUCHEIJR

Dénenses effectuéca oour fertiliser 6 he de c$ierg
Pour I ha' 100-150 kg de DAP sont néc€ssaires
Un sac de 50 kg cotte l0 000 Fcfa
L'agroéleveur dépense donc : l0 000 Fcfa + 2-3 + 6

= 120-180 000 Fcfa/an

Fumure ortanique obtenue avec 3 ateliers dtembouche
On considèrc que 100 kg de poids vifproduisent I kg de fècès{ou
Un bæuf pèse e,lrviron 300 kg
L'agrcéleveur e,mbouche'20 bæufs par atelier
Iæ cumul des durécs des atelicrs est de 5 mois soit 150 jours
La production de fèc€s est de 

-. 
20 bæufs t 150 jours * 3 kg fècèsltêtesf our

or, d,après M. Berger,,r,;ilti5ffffJ#$*i'iïn de rècès par an,
arurquels on ajoute 3 kg de paille parjotr, perrret d'obtenir 2 tonnes de firmier par an.
Nous considérerors que dans la zone de Niono, 1,5 kg de paille sont distribuées par
jour. De pltrs, on a dit qu'un beuf pèse 300 kg. Un bæuf permet d'obænir dans ces

conditions I 800 kg de ftrmier par an, soit 700 kg en 5 mois.
Or, I'agroéleveur dispose de 20 bcufs.
La production de firmier est de : 700 kg fimier/bovin + 20 bovins

= 14 000 lcg de fumier dans ltannée.

Doses de N et P uermises oar lfensrais chimique et oar le fumier
[,es valeurs du firmier sont de I o/o de N,0,3 5 o/o de P et 0,15 o/o deY-
14 000 kg de fumier permettent d'obtenir f40 kg de N et 49 kg de P.
L,es valeurs pour le DAP sont de 18 Yo deN et de 46 Yo deP.
600-900 lcg de DAP permettent d'obtenir 108-162 kg de N et 27G4l4 kg de P.
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LE CYCLEDE LAGRANDEDOTIVE DUFOIE
Source: LHOSTE, DOLLE, ROUSSEAU, SOLTNER

Zootechnie des réeions chaudes : les systèmes d'élevage
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GRILLE D'ENOI]ETE St]R LES GROIIPEMEFTTS

Ilistorique du groupement
* date de création
* ethnies présentes

* premihe activité
* auhes activités développéeVabandonnées
f qui a donné I'impulsion au départ ?
* liste des activités achrellcs
* type de groupements

éleveurs ( purs ))

agroéleveurs \

groupement tillqgpois avec une fonction élevage
atrtre... ;r

f évenhæls objectifs pour I'avenir

Fonctions technico-économiques

*production

à santé animale
achat de produits vétérinaires
autnes activités : pharmacie, vaccinations, autnes prestations...

à alimentation
le groupement assure-t-il I'approvisionnement des membres en aliments pour

le bétail ?
quels aliments ?

pour chaque aliment, cotL disponibilité, qualité et proximité
I'achat se fait-il de façon gtouÉ ?

comment se fait I'approvisionnement ?
certains aliments reçoivent-ils une zubvention ?

à équipement du groupement

* commercialisation

à lait
prix selon les années

variations saisonnières de production et de prix
à qui le lait est-il vendu ?

à viande
prix et variations annuelles
lieu de vente
qui achèæ le bétail ?
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àcéréales
prix et variations annuelles

* fonctionnement économique
à cotisations ?

si oui, quelle somme et à quelle fr{uence ?

à existe-t-il une activité collective ?

si oui, laquelle ?
y a-t-il eu cotisation au déPart ?

à le groupement assre-til gne fonction de crédit ?

le groupement se porte-t-il caution auprès d'une banque ?

à niveau de contrôle de la gestion et de la comptabilité
à autonomie

finances : cotisatiotl!;, bénéfices, zubventions' prêts

gestion : les papiers sont-ils disponibles ?

Montant de la Caisse, 4: h somme à la Banque et des Débiteurs

\\
Fonctions(socialesD l'

* fonctionnenent inteme

* rôle des différentes personnes du groupement

* prise de décision : par qui ct comment ?

* réunions du bureau
fréquence

réunions de tous les me'mbres
oui/non
si oui, @uence
si non, potnquoi ?

* stabilité du bureau
composition du bureau
comment est-il choisi ?
comportement des membres du bureau

* existe-t-il tm règlement intérieur ?
si oui, est-t-il appliqué ?
quelles sont les sanction prérnres ?

sont-elles appliquées ?
* conflits

y en a-t-il eu dans le passé ?

si oui, motifs et modes de résolution
y en a-t-il actuellement ?

si oui, motifs ?

* quelle est la pression externe sur le burcau ?

* ouverture vers I'extérieur
une personnes e:<térieure peut-elle intégrer facilement le groupement ?

y a-t-il des réunions avec les autres groupements ?

si oui, frr{uence
si non, pouryuoi ?

quel est I'accès à I'information ? journatrre radio.-.



y a-t-il des voyages d'étude ?

* formation et vulgarisation

S le groupement assue-t-il une formation en alphabétisation ou en gestion ?
qui I'assure ?

f le groupement sert-il de relais auc services techniques ?
* dans les villages, des atxiliaires sont-ils formés ?

dans les campements, les éleveus de base sont-ils formés ?
* quel est le contenu de la formation ?

* représentation

* historique
avanÇ Yous sentiez-votrs écoutés ?

avez-vous vu un changement après la formation du groupeme,nt ?
êtes-vons sa{sfaits du groupement ?

* quelle est la @{pption du groupement à la vie régionale ?
* le groupement assqe+-il la défense des inténêts des éleveurs en cas de voUconflit ?

* structuration

* existe-t-il une union ou une fédération ?
* nombre de groupements en faisant partie
* quel est son rôle ?
* quel est le fonctiorurement général ?
* quel est le statut légal ?
* y a-t-il des réunions ?

fréquence
qui y participe ?
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Dans la région de Niono, au sein de I'Office du Niger (Mali), où domine la dziculture,
l'élevage bovin est devenu une activité importante, Il est présent par Ie lriais des bæufs de
labour, des troupeaux et depuis quelques années, d'ateliers d'inteniificatir:rn des productignr;
animales (lait et viande).

La présente étude a trois objectifs.
Dans un premier temps, elle décrit les systèmes d'élevage dans la région. divisés en

deux types : les agroéleveurs et les éleveurs Peuls. Entre æs derniers, comme entre la
riziculture et l'élevage, des relations complémentaires mais aussi conflictuelles se sont
instaurées.

Daris un second temps, il s'agit d'approcher les groupements d'éleveurs. D'une part, la
Coopérative des éleveurs, structure considérable, a un rôle fort à jouer dans la région, mais
elle est aujourd'hui paralysée par un mauvais fonctionnement interne. D'autre para quelques
petits groupements sont apparus, liés à la laiterie Danaya Nono, basée à Niono. Encore
timides, ils doivent développer des activités communes et assurer leur propre gestion.

Enfin, I'intensificatioil ,émerge doucement chez quelques élèveurs sous forme
d'ateliers de production laitièie et d'embouche. Les résultats faissent présager un ayenir
promettetr mais les problèmes de rationnement et de gestion des stocks doivent être résolus.

The region o{ Niono, within Offiiie du Niger, is dominated by rice growing. But
bovine breeding is more' aird rnore impqtant, *d is represented by bullocÈs ancl herds.
Moreover, intensive breeding has begur ioi u few years $rôduction of milk and beeves).

This study is çgmposed by three subjects.
First, we describe the different'kinds of breeding in the region. There tre 2 kinds :

farmers \vho also .are stock breeders, ênd Peul stock breéders. Relations of compiementarity
put aLso stniggleg have existed for long bçetween them, as well as beetw*.tr ug;6it "r *Abreeding '- ' î

Secondly, w€ have to deal with stock breeders groups. On t5e one hand, the
Coopérative des éleveurs, a considerable stucture, has an important role to play in the r.egion, ;

but, at the present tirne, it is paralysed by its bad functionning. On the othei h*d, a fewlittle
groups appeared. 'fhey work u'ith the dairy farm Danaya Nono, based in Niono. They still are
timid and have to develop common activities and to seëure their management.

Thirdly, some stock breeders have begun to intensiff the production of milk and meat
(beeves). 'Iheir economic results are good and their futru seems to be firll of promises, brû
they must resolve problems such as nourishment of the animals and stock outages.

Elevage - systèmes d'élevage - groupements d'éleveurs - intensification - complémentarité
agriculnre-élevage.


