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RESUME 

Le prdsent Rapport de recherche d~crit de manire ddtaillde les syst~mes traditionnels d'dlevage du Mali 

central ainsi que les principales contraintes AI'accroissement de leur productivitd. L'dtude met particu-, 
liirement I'accent sur le systme agro-pastoral associd Ala culture pluviale du mil et le systime pastoral 

associ6 aux pturages inond6s et 5 la culture du ri7 dans le delta intdrieur du Niger. Les ressources four
rag~res, la production animale, la production agricole, I'dconomie villageoise et l'organisation socio-ter

ritoriale sont analys~es. Des conclusions gdndrales sur l'orientation des recherches futures sont 6gale
ment esquissees. 
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ABSTRACT
 

This research report describes in detail the traditional livestock production systems ofcentralMali and the 
main constraints to their increased productivity. Particular emphasis is placed on the agropastoral system 
associated with rainfed millet and the pastoral systen associated with floodplain grazing and rice cultiva
tion in the inner Niger delta. Grazing resources, animal production, crop production, the village economy 
andsocio-ter riturial organizatio n are analysed. Somegeneral conchsions regarding the direction offuture 
research are also outlined. 
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PREFACE
 

Le prdsent Rapport de recherche est la premire 
"Etude de syst~m,!s" rdsultant cnti rcment des 
travaux de terrain et de recherche Along terme du 
CIPEA sur les syst mes extensifs traditionnels de 
production agro-pastorale et pastorale. II ddcrit 
les syst~mes que I'on trouve dans la zone sahd-
lienne de I'Afrique de I'Ouest et, de mani~re plus 
ddtaillde, le syst~me agro-pastoral et le syst~me 
pastoral des plaines d'inondation du Mali. 11four-
nit en outre les rdsultats et les analyses d'dtudes 
pluridisciplinaires dans les domaines de la pro-
ductivit6 des terrains de parcours, de Ia produc-
tion animale, de ia nutrition animale et de I'agro-
nomie, tout aussi bien que des donnes d'en-
qudtes adriennes. Le Rapport brosse dgalement 
un tableau des structures socio-dconomiques 
dominantes du syst6me agro-pastoral et passe en 
revue les systmes des unitds socio-territoriales 
que l'on trouve dans Ia zone d'inondation du 
Niger. A cet dgara, il dvoque les 6tud-s 
conjointes CIPEA/ODEM' envisagde. sur les 
moyens possibles d'adapter I'organisation socio-
territoriale aux pressions des populations 
humaines et animales actuelles et aux impdratifs 
politiques de I'Etat malien. 

Les rdsultats prdsentes dais ce rapport por-
tent sur une pdriode qui s'ach~ve Ala fin de 1980 
(quoique dans certatns cas le recueil des donn6es 
se soit poursuivi jusqu'au milieu de 1981). 

Le Rapport avait ddjit dtd prdsentd dans sa 
premiere mouture t la Commission chargde de 
I'examen quinquennal du CIPEA (QQR) en 

'Office de developpement de I'tIcvage dans la region de Mopti. 

octobre 1981 cornme dtant la base des travaux du 
Centre dans les zones arides et senti-arides de 
l'Afrique de I'Oucst et l'dvaluation du Pro
gramme s'est inspirde en grande partie de ses 
rdsultats. L'laboration Ju Rapport qui reprd
sente la synth~se de travaux de terrain et d'acti
vitds de recherche compldtds par es recomman
dations de [a Commission, a permis i I'dquipe du 
Programme d'avoir tine perception beaucoup 
plus prdcise des problkmes actuels de la zone. 

Depuis le milieu de 1981, le Programme a 
rdussi ii mettre en oeuvre plusicurs de ses propres 
propositions de recherche qui sont dnoncdes dans 
la cinqui~me partie du pr6sent Rapport. Actuel
lement, des travaux sont entrepris sur certaines 
composantes qui opt pour noms mortalitd avant le 
sevrage, dpidcdmiologie des maladies, nutrition et 
santd des boeufs de labour, compdtition entre 
I'homme et I'animal pour le lait, agronomie des 
1dgumineuses fourrag~res et programme de ges
tion pastorale dans les conditions dce I'exploita
tion. Le contrat CIPEAIODEM est arrivd A 
terme en septembre 1982 et a ddbouchd sur des 
propositions tendant A la crdation de nouvelles 
unitds agro-pastorales. 

P~s qu'ils scront sous leur forme finale, lis 
rdsultats de ces travaux sur les composantes (dont 
certains sont d6jii en cours d'analysc ct de rcdac
tion) seront publi6s et soumis aux gouvernements 
et organismes de ddveloppement aux fins d'adop
tion et de mise en oeuvre dventuelles. 

R.T. Wilson
 

Directeur/Zootcchnicien principal
 
Programme Zones arides et semi-arides
 

Niono/Mali
 

6 avril 1983 
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RECHERCHES SUR LES SYSTEMES DES ZONES
 
ARIDES DU MALI : RESULTATS PRELIMINAIRES
 

PREMIERE PARTIE. SYSTEMES D'ELEVAGE
 
DANS LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES
 

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
 

1. INTRODUCTION 
(C. de Haan) 

En 1978, la phase intensive du Programme du 
CIPEA a permis d'dvaluer l'importance relative 
des diffdrents systmes de production d6crits ci-
dessous. Toutefois, il a W d6cidd, pour des rai- 
sons logistiques, qt" l'avenir, i'accent ne serait 
mis que sur deux d'entre eux: le syst me agro-pas-
toral associd Ala culture pluviale du mil et le sys-
tame pastoral associd aux pfiturages et Ala culture 
de dccrue. 

L'agro-pastoralisme associd A la culture du 
mil a dtd retenu parce qu'il reprdsente l'un des 
principaux syst~nles du Sahel. Ce choix tient 
notamment A l'importance des populations 
humaines qui l'utilisent et au nombre des ani-
maux qu'il permet d'dlever. Les travaux de 
recherche du CIPEA au Mali avaient dgalement 
permis de mettre 'accent sur le systime agro-pas-
toral basd sur l'irrigation. Cependant, apris ia 
d6termination des principaux param tres techni-
ques et du potentiel d'un certain nombre d'inter-
ventions biologiques, il fut d6cidd de donner la 
prioritd Al'dtude du systime agro-pastoral associd 
Ala culture pluviale du mil. 

Quant au systbme pastoral associd aux pfitu-
rages et Ala culture de d6crue, il a dtd choisi parce 
qu'il contient en germe la solution d'un des pro-
blames les plus complexes des syst~mes pastoraux 
sahdliens, Asavoir, celui de l'organisation socio-
territoriale. Par la mise en place d'une structure 
socio-territoriale appropride et d'institutions 
connexes, I'on deviait parvenir Aamdliorer 'ex-
ploitation des pfturages et i d6velopper la pro-
duction animale. Les structures socio-territo-
riales que l'on trouve dans ia zone d'inondation 

du Niger sont beaucoup plus stables que celles des 
autres parties du Sahel. L'on pourrait s'en servir 
comme nodule pour mettre au point une mtho
dologie susceptible de servir de base i 'dtablisse
ment de nouvelles unitds socio-territoriales. Une 
telle mdthodologie pourrait dtre ultdrieurement 
dtendue aux autres parties du Sahel o6i les formes 
traditionnelles sont moins ddveloppdes. On pense 
pouvoir tirer parti de l'existence de I'ODEM 
(Office de ddveloppement de 1'dlevage dans la 
rdgion de Mopti), projet national de ddveloppe
ment de 'dlevage mis en place en vue de 'applica
tion de r6sultats de recherche, pour accdldrer l'as
similation des innovations envisagdes. Le choix 
du systime des plaines inonddes s'explique dgale
ment par le fait que le delta intdricur du Niger 
fournit Atune tranche importante de la population 
humaine et animale du Mali ses ressources ali
mentaires de base. Peu r6pandues au Sahel, les 
plaines inonddes se rencontrent au Sdndgal, en 
Mauritanie, autour du Lac Tchad et au Soudan. 

Ainsi, au d6but des anndes 80, les principales 
activitds entreprises par le CIPEA dans le cadre 
de son Programme sur les zones arides ont eu trait 
au systime agro-pastoral associd Ala culture du 
mil et au systeme pastoral associd aux pfturages 
et aux cultures de ddcrue. En cc qui concerne le 
premier systimc, le centre des activitds se trouve 
ANiono. Les recherches sur ieterrain s'effectuent 
dans un certain nombre de villages et sur des trou
peaux autour dc la ville tandis que les expdriences 
se d6roulent Ala Station du Sahel. C'est dans la 
zone de Mopti (cinqui~me Rdgion) que s'effec
tuent les 6tudes sur le second systbme, sous 



I'gide de I'ODEM qui, en octobre 1980, a signd 

avec le CIPEA un accord particulier aux termes 

duquel il assure ,me partie substantielle du finan-

cement requis. On trouvera Aia figure 7la princi-

pale zone d'dtude et les villages enqu~tds par le 

CIPEA. 
La prdsente dtude retrace de maniilre suc-

eincte les recherches effectudes pendant quatre 

ans par le Centre international pour I'Nlevage en 
Afrique (CIPEA) sur les systimes d'dlevage dans 

les zones arides du Mali. Cc Programme de 

recherche a t, lance6 en 1976 aprs que le CIPEA 
cut sign6 avec l'Institut d'dconomie rurale (IER) 
un acctrd de coopdration qui lui permettait d'uti-

liser les installations de la Station du Sahel A 
Niono (quatrikme Rdgion du Mali) et d'entre-
prendre, en collaboration avec 'IER, des dtudes 

sur les systimcs d'd1evage utilisds dans la zone 

situde aux alentours de la Station. Les activitds 
zntreprises dans le cadre du Programme de 
recherche ont W par la suite 6tendues A la cin-

quikme Rdgion. 
Au terme d'une dvaluation approfondie du 

Programme effectue Ala fin de 1977, la d6cision 
fut prise d'intensifier la recherche en vue de 
mieux ddcrire les syst~mes ch question. Les rdsul-
tats de cette ddmarche ont ti consignds dans le 

document intituld ILCA (1978) qui, par ]a suite, a 

servi de base au Programme dc recherche. 
Tout d'abord, l'tude met succinctement 

I'accent sur l'importance du cheptel et de la pro-

duction animale dans le Sahel et d6crit ensuite 
biivement les systimes d'd1evage les plus r6pan-
dus au Mali. Elle dvoque dgalement les traits sail-
lants de la zone dans laquelle travaille le CIPEA, 
afin de donner au lecteur une idde exacte du cadre 
dans lequel s'effectuent ses recherches sur les 
divers systmes d'dlevage auxquels les auteurs du 

rapport ont consacrd 'essentiel de leurs travaux. 
Les deux principaux chapitres font dtat des 

recherches qui ont te effectudes jusqu'ici sur les 

systimes agro-pastoraux et pastoraux. Le chapi

tre final contient des conclusions g~ndralcs et 

esquisse l'orientation des recherches futures. 
II convient dc souligner d'emblde, que les 

systimes dtwdids sont complexes, qu'ils ont dvo

lud au cours des si~cles et que leur situation par 

rapport A 'environnement qui leur sert de cadre 
se caractdrise par un dquilibre prdcaire. De fait, 

compte tenu de leur niveau technologique et des 

contraintes inhdrentes A tout systime tradit..,
nel, ils donnent l'impression d'utiliser assez 

Lesrationnellement les ressources disponibles. 
interventions susceptibles d'dtre effectudes dans 

de tels syst~mes pourraient avoir des effets ndga
tifs, comme le montr.nt les rdsultats plut6t d6ce

vant des projets de ddveloppement mis en place 

dans les zones arides au cours des vingt derni res 

anndes. D'ailleurs, les effets des interventions ne 

peuvent tre que progressifs et aucun bond spec

taculaire de la productivitd ne peut 8tre escomptd 
dans ce type de systime. Aussi le CIPEA a-t-il 
consacrd beaucoup de temps A la d6termination 
des paran;tres biologiques et socio-dconomiques 
qui caractdrisent ces systmes afin didentifier les 

contraintes spdcifiques qui freinent leur ddvelop
pement et d'd1aborer des stratdgies d'intervention 
qui s'avdreront efficaces Along terme. II faut 6ga

lement noter que la recherche a fait plus de pro
gras dans certaines disciplines que dans d'autres, 
en raison du manque de personnel et du fait de 
probl mes administratifs, mais dgalement Acause 
de certaines restrictions budgdtaires. 

Dans le present rapport, i'accent a W 

notamment mis sur le d6veloppement de la pro
ductivitd du b~tail qui correspond A l'objectif 
principal que le CIPEA a pour mission de rdali
ser. Cependant, nous nous sommes constamment 
efforcds de replacer 1'd1evage dans le contexte 
biologique et social auquel il appartient, afin que 

tre 6vales interventions dventuelles puissent 
ludes en fonction des systmes dans lesquels elles 

s'effectueront. 
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Figure 1. Densit du cheptel dans le Sahel ouest-africain. 
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2. LES SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE 
EN AFRIQUE DE L'OUEST 

(J.J.Swift, R. T. Wilson et J. Harmsworth) 

Comme le montre le tableau 1, le cheptel des pays 
sahdliens est estime a plus de 33 millions d'unitds 
de bdtail tropical (UBT). soit plus du quart du 
cheptel de I'Afrique tropicale (CIPEA, 1981a). 
En mati re d'elevage, Ic Salhel revfIt donc une 
importance capitale. \,Ngligd jusue IA, il a dt6 
pendant la dernicre dt&cen:iie .,j centre des prdoc-
cupations de la communaute internationale, 
notamment lorsque la sdcheresse de 1971-1973 a 
ohlig& celle-ci hiprendre conscience de sa vulndra-
bilite et du besoin pressant de rdsoudre ses pro-
blmes de d6veloppement rural. Le b6tail consti-
tue le principal moyen de subsistance dans la plu-
part des rcgions du Sahel, ar I'extr~me variabi-
lite de la pluviosit6 y rend les cultures tr~s alda-
toires. '-a pratique simultan~e de I'agriculture et 
de I'dlevage attdnue les effets d'dventuelles crises 
agricoles. Dans certaines r6gions du Sahel o6 la 
pluviositd est netement insuffisante, il servit 
impossible de s'adonner a I'agriculture sans l'dle-
vage, qui contribue a attinuer les effets des ddfi-
cits pdriodiques en ccrtalcs. Le nombre de tdtes 
de betail ne permet done pas de se faire une ide 
exacte du r61e que joue le cheptel daii, le Sahel. 

On note des disparitds considdrahles dans la 
rdpartition du bdtail' du Sahel ouest-africain. 
Dans certaines rdgions, il existe une corrdlation 
dvidente entre les zones o6 la densitd de la popu-
lation animale est moyenne ou forte et celles ofi la 
densitd de la population humaine est forte 
(figures 1 et 2). C'est le cas de I'ouest et du centre 
du Sdndgal. Cette tendance est encore plus nette 
dans la zone d'agriculture intensive du Sud Niger 
oii la pression sur les terres et I'insuffisance des 
jachres forcent les animaax 5xse d6placer vers le 
nord pendant la pdriode des cultures. Cependant, 
on ne retrouve cette corrdlation ni au Mali ni en 
Haute-Volta oix 'on note une population animale 

Cettc pattic est base sur CIPEA (1981b). 

relativement forte dans la partie occidentale du 
deta, alors que sur les plateaux Dogon et Mossi 
oOi les agriculteurs sont beaucoup trop pauvres 
pour investir dans le b6tail et employer des boeufs 
de trait, les densitds sont faibles. La carte du 
chep.el pa" habitant rura! (figure 3) montre dans 
quelle mesure la population rurale est tributaire 
des activitd pastorales et indique clairement l'im
portance du r6le que joue le b6tail dans le nord de 
la rdgion. Elle met 6galement en relief la faiblesse 
du rapport UBT!population rurale dans le sud de 
]a zone, exception faite des parties sud du Niger et 
du Sdnegal. 

Les principales r6gions pastorales du Mali se 
trouvent danslecentreet dansle norddu pays, en 
particulier dans les deux circonscriptions adminis
tratives de Nioro du Sahel et de Nara (ot) les pftu
rages situds pros de la fronti re mauritanienne 
sont utilisds par les Maures), dans la partie nord
ouest du delta du Niger (ox pi.turent des trou
peaux peuhls) et dans les circonscriptions de 
Gourma Rharous, Gao et Menaka qui font partie 
de la zone pastorale touareg. On trouve d'autres 
grandes zones pastorales au Niger, notamment 
les rdgions Wodaabe et Touareg situ6es Axl'ouest 
et au centre, et en Haute-Volta (rdgion de Dori 
Iocalisde dans la partie septentrionale du pays et 
oiu p:turent sur la mme aire des troupeaux peuls 
et touaregs). Les disparitds relatives Ala place du 
bdtail dans le Sahel ouest-africain rendent diffi
cile, voire arbitraire, le choix du syst~me ou des 
syst~mes d'dlevage Adtudier. Le CIPEA a choisi 
le Mali Axcause de son programme de recherche 
sur le Sahel, de la divers;,e des systmes d'dlevage 
que l'on y trouve, de la mrultiplicitd des r6les qu'y 
joue le b6tail et de ia disponibilitd relative d'in
frastructures. La section suivante donne un 
aperqu plus ddtaili6 sur '6ievage et sur 'utilisa
tion des terres au Mali. 

4 
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Tableau 1. Distributiondes ruminantsparespces danslespaysdu Sahel(en milliersdetftes). 

Dromadaires Bovins 

Espces: 

Tetes UBT T~tes UBT 

Pays
 

Sdndgal 4 (4) 2806 (1964) 


Mali 208 (208) 4 459 (3 121) 


Haute-Volta 87 (87) 2 700 (1 890) 


Niger 330 (330) 2 995 (2 096) 


Tchad 410 (410) 4 070 (2 849) 


Mauritanie 720 (720) 1 600 (1 120) 


Total des
 
ttesdeb~tail 1 759 (1 759) 18 630 (13 040) 


UBT calcul6 sur les bases suivantes: I dromadaire = 1UBT; 1 bovin = 0,7 UBT; 1 mouton 

Sources: FAO (1979) et CIPEA (1981a). 

Tdtes 

1884 


6 067 


1 800 


2 500 


2 278 


5 200 


19 729 


ou 1 ch~vre 

Moutons 

UBT 

(188) 

(607) 

(180) 

(250) 

(228) 

(624) 

(2 077) 

= 0,12 UBT. 

Ttes 

1000 


5 757 


2 700 


6 400 


2 278 


3 250 


21 385 


Chevres 

Total UBT 

UBT 

(100) (2256) 

(576) (4 512) 

(270) (2 427) 

(640) (3316) 

(228) (3 715) 

(390) (2 854) 

(2 204) (19 080) 



Figure 2. Densitd de la populationruraledans le Sahel ouest-africain. 
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Figure 3. Units de bdtailtropicalparhabitantruraldans le Sahelouest-africain. 
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7-77 

-:%:... .. ." .. 

I UBT= I dromodoaire, 1,37 bovin ou 8,33 moutong/chivres 

Sources: CIPEA (1981b). 



3. LES SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE 
AU MALI 

(J.J. Swift, R. T. Wilson et J. Harnisworth) 

3.1. LES ZONES ECOLOGIQUES 

Au Mali, les syst~mes de production agricolk et 

pastorale sont essentiellement tributaires de la 

pluviosit&. La figure 4 donne les courbes iso-

hy~tes qui indiquent !a hauteur annuelle 

moyenne des precipitations au Mali et les princi-

pales zones ,cologiques qu'elles ddlimitent. II 

convient toutefois de noter les particularit~s de la 

rdgion inonddc chaque annde par le Niger, tant en 

cc qui concerne la vc.gtation que sur le plan de 

l'utilisation des terrcs. On peut ddfinir quatre 

grandes zones ecologiques sur la base de la plu-

viositd et des crues annuelles. 

i. La zone aride a vocation pastorale comprend 

toutes les terres oi la hauteur des prdcipitations 

n'atteint pas 600 mm par an (400 mm avec une 

probabilit de 80%), AI'exclusion du delta intd-

ricur dw INiger. Cette zone se compose de deux 

bandes principales. La premi&e coincide avec les 

rdgions oa la hauteur des pluies est infdrieure 5 

200 mm, done impropres a ]'agriculture et o6 la 

vdgetation devient typiquement saharienne au 

nord de la ligne des 100 mm de pluie. Dans la 

seconde bande, souvent appelde nord-sahd-

lienne, ut, le niveau des pluies est gdndralement 

de 200 600 mm, la forme d'agriculture pratiqude 

se caractdrise par des cultures pluviales de faible 

rendement; celles-ci sont tr~s aldatoires parce que 

le coefficient de variation de la pluviositd est de 25 
.A35%2 Ainsi d6finie, la zone aride recouvre plus 

de la moitid de la superficie totale du Mali. 

1 Lesrapportscntreleclimatetlapluviosit6 annuelcsontana-
lysds de manitre approfondie au chapitrc 4. 

2 Lecoefficient de variation est rcart-typedivistparlapluvio-
sid annuelle moycnne. Une pluviosit donnde aune probabi-
lit, de 80% Iorsque la quantitd des pluies est ou supd
rieure Acettc donnee Sans sur10. 

ii. La zone semi-aride Avocation pastorale, oa se 

pratiquent dgalement des cultures pluviales de 

faible rendement, se situe approximativement 

entre les isohy~tes de 600 et de 1000 mm. Elle 

comprend les zones de vdgdtation sud-sahdlienne 

et nord-soudanienne qui s'dtendent sur une 

bande relativement itfr-te, dans la mc. iid sud du 

pays. Le mil pluvial constitue la principale 

culture; v'crs le sud, il fait place au sorgho, AI'ara

chide et au coton. Le coefficient de variation de la 

pluviositd y est de 20 A25%. 

iii. La zone sub-humide A vocation agricole, 

caracterisde par la pratique de cultures pluviales, 

s'6tend au sud de I'isohy~te de 1000 mm et ne 

rt.couvre que les confins sud du Mali. Elle corn

prend les ceintures de vdgdtation centrale et sud 

soudanienne. La pluviositd y est plus dlevde et 

plus rdgulitre et permet donc la culture pluviale 

du coton; le sorgho et, dans une moindre mesure, 

le mais en constituent toutefois les cultures 

vivrires dominantes. 
iv. LedeltaintdrieurduNigercaractdris6pardes 
pfturages inondds et la pratique limitde de 'agi

culture constitue tne quatribme zone dont Ia 
cruevdgdtation est fortement influencde par la 

annuelle du Niger. I! comprend les riches p.u

rages utilisds par les Peuhls et des zones rfservdes 

aux cultures traditionnelles (riz en particulier). 

3.2. DISTRIBUTION DES POPULATIONS 
HUMAINES ET ANIMALES 

La figure 2 indique les densitds de la population 

rurale du Mali oa I'on peut distinguer trois princi

pales zones. La premiere est une vaste rdgion A 
population tr6s clairsemde (moins de 6 habitants/ 

km) qui correspond en gros Ala zone pastorale 
dont I'conomie est essentiellement basde sur 

ega r 
r'ievage (sysme de production pastorale 
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Figure 4. Pluviositiannuelleau Mali. 

* Station pluviomdtrique 

* Station pluviomdtrique dont [a fiabilit6 ' a 6td virifide . 

" I100 m m 

- 100mm.- Isohybte de pluviosit6
onnuelleJ, ,.moyenne<100mm Nord-schdlien 

250mm Sud- sahilien 

600mm Nord- soudonien 

900mm Sud-soudonien 

Sources: cartographic des pays du Sahel, Republique franqaise, Ministtre de la coopEration. (1976) (fichiers de rORSTOM). 
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.pure d&crit ci-a:prs): el'e inclut cgaleiciwit li 

rdgion montagneuse fortement infestI& par li 

mouche ts.-tsc qu'on trouv dan, Ic sud-ouest du 

pays. Le peuplement de li seconde zone varie de 

moycn i'tdense (plus de 14 habitants/kn) et corn-

prend le Plateau Dogon et les rt,ion:i avoisi-

nantes, T)ir (petite circonscription centrale 

dotce d'un potentiel substantiel d'irrigation du 

fail de li proximitc du N*iger). routes les auties 

zones irrigables du delta intr&icur du Niger et 

celles controlces par I'Office du Niger ainsi que 

les secteurs dU sud-est du Mali c: de li periphrie 

de Bamako oO se pratique unc agriculture plu-

du pays (peuplementviale intensive Le reste 

moven de 6 ii 14 habitants/km:) constitue li troi-

sicMe zoI.c, 
La figure 1. qui donne la densitt du b0tail en 

unitds de bctail tropical (UBT) au kin'. indique 

qu'il y a au Mali deux grandes aires dont li pre-

mi~re, de faible densitc. couvre deux parties dif-

une patic de la zonef&entes du pays, 5 savoir 

pastorale ,b l'oi di;tingue de vastes cinducs inu-

Ieau et le sud-ouesttilisables i cause du manque 

du Mali o6 li mouche zsc-tsc limite consid&rable

nent la production animae. Ces deux zones cor

i des r,2gions de faible peuplementrespondent 
humain (voir ci-dcssus). Par contre, lia densi! de 

dan; la secondcli population atiiinale cst ,cv\e 

aire cou,'rant Ic delta int&ieuw du Niger (zone 
e )ar I'association duessenticilnrrit c:iractiris 

,astoralismc .11i\ culturcs irriguecs) ct, dans une 

moindre mesurc, dans Ic sud-est du Mali o6 I'agri

culture pluviale intensive cst priponddrane. 
La figure 3 indiquc Ic nombre d'UBT par 

habitamt rural el partant, donne une idee de la 

situation mat&ielle des individus concern(s ou du 

rde quce jouc le bttail dans leurs vies, dans diffd

rcntes parties du Sahe! ouest-africain. )ians le cas 
',:cteursdisposantdu Mali. on note que Its deux 

d'un nombre trs Olcv d'UBT/habitant (c'est-5

dire ayant plus de 1,2 UBT/habitant rural) corres

pondent iL zone pastorale situde au nord e. au 

Figures 5. Nombre de bovins par habitantrural an Mal. 

400 km 

/! 1/, 2 

> 
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Figure 6. Nombre de moutons et de chevres par habitant rural au Mali. 

'/ , / ' 
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delta intdrieur du Niger, c'est-A-dire INo6 le sys- zone inondde du Niger ou alproximitc de celle-ci, 
tame de production pastorale "pure" et le sys- et of6. se pratiquent A la fois I'agriculture et 
t~me de production pastorale associd Ala culture I'dlevage. 
et aux pfturages de ddcrue sont prdponddrants. Si l'on considere stpardment le nombre de 
La rdgion dont lcnombre d'UBT par habitant bovinsetdepetitsruminantsddtenusparhabitant 
rural est leplus dievd est le district de Gourma- rural, ilapparait que pour cc qui est des bovins, 
Rharous dans Ic Mali central, avec 4,4 UBT/habi- les rtgions ii densitd dlevde (figure 5), c'est-ii-dire 
tant rural. Dans les secteurs situds hors de la zone disposant en moyenne de plus d'une tate de bovin 
pastorale du nord et de Iazone du delta, en parti- par habitant rural, se trouvent da,:s une bande 
culier dans les regions de peuplcment tres dis- situde le long de la bordure sud de la zone pasto
persd du sud-ouest, Ic nombre d'UBT par habi- rale: dans les circonscriptions de Nioro du Sahel 
tant rural est nettement moins dev . et de Nara, Ic long de la frontitre mauritanienne, 

La comparaison des densitds humaine et ani- dans Ic delta inttricur du Niger, dans le sud de la 
male fait apparaitre que les regions disposant circonscription de Gourma-Rharous et dans celle 
d'un nombre dlcv6 d'animaux par habitant rural de Menaka ' I'est. Cette bande correspond d'une 
se trouvent principalcment dans Icnord et I'est part, aux zones of6 se pratique I'dievage associd Adu 
pays, alors que celles dont la population humaine la culture s~che ct de d&crue, et d'autre part, aux 
est importante se concentrcnt essentiellement confins sud de lazone ob pr.-vaut le systcme pas
dans leSud-Est. Les deux zones se recoupent a toral "pur". 
peine. II ressort clairement de cc qui prdc~de quc La rdpartition des moutons et des ch~vres 
I'agriculture et Ic pastoralisme demcurent encore par habitant rural (figure 6) est quelque peu dif
deux activitds sdpardes au Mali, exception faite fcrente. Les trois r,2gions ou leur nombre est Ic 
des circonscriptions centrales de Mopti, Macina, plus levd (plus de 2,2 moutons/chvres par habi-
Dird et Niaftnk, qui se situent toutes dans la tant rural) recouvrent une aire correspondant en 
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gros Ala zone patorale ofi le systme de produc- A partir de ces donndes on a pu estimer la 
aution pastorale "pure" est preponderant. Par rap- rdpartition du b6tail par zones dcologiques 

port Acelle des bovins, la densitd de la population Mali. Pour cc faire, on a assimild les circonscrip

de moutons et de ch~vres est relativement plus tions administratives qui avaient tc l'objet de 

dlevde dans le Nord et -ians I'Est; c'est dans les recensements AI'une des zones dcologiques ddfi

circonscriptions de Gout na-Rharous, Gao, Bou- nies dans la section 3.1., puis on afait des estima

rem et Menaka que le rapport des petits rumi- tions sur les fractions de territoires appartenant At 

nants aux populations rurales est le plus dlevt.Les une autre zone. La rdpartition par zones dcologi

rtsultats obtenus dans le reste du Mali, en parti- ques des populations hutaaine et animale du Mali 

nettcment plus faibles. ainsi value figure dans le tableau 2.culier dans le Sud, sont 
Les petits ruminants, , I'exception du mouton "t La population rurale du Mali est principale

laine du Macina, sont relativement peu nombreux ment concentre dans la zone semi-aride qui ne 

dans la plus grande partie du delta intdrieur du couvre que 16% du pays mais abrite 43% de ses 

Niger qui est, avant tout une zone i bovins. habitants. La zone sub-humide du Sud abrite un 

Tableau 2. Distribution humaine et animale par zones ecologiquesau Mali. 

Surface Popul. Drom. 

km- %0 (en milliers % (en milliers % 
dle tdtes) de tetes) 

Zone aride 856 (70) 815 (15) 164 (91) 

Zone semi-aride 191 (16) 2 355 (43) 15 (8) 

--Zone sub-humide 129 (10) 1514 (27) 

Delta intdrieur du Niger 54 (4) 840 (15) 1 (1) 

Total 1230 (100) 5 524 (100) 180 (100) 

Tableau 2. Suite. 

Bovins Moutons/ch~vres UBT 

(en milliers % (en milliers % (en milliers % 
de t~tcs) de tEtes) de ttes) 

Zone aride 939 (21) 3 596 (43) 1277 (28) 

Zone semi-aride 1468 (32) 2418 (29) 1380 (31) 

Zone sub-humide 1 009 (22) 790 (10) 832 (19) 

DeltaintdrieurduNiger 1 114 (25) 1489 (18) 993 (22) 

Total 4 530 (100) 8 293 (100) ' 482 (100) 

' I dromadaire =1 UBT; I bovin = 0,73 UBT; I chevre ou I mouton = 0,12 UBT. 

Sources: dtabli par les auteurs d'aprs diffdrentes sources. 
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peu plus d'un quart de la population rurale du 
Mali et la zone aride et le delta intdrieur du Niger 
en contiennent chacun 15%. 

La zone aride ou pastorale abrite plus de 
90%10 des dromadaires du Mali et 43% de ses mou-
tons et ch~vres contre 2 1% seulement des bovins. 
Cependant. il faut rappeler que les bovins, les 
moutons et les chivres du delta intcrieur du Niger 
utilikent tous les parcours de la zone pastorale 
pendant six mois de I'vnne et qu'il en est de 
mcme des bovins appartenant aux rdgions d'agri-
culture pluviale extensive du Sud. Inversement. 
les animaux appartenant i la zone pastorale utili-
sent apris la rdcolte, et jusqu'it la saison des pluies 
suivante, les paturages ct les r6sidus des cultures 
des zones agricoles. Le tableau 2 montre claire-
ment que si lasuperficie de la zone semi-aride est 
beaucoup plus rtduite que celle de la zone aride, 
clle n'cn abrite pas moins un tiers environ des 
bovins et des UBT du Mali. 

3.3. SYSTEMES DE PRODUCTION 
ANIMALE 6'pchange 

Deux crit res essentiels ont utilissnt pour dtfi-

nir les systmcs de production animale au Mali, le 
savoir Ia part des produits de 1'mlevage dans Ie 

revenu brut 00 l'approvisionnement imentaire 
des mtnages ou des unites de production ct les 

divers types de cultures pratiqu~s parallt1ement "h 

1'61evage. D'autres critires frdquemment utilisds 
tels que ceux de la dure des ddplacements du 
bdtail et de la distance parcourue qui reprdsentent 
des caract6ristiques importantes d'un systime 

ud'dlevage auraient ,6galement p tre retenus. 
Toutefois, ceux-ci sont al6atoires ct contribuent 
gdndralement ddtourner I'attention du facteur 
principal: le r6le que jouent les animaux dans la 
vie des dlcvcurs et des agriculteurs. 

Des limites quelque peu arbitraires ont et6 
fixdes pour ddterminer le r6le que jouent les pro-
duits de I'5levage dans la vie des populations 
concernes. Tout systime dans lequel plus de 
50% du revenu brut (valeur de la production 
auto-consommde plus production commerciali-
sde), ou plus de 20% des calories alimentaires 
domestiques proviennent directement de I'dlc-
vage ou d'activitds connexes a ,td classd comme 
syst~me pastoral. Un syst~me dans le cadre 
duquel les utilisateurs tirent 10 A 50% de leur 
revenu brut du bdtail, c'est-it-dire 50% ou plus de 
I'agriculture est rdputd tre un syst~me agro-pas-
toral. Un troisikme systime dans le cadre duquel 
le bdtail fournit A l'deveur moins de 10% du 

revenu aurait pu 6tre classd comme systime agri
cole s'il ne se situait pas en dehors du champ de la 
prdsente dtude. 11faut dgalement remarquer que 
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le concept de revenu brut englobe la valeur thdo
rique des dromadaires ou d'autres animaux de bfit 
ainsi que la valeur affectde aux bovins pour ]a 

traction et la production de fumier. Le tableau 3 
indique l'importance du r6le que joue le b6tail 
dans divers systemes de production au Mali et 
dans le Sahel ouest-africain. 

Les deux principaux crit&es ont ainsi permis 
de ddfinir deux grands syst~mes de production: le 
systeme pastoral et le systime agro-pastoral, les
quels se d6composent en un certain nombre de 
sous-systmes. Ces sous-systimes figurent dans le 
tableau 4, qui fait t tat des principales caractdristi
ques de chacun des deux systtmes. Trois sous-sys
tomes pastoraux ont dt identifids. Le premier, 
qu'on trouve dans la zone aride du Nord, est un 
systime "pur", extr mement mobile; il n'a prati
quement aucun lien avec I'agriculture. Dans le 
second systime pratique dans leCentre-Nord et 
les regions semi-arides du Nord-Ouest, la produc

tion animale v de pair avec une agriculture sous 
pluie i cdchelle r~duite et se caractdrise par 

de fumier contre la pfiture des rdsidus 
des r6coltes. Les bovins, les ch~vres et les mou
tons constituent les principales esp(ces dlevdes. 
Dans letroisi~me sous-systcme, propre au delta 
int6ricur du Niger et ;il'arrikre-pays, la produc
tion animale cst ie au p~turage sur terres inon
dtes et s'effcctue parallilement A I'agriculture 
irrigude qui joue ici un r6le nlus important que 
dans les autres syst~mes. Les principaux animaux 
d1evs dans cc syst6me sont les bovins. 

En cc qui concerne l'agro-pastoralisme, trois 
sous-systmes qui se caractdrisent par un faible 
degr6 de mobilitd ont dgalement 6ttidentifids; 
I'agriculture en constitue la composante essen
tiellz et les principales espces d'animaux dlevds 

sont les bovins, souvent utilisds pour la traction. 
Dans le premier de ces sous-systkmes que l'on 
rencontre dans les r6gions semi-arides du Centre, 
la production ani.nale est associdea la culture plu
viale du mil pratiqude essentiellement pour assu
rcr la subsistance des populations. Dans le second 
sous-systeme que l'on rencontre dans le delta 
mort du Niger, les animaux sont dlevds par des 
colons installds dans la zone, dans le cadre du pro
jet d'irrigation de I'Office du Niger; laprincipale 
culture est le riz. Dans letroisiime sous-systime 
que l'on trouve dans les zones sob-humides do 
Sud, la production animale est la composante 
mineure d'un systime agro-pastoral basd sur des 
cultures vivriires et commerciales (notamment 
mil, sorgho, coton tarachide). 



Tableau 3. R61e de I'levage dans difftrents systmes de production au Sahel. 

Pourcentage de la consommation 
Pourcentage du domestique 

revenu brut provenant (total en kcal.) 

de I'Elevage 

Pastoralisme pur 

Mali: NETouareg 99 

Niger: Touareg 80 

Wodaabe 96 

Tchad: Armakaza -

Pastoralisme/cultures 

pluviales 

Haute-Volta: Peuhl 78 

Niger: Peuhl -

Touareg 

Touareg -

Pastoralisme/cultures 

et pfturages de d~crue 

Mali: Pe;AhldudeltaduNiger 57 

Agro-pastoralisme 
Mali: SEdeSegou 10 

Haute-Volta: Mossi 10 

Lait 

68 

51 

39 

48 

12 

24 

33 

17 

25 

0,5' 

Viande Cdr~ales Sourceset 
date 

8 24 (1) 1971 

3 47 (1) 1963 

2 58 (1) 1963 

- 24 (1) 1950 

3 85 (2) 1977 

2 74 (4) 1963 

2 65 (4) 1963 

3 80 (3) 19637 

- 75 (5) 1958 

0,8 95 (6) 1974/5 

(2) 

Probablement sous-estimde. 
Sources: (1)Swift (1979a et b); (2)Delgado (1978); (3)Eddy (1979), mais les valeurs en kcal ont dtd recalcultes sur la 

base de 850 kcal/kg pour le lait, de 1450 kcal/kg pour le viande; (4)Swift (1979a); (5)Swift (1979a), recalcult 
Apartir de Gallais (1967); (6) IER (1975). 

IIressort du tableau 4 que 30% des animaux 
de la zone semi-aride sont dlevds dans le cadre du 
syst.me agro-pastoral alors que les 70% restants 
relbvent du syst me pastoral associd aux cultures 
pluviales. Dans la zone aride, 50% des bovins et 
70% des petits ruminants sont dlevds dans le 
cadre d'un syst~me pastoral "pur", I'dlevage du 
reste du cheptel se pratiquant paralllement Ala 
culture pluviale du mil. 

L'importance relative des espices locales 
dlevdes dans le cadre de ces syst~mes et sous-sys-
t6mes varie considdrablement, A la seule excep-
tion des dromadaires que lon ne trouve presque 
exclusivement que dans le sous-systeme pastoral 
"pur" des zones arides et dont on rencontre dgale

ment un nombre limitd dans le sous-syst6me pas-
toral associd A ]a culture pluviale. Cependant, 
m~me dans le syst~me pastoral, le nombre des 

dromadaires, par rapport Acelui des bovins et des 
petits ruminants, est peu important. Quel que soit 
le systbme' considdrd, qu'ils soient 6levds pour 
leur lait, pour leur force ou pour les deux Ala fois, 
les bovins constituent probablement le type de 
b~tail le plus important en raison de leurs carac
tdristiques poaddrales et de leur valeur commer
ciale. Comme on l'a vu dans le tableau 2,ils domi
nent !e secteur de I'dlevage au Mali en termes 
d'UBT, bien que les ch.vres et les moutons soient 
probablement nettement sous-estimds sur le plan 
num6rique. Les moutons sont extremement 
importants dans le systme pastoral, en particu
lier dans les regions du delta oii l'on trouve les 

1 IIconvient toutefois de noter que si un systtme "urbain" 

devait etre conqu, les Anes, suivis de prbs par les chtvres, 

pourraient facilementsupplanterlesbovins. 
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sous-syst~mes "pur" et associd A la culture de 
d~crue. Dans cc dernier, le mouton Alaine du 
Macina domine. Les chivres sont beaucoup plus 
importantes que les moutons dans le systme 
agro-pastoral, du moins au plan de l'unitd indivi-
duelle de production. Ce fait, qui est rarement 
pris en compte dans les statistiques ou dans les 
plans de ddveloppement, ne devrait pas 8tre 
ndgligd. 

Dans le syst~me ag-o-pastoral, et en particu-
lier dans les sous-syst~mes caractdrisds par des 
cultures d'irrigation et de rente, les boeufs de trait 
constituent un dldment extr~mement important. 
Les An,-s, en assurant le transport des produits 
agrlcoles et du bois de chauffage, y jouent dgale-
ment un r6le important qui n'est g6ndralement 
pas reconnu. Les chevaux, mme s'ils confrent 
dventucllement "ileurs detenteurs une partie du 
prestige dont jouissaient autrefois les proprid-
taires de bMtail, jouent un r6le effacd dans t, us les 
syst~mes considdrds. 

Les troupeaux sont constitu6s par diffdrents 
moyens, ycompris I'hdritage, Ies dons, les pr~tset 
le croit. Dans le sous-systme pastoral pur, cer-
tains anirraux peuvent dtre achetds grAce aux 
bdnfices rdalisds au titre du commerce carava-
nier ou sur le produit d'un salaire souvent gagnd A 
I'tranger. Dans le sous-syst~me pastoral associd 
aux cultures pluviales, certains b6ndfices agri

coles sont rdinvestis dans le bMtail; il en est de 
m~me dans ie sous-systime pastoral associd Ala 
culture de ddcrue. Dans ces deux cas, les femmes 
peuvent ddtenir un nombre consid6rable d'ani
maux provenant d'un apport dotal et du place
ment de b6ndfices rdalisds sur la vente du lait. 

En I'absence d'autres possibilitds d'invnstis
sement, 'achat de bMtail reprdsente un moyen 
d'dpargner les bdndfices produits par 'agricul
ture. Mais, de nombreux indices sugg rent que 
des changements rapides de propri~taires se pro
duisent, et que souvent, les nouveaux propri6
taires sont des fonctionnaires, des militaires et des 
commerqants aussi bien que des agriculteurs qui 
font de gros placements dans le bMtail. Cette ten
dance rend compte du recours de plus en plus frd
quent aux services de conducteurs de troupeaux 
salaries et de racquisition dc droits de piture par 
un nombre croissant de non-dleveurs; elle peut se 
rdvdler ndfaste en ce sens qu'elle entraine une 
plus grande indgalitd dans la rdpartition des res
sources du pays. Par ailleurs, on note une certaine 
tendance 5 I'intdgration dans l'Nconomie de 
marchd, qui varie ici d'une production presque 
enti~rement auto-consommde Atune production 
presque enti~rcment commercialisde. En outre, 
cc processus se caractdrise dans certains cas par 
une trs grande rapiditd. 
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Tableau 4. Principalescaracteristiquesdes systimes deproduction animaleau Mali. 

Caractdristiques 

Contribution de 
laproduction pastoraleau revenu brut (%) 

Emplacement et 
zone dcologique 

Pluviosit6 (mm) 

Importance de 
l'agriculture 

Liens avec 
l'agriculture 

Densitds actuelles
 
(nbre/km2 )
 

humaines 

UBT 

Capacit6 de charge
 
hommes 

b~tail 


UBT/habitant rural 

Pur 

95 

aride-nord/ 
semi-aride 

<400 

nulle A 
n~gligeable 

tr s faibles 

0-1,9 
0-3,9 

trs faible 
faible 

0-1,6 

Pastoral 

Associd aux 
cultures 
pluviales 

90 

centre-nord 
et nord-ouest 

semi-aride 

300-600 

faible 

quelques cultures, 
dchange de 

fumier/pAturage 
des chaumes 

2-5,9 
4-17,9 

faible/moyenne 
faiblelmoyenne 

0,4-1,59 

Associd aux 
piturages et aux 

cultures de d~crue 

60 

plaine inondie 

du Niger et 


bassin du Sdn6gal 


500 (plaine inondde) 


peut 6tre 

importante
 

cultive 

ou fait cultiver 


ses propres champs 


14-29,9(30-61,9) 
10-27,9 

dlevde/trs dlevde 
moyenne/61evde 

1,2-1,59 

Agro-pastoral 

Associd aux Associd A Associd aux 
cultures plu-
viales de mil 

l'irrigation cultures pluviales 
de rente et de 

(notamment subsistance 
de subsistance) 

25 15 

semi-aride, 
central (semi-aride central-sud et 

central) subhumide-sud 

semi-aride delta mort 

400-800 500 (irrigation) 700-1 400
 

considerable trs importante tr~s importante
 

cultive ses propres champs;
 
les boeufs de trait sont importants
 

et consomment les rdsidus des r6coltes
 

2-13,9 14-29,9 6-29,9
 
4-9,9 10-17,9 4-17,9 

moyenne 6levee moyenne 
faiblelmoyenne moyenne/dlevde moyenne/6levde 

0,461-19 0,4-1,19 0,4-0,79 
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Tableau 4. Suite. 

Pastoral Agro-pastoral 

Associd aux Associd aux Associd aux Associd A Associ6 aux 
Caractdristiques Pur cultures 

pluviales 
paturages et aux 

cultures de dcrue 
cultures plu-
viales de mil 
(notamment

de subsistaice) 

I'irrigpt; .n cultures pluviales
de rente et de 
subsistance 

Groupesethniques Bella,Touareg 
Maure, Arabe 

Harratin, Bella 
'Iouareg, Peuhl 

Peuhl Divers Divers Divers 

Maure 

Mobilitd Forte, Moyenne, Forte en saison Faible, sur courtes distances pendant 
sans base 

villageoise fixe 
avec base 

villageoise fixe 
humide; suit des routes 
traditionnelles; base 

villageoise fixe 

pdriode des cultures; 
base villageoise fixe 

Importance au Mali 
(% d'animaux) 

Bovins 10 33 25 32 
Moutons, ch~vres 30 33 18 19 
Dromadaires 92 8 - 0 

Importance dans 
d'autres pays du Sahel 

Mauritanie Elevie Faible Faible/moyenne Moyenne Nulle Nulle 
Niger Elevde Elevde Nulle Moyenne Nulle Moyenne 
Sindgal 
Haute-Volta 

Faible 
Faible 

Faible 
Moyenne 

Faible/moyenne 
Nulle 

Elev6e 
Elev&e 

Faible 
Nulle 

Elevie 
Moyenne/levdc 
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DEUXIEME PARTIE. LES FONDEMENTS DE L'ELEVAGE 

4. PLUVIOSTE 
(P.N.de Leeuw et P. Iliernaux) 

La zone sahdlienne de I'Afrique de I'Ouest est 
caractdrisde par une distribution des pluies de 
type mousson aiun seul maximum; les isohy~tes 
de 200 et de 600 mm en constituent les limites 
nord et sud (figure 8). Comme le montre le 
tableau 5, le debut et la fin des pluies de mme 
quc la durce de la ptriode de vdg6tation sont en 
corr6lation positive avec la moyenne annuelle des 
pluies alors que l'inverse est vrai pour lNvapo-
transpiration potentielle (figure 9). 

Cependant, les chiffres moyens qui figurent 
d ins le tableau 5 ont une valeur limit6e dans ]a 
mesure oj la probabilitd des pluies au Sahel, en 
particulier celle des pluies prdcoces, est faible 
(tableau 6). L'incertitude relative Ala distribution 
dcs pluies rend malaisdes les prddictions sur ]a 
durde de la pdriode de v6gdtation. Ainsi, Dan-
cette et Hall (1979) situent vers I'isohyite de 450 
mm, avec une probabilit6 de 80%, la limite A1par-

tir de laquelle les besoins en eau relatifs A la 
culture du mil peuvent 6tre satisfaits alors que 
pour Kowl et Kassan (1979), c'est seulement "i 
partir de I'isohy~te de 580 mm que le mil peut 
pousser sans risques, neuf ans sur dix. 

Des essais ont dtd effectuds pour ddfinir les 
diffdrentes phases de la saison des pluies dans le 
Mali central en tenant compte du fait que le ddbut 
de la pdriode de vdgdtation dans cette rdgion n'est 
pas aussi facile i d6finir que pour les zones Aplu
viositd plus dlevde situdes plus au sud. En outre, 
la distribution des prdcipitations, notamment 
celle des premieres pluies qui tombent de la fin du 
mois de mai au d6but du mois d'aoft, revdt une 
importance capitale, car elle ddtermine la germi
nation et, par la suite, la survie des jeunes pousses 
de plantes annuelles qui dominent ia vdgdtation 
naturelle. On peut, par cons( uent, distinguer 
deux pdriodes prdliminaires de pluies avant le 

Figure 8. Distribution des pluies par priodede 10 jours pour deux r~gions saheliennes. 

mm/p~riode de 10 jours 
60- 500-700 mm/an 

40

20 - 200mm/an 

J F M A M J J A S O N D 
Mois 

Sources: Davyet coll. (1976). 
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Tableau 5. Composantes du bilan hydrique de la rigionsah~/ienne. 

Pluviositd moyenne annuelle (mm) 

Pluies effectives (amm) 


Ddbut des pluies' 


Fin des pluies" 


Dure des pluies (jours) 


Fin de la periode de croissance 


Dur~e de la periode de croissance (jours) 


200 400 600 

170 340 640 

11/8 2217 29/6 

13/9 21/9 28/9 

32 60 90 

21/9 4/10 16/10 

40 75 105 

Le debut des pluies est d~fini comme la premierc pdriode de 10 jours durant laquelle la quantit6 des pluies est dgale 

ou superieure i 25 mm et qui est suivie d'une pdriode de 10jours pendant laquelle la quantitd des pluies est au moins 

egale 5 la moitie de I'dvapotransplratlon. 

La fin des pluies est ddfinie comme la derni~re pdriode de 10 jours durant laquelle la hauteur des prdcipitations est 

au moins egale a25 mm et qui, en outre, est pr6cdd6e d'une p6riode de 10 jours au cours de laquelle la hauteur des 

pluies est au moins 6gale h I'-vapotranspiraton. 

La periode de vdgtdtation est ddfinie comme le nombre de p6riodes de 10 jours pendant lesquelles les besoin, d'dva

potranspiration sont satisfaits tout au long de la saison des pluies, plus le temps n6cessaire pour 6puiser 100 mm 

d'eau dans le sol (Kowal et Kassan, 1979) 

de vdgdtation. Avdritable ddbut de la pdriode 

partir du d6but du mois de mai, il tombe souvent 

isoldes qui peuvent ddclencher une 

vague de germinations de gramindes annuelles, 

de Idgumineuses et de plantes herbac6es dont la 

survie ou !a mort d6pendent de la continuit6 de cc 

des averses 

phdnom~ne. Le d6but des pluies (figure 10) est 

ddfini comme la premiere periode de cinq jours 

au cours de laquelle la hauteur des pluies d6passe 

20 mm. Le m~me crit~re ddfinit dgalement ia fin 

des pluies en septembre. Les pluies ut;les sont 

celles qui garantissent la survic des jcunes plantes 

et la continuit6 dc leur croissance; elles commen-

cent lorsq u: la hauteur des pluies atteint 20 mm 

en cinq jours et se poursuivent A moins qu'une 

ne vienne par la suite annulersdcheresse grave 
leur effet. C'est lorsque le bilan hydrique du sol 

devient positif que commence la pdriode de 

la p6riode de croissancevdgdtation et partant, 

ininterrompue et normale des plantes. La figure 

10 donne les dur~es de ces pdriodes sdquentielles 

de pluies pour le Mali central, entre le 130 e t Ie 160 

de latitude Nord. 
On trouvera h la figure 1! un exemple des 

variations interannuelles de pluviositd Ala Station 

du Sahel. Si on utilise les definitions donnes par 

Kowal et Kassan (1979) pour le ddbut et la fin de 

la saison des pluies, les durdes des pluies au ranch 

de Niono ont dt respectivement de 40, 70, 60 et 

55 jours pour chaque annde de la pdriode 1977

1980. Bien que la pluviositd annuelle totale entre 

le 15 juin et le 15 octobre ait W comparable pour 

les anndes 1917 et 1980 (375-380 mm), ces deux 

anndes ont tt caractdris6es par des pluies prd

coces tr~s irrdgulires et par un arr6t brusque 

entre le 10 et le 13 septembre. En 1978 et 1979 le 

Tableau 6. Probabilit des pluies en fnction de la pluviosite annuelle moyenne (PAM). 

PAM 

200mm 


400mm 


600 mm 


Sources: Penning de Vries et Djiteye (1982). 

Probabilitd 

80%20% 40% 60% 

160 120270 210 

50) 420 360 290 

560 480720 630 
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Figure 9. Evapotranspirationpotentielle dansdeux regions sah~liennes. 

I........
I prnipale prde'",6 de v*W~ttion 

E \ %,'
 

S500-700 mam/an 

J F M A M J J A S O N D 
Sources: Penman dans Cocheme et Fr.rnquin (1967). 

Figure 10. Relations entre la pluviositg annuelle (PAM), la latitudeet les caractiristiquesde la saisondes 
pluies dans le Mali central. 
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Figure 11: Distribution journaliere des pluies en 1977-1980 au Ranch de Niono. 
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Tableau 7. Ventilation annuelle (en pourcentages) du niveau total des averses sur le ranch de Niono. 

0-5mm 

1976(%) 	 5 

1977(%) 	 8 

1978(%) 	 10 

1979(/o) 	 6 

Moyenne 	 7 


Source,: Penning de Vries et Djiteye (1982). 

pluies ont W mieux rdparties, mais il est 5 noter 
que leur hauteur a 6W( tr~s faible pendant la 
pdriode de vdgdtation. 

Les dvaluations de la moyenne des pluies 
utiles sont encore moins sores car les 6lments 
physiques du sol qui ddterminent les taux d'infil-
tration et d'6coulement ainsi que la capacit de 
retention de I'humidit6 rendent I'estimation de 
I'humiditd disponible pour la croissance des 
plantes encore plus difficile. Une bonne partie 
des eaux de pluies qui auiaii pu contribuer 'i la 
croissance des plantes se perd en raison du degrd 
dlevd de I'Nvaporation (figure 9) et 5icause de la 
forte concentration des prdcipitations. Par exem-

Figure 12. 	 Taux d'injiltration dans un sol dunaire 
de sable fin, arrose une ou deuxfois. 

(mm/min) 
10-


0: 3d me 
+ OPrS I lour 
0: ap,,1 	 i 

05-

o 

+ 

I I I I 
20 40 60 80 (min) 

Sources: Penning de Vries et Djileye (1982). 

Hauteur des averses 

5-20mm >20mm 

32 	 62 

40 	 52 

50 	 40 

46 	 49 

42 	 51
 

pie, au Ranch de Niono, pendant la pdriode 1976
1979, 51% des pluies sont tombees sous forme 
d'orages de 20 mm de hauteur ou plus et linten
sitd des pluies ddpassait 28 mm/heure (tableau 7). 

Ces grosses averses provoquent un ruisselle
ment considdrable, valud entre 26 et 37% 
(Stroonsnijder et Hoogmoed, 1980) pour les 
orages les plus forts (20 'i 30 mm de pluies). De 
Ridder (1980) a trouve un taux de ruissellement 
moyen de 40% dans ses calculs sur le bilan hydri
que des parcours de Niono. Le taux dlev de ruis
sellement West pas tellement dfi au relief mais 
plut6t A lia texture de la couchc superficielle du sol 
dont la composition particulaire favorise la for
mation d'une crofte pratiquement impern 'able 
qui gqne 'infiltration de 'cau. Dans les 20 
minutes qui suivent le dibut de I'averse, le taux 
d'infiltration de I'eau est dlev6. Toutefois, une 

fois la'crotzte gorgde d'eau (figure 12), il se stabi

lise A un niveau constant et faible (0,2-0,3 mm/ 
minute). 

La presence de sdquences catdnaires dans de 
nombreux paysages sahdliens caract risds par des 
sols dont la capacitd d'absorption est variable 
contribue ii la diversit6 de 'envifonnement. C'est 
principalement dans les ihabitats dots d'une forte 
capacitd d'accurnulation d'eau quc !es densitds 
des arbres et arbrisseaux sont les plus d1evdes et 
que 'on trouve des enclaves dLe gramindes 
pdrennes. C'est dgalement dans ces sites que se 
crdent pendant la saison des pluies des mares 
d'eau temporaires qui assurent la survie du bMtail. 
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5. PHo'1 .IOGRAPHIE DE LA REGION 
(P. Hiernaux) 

La zone dtudi(e par leCIPEA se situe essentielle-

ment dans les quatri~me et cinquiime r6gions du 

pays et couvre environ 60 000 km2 . Elle ne consti-

tue ni une entitd administr-itive ou his^orique ni 

une region naturelle, et ne coincide pas non plus 

avec i'aire d'un syst rne de production pastorale 

ou agro-pastorale particulier. En fait, elle se com-

pose d'une grande varidt6 de rcdgions naturelles 

dont les caracteres et la structure ont permis le 

ddveloppement de toute une sdrie de syst~mes de 

production agricole et pastorale et de toute une 

gamme d'interactions agro-pastorales. Sur le plan 

regional, l'inondation temporaire par les crues du 

fleuve Niger et son affluent, le Bani, constitue ie 

facteur dcologique determinant pour la nature, la 

biologie et la productivitd des pturages. On dis-

tng,,e, de ce fait, deux grandes unites rdgionales: 

les plaines d'inondation ou delta intdrieur du 

Niger, et les pdndplaines pdriphdriqu"-. 

Une fraction de ces dernires, connue sous le 

nor de delta mort, est formde de plaines allu-

viales fossiles, tdmoins d'anciennes extensions du 

delta intdrieir. La gdomorphologie, la vdgdtation 

et aussi le peuplement humain y sont suffisam-

ment particuliers pour que le delta mort soit 

considdrd comme une rdgion naturelle distincte. 

La zone dtudide comprend ainsi trois rEgions 

naturelles principales (voir figure 13): 

1. 	A 'est, le delta vif constitud par Ics plaines 

d'inondation actuelles du fleuve Niger et 

du Bani. 
2. 	 Au centre, le delta mort form6 par les 

anciennes plaines d'inondation du fleuve 

Niger et du Bani. 
3. 	 A 'ouest et au nord, en forme d'arc de cer-

cle, la pdndplaine continentale. 

5.1. LA PENEPLAINE CONTINENTALE 

La p~n~plaine continentalc est principalement 

constitute de gras recouvrant des schistes qui 

affleurent seulement A 'extrdme nord-ouest et 

nord-est de la region 6tudide dans le bassin du 

M6ma et ia region dcs lacs. La predominance des 

grbsconfre une certaine uni.6 aux paysages, bien 

qu'ils n'affleurent que rarement et soient le plus 

souvent recouverts d'dpaisses formations de sur

face. Celles-ci rdsultent d'une longue et complexe 

succession de phases drosives qui se rapportent 

aux modiles suivants: 
a. Erosion interne et prolongde responsable 

de la faiblesse du relief et de son ennoie

ment sous un dpais manteau d6tritique qui 

sera repris au cours des phases ultdrieures. 

b Le modeld ferralitique-ferruginaux dont 

les vestiges forment une sdrie de glacis 

dtagds qui, du nord au sud, sont de mieux 

en mieux conserves. 
c. Le modeld dolien qui a 6rigd les sables de 

surface en dunes maintenant fixdes dont 

l'orientation et la forme varient selon le 

moment de la constitution. 

d. 	 Le modeld colluvial secondaire qui mas

que souvent les prdcddents et de ce fait 

multiplie Its nuances c6daphiques. 

Bien que le climat soit partout caractdrisd par 

l'alternance d'une courte saison pluvieuse en W, 

et d'une longue saison siche, il n'en existe pas 

moins un gradient bioclimatique qui s'etend, 

grosso modo, du nord au sud de ]a p6ndplaine. Ce 

gradient suit 'augmentation de la pluviositd 

annuelle moyenne qui vaie de 300 mm A800 mm 

par an et a o:e incidence notable sur la vdgdta

tion. 

5.2. LE DELTA MORT 

Les plaines du delta mort sont toutes d'origine 

alluviale, rarsemdes d'imperceptibles replats ou 
d6pressions sinueuses, tdmoins de 'ancien r6scau 

de chenaux, berges et levees; elles sont parfois 

couvertes d'un mince rcv6tement sableux. 
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Cependant, par delk l'unitd gdn6tique, on note la 
pr6sence de secteurs dcologiques diffcrenci6s: 

a. 	 La vicille surface alluviale et le Sanari dont 
les formations alluviales sont ensabl6es, 

b. 	 Les plaines du Falla et celles de la rive 
gauche du Bani. dont le passe alluvial test 

assez rdcent. Les cuvettes argileuses y
alternent avec les vestiges trt~s drodt~s des 

berges et chenaux alluviaux. 
c. 	 Les plaines du Mina et du Farimakc aux 

formes alluviales marquees par une phase 
lacustre plus r~cente avec Icons vastes 
plaines tnis planes aux sols tris argileux. 

Le gradient bioclimatiquc dU delta mort est 

identiquc i celui de lIa pcncplainc continentale 
mais il cst plus difficilc Lie comprendre les change-
ments progressifs dc sa vtugetation parcc qu'il y a 
interf&encc entre Ic zonage climatique et Its par-
ticalarit~s gtionlphologiq ties Ies au mode et it 
I'5ge de misc en place des formationsalluvialesde 
surface. 

5.3. LE DELTA VIF 
Dans le delta vif, le gradient bioclimatique est 
presque entirement masqud par I'influence de la 

crue annuelle du Niger et de ses affluents. Les 
pincipaux paramtres de cette inondation 

annuelle qui ddtermir.ent la flore, la productivitd 
et la ph6nologie des pfturages sont les suivants: 

a. 	 la hauteur maxiniale atteinte par l'inonda

h. 	 la durde de la submersion; 
c. 	 la date du dtbut de la submersion et le laps 

de temps qui s6pare la fin de la saison des 
pluies du ddbut de la submersion; 

d. 	 Iadate de ia fin de Ia submersion; 
e. 	 it vitesse ii laquelle les eaux montent et se 

rctirent. 
Ces param tres influent sur la vdgdtation par 
leurs valeurs moyennes extremes, mais aussi par 
leur rdgularit, d'une ann&e i I'autre. Ces valeurs 
sont fonction dc I'altitude de chaque site, mais 

aussi de son emplacement par rapport au cours du 

fleuve: i6loignement, pr6sence de seuils et de 
drains d'alimentation ou de vidange... 
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Figure 13. Rgions naturelleset secteursecologiques de la zone d'itudedu CIPEA. 
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Ugende de lafigure 13 2.2.1/2.3.1. Ancienne pl.ine allu
viale 

A. Rdgions naturelles et secteurs dcologiques 

I. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

F 1 1.2/1.3. 

1.2.1/1.3.1. 

1.2.2/1.3.2. 

1.2.3. 
1.3.3. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

f 1 2.2/2.3. 

B. Amdnagement des terres 

1. Culture dominante 
millet 
sorgho 
riz ou canne a sucre 

La plndplaine conti-

nentale 

Secteur nord-souda-

nien
 
Glacis ferrugineux 
dtages Asoubassement 
grdseux 
Hautes terrasses du 
Niger
Terrasses moyennes du 
Niger 
Erg fossile de Dalon-
guebougon 
Secteurs sud (1.2) et 
central (1.3) sahdliens 
Glacis ferrugineux 
dtagds Asoubassement 
grdseux
Ergs fossiles d'Ouga-
dou 
VaIlde du Serpent 
Plaine sableuse de 
Nampalari 
Le delta mort 
Secteur nord-souda-
nien 
Plaines alluviales fos-
siles 
Plaines alluviales fos-
siles de Samari et Pogo
Plaines alluviales fos-
siles du Falla 
Secteurs sud (2.2) et 
central (2.3) sahdliens 

2. Superficies des terres cultivtes 

Cultures non irrigues Cultures irrigu~es 

-

2.2.2/2.3.2. 

2.2.3/2.3.3. 

3. 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 

3.1.3. 
3.1.4. 

3.1.5. 
3.1.6. 

3.1.7. 

3.1.8. 

3.1.9. 

3.1.10. 
3.1.11. 
3.1.12. 
3.1.13. 
3.1.14. 

3.1.15. 
3.1.0. 

Terres cultivies en % 
de la surface totale 

- I 51%r- --
[JIEII -l-11111115%10 

- _ 

1o25% 

u 
 .- +b
4 L.- 25 d 50% 
t t i 

±LT 

4-1-- Ti 4 plus de 75% 
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Plaine basse du Falla,
de Sokolo et du Mema
Bordures sableuses du 
delta et du Haut-Fari
makd 

Le delta du fleuve et les 
pdrim tres irriguds 
Le delta vif 
Lit du fleuve Niger 
Bassin du Yongari et du 
Pondori 
Bassins centraux 
Plaines de Diaka et de 
Macina 
Erg noyd de Samaye
Hautes plaines de Dia
farabd 
Plaines pdriphdriques 
de Togudrd et de 
Samari 
Levdes alluviales fos
siles de Peroudji, Kai
mankou et Dialloube 
Bassin et lac du Debo-
Walado 
Plaines du Wuro Ndia 
Plaines du Farimakd 
Plaines du Bani 
Hautes plaines de Soye
Basses plaines du 
confluent Bani-Niger
Plaines de [a rive est 
Pdrimbtres rizicoles ou 
sucriers 



6. LES RESSOURCES VEGETALES ET LEUR PRODUCTIVITE
 

6.1. VEGETATION DE LA ZONE DETUDE 
(W. Hiernaux) 

L'inondation, g6ndralement temporaire de la 

zone par lcs crues du Niger et du Bani, constitue 
le principal facteur qui d6tcrmine la nature, la 

biologic et la productivitd des paturages. La 
vegetation de la zone d'inondation du Niger est 

trs diffkrcnte de cello des zones sahdicnncs et 
soudaniennes avoisinantes. En o'trc, I'ancienne 
plaine inond&c qui correspond aujourd'hui au 
"delta mort" a. au cours des sixties, suffisamment 
subi les effets des crues du flcuve pour avoir une 
vdgitation distincte de celle de la pdndplainc 
continentale, mamc si les diff6rcnces biologiqucs 
ct floristiqucs sont mineures.' 

La pt'nepaine continentale 

Comme Ic montre Ic tableau 8, le gradient clima-
tique du soudanien au sahidlien se rcflkte dans la 

vegetation. Dans chacun des secteurs bioclimati-
ques, c'est Ic bilan hydrique du sol qui ddtermine 
essentiellement la composition vdgdtale natu-
relic. Ce bilan dpend "ison tour de la texture du 
sol et de sa position sur la pente. Ces interactions 
se refltent dans 1'6troite correspondance existant 
entre unites gdomorphologiques et vdgdtales. 

Le delta mnort 

La vgdtation du delta mort est, certes, influen-

cde par le gradient bioclimatique mais les effets de 

celui-ci sont plus difficiles 5 mesurer ici quc dans 

le cas de la pdndplaine continentale. En effet, il y 

a interfkrence entre le zonage climatique et cer-

taines particularitds gromorphologiques lides A 

I'fige et au mode de mise en place des sols allu-

viaux. La nature de la vdgdtation semble en partie 

lide aux conditions dcologiques: climatiques, dda-

phiques mais aussi anthropiques qui rdgnaient 

lors de l'exondation d6finitive de ces plaines. Cela 

explique A la fois la pr6sence de formations de 

Hyphaene thebaicadans les secteurs sud-sahdlien 

et nord-sahdien et l'absence de Pterocarpus 

lucens du secteur central sahdlien du delta mort 
qui constitue pourtant 'espce dominante dans le 
secteur correspondant de la p6ndplaine continen
tale. Le passd fluvial relativement rdccnt des 
basses plaines du Mdma et la forte densitd des 
populations humaines de I'dpoque (Empire du 
Ghana du IXe au XVe siicle) pourraient expli
quer la pauvretd de la vdgdtation du secteur sahd
lien (par exemple, la faible densitd des espies 

ligneuses avec moins de 100 arbres par hectare et 

le nombre limitd des esptces courantes telles que 
Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, A. senegal et 
Boscia senegalensis. 

La zone d'inondation du Niger 

L'dtagement bioclimatique ddjA discutable dans 
les plaines du delta mort s'efface ici devant l'im
pact de I'inondation par les eaux de crue du Niger. 

La submersion temporaire des plaines confire 
aux paysages du delta un unitd physionomique 
due 5 la domination des savanes et prairies her
beuses. La vdgdtation ligneuse se cantonne aux 
petites dminences qui ne sont jamais submergdes; 
on la trouve dgalement dans quelques situations 

particulires, notamment dans les chenaux du lit 
majcur, dans les cuvettes les plus profondes et 

dans certaines plaines irr6guliirement et tardive

ment submergdes. 
Ces savanes et prairies sont constitudes de 

gramines (et cyperacdes) pdrennes dont le d6ve

loppement sous climat sahd1ien ne tient qu'5 I'al

longement de la pdriode de vdgdtation provoqud 

par la submersion. 

Les formations vdgdtales de la zone d'inon

dation du delta varient en fonction du rdgime de 

l'inondation. Les facteurs qui entrent en jeu sont 

la hauteur de l'inondation, la vitesse de la monttde 

et du retrait des eaux et enfin, la durde de la sub
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Tableau 8. Etagementde la vigirationsurle gradientbioclimatiquesoudano-sahelien 

Secteurs bioclimatiques de la pdndplaine continentale 

Nord-soudanien Sud-sahd1ien Sahd1ien central Nc;d-sahdlien 

Isohy~tes 800 600 450 300 200 

~ Densitd 
S (nombre de souches 

A ['hectare) 1 500-3 000 500-2 000 300-1 000 30-500 

z Recouvrement des 
couronnes (%) 20-50 12-25 5-15 0,5-10 

Vitellariaparadoxa
Esp~ces Terminaliamacroptera 

Pterocarpuserinaceus 
Terminaliaavicennoides 
Bombaxcostatum 

Combretumghazalense 
Sclerocarya birrea
 
Pterocarpus lucens
 
Anogeissus leiocarpus 
A. seyal, Grewia bicolor C. glutinosum -- -

S- C. passargei 
<----- - - ---- A. senegal,A. laea -

<--------- Euphorbiabalsamifera 
< ----------- Maeruacrassifolia 
<---- -Acacia raddiana 



Tableau 8. Suite 

Secteurs'bioclimatiques de la p6ndplaine continentale 

Nord-soudanien Sud-sahdlien Sahulien central Nord-sahdien 

Isohyites 800 600 450 300 200 

Biomasse kg MS/ha 12003 500 800.2 500 300 1200 10OA800 

Z 
Composition 
biomorphologique 

Annuelles Acycle long. 
Quelques gramindes plrennes 

Annuelles a cycle long. 
Quelques prennes 

Annuelles, surtout gramindes. 
Trispeu de p rennes 

Annuelles Acycle court. 
Quelques pOrennes 

C , Flore Sporobiuspyramidalis 
Andropogongayanus-------
Andropogonpseudapricus--
Diheteropogonhagerupii 
Loudetiatogoensis 

- ---

j 

----------

Eiiomuruselegans 
Schoenefeldiagracilis 
Pennisetumpedicelatum 

(-- - -
<--Panicum 

<- .... 
-

<---Aristida 

-

---

Chlorisprieurii 
Blepkaris lineariifolia 

laetum 

Cymbopogonschoenanthus 
-Eragrostis 

"-

tremula 
Cenchrusbiflorus 

mutabilis 
Gisekiafarnacoides
"Tragusbertheronianus 

LPanicum turgidum 
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mersion et ceiie de lapiriode entre hit fin des 
pluies ct Ic commencement de l'inondation. Tous 
ces facteurs agissent sur li\,3gtation par leurs 
valeurs noycnncs et nmaximales ainsi que par leur 
regularitc. [-a connaissance ieces faccurs a per-
mi,; de classer hi zone inonde en 16 secteurs co-
logiquces (tableau 9). 

0.2. I.I--S IPATURAGF.S NATUIRELS 
(P. Ilienaux, l.. ( 'is' & L. Diarra) 

Les patrcours saheliens se composent de dctix le-
mnts bien distincts par lcur biologic et leur struc-
ture mais aussi par leurs prodtuctions iourrag&rcs 
et liplace qtu'ils occupcnt d]ans I'alimentation des 
animaux donIestiqucs. 11s'agit d'tne part iela 
,ouverturc lIcrbactc constit,,c essentiellement 
Liegrunilnccs innuelics rnais oi I'on note gale-
merit hi presencc d'un nonbre limitc tl'esp~ces 
perennes et d'autre part. ie li couvcrtture 
ligneuse ticdcnsit variable formnce d'arbres ct 
d:,rbrisseaux. Les diverses esp~ees de ruminants 
utilisent ces strates ieplusicurs fa'onIs diff-
rentcs. 

Lc climat, sOuIs l'influence d',ne iaison des 
pluics uinique qui durc de dux i quatre moois, 

pasSC d'un :Ie effets sur lacxtrn l'atrc. Ses 
qtoantitt et Ii qualitc du fourrage entraincnt des 
disparies considtrablcs tluiillustrent les v'aria-
tions de libiomasse et iehi tencur cn proteines 
ties paiturages iiSchoenejildia (figure 14). Lc tattx 
de dcgradation naturelle des chaumcs sur pied. 
pour cette cspcc, est iodcstc plr comparaison 
avec dtautres: 59'% tie ,eptembre a juin. contre 
76% pour Loudtia togo'n.sis ct 63% pour Dilef-
ropogon hagr'rupiihit ninlc aicc (I liernaux ct 
coil., 1979). L'wvolution tie libiomasse mesurc 
pour l'une ties rares ormations a1Andropogo.n 
gayanus fait ressortir title sa croissance cst plus 
ongte ct satproduction plus elevde cte celle des 

gramin~es annuellCs. l.'exenple t'Acacia stval et 
Boscii see'paensis r&v'Ic des disparits consid&-
rables entre espeCCs ligneuse., fotrragircs; cl 
outre. certaines evaluations indituinent ties flUC-
tuations secondaires rtes.jltant tie l'environnc-
mcrit tie I'agc iehi,plarite ct t'autrcs I ,cteurs. 1:-1 
general, hi piOductiOn ie feuillCs des lignctIx 
attci ot son maxinmni pendant lit saison des pluies, 

'exccption bieii coliluc ie Acacia alhida et ic 
qnelqucsCsp ccs tie (apparidaew'. Hle coin-
meice biel avant le (o1bu[t des pluics et continue 
sOtIvcnt bien aprs lctir fin. tjui coincide avcc ue 

priouLC oilles gramintes soot completerment ties-
seclhtcs. Ccite longevit? expliquc Itplace Sl)6-
cialc qu'occupent les especes brout.cs dhils I'en-
scmble des ressources fourrag&es (Ciss,, 1981). 

En ce qui concerne le tapis herbacd, les 
observations faites sur 61 sites prs de Niono pen
dant quatre ans ont montre que les variations sont 
considerables dune anne 'iI'autre ct qu'elles 
Wont pas seulement ti aitAlIacomposition floristi
que, mais aussi ,hi composition biomorplhologi
quce et i laproduction. AuL coUrs d'une periode de 
trois ans. on ne retrouvait que 57% de liflore 
d'une ann&e i I'autre tandis clue i couvcrture de 
grminccs vaiait en moycrnc ie41'%, ct labio
masse maxinalei de 39' ,,.
La figure 15 illustre les 
fluctuations de !ibiomassc et les modifications tie 
liconposition floristique de cin,1sites. Iocaliscs 
stir une catena, Ic long d'un transect ieplusieurs 
centaines de mitrcs, suivis en permanence pen
dnt 5 ams. l'Lichantillonnage se trouvait stirLine 
dune en pente dans le ranch ieNiono ct compre
nait une grande varidt iesites cologiqucs. La 
figure 15 confirle I'ampleur des variations cnre

gistres; clie nontre t.gtlciment leur nature asyn
chrone, pour chactn des sites observes. 

On s'apcrcoit tlue I'effet du rginie des pluies 
stir lhibiomasse et stir lacomposition floristique 
rev~t ontle importance capitale Iorsque I'oni i2tudie 
ces sites stparrtnnelt. ()1nse rend coimple notali
mrcin quc li distribution des pluies joue, appa
rcmment, tin r6le plus important qtuc laquanltite 
totale des precipitations. La precocite ties pluics, 
lit
durce tIe hisaison des pluies et, en particulier, 
i forie que rcv~t le dbut des pluics (commen
cement progrcssif oti brusque, ou dbut entre
coupe par une oti plusieurs periodes de s~che
ressc) out ties cffets tltermnants stir lavdgdta
tion. Lc moment, itdistribution et le volume des 
premnires pilies qui ddclenchent lIagermination 
des graines dtterminent licomposition floristi
cte. La capacitc des jeunes plantes de rosister 
avec plus on moins de bonheur i lifrdquente 
irrogularitt3 des pluies constitue g6galement un 
o1iinent dtcriiinant tie hi,composition floristi
que. l'environtnement ctiaphiuc hit topogra
phic, hittexture tin sol et licouverturc ligneuse 
rcprtesentent des facteurs secondaires qui vien
nent s',joutcr ;atrcdgimc ties pluies pour influen
cer Icrdginic hydrique. II ressort de ce qui pid
c~de tiue sur un rniile site, Iadensit6 des jeunes 
plantes, leur v.irit6 floristititie et leur stade de 
tveloppemcnt pcuvent varier considoraiblement 
d'tnc annc;', I'autrc ;ltnmoment o6 les pluies 
devicnnent plus regulieres ct o~ commence Ipro
prement parlcr la periodc tie croissance de 
'hcrbe. 

L.a croissance cst lonction du degrd de ferti
lite di sol (Penning de Vries et l)jiteye, 1982); 
elle dpend en particulier des taux d'azote et de 
phosphore assimilables que renferme Ic sol. Le 
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Figure 14. Biomasse saisonni're et phenologie de frois constituantsdes parcours sahliens. 

(a) 	Une gramine annuelle: Schoenefeldic graci/is
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taux de croissance journalfre va de 20 it 5( kg dc lignes du tableau 10) et ccci s'explique par la 

MS/ha. Si I'irr.gularit6 des pluies nc constitue pas 

un facteur limitant, lia croissance se poursuit 
jusqu'a la floraison, qui se produit souvent ind& 

pendamnent des pluies, du debut au milieu de 

septembre scion les cspces. La production de 

graines pernict de reconstitucr le stock de 

semenccs qui dtdermincra la couverturc herbacce 
de I'annce suivante. L'effet du stock de scmences 

apparait claircmcnt lorsque I'on compare. d'une 

annc ii l'autre, les listes floristiques prC,'aii.cs 
par les cinq sites dont font &at la figure 15 Ct le 

tableau 10. Le coefficient dce similitude est tou-
jours plus Olcvc lorsquc I'on compare dcux 

annecs consecutivcs (64'%, cn movenne) que lors-
que la comparaison porte stir deux anniles non 

consccutivcs (58, 56 ct 50%). Le dcgrt de dpen-

dance dc chaquc phase du cycle phelnologique ,i 

I'iNgard du clinat rend la strate herbac&c sah& 

lienne tres sensible aux variations ic la pluviosit, 

Cependant, la variabilit floristique dc l'nsem-

ble du transect est moins accusee que celle dc cha-
cun eicssites (111ihi compose (deux derni&es 

"mobilit6 latrale" des especes sur le transect, au 

gr6 des fluctuations climatiques. Cctte mobilit6 
traduit la faible sp6cialisation cologique des her
bactes sah6lienncs (souvent constate dans les 

etudcs phytoicologiques) qui peut Ire regardde 

comme une forme d'adaptation i un milieu mar

qu par I'irrcgularitc. 
Par rapport htl'importance qu'elles prennent 

plus au sud, les gramincs pcrennes ont un r6le 
tout ;i fait sccondaire dans li composition floristi
que des piiturages sahdiens. L.a faible pluviositd 
lic favorisc pas Ic dveloppemt nt des rares 
espces que l'on petit y trouver. Les donn6es ras

scmblces stir 1'tat des parcours du ranch de 

Niono par Boudet et Leclcrq (1970) et Ciss6 

(1976) font ressortir que Andropogon gayanus, 
par exemple, a consid6rablement r6gress6 au 

cours des anncs de scicheressc 1972 - 1975. La 

periodicit6 ct la vigueur du recr6i sont toutes deux 
trts variables d'une annde aiI'autre et sont proba
blcment fonction de I'humiditd rdsiduelle du sol. 
Dans tous les cas, cc West que dans des conditions 

Figure 15. 	 Fhluctuation interannuele de la conposition biornorphologique et de la production herbace" 
dains cinq sites plact;s sur une catena au sotnmet d'une dune (fixde) d ladepression interdunaire 
au Ranch tit Niono. 
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Tableau 10. Coefficients de similitude de Sorensen entre les listesfloristiquespr~senreespar cinq sites d'une catena sur dune de 1976 6 1980 au Ranch de Niono. 

Paires d'anndes comparees 

76-77 77-78 78-79 79-80 76-78 77-79 78-80 76-79 77-80 76-80 

Site: Sommet de la dune 67 68 63 73 52 64 68 57 66 56 

Haut de pente 78 73 61 64 63 64 66 51 68 66 

Mi-pente 46 70 67 80 47 55 79 40 68 49 

- Bas depente 57 72 56 59 48 67 62 45 56 56 

Depression interdunaire 51 62 50 61 45 57 39 51 55 52 

Moyenne de la catena 60 69 59 67 51 61 63 49 63 56 

Moyr.ne 64 58 56 56 

90 71 72 79 68 73 68 75 73 76 

• Moyenne 
r 

78 70 74 76 



p6dologiques et topographiques privilkgies que 
I'humidii6 du sol en climat sahelien dure assez 
longtemps pour couvrir l'ensemble du cycle de 
Andropogon gayanus (voir figure 14) dont lapre-
mitre croissance en mai ou juin est complte par 
une fruitaison tardive en octobre. La rcgcnra-
lion des populations est d'autant plus compro-
mise que Its graines germent lors des toutes pre-
mi&cs pluies ct que les jeunes pousses resistent 
mal aux schercsscs subsoqucntes. Ainsi, stir Lne 
parcelle de 25 m: couvertc (ic 31 touffes, 125 
rejets se soot d&vcloppes en 19T7.aucun en I977, 
46 en 1978, I en 1979 et 3en 1980). [.ii il n'en198(, 
rcstait que 7,soit 4"o des plantes instalhees an 
cours des qoatre prLccIlcnies.;.alnnces Nean-
moins. lIamortalitti cst nettement moils ecveC 

chcz Its totfes plus igees (settlement 2stir 31 ). 
Etant donne lit longevit, des arbrcs ct arbris-

scaux fourragers ct l'absencc d'llne mthodc sore 
d'cvahaati ,ndes 4igcs, ilserait risquti de firer, stir 
i base d'une priode d'observation iecinq ans 
seulement, des conclusions relatives I lhistructure 
de lipopulation ligneuse (Ilicrnaux. 1981). II 
semble toutefois tltie les populations soicnt cn 
gcntral stables, m'ncie si au cours de lipriode 
1970-1975, marquee par unc sdihcresse draniati-
quc. on a pu enrcgistrer une mnortalit clev,&c 
parni ccrtaines especcs iles qlc 'rininalia avi-
cennoides, IBmubax costatio ct Grewia bicolor. 

pro-
duction foliairc qui est intluenc par les fluctu.!-
lions Clinlatiqucs. Li rcgdnration petit nt an-
moins sembler probli.ntaiiquc. Certaines poptila-
tions di I'terocarluslucen's, par exemple, tie pre-
sentent (uIc (ILiclties rares germinations non via-
bles. II faudrait done aitribucr Icur origine aiue 

Plus qoc Ic pcupIlCntcnit c'cst Ic niveau Ie lhi 

d'annkes except ionnellenent favorables, cc 
qui expliqucrait aussi I'existcnce de populations i 
peu pros &quiennes. 

Les effets de lutilisation des pfituragcs sah-
liens ct de lur production fourragre par lcs trou-
peaux varient scion licornposante concernec, la 
saison, liptriodicit de lipiure et les mnithodes 
d'exploitation adoptes par les i lcveurs. Pour Ics 
graminics annuelles, les consiquences de a 
piiture different surtout scion lisaison: si Ia 
pfiturc a lieti c dehors tie !a ptriotle de vgit~a-
tion, on constate une acc&ration de la d6grada-
tion tIcs chauncs, qui se traduit par tin niveau 
apparent ticconsonimation tie 5(0 i plus 

staric 


(1'1,,, 


levt quc liconsomnation r6elle. Le taux appa-
rent de consommation varic scion Ics csptces c Ic 
moment de liconsomnlation pendant la saison 
sche. mais il est en moyennIede 10i 15 kg MS/ 
UBT par jour (I liernaux, Ciss6 ct Diarra, 1979). 

A plus long terme, cependant, lapfiture de saison 
schle ne semble avoir que des effets tr~s limitds 
sur la production ultdrieure et sur la flore. II a d 
ainsi note qu'apr~s trois ans de pfturage contr61d 
en saison sche, iln'y avail qu'une hg6re exten
sion des couches de sol dh&nudi1 sur des p-turiages 
sitis stir sols lourd, c que'n outre, on pouvait 
rnmnc constatcr une 1kg~rc augmentation iela 
germination ct du couvert v~gclal stir sols sableux 
(Brceinia ct Ciss , 1977). 

Lia piiture de gramin~es annuellcs par lciani
maux pendant lapiriodc de vt~gitalion cntraine, 
ie lhi mnme mani~rc que Ic prdlvcnent opere, 
one modification c croiss;ancc.lhi iLes essais de 
coupe ;i diffircnts stades di dvcloppeiment iela 
strate hcrbac& montrent Lqtac ct clfct est tres 
variable.)ans lc cas de Schoenefeldia gracilis 
(figure 16), Ic recri pousse d'autant plus vite que 
lacoupe est precoce, -'I enseigne Line horsqueeIlle 
licoupe intcrvient an moment do tallage, tlle sti
mole lacroissancc. Par contre, lorsque lacoupe se 
produit apr~s I'dIongation de litige, clie freine la 
croissance. Les coupes rdpctl-cs ont toutcfois un 
effet ntgatif sur lavigueur do rccr6i. Le modz 
lexploitation do troupean a par constqucnt une 

incidence imj'ortante sur l'approvisionnement 
futur en protines qui varic scloi qnc Ics animaux 
n'utilisent !Csptiurages qu'au udtbuLlaptriodcd 
ievtgdtation ou ;tico'l raire pendant toute Ia 

dur&e de celle-ci. 11convicnt toutefois de signaler 
qk chez Its gramincs annuelles tclles qie 
Schoenefildiagracilis, l'incidence sur liteneur on 
prot6incs West pas aussi rnarquoe que chez les 
perennes. 

Les offets 'Iplus long terme sur 1'ivolution 
des paiturages sont tirs variables ct dpendent 
autant do type dt pfiturage quc de son mode d'ex
ploitation. Les essais faits ao ranch de Niono ont 
montli qu les p-turages sur sols lourds sont 
beaucoup plus scolsibles que les pfturagcs sur sols 
sableux. L.cs effets les plus prononcs ont 06 

relevt3s Iorsqic Ics taux dc charge 6taient 
constants et app!i(u6s at (oute ladure de li 
priotlc de v6gtation. On a constat6 que dans cc 
cas, Ics espbccs Ics plus appOtIes inc pouvaient 
achever [cur cycle, cc qui rtiduisait les chances de 
Ics voir repousser I'an.nu& suivantc. l)ans Ic cas 
ties piituragcs stir terrain plat, caractris&, par la 
prcscnce de Pierocarpus lucens c d'une sirate de 
gramini~s doinintc par I'Pennisetum pedicellitii 
(figtrc 17), il na fallu quc trois annecs tie pAtti
rage pendant toute ladur saison tics pluicstIe lIa 
pour dliminer I'ennisetum qui na ,tLtqie partiel
lement rcrnplac par deux faci6s, I'un largcnient 
ouvert avec Setariapalkdefusca ct Borreriachae
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Figure 16. 	 Effet de la date et de ia repetitiondes fauches sur le rendement et la qualite d'un paturage 4 

Schoenefeldia gracilis au ranch de Niono en 1977. 
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tocephala et I'autre avec Monechma ciliatum, d6pend du moment et de la forme de la pfiture qui 
esp~ce qui, du moins en vert, n'est pas consom- peut consister en feuillage vert, en fruits ou en 
mde par les bovins. Lorsque le pAturage est limitd feuilles mortes gisant A m6me le sol. L'effet 
A une partie seulement de la pdriode de vdgdta- depend en grande partie de V'accessibilitd du four
tion (figure 17), 1'effet est moins prononc& rage. Les animaux ont directement accs aux 

L'utilisation du couvert vdgdtal A des fins buissons et aux jeunes arbres. En ce qui concerne 
pastorales produit un double effet sur les grami- les arbres et les arbrisseaux assez Ages, I'interven
ndes pdrennes; d'une part sur la vitalitd et la pro- tion des ieeveurs notamment par differentes 
duction des touffes individuelles et d'autre part formes d'dlagage affectant forcement la crois
sur la regeneration de la population. Les observa- sance de I'arbre est ndcessaire.
 
tions faites au ranch de Niono ant mis en 
relief Pour mesurer i'cffet du brouwage, plisieurs 
une baisse de production des touffes d'Andropo- esp~ces ligneuses ant dte soumises A un effeuil
gon gayanus var. bisquarnulatussoumises A un lage rdpt. (Ciss6, 1981). Comme le montre la 
pturage intensif pendant la saison des pluies. figure 18, le broutage modifie la courbe de feuil
mais aussi leur resistance , la pAture. Par cantre, laison de Pterocarpus lucens pendant la saison 
le pidtinement et I'arrachement des jeunes plants siche. Le recril est meilleur IGrsque i'effeuillage a 
par les animaux a complternent cmpdchd la lieu tr~s t6t au cours du cycle de la plante, mais la 
regeneration. La destruction reguli~re du recrfi recuperation devient plus lente lorsque I'effeuil
en saison sche pendant trois annees consdcutives lage est rdpetd. Toutefois, m6me dans les cas d'ef
n'a pas tud les touffes installkes, bien que la pro- feuillages repdtes, soit partiellement soit totale
duction ait nettement diminue. 
 ment, ou en d'autrcs termes dans les cas ob les 

En cc qui concerne les ligneux fourragers, il consequences des traitements appliques sont 
faz" de nouveau faire une distinction entre I'effet beaucoup plus graves que le broutage des ani
de la pture sur lacroissance et la production maux, la mortalitd enregistrde a dtd tr(s faible. 
d'une part, et sur l'6volution de la population Les techniques de la taille, de I'dmondage et du 
d'autre part. II existe trts peu de r~gles gendrales rabattage ant dtd 6galement essaydes sur plu
applicables A toutes les esp~ces broutdes et tout sieurs espfces. En gdndral, il semble que la 

Figure17. Effets du mode de pdturesur la composition du tapis herbaced'un parcourssahelien a 
Pterocarpus lucens et Pennisetumlpedicellatum (Ranch de Niono). 
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Figure IX. .//it ,le I'c/ruti/u:gi hsrhI courhede fe'uillaison ' Pterocarpus lucens (Ranch de Niono). 
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rcpoussc devicnt d'autant PUS difficilc Hue Its 

branches coup'cs sonlt grosss oulprochcs dela 

base. L~a .OlpC SC traduit tojotrs par n echute 

d la pro~duction des,,Icuille,,l'anc'csuivantc mis 

c lio " a+cco rnp gn estot m nt (Fullal'r ng iclnt ill 

cycle i la plantc. 
ILs offers log trme du broutagc &dpen-

dent av at totltI ela Com position sp cifiquc d eha 

population. L~aproduction dIc forragc dc ccr-

taints populatins bi utccs tlchit alors tite pour 

tl'atre, spccs c'c,t 'in~crsc qui seprduit. Par 

cx em plc , les p tutragcs at Pltro c'arp ttslth went.situ e~s 

a tutour (ill p riitrc dc culture du riz d eI'()fficc 

(lu Niger prdcnt louts m eci cspe.ces (Wtero.neuts 

arp us lu c'ns e l C'ontr i'ttil -fic'l e w I) q u i s on t 

graducllcmcnt rmphcdcs par tics csp~ccs non 

appttes relies tile C'o mtr tu ml it/l(m lhtur et 

Ac'acia ataxracanth. ()it oserve lit situation 

inverse au scin d'uc ppulatin de Balanites 

aeg ypltiaca, Acacia s 'val et Ziiphus iauritiana 

~LIM uitl popultion de 'omlhretuinalrclnplacc 
ghasah'nsed .. suites Lilb routagc, 

Midgec ' i place marginalc tie 'agriculturc ll 

Sahcl s n inpavct str lts rcssou ces fourrag rcs 

cst important. Sr Its fcrrirs permanents. Its 

cultures nc p~cuvcnt s succcder chaquc anntc quc 

grikc "a 'apport d'unc fumurc qui realist finale-

m n( un transfcrt d efcrtilit dcpuis lts parcours 

envir mnants vers le tcrrir pa " I'cntrcmisc du 

bdtail. Sur les tcrrirs itin~rant, le transfcrt d e 

fcrtilit cst moins accusepuisLIu'il n'y a g~n~ralc-

m nt pas de fumure mais chaqu esole est altrna-

tivem nt mise n culture pendant quclqus 

\
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19811980 

anntecs puis laiss,& n jachcrc. L'abandon cultu

ral faitrcvcnir la parccllc au statut de parcours 

mais avcc unc v6g&ttionproft nmd nt modifie 

ct qui va voltr avant la nouvclle mist en 

cu ltu re . L.afi tre ptst-m ssico lc (avec souven t 

C'en'hrus b~ifloru., I-ragrosts tre tua, Schizachi

rium exile ,Mitracarl s scatbr, el,.) 6volue pro

rcssiv em cnt mais ct traircm cnt ,itc c que l'on 

pourrait ttcndrc d'un 6puiscmnt Lil sol par lat 

culture. i productioncst dui ni~mc ordr, parfois 

su~p~ricur it colic du tapis original L~a baissc de 

fcrtilitt6 cst proba le m cnt c orpens &c par les 

cffcts r~siducls b ncfiqucs d s lb ors sur le 

rt~gim ehydriquc. 
L cddve lo p p ec c t d e la v,3g tatio n ligne u se 

cst trcs narqudpar la misc cn culture. La plupart 

des arbrcs e t arbris s;caux sont a lattUS e t souls 

(Iuclqucs buissons tls que Guiera senegalensis, 

Pi'iostigia reticiata, Ziziputs iauritiana ou 

C'omhretu nuauh'atu nicontinucnt itproduirc de 

1l01uvezllxI ects, m6neapr~s plusieurs anndes de 

coupes r~gulicres, L a;.co rparais on d'une terre 

mist cn jach~rc pendant deux alns avec Lne terrc 

non dtbr ossailh.c a rdv~lc Its cffcts notables de 

'cssartagc :la fois str lts cffcctifs (295 souches "a 

I'hcctarc str la.jach~rc, pour 1108Str un terroir 

non dtMrich,2), sr le recouvrcmcnt (2,5%Y, contrc 

14,5% ), sur la stratificationet sur la composition 

floristique. Ls marqus de d6gradation d'une 

relic ampleur d ermcurnt visiblcs pendant ong

temps t Its gricultcurs rccommcnccnt "a xploi

tr Its tcrrs n jaehi~reavant qu'lls nc soient 

ffacdcs. La o nparaison d'une jach~r gdeavec 
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Figure 19. Effets des quatretraitem eatsappliquesenjuin 1977eIa th-gtpeition ,trlh de's/haut,as terrsdi 
Sahel pendant deux arts. 
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la vdgdtation temoin montre une rdcupdration 

partielle (350 tiges/ha contre 568 et 5.3% de cou- 

verture contre 9,4%); toutefois, la composition 

floristique et la structure du couvert forestier 

dtaient quand mi mL gravement dgraddes. 

6.3. 	 PATURAGES DE LA ZONE 

D'INONDATION DU NIGER 
(P. Hiernauxet L. Diarra) 

A 'exception de la vdgdtation des reliefs non sub-

mersibles et de quclques plaines irrdgulircment 

ou tardivemnnt inondces, les pAturages du delta 

int&ieur se composent de savanes herbeuses et de 

prairies aquatiques. Celles-ci sont constitueCs de 

graminces (ou cyperacces) pdrsnnes parmi les-

quelles on peut distinguer quatre types biomor-

phologiques. II s'agit des h,micryptophytes cespi-

teux dress6s, /i tiges flottantes et gazonnants et 

des geophytes it rhizomes. Certaines des especes 

appartenant -t chacun de ces types sont t nuntt-

rtes au tableau II. 
A I'instar de Vetiveria nigritiane. les grami-

noes cespiteuses ri2agissent de deux riani~res it la 

submersion. Ou bien la touffe d'herbe est com-

plktement recouverte par lia mont6e rapide des 

caux, auquel cas elle ne se dtveloppe qu'apri-s I 

retrait des eaux, ou bien clie nest pas recouvcrte, 

c'est-it-dire que lia hauteur-de I'eau ne dpasse 

gure 10 it 301 cm, et dans cc cas li platte se dve-

loppe pendant li saison des pluies et la p,2riode de 

submersion, lesquelles coincident plus ou moins. 

Los gramikes flottantes forment les pitu-

rages connus sous Ic nom de bourgou, mot peul 

ddsignant les p5tturages inond6s, li formation 

elle-mtme ttant appel6e bourgoti'r,. On les 

trouve parfois sur plaines profonddment sub-

merges (jusqu'it 4 ou 5 in). Ccpcndant, les patu-

rages ne survivent ii la submersion profonde que 

si les caux montent de faqon suffisamment pro

gressive pour permettre la croissance simultande 

des tiges. 
Les gramindes gazonnantes, qui colonisent le 

sol par stolons, forment souvent des pelouses au 

niveau de la limite sup6rieure de i'inondation o6i 

elles subissent tne submersion peu profonde pen

dant de courtes pdriodes et Ades intervalles irrd

guliers. Etant donnd leur morphologie et leur 

mode de rtdgdndration, elles sont particulire

ment rsistantes A une utilisation pastorale 

intense et abondent autour des toguers, sur les 

berges et aux environs des villages. 

Les gdophytes ii rhizomes peuvent se laisser 

noyer et ne se ddvelopper qu' Ila ddcrue (Cyperus 

maculatus, C. denudatus) mais g6ndralement ils 

profitent des r6serves accumuldes dans les rhi

zomes pour se ddvelopper rapidement au fur et A 

mesure que le eaux montcnt. Ils supportent une 

submersion assez forte (0,5 A 1,5 metre) avec 

montde rapide des caux. 
La figure 20 montre I'idvolution au cours du 

cycle annuel dc la biomasse de deux parcours du 

delta mis en d fens. Ces deux exemples mettent 

en relief le niveau 6lev6 de la production et les dis

parit6s considdrables qui existent entre les divers 

piiturages; ils montrent dgalement que les 

pdriodes de vtigdtation se prolongent considdra

blement au cours du cycle annuel, contrairement 

aux 	gramintcs saldliennes. Les diffdrences tr~s 

marqudes entre les p~turages du delta sont lides A 

celles des rdgimes d'inondation'. 

en fonction duI Diffrentes sortes de pturages se complaent 
regime d'inondation ct de la saison, cc qui ddtermine [a mobi
iiis des troupeaux A l'intricut du delta pendant la saison 

seche. 

Tableau 1I. 7Types biomorphologiquestit quc!ques gratninces et cyperacees dominantes du delta interieur du Niger. 

cespiteux 

Vetiveria nigritiana 

Andropogon gayanus 

Eragrostis harteri 

llyparrheniarufa 

PJanictunanabaptistui 

Ilcmicryptophytes 

;itiges flottantes 

Echinochloastagnina 

Vos.%ia cu.pidata 

Irachiariamutica 

gazonnants 

(_vnodondactylon 

Sporobolus spicatus 

Sporobolus helvolus 

Brachiaria nutica 

Pour des informations plus ddtcailles sur H'icologie des gramindes. voir tableau 9. 
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Gdophytcs 

Arhizomes 

Oryza Iongistarninata 

Echinochloa pyramidalis 

Eleocharis dulcis 

Scirptu brachyceras 

Cvperus nacalatJs 

C. denudatnts 



Figure 20. Evolution annuelle de la biornasse sur deuxpdturages du delta int~rieur du Niger mis en ddfens. 
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La croissance se fait g6n6ralcment en deux ddterminer la disponibilitd saisonnibre des diff6

tapcs: d'abord pendant ]a saison des pluies et/ou 


a pr&iede d'inondation, jusqu'a la floraison entre 


septembre ct dcembrc, puis apris ]a fructifica-

tion, periode au cours dc laquelle I'on assiste 't 


uric reprise de la croissancc ct ii 1Hmncrgcncc d'un 

rccrO dont I'amplcur est fonction de I'humiditd 


residucllc du milieu. Lc r6lc fourrager dccc recrr 

est cssenticl. 
Constituls dc gramincs p6renncs et souvent 

saisonnircrent protegds de la piture, de nom-

breux pAturagcs du delta semblent tris stables du 

point dc vuc floristique. Les fluctuations interan-

nucllcs dc l'inondation. combincs avec celles du 

rigimnc des pluics, ont un offet plus notable sur la 

production que sur la flore. La figure 20 donne un 

cxcmplc de 1"Nvolution de la biomasse d'un pitu-

rage irOrzahongis.taminatapendant deux anndes 
consucutives. En 1980, unc inondation tardive et 

pcu proforidc a cniptchU ryza d'arriver au 

termc de son d6vcloppcment et d'atteindre sa 

phase dc floraison. Du mtime coup clle limitait la 

production irla moiti dc cc qu'cllc dtait en 1979. 

Ccpcndant, il est difficilc dc dttcrminer I'in-

flucncc des facteurs qui entraicnt en jeu, car, 

pour Ics mcimcs anncs (1979 et 1980), les don-

nes relatives aux pfiturages /i Ec/finochloa sta-

gnina situs "Iproximite montrent (figure 20) la 

tendance inverse. Cctte situation s'cxplique par la 

montec trop rapidc des eaux en 1979, cc qui a 

entraine la noyadc de certains jeunes plants et la 

baisse de Ia production. 
Si les fluctuations i court tcrme de l'inonda-

tion influcnccnt avant tout Ic nivcau de ha produc-

tion, it est certain qu'ir plus long terme, tlles peu-

vent entrainer h transformation de ia v6gtation. 
Dans les rcgions tellcs que Ic Farimakd et les 
plaints du nord-ouest obi l'inondation est margi-

nale ou irrrgulir du fait de I'altitude 6leve et de 

1loigncment par rapport aux cours d'cau, ]a 

savant ii Vetiveria cedc rapidement la place au 

pfturagc sahlien a Acacia seval, A. nilotica,Zizi-

phius inauritiana,Li tin tpais tapis de gramindes 

tris clairscmni LiSporobolushelvoluset a quclques 

plantes annuelles. II convicnt de noter que des 

changemcnts de cctte nature sont susccptibles de 

se multiplier et d' tre moins facilement rdversi-

biles, dans la mesure oO Its projets de dt veloppe-
ment dans Ic delta, ou plus haut en amont, modi-

fient d'une manirc permanente le r~gime naturel 
de l'inondation. Les cons6quenccs de tels change-

ments pourraicnt etre catastrophiques pour les 

cultures ct la production fourrag&re du delta 

intdrieur. 
Les courbes relatives Lila biomasse des pAtu-

rages non pfiturds ne peuvent tre utilisdes pour 

rents types de pfiturages, puisque ces derniers 

sont sujets Aune pdture saisonnire intensive qui 

modifie Ala fois la biomasse disponible et la pro

duction. A de rares exceptions prs (autour des 

villages, sur les toguers et sur les berges), les 

pAturages du delta ne sont gu~re utilisds pendant 

la saison des pluies ou au cours de la pdriode 

d'inondation. En arrivant sur le delta, les trou

peaux trouvent done gdndralement une biomasse 

importante (de 5 it 20 t de MS/ha), formde 

d'herbes mares de qualitd moyenne A mddiocre 

mais d'accessibilitd difficile, cc qui entraine un 

gaspillage considdrable. Apris la premi&e 

pfiture, on assiste q1'Nmergence d'un recrt qui est 

consommd en mme temps que le reste du four

rage sec sur pied, condition que celui-ci n'ait pas 

t brfl auparavant. 
Afin d'illustrer I'effet de la pAture sur la pro

duction et sur le fourrage disponible, la figure 21 

retrace 1'Nvolution de la biomasse pour les deux 

types de pAturages de la figure 20; mais, il 

convient de noter que les relevds ont W faits dans 

les conditions traditionnelles d'exploitation pas

torale et que 1'Nvolution de la production pour le 

recr6 a dt6 mesurde en coupant le fourrage une 

fois toutes les deux semaines. Lorsque l'on com

pare la productivitd des paturages utilisds, il appa

rait clairement que la disponibilit6 saisonni~re de 

fourrages ddpend non seulement du type de pAtu

rage et du rdgime de l'inondation, mais 6galemeni 

du mode d'exploitation pastorale. loutefois, 

comme la pdture n'est pas contr61de, il est difficile 

d'en analyser les effets sans avoir recours parall

lement ii un dispositif experimental. Des essais 

ont commenc en fin 1979 sur: 
(a) 	une plaine i Echinochloastagnina, 
(b) 	 un terrain de parcours plat " Oryza longis

taminata, 
(c) 	 une berge Andropogon gayanus, 

(d) 	 une berge AVetiveria nigritiana, 

(e) 	une plaine Vossia cuspidata et Oryza 

longistaninata. 
En 	1981, ces essais ont dtd 6tendus Aquatre 

autres formations. 11s'agit de piturages , Cyno

don dactylon, Panicum anabaptistum, Vetiveria 

nigrihiana (bas) et Eragrostisbarteri. Les traite

ments appliques variaient selon le pfturage, mais 
se caract~risaient par un ou plusieurs des did

nents suivants: coupe prdcoce et tardive; coupe 

pendant l'inondation; coupe rdp6tde tous les 15 

jours, tous les mois, tous les deux mois; brfilage 

prdcoce et tardif; piture traditionnelle. Pour 

Echinochloastagninaet Cynodon dactylon, on a 

6galement pratiqud une coupe par semaine. 
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Figure 21. Biomassessaisonnieresde deux parcoursdu delta interieur du Niger soumis d la plature. 
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dant que l'influence est gdn6ralement faible A 
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observations portent-elles uniquement sur la biomasse, 
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mains que la coupe ne soit pratiqude tr~s tardive
ment, apr.s la fin du mois de juin. Dans ce cas, les 
traitements ant un effet ddpressif dvident sur la 
production. Par contre, lorsque l'on permet-au 
bMtail d'acc~der tr.s t6t aux bourgoutieres encore 
inondds ou tout au moins pendant que le sol est 
encore humide, les r6sultats enregistrds sont posi
tifs, en ddpit du gaspillage qui en ddcoule. De fait, 
cette pratique stimule le recril et rend le tallage 
plus facile, crdant ainsi des conditions plus favora

bles pour le ddveloppement de ia vdgdtation pen
dant l'annde suivante. 
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Les effets de la coupe, du brtlage et de la 

pAture senblent d'autant plus b6ndfiqucs quct le 

traitement cst precoce par rapport au retrait des 

caux. La figure 22 montre clairement I'effet sti-

mulant de lacoupe prdcoce sur Ic recrfi de Andro-

pogon gavanus qui est toutefois moths prononce 

pour Orv:a 0ligistaminata. Le brilage ne semble 

pas particuliercmcnt stimuler Ic recrfi; par contre, 

ilIc rend bcaucoup plus facilement accessible au 

Mtail. N~aninoins. illie faut pas oublier qu'il 

entraine tout d'abord laperte de quantitds subs-

tantielles Lie'chaunics de qialit mdiocre. Le 

brfilage tardif aun effet 1tgercrmnt dtpressif sur 

Ic rccr6. La figure 23 montre I'effet stimulant de 

la coupe repetee sur Ic recr de Echinochloasta-

gnina et de Andropogon gavanus. Pour A. sta-

gnina, cet effct se rcnforce imesure que l'inter-

valle se raccourcit, mais une autre exp&ience 

acttcillcmcnit ci cours montrc que Iet'fct stimu-

ant dliniilC lorsque i coupe est rcnouvclet une 

fois par selnaine. l'intcrvallc de faIuchc optimum 

scrait Ic 10 ,'115 jours pour lchinochloaet de 15 't 

31 jours pour A. gayanis. [,'existence ic cet 

intervallc optinunn a. stir Ic plan pratique. des 

conscklcniccs iniportantes stir I'cxploitation des 

p,'turagcs. 
I)ans Ic delta. les cultures constituent 6gale-

ment on facteur susceptible'(influencer les res-

sources fourrageres. Les cultures annuelles de riz 

qui Occnpent localelcnt onC place trs variable 

ont, stir le plan global, une importance notoire. 

anneCs qui viCnnent (Ic s'ccouler, 

elles se sont considorablemcnt dveloppees, 

paraklement ii'expansion de latraction anima-

le.Elles pourraient cn outre progresser ,i I'avcnir 

car Ies superficies susceptiblcs dc produire cer-

taines varidtis dc riz avec des pratiques culturalcs 

simples (ddfrichemcnt prliminaire, brfilage, 

labour repet6, contr6le partiel Icl'inondation par 

des digues, etc ) qui cxclUent les techniques 

sophist qoio es d'irrigation, coincident avec I'en-

semble des pfitnrages it Oryza longistaininata et 

Eragrostisbariteri,ct corrcspoidcnt iuone grande 

partie des Ihourgouti'reset ii line certainc partie 

des formations iI Vetiveria. i existe ainsi one 

concurrence territoriale entre la riziculture et 

Au cours Lics 

1'i1vagc. 


L'incidcncc de la mist en culture des p~itu-

rages rcv~t deux forits: en premier lieu il y a 

substitution (ic chaumes de riz aux piturages 

pruexistants ct cn second lieu. aprs abandon 

cultural dans Ic cas de Cultures itindrantcs, 

jach~re itla place du parcours original. 
l)ans le premier cxemple, la perte de four-

rage est partiellement fonction du succ~s ou de 

I'6 chcc ('-ssz frdquent, dtant donnd que l'ironda-

tion n'est pas contr61e) des cultures, puisque les 

parcelles de riz peuvent 6tre p:turdes apr~s la 

r6colte. Toutefois, I'dldment determinant 

deneure le type de pfturage d'origine. Pour les 

paturages t Oryza, Eragrostis et Vetiveria, ia 
unesubstitution d'unc couverture pdrenic par 

saisoncouverture annuelle dlimine le rccrdi de 

siche dont l'importance a d6jA td soulignde. 

Pour les bourgoutfires, la pertc est cstimde dgale 

aux rations d'entretien de 6 UBT/ha pendant au 

six mois de saison siche, ce qui estminimum 
faite parconsidWrable. Aucune expdrience n'a 6t 

Ic CIPEA pour estimer la productivitd des terres 

en jachire mais les observations prdliminaires 

indiquent la rapide rdgdndration des formations 

prdcddentes, en particulier dans le cas d'Oryza 

(deux i trois ans). Les bourgoutires se rdgdn 

rent 6galement vite (trois i cinq ans), mais le 

rythme de rdgdnration est beaicoup plus varia

ble pour les formations moi.'s rdgulicrement 

inonddes, en particulier Vetiveria. 
L'usage frdquent du brOlage prdliminaire 

destin ii liminer lechauime des parcelles avant le 

labour constitue un effet secondaire des cultures. 

Enfin, le fait de difffrer I'accs des animaux "icer

tathes zones ic p-Aturage, dans I'attente de )a fin 

de la moisson, a 6galement un effet indirect nota

ble. 

6.4. DEGRADATION ET REGENERATION 

(1). N.de Leeuw ieP. Gosseye) 

A la suite des cris Calarme lancds en vue d'arrcter 

laddgradation rapide de l'environnement sahd

lien, il est apparu ndcessaire de quantifier I'infor

mation stir le degrd riel dc ddtdrioration de H'cco

logic de lazone. Une i 1valuation de la degradation 

adone i t faite it l'intdrieur de la zone d'dtide du 

CIPEA au Mali, de mrnme qu'une quantification 
de I'utilisation des terres. La comparaison de pho

tographies adriennes de la couverture prises en 

152 et en 1975 avait permis de soutenir que 

I'agriculture pluviale avait progressd de 2,6% par 

an, que la dtgradation des terres s'dtait aggravde 

au taux alai mant de 8,4% par an et que l'ensem

ble des terres ddgrades couvrait ddsormais quel

que 1,2 million d'hectares, soit 25% du territoire 
6tudid. 

Toutefois, il conviendrait de considdrer ces 

conclusions avec prudence. En effet, aux fins de 

laphoto-interprdtation, la degradation a t6 ddfi

nie cormmc correspondant aux zones de forte 

reflectivitd. Or on sait que le degr6 de rdflectivitd 

est fonction de la composition du couvert vdgdtal. 

Ce critre ne permct done pas de ddterminer la 

structure des diverses formations vdgdtales. Par 

ailleurs, les reconnaissances t basse altitude 
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Figure 22. 	 Effets de la coupe prcoce ou du bralage sur le recra de deux pdturages du delta interieur du 
Niger. 
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Figure 23. Effet de trois regimes de coupe sur le recrti de de x pdturagesdu delta interieurdu Niger. 

(a) Echinoc'Ioo stognino 
Produrtion cumulee(fouches)
 
at biomo,;e (tdmoin)
 
on kg do MS/ha
 

Intervolle do coupe do 
,.-I5jours 

5000 
,o '-de'lK mOis 

biom'ass* du recr . : '..
 
1000 ' (timoin non p6turd)".
 

Date 22/12 19/I 18/2 21/3 21/4 19/5 18/6 16/7 

(b) Andropogon goyanus 
Production cumulde (fouches)
 
et biomosse (t6moin)
 
en kg de MS/ha
 

Intervolle do ccupe 
/I
 

~15 jourr. 

1000 
tool
• /" 


500 lo.. 

0 bbmas'o du reocxO 

Date 17/11 17/12 17/I 17/2 18/3 17/-4 17/5 17;6 16/7 

Sources: Penning de Vies et Djitcyc (1982). 

48 



effectudes par le CIPEA en octobre 1980 et en 
mars 1981 ont fait ressortir le caract&e nettement 
saisonnier des variations du couvert vdgdtal, indi-
quant ainsi que le coefficient de rdflectivitd 6tait 
fonction du mois ou de la saison au cours desquels 
les photos ont dtd prises. 

Mme si la forte rdflectivitd constatde en 
1975 indiquait l'existence de vastes zones ddnu- 
ddes, il ne faudrait pas considdrer une telle situa-

tion comme irrdvcrsible. 11est possible de penser 
que cette annde marque plus ou moins la fin de [a 
sdcheresse de 1969-1974 et le d6but d'une pdriode 
de rdgdndration, dtant donn6 que la pdriode 1975
1980 a W caractkrisde par de fortes pluies, et 
qu'en outre, la population animale ddcim&e par la 
sdcheresse de 1975 ne s'6tait pas enti&ement 
reconstitu&e. Depuis lors, il a did largemcnt 
prouvd que le couvert vcgtal s'tt rdgdndr6 

Figure 24. Effet sur laproductionde bionassede terrainsdetnudesd reensernencetnentet de differentes 
applicationsd'engrais aprsles labours pendant une periodede trois ans (1977-1979). 
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(Hiernaux et coll., 1977-79; Penning de Vries et 

Djiteye, 1982) et il est permis d'afficher un opti-

misme prudent quant aux niveaux et tendances 

actuels de la d6gradation du couvert ve2gtal dans 

une region caractris&c, comme on le sait, par une 

forte pression du bMtail sur les ressout -s. 

Cela ne signifie toutefois pas qu'il nc se pose 

pas des problkmcs localists de dgradation. En 

effet, les terres dnudecs sont tres repanducs 

autour des villages et des g-ands points d'cau de 

mme que sur les pistes de transhumance. Par ail-

leurs, il n'est gutrc douteux que la d6gradation 

des terres autour dc I'Office du Niger soit rtelle-

ment prononc6c, en raison d'une pression demo-

graphique croissante qoi se traduit par des 

niveaux exce-sifs de coupe de bois de chauffage et 

par le surpaturage (Wilson 1980). On n'a pas 

encore r6ussi a dtenniner les inoyens "imettre en 

oeuvre pour freiner cc processus et transformer 

les terres dt-nudtes en terres p'oductives, par le 

biais d'unc exploitation rationnellc, baste sur 

l'utilisation de la technologic, mme si de tels 

objectifs occupent une place de choix dans les 

strat.gies de rcgnration proposdes. Cepen-

dant, il convicint de notcr que la d,&termination 

des strat,2gies approprics passe ntccssairement 

par la dfinition des divers niveaux de dgrada-

tion des sols. Pour plus de comnmodit , ceux-ci 

peuvent t trc rcpartis en deux grands types: (i) les 

terres compltement dcpourvues de couvcrture 

vdgttale et (ii) les terres de faible productivit i 

couverture vigttale clairsemee. 
Aucune recherche sur la rt gnration des 

terres complktement dnudees n'a t entrcprise 

par le CIPEA, mais on peut heureusement se 

rdfdrer Aune sdrie d'essais effectuds dans le cadre 

de 1'Htude de ]a PPS aux alentours de Niono (Pen-

ning de Vries et Djiteye, 1982). Plusieurs 

techniques ont t5 essayes, y compris le sarclage 

5 la houe de sol nu, sans traitement subsquent et 

la sarclage i la houe de sol nu, fertilis, par divers 

engrais et rt.cnsemenc avec des gramin~es 

annuelles locales; elles ont permis de restaurer, a 

des degrds divers. :a couverture vdgttale (figure 

24). A lui seul, le binage a produit trois tonnes de 

biomasse au cours de la premiere annde; malgrd 

une certaine baisse, le niveau de la production 

pendant la deuxi;me et la troisi~me anndes a dtd 

assez lev2. Grace a I'utilisation d'engrais, on a 

pu obtenir des productions tres elev6es qui ont, 

par la suite, plafonn6 au cours des ann6es sui

vantes. L'investissement en main-d'oeuvre a dtd 

important, variant de 145 heures l'hectare (sol 

humide) "t450 heures i I'hectare (sol sec) pout un 

travail entrepris trois mois avant le ddbut des 

pluies, la productivitd dtant d'autant plus grande 

que le labour dtait tardif. Le niveau dlevd des pro

ductions initiales a 6td attribud A la quantitd 

1eve d'azote accumul par le sol au cours de la 

ptriode o6 il 1tait Son utilisation rapided6n1dt.. 
par le couvert v~gdtal reconstituct a sans doute dtt 

lit cause de la chute de la production des anndes 

suivantes. Bien que l'i pandage de fortes doses 

d'engrais ne soit probablement pas rentable, il a 

,t, clairement ddmontr que les pdturages sahd

liens, quoique compltemcent dgrads, ont 

potentiellement un niveau de productivitd d1cvd. 

Les effets combin6s de I'agriculture et du sur

pAturage ont d6grad de vastes 6tendues de terres 

dont lit production de biomasse est inf~rieure Ala 

moyenne. II s'agit notamment des terres 

sableuses utilisc.cs pour la culture e.u mil itvec de 

courtes priodes de jichtre et patur&t, en perma

nence par un bttail sddentaire. II a 06 6tabli que 

l'insuffisance de la biomasse constituait un freir, 

au dveloppemeni de la productivitd et que par

tant, dlie pouvait justifier un investissement qui 

permettrait d'accroitre la production. Dans le 

cadre de recherches destinkes mettre au point 

des strattgies nouvelles et applicables, un essai 

qui a permis de comparer la protection des sols 

peu profonds ct celle de paturages sur sols peu 

profonds. -., .c faible utilisation d'engrais phos

phatk et sans application d'engrais, a dtd effectud. 

Les risultats ont dtd nettement moins spectacu

laires que ceux signalks par Penning de Vries et 

Djiteye (1982), mais ils montrent qu'une simple 

protection des sols peut doubler la biomasse et 

qu'une application de phosphate combinte avec 

la protection de la couverture existante permet 

d'obtenir environ trois tonnes de biomasse. Les 

effets d'un tel traitement se prolongent I'annde 

suivante, bien que 'augmentation de la produc

tion soit lge:rement moindre (figure 19). 
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7. RESSOURCES ANIMALES 
P.N. de Leeuw et K. Milligan 

7.1. 	 DISTRIBUTION SAISONNIERE DU 
BETAIL DANS LE DELTA ET SES 
CONFINS 

Introduction 
reconnaissance 

L'objectif des missions de reonnaissa 
adrienne entreprises dans cette region taitd'6va-

luer la population animale totale et la taille destue Iapoplatonnimte otae e tataite es 

troupeaux de gros et de petit bdtail. 1tconsistait 

d6terminer la distribution saison-dgalement 
nire des animaux et A dtablir la mesure dans 

laquelle elle est tributaire de I'cologie de la zone, 

de ses ressources en pfiturages et de I'utilisation 
des terres Ades fins culturales. 

A cc jour', trois missions de reconnaissance 
ont dtd mendes Atbien. La premiere, qui a eu lieu 
en fdvrier 1980, portait sur une superficie d'envi-
ron 28 000 km 2. La deuxi~me et la troisiime 
effectudes respectivement en octobre 1980 et en 

mars 1981, s'dtcndaient davantage vers i'est et 
l'ouest et couvraient environ 36 000 km 2. 

On estime que la frlquence des missions de 
reconnaissance et le moment choisi pour les effec-

tuer constituent une base addquate pour dvaluer 
les fluctuations saisonni&es des populations ani-

males. Ces deux dldments devraient par ailleurs 
permettre de iuger les stratdgies adoptdes par les 

dleveurs transhumants pour ce qui est de l'utilisa-
tion des ressources disponibles. ' 

Les trois pdriodes sont les suivantes: 
a. 	octobre-novembre: la plupart des trou-

peaux reviennent des zones o6 ils pdIturent 

pendant la saison humide et se concentrent 
dans la zone d'attente; 

b. 	 fdvrier-mars: milieu de ia saison de pdItu-
rage dans le delta caractdrisde par une dis-
persion spatiale maximale des troupeaux; 

c. 	 juin-juillet: les troupeaux dans le delta se 
contractent et la transhumance vers les 
hautes terres du Sahel commence. 

tImai 1981. 

La m6thodologie utilisde pour les trois mis
sior. a dtd fondamentalement la mdme; toutefois, 
tors de la premi&e, en fait de rassemblement de 

donnes, on s'dtait contentd de ddnombrer les ani
maux. Ce n'est qu'au cours de [a deuxikme mission 
de reconnaissance qu'on a procddd AiH'chantillon
naesystdmatique de certains param~tres. La 
ng ytmtqed etisprmtc.L
m~thodologie emptoyde, notamment pour relever 

u on des tertesdo sogie et 

es d crite dan Mittigan et Keita (1981). 

Unit~sde paysages et utilisation des terres 

Afin d'obtenir une base rationnelle pour la corn
paraison des donndcs saisonni&es portant en par
ticulier sur les populations animales, on a estim6 

utile de subdiviser le delta et ses environs en 19 

units de paysage, essentiellement fonddes sur 
des critcrcs geomorphologiques, lesquels ddttur
minent le niveau et la dur&e de I'inondation, la 

distribution des types de v gtation, ainsi que le 
mode de peuplement et d'utilisation des tcrres. 

Etant donn6 I'influence que t'agriculture est 
susceptible d'exercer sur t'utilisation pastorale 

des resso 'rces fourrag&res, d'autres crit&es met
tant en jeu la proportion des superficies embla
vtes, clle des rizi&es rcernmcnt mises en d~fens 
et celle des cultures pluviales ou irrigucs ont 6t6 

utilis~s pour obtenir des sous-unites. 
Outre les donnes sur I'6cologie et l'utilisa

tion des terres recueillies pendant les reconnais
sances adrienncs, plusicurs sources d'informa
tions ont 6td utilisdces pour obtenir un dcoupage 
approprid de la zone en unitcs. 11s'agit lotam
ment: 

a. d'informations publides (Gallais, 1967; 
Boudet, 1972; CIPEA 1980a); 

b. d'une interprdtation prdliminaire des pho
tographies adriennes de 1952, 1971 et 
1975, ainsi que d'images du satellite 
LANDSAT; 
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Tableau 1. Inondation et agriculture dans le delta et les hautes terres environnantes. 

Type de payiage 	 Superficie 
km2 

(%) 

Hautes terres sahdliennes 13 200(37) 

Zone d'attente 	 5 800(16) 

Plainessureleveqs 	 5 800(16) 

Plaines inondees 	 11 100(31) 

Totallmoyenne 	 35 900(100) 

c. 	 de donnes recucillies lors de multiples 

survols de la vdgdtation effectuds par les 
dcologistcs du CIPEA au cours de la 
pdriode 1976-1980 (Hie'naux, Cissd & 
Diarra, 1979). 

La position gdographique des unitds dont la 
superficievaie de 1 100 A3 200 km' est indiqude 
Ala figure 25 tandis que le tableau 12 et la figure 
26 donnent les pourcentages des terres agicoles 
et des zones inonddes par groppes d'unitds. 

11ressort de ces donndes qu'approximative-
ment, la moitid de la zone survolde caractdrisde 
par une absence totale d'inondation ou par des 
inondations de faible niveau et par des cultures 
pluviales A'intensits diverses' pourrait 8tre appe-
1de "hautes terres du Sahel". C'est sur la bordure 
ouest (Mema et Jura) et i I'estde Mopti (unitds 2 
et 4) et dans les plaines du Sanari, le long des 
confins sud de la r6gion (unitd 6), que 'agricul-
ture est le plus pratiqude. 

Le reste de la zone de reconnaissance est 
principalement formd de plaines inonddes et de 
mardcages prdc~ds par des levdes (31%), et de 
vastes superficies rdservdes Ala culture du riz flot-
tant2 . La riziculture est beaucoup plus ddvelop-
pde dans les plaines du Macina (unitd 14) et dans 
les plaines au sud de Mopti (unitd 15) dont le pay-
sage se distingue par des terrasses de niveau plus 
dlevd, des levees et des systfmes de chenaux anas-
tomosds et tresses, nettement moins inondds, et 

Partie Riz Cultures 
inondie (%) (%) pluviales (%) 

0 210 
1610 6 
1421 9 

72 21 4
 

1427 8 

Distribution des bovins en octobre 

I!ressort de I'examen de la figure 27, que les den
sitds de la population bovine sont dlevdis dans la 
zone d'attente entourant le delta et qu'elles sont 
faibles IAofi i'eau se fait rare, notamment dans le 
Mema (unit6s 1 et 2) et dans les regions que 
l'inondation ou des rivi res formant barrage ren
dent inaccessibles. 1iest par ailleurs dvident que 
I'annonce officielle de la traversde du Niger et du 
Diaka pour la fin de novembre 1980 a entraind de 
fortes concentratigns de bovins pros des princi
paux guds. Selon les estimations, quelque 365 000 
bovins, soit 'ensemble des troupeaux des unitds 
8,9 et 12 et de ceux de la frange ouest de l'unitd 14 
attendaient ADiafarabd le moment de traverser. 
En supposant que pour certains troupeaux des 
unitds 6et 10 situdes plus au sud, la traversde s'ef
ferfie un peu plus tard, on devrait augmenter de 
1:)0 000 le nombre total des bovin: (tableau 13 et 
figure 29). 

La prdsence des troupeaux restants avait t6 
notde dans deux regions: partie ouest des plaines 
de Wuro Ndia (unitd 13-17 oct.) oft environ 
100 000 bovins pturaient sur une dtroite bande 
de terre en attendant le retrait des eaux, et bor
dure du Plateau de Bandiagara oi environ 
125 000 bovins s'dtaient rassemblts pour pdndtrer 
par l'est. 

Une telle concentration devait entrainer des 
disparitds considdrables entre les densitds des 

o6 prddominent les cultures sous pluies et la rizi- populations bovines des diverses unitds mais aussi 

culture. 

etdes zones inonddes ont 

,itdermindes sur [a base d'estimations dicoulant de lamis
sion d'octobre 1980. Cette anndc-,. leretrait des eaux a t 
tr~s 


SLes proportions Jes tcr,,.s cultivdc! 

rapide etilsemble que les niveaux enrcgistrs en octobre 
1980 sont normalement ceux de janvier. Le dcgre dinonda-

tion indiqu6 Alafigure 26 peut donc fournir des renseigne-
ments sur ladisponibilite moyennc des pliturages au dbut de 
[a saison de piturage dans Icdelta. 
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au sein d'une m8me unitd (3 A4 tetes de bdtailau 
km2 dans les unitds 4 et 5du Mema situdes A1'est). 

2'	Les estimations relatives Alaculture du rizdoivent etre trai
tes avec prudence, en particulier cellesenregistrtes pour les 
plaines inonddes, car, au moment de lamission de reconnais
sance d'octobre, leriz sauvage (Oryza longistaminata) pou
vait facilement etre confondu avec Icriz ultivt. 



Figure 25. Unit&s de paysagedu deltaet de ses confins. 
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Figure 26. Inondation et agriculture dans le delta et dans ses confins secs. 

Ris
Inondotion 

Cultures pluviales 

Des densitls comparables ont dttrelevdes 

dans la zone d'attente et dans les plaines surdle-

vdes, exception faite de celle de Peroudji (unitd 

11) dont I'acc~s est interdit par lefleuve Niger 

(tableau 13). Par contre, 45% des bovins ddnom-

brds en octobre se trouvaient dans la zone d'at-

tente ouest qui s'dtend sur une superficie d'envi-

ron 11 00(1 Supdrieures tites/km2
km-. IM(X) et 

s'd1evant parfois "i300 tites/km2, sur une superfi-

cie couvrant les 16% de la zone, les densitds tom-

baient A moins de 10 t~tcskm dans un secteur 

correspondant aux 38% de celle-ci'. 

Distribution des bovins en fivrier-mars 

La distribution des bovins en fdvrier-mars indique 

que le mouvement de transhumance partant des 

hautes terres sahdliennes et de la zone de transi-

tion vers les plaines inondces qui, en mars 1981 

les densi ti s des 
iOn trouver a des c aries dd tai l l~e s donnant 

populations de bovins et des troupeaux pour chaquc unitd de 

sondage (85 kin') dans Milligan ctKeita (1981). 

Terres inonddes Terres cultiv6*s (riz) 
(% do la superfici et cultures pluvioles 

totals) (% do Iosuperficie totols 

Wo-5%=-0-5% 

51-25% 5,1-10% 

25,-5O% 10,1-25% 

25 %M> 50% M> 

Octobre 1980 

supportaient 72% de la population bovine totale 

(tableau 13 et figure 27), se poursuit. Les totaux 

sont demeurds assez constants dans les plaines 

surdlevdes, maisl'on discerne clairement un mou

vement qui part du sud-ouest vers la rdgion de 

Dialube-Debo, au nord-est. Cette distribution 

contraste avec celle du mois de fdvrier au cours de 

laquelle des densitds beaucoup plus fortes avaient 

dtd not6es dans les plaines surdlevdes (unitds 11, 

12 et 13) et dans les rdgions au sud du Niger 

(unitds 15 et 16). 
La distribution des bovins en octobre se 

caractdrise dgalement par la subdivision de la 

population en deux sous-populations dont ia pre

mire se situe essentiellement au sud et au sud

ouest du fleuve Niger et la seconde au nord et au 

nord-ouest. L'analyse du tableau 13 montre d'une 

part, que la population totale Al'intdrieur du delta 

proprement dit (plaines inonddes et surdlevdes) 
n'a gu ,re change entre 1980 et 1981 et d'autre 

xsous-groupes 8son t dg
pa u e le s e a e
 

part, que Ies deux sous-groupes sont dgalement 

constants en nombre. 
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Tableau 13. Distribution des bovins par types de paysage 13 dates differentes. 

Octobre 1980 

Type de paysage Dei-ii; de la pop. 

(mill.) (%) t~tes/km2 

Hautes terrcs du Sahel 226 (28) 17 

Zone d'attentc 237 (29) 41 

Plaines surdlevdes 230 (29) 40 

Plainesinonddes 114 (14) 10 

807 (1(w) 22 

Ces donn~es sont conformes aux informa-
tions fournies par Gallais (1967) sur les itindraires 
suivis par les troupeaux en transhumance pour 
entrer dans le delta, it savoir que les 500 00W 
bovins du sud sont principalement constituds par 
desanimauxvenusdusudetdunord-estetqueles 
troupeaux du nord (65(0 ( X) t~tes) appartiennent 

Mars 1981 Fvrier 1980
 

Densitd de la pop. Dcnsitt de la pop.
 

(mill.) (%) tttes/km2 (mill.) teteslkm2 

63 (5) 5 ? ?
 

91 (7) 16 ? ?
 

189 (16) 32 (339 55)
 

871 (72) 78 (857 75)
 

1214 (10w) 34 

A des d1eveurs du nord et de I'ouest, le fleuve 
Niger s'6rigeant en frontire naturelle (voirdgale
ment la figure 20 et le tableau 14). 

A l'intdrieur de chaque territoire, les trou
peaux ont tendance Asuivre le m~me itindraire de 
transhumance: ils partent des hautes terres du 
Sahel et de la zone d'attente et traversent les 

Figure 27. Densit des bovins dans le delta et ses confins secs. 

Octobre 1980 

Fivrier 1980 

? Donsitd 

?10 

5550-100 

-


Mars 1981 

(Nbre do totes/kmin) 

<10 

- 24,9 

00-C 
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Figure 28. Densitds des populations de moutons et de chdvres dans le delta et ses confins secs. 

Mars 1961Octobre 1980 

F~vrier 1980 

plaines surdlevdes pour arriver un peu pius tard 

(fdvrier-mars) sur les plaines inonddes. Ce n'est 

que par une autre reconnaissance adrienne en 
juin que l'on pourra 6tablir avec certitude que ces 

ddplacements continuent jusqu'. la fin de ia sai-

son de pfiturage dans le aelta, pdriode au cours de 

laquefle tous les troupeaux de la zone se trouvent 
finalement rassemblds dans les plaines inonddes. 

Outre ces deux sous-populations, il semble qu'il y 

ait un troisieme groupe de 50 000 t~tes sur la 

haute plaine de Sanari (unitd 6), formd par des 

bovins sddentaires appartenant A des fermiers 

Bambaras. 

Distribution des petits ruminants 

La distribution des moutons et des chvres (figure 

28) est assez conforme dans sa structure Acelle 

des bovins, / cette diffdrence pr.s qu'A la fin d'oc-
tobre 1980, les petits ruminants accusaient un net 
retard par rapport aux bovins qui avaient pdndtrd 

beaucoup plus profonddment dans la zone d'at-
tente. En consdquence, Ic nombre des ovins et 

Densit (tts/km') 

15-3:0 

i> 30 

des caprins prdsents dans les hautes terres du 

Sahel dtait tr s dlevd (45% du total) alors que
 

dans le delta proprement dit, les troupeaux de
 
moutons et de ch~vres ne reprdsentaient que 21%
 

de 'ensemble des petits ruminants (tableau 15). 
Le retard accusd par les petits ruminants 

la zone d'attente a W ultdrieurementdans 
confirmd par la reconnaissance adrienne d'un des 

principaux itindraires de transhumance au debut 

de novembre. La plupart des troupeaux de petits 

ruminants sur la piste dtaient constituds de mou

tons A laine du Macina qui s'acheminaientvers 
leur destination finale: la zone d'inondation. 

Les donndes d'octobre semblent indiquer 

l'existence de trois sous-populations de petits 
tout d'abord une forteruminants. On note 

i 	Les photos prises de la majorit des grands troupeaux de 
petits ruminants (en octobre 1980 et en mars 1981) permet
tent de distinguer les troupeaux de moutonsi laine du Macina 
des troupeaux mixtes moutonschtvres, puisque les premiers 
ne comptent que des animaux blancs facilement reconnaissa
bles. 
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Figure 29. Diplacementdes bovins a 'intgrieurdu delta pendantla saisonsche. 

T3O0 i 

Troupeaux do 60001 $ 

W 

afflux en fin 

octobre 

Zones d'attente 
Oct. - dc. 

1 

-

Zones de pdturoge
ILJd6c. mars 

,,
LABassins 

Routes de 
migration 
mars mai 

bourgouavr.- juin

HUnites do 

__ 

6 

45 

12j 17 

5 km 



Tableau 14. Mouvements des populations bovines dans le delta central entre la mi-fivrier 1980 et la fin rn..es 1981. 

Unitds Population Unitis Population 

Paysage sud du (milliers) nord du (milliers) 
Niger fWvrier mars Niger fWvrier mars 

Plaines surdlevdes 10,12 213 

Plaines inonddes 15,17 301 

Total partiel 514 

Total gindral (fdvrier): 1 197 000 (mars) 1061 000 

Unitds 14 et 18: Plaines centrales inonddes. 

Unitds 13, 16 et 19: Plaines du nord inond&s. 

concentration de grands troupeaux dans les 
confins nord et ouest du delta (environ 163 000 
totes, soit 63% du total ddnombrd). 

Une analyse de la taille des troupeaux a per-
mis d'dtablir que plus de 75% d'entre eux comp-
taient plus de 100 ti3tes. Off a obtenu pour les 

troupeaux de l'est venant de la r6gion du Plateau 

de Bandiagara ou dont l'itindraire passe par ces 
lieux, une taille moyenne similaire (44 000 totes 
dont 70% appartenaient Ades troupeaux de plus 
de 100 totes). 

Le reste, c'est-,-dire 48 000 petits rumi-
nants, se trouvait dans la partie sud de la zone sur-

volde (unitds 6, 10 et confins de l'unitd 16; voir 
figure 28). La taille des troupeaux de cette rdgion 
dtait beaucoup plus petite que celle des autres 

117 11 126 72 

332 14,18' 304 220 

13,16,19- 253 320 

449 683 612 

sous-populations de la zone survolde et 23% seu

lement de la population totale faisaient partie de 
troupeaux de plus de 100 ttes. On pourrait soute
nir que la plupart de ces petits groupes sont sdden
taires et qu'ils ne se d~placent que sur de courtes 
distances. 

La comparaison des d6nombrements d'octo
bre avec ceux de f6vrier et de mars 1981 permet de 

se faire une idde plus precise du nombre des trou
peaux s6dentaires de petits ruminants par rapport 
Ala population totale. On pourrait avancer que 

les troupeaux de petits ruminants dans la partie la 

plus aride de la zone survolde (76 000 tetes) 
appartiennent soit Ades dleveurs s~dentaires, soit 
a des groupes de nomades qui abreuvent leur 

bWtail grfice aux puits profonds des hautes terres 

Distribution des moutons et des chdvresselon le type de-paysage relevie lors des reconnaissances airiennes
Tableau 15. 

effectues 4 troisdates diffirentes. 

Fvrier 1981Octobre 1980 Mars 1981 

Type de paysage Densitd de la pop. Densit6 de la pop.Densit6 de la pop. 

(mill.) (%) tetes/km2 (mill.) (%) t~tes/km (mill.) tetes/km2 

Hautes terres saheliennes 113 (45) 9 76 (18) 6 ? ? 

Zone d'attente 90 (34) 15 62 (15) 11 ? ? 

Plaines surdlevdes 20 (8) 3 49 (11) 8 (58 9) 

Plaines inonddes 33 (13) 3 267 (56) 24 (356 31) 

256 (100) 7 454 (100) 13 
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du Sahel (en particulier dans les unitds 1et 2, o6 
les collectivitds agricoles s~dentaires sont presque 
inexistantes). En dehors des petits ruminants 
appartenant Aides groupes disperses de Touaregs 
ou de Peuhls', il semble que la plupart d'animaux 
du secteur en question soient s6dentaires. On 
peut en dire autant des 62 000 totes ddnombrdes 
dans la zone d'attente. 

Le nombre des petits ruminants dans le delta 
proprement dit est beaucoup plus dlevd (quelque 
316 000 totes ddnombrdes en mars 1981 et 
414 000 au cours de la reconnaissance de fdvrier 
1980). Dans les plaines surdlevdes, les popula-
tions de petits ruminants dtaient moins nom-
breuses (49 000 en 1981 et 58 000en 1980) et c'est 
dans les plaines inonddes qu'ont dtd relevdes les 
concentrations les plus fortes (267 000 en 1981 et 
356 000 en 1980). 

Contrairement aux bovins, les petits rumi-
nants sont beaucoup plus concentrds au nord du 
Niger. En 1981, environ 78% de tous les trou-
peaux de moutons et de chvres, soit 356 00U 
tdtes (372 000 en 1980), se trouvaient dans cette 
zone. 

7.2. POPULATION ANIMALE DU MALI 
CENTRAL 


Le delta intdrieur du Niger et ses environs immd-
diats fournissent pendant la saison siche une bio-
masse de qualitd et exercent par consdquent 
beaucoup d'attrait sur les dleveurs diss6minds sur 
des distances considtrables Ala ronde. Cepen-
dant, cette attraction diminue avec l'd1oignemem 
et avec le d6croissement de la mobilit6 des trou: 
peaux. Autrement dit, les troupeaux sont d'au-
tant plus sddentariss, et d'autant moins tribu-
taires du delta pour leur alimentation pendant la 
saison siche qu'ils s'en 6loignent au cours de la 
szison des pluies. 

Les troupeaux prdsents dans le delta vien-
nent essentiellement de l'ouest et du nord-ouest. 
Ils sont exploitds par des propridtaires de trou-
peaux transhumants et nomades qui disposent de 
pftturages de saison des pluies dans le delta mort, 
dans le Mema et m~me dans la contrde recuIe du 
Hodh Harki en Mauritanie. On trouve dgalement 
une sous-population constitude par des troupeaux 
appartenant pour la plupart Ades dleveurs "purs" 
venant des r6gions occidentales du Gourma et du 
Farimakd et un troisiime groupe formd par des 

Les cases et les tentes temporaires des Peuhlset desTouaregs 
ont Wdnombrdes pendant Ics survolsde mars 1981. Ilsem
ble que les troupeaux de petits ruminants des unitds 1et2des 
hautes terres du Sahel sojent presents aux alcntours d. ces 
campements. 

animaux venus essentiellement du sud et qui, 
apparemment, ne d6passent jamais la rive sud du 
fleuve Niger (figure 29). 

Le survol effectud A la fin d'octobre 1980 
(ddbut de la saison siche) a permis de d6nombrer 
environ 810 000 t6tes de bovins (60% seulement 
du total de ]a fin mars 1981), mais l'on estime que 
les divers dldments de cet ensemble refltent 
assez fidilement l'importance relative des trois 
axes de pdndtration du delta. On a pu dtablir 
qu'environ 60% des bovins venaient du nord
ouest et du sud-ouest, 26% du sud et du sud-est et 
seulement 14% du nord-est et de ]'est. 

Les donndes rassembldes par Ic Service de 
i'dlevage permettent de d6terminer la taille des 
populations animales de la zone. On a considdrd 
arbitrairement une sdrie de circonscriptions 
administratives peuples par environ 1,8 million 
de bovins et par quelque 2,8 millions de petits 
ruminants, soit 1,7 million d'UBT au total, 
comme dtant situdes dans ]a zone d'attraction du 
delta intdrieur. Environ 45% des bovins (0,82 
million) et 27% des petits ruminants (soit 0,76 
million) ont dtd recensds dans les districts situds ,A 
l'intdrieur du delta proprement dit ou dans ses 

environs immddiats. Le reste de la population 
animale (55% des bovins et 73% des petits rumi
nants) se trouve en dehors du delta, au nord, au 
sud et 5 'est. Selon les estimations, le nombre des 
bovins s'd1 ve Aenviron 0,44 million au nord, A 
0,23 million Al'est et A0,35 million au sud, alors 
que celui des moutons et des ch~vres est de 0,98 
million au nord, de 0,58 million Zrest et de 0,46 
million au sud (tableau 16). 

Si 'on suppose que les troupeaux du delta 
sont totalement tributaires des pftturages du delta 
en saison sbche et que 50% seulement des trou
peaux de la pdriphdrie yp6nttrent pendant la sai
son skche, on trouve une population de 1,3 mil
lion de bovins, rdsultat tris proche du chiffre brut 
obtenu t la suite du survol effectud en fin mars. 

Un afflux d'environ 50% de tous les trou
peaux de la pdriphdrie est bien sfir tris improba
ble et il semble plus rdaliste de d6terminer le 
rythme de I'arrivde du b6tail sur la base des don
ndes obtenues pour les axes de pdn6tration lors du 
survol d'octobre. II serait plus rationnel d'envisa
ger un taux de pdn6tration stupdrieur t ta 
moyenne pour les animaux appartenant aux 
r6gions les plus arides de la zone car ils sont plus 
mobiles que les bovins des r6gions du sud ot prd
domine 1'd1evage s6dentaire de bovins. 

Les problbmes relatifs A 'estimation de la 

capacitd de charge seront abordds A plusieurs 
reprises dans le present rapport. Ndanmoins, il 
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Tableau 16. Estimaison de la population animale au Mali central. 

Superficie Moutons 
Rdgion (milliers Bovins et ch~vres UBT/km2 UBT/tete 

de kin2) (milliers) (milliers) 

1,04Delta et environs' 53,1 822 	 764 13 

983 2,7 1,42R~gion nordb 103,6 445 

Rgion est' 30,6 229 583 7,7 0,80 

Sud 34,7 348 456 8,6 0,45 

Total et moyenne 222 1 844 2 786 7,6 0,87 

Districts du delta: Niono, Macina, Tenenkou, Youvarou, Mopti, Djennd. 

b Districts du nord: Goundam, Niafunkd et Dird. 

Districts de l'est: Segou, San, Tominian, Bankass. 

pourrait s'avdrer utile de se pencher bri~vement 

sur la question de la disponibilitd de ressources 
primaires pour des consommateurs "secon-
daires". II semble qu'en gdndral, les ressources 
fourrag~res du delta soient suffisantes pour faire 

face aux besoins globaux mais qu'il existe Jes 

d~sdquilibres locaux, en particulier pendant la 

saison s che, dans les regions o6i l'on trouve 

des bourgoutieres, types de pdturages trbs 
recherch6s. 

Ii est plus difficile de d6terminer si, pendant 
la saison des pluies, pdriode oft les troupeaux sont 
dissdminds A travers 'ensemble de la region, les 

120 000 km2 de pfiturages pluviaux disponibles 

dans les circonscriptions prises en consideration 
(tableau 17) suffisent pour assurer I'alimentation 

de la population totale (environ 1 7 million 
d'UBT). Thdoriquement, une superficie totale de 

7,5 haIUBT est certainement suffisante pour ce 

qui est de I'approvisiqnnement en fourrage. Pen

ning de Vries et Djiteye (1982) ont estimd entre 
1,5 et 2,5 ha les superficies ndcessaires pour une 

saison des pluies de cinq mois et les essais effec
tuds au ranch de Niono ont indiqud qu'un taux de 

charge de ' 4 1,5 haIUBT dtait acceptable Along 
terme pour une pdriode de quatre mois (de 

Tableau 17. Superficies disponibles pour le pdturage du betail en saison des pluies au Mali central. 

Superficies totalcs (kin2) 	 222 000 

Superficies non disponibles: 

Delta et ses environs 23000 

Projets d'irrigation, villes, villages, routes, etc. (5%) - 11 000 

Terres cultivdes et jach~res (10%) - 22000 

- 46000Rdgion sub.ddsertique , 

Superficie totale des pfiturages disponibles 

en saison des pluies (kin2) 120 000 

1 685 000Population totale (UBT)' 
7,5Ptturages (haIUBT) 

D'aprs CIPEA (1981b). 
, 50% du District de Goundam. 
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Leeuw et Hiernaux, 1981). Toutefois, la disponi-
bilitd de ressources en eau est si d6terminante que 
les dvaluations globales de capacitd de charge 
pour toute la r, gion n'ont qu'une valeur limite. 
En gndral, entre la fin juillet et la fin septembre 
(au plus fort de la saison des pluies), ilest peu pro-
bable que Ic manque d'eau puisse constituer un 
facteur limitant. Toutefois, imm diat,.ment avant 
et apr~s cette priode, c'est-A-dire pendant envi-
ron trois mois au total, I'eau n'est disponible que 
par endroits. Du coup, de vastes ,tendues des 
hautes terres qui auraient pu servir de pfturages 
deviennent inutilisables. Les 500 000 bovins et les 

2,5 millions de moutons et de chvres qui consti
tuent en saison s che ia population permanente 
de la zone vivernt dans des conditions similaires, 
voire pires. Certes, les ressources fourragdres, 
notamment la biomasse, existent en quantitds suf
fisantes; toutefois, elles sont inutilisables sans 
l'eau. Les cartes d6terminant les capacitds de 
charge sur la base de la biomasse sur pied 
devraient par cons6quent comporter une dvalua
tion de la distribution saisonnire des ressources 
en eau, faute de quoi il sera impossible d'obtenir 
une estimation correcte de la capacit, de charge 
rdelle. 
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Tableau 18. Distributiondu bMtail selon des statistiquesofficielles relatives6 un tchantillonnagede villages des sous systdmes du riz et du mil. 

Sous-systime/village 
(nbre de families) 

Bovins 
Propridt. Fourchettes 

Moutons 
Propridt. Fcarchettes 

Ch~vres 
Propridt. Fourchettes 

Anes 
Propri~t. Fourchettes 

Propri~t. de 
charrues 

Propri~t de 
charreltes 

Milb 

Pogo (62) 71,6 1- 70 70 1-50 80 2-150 51,7 1- 4 66,7 43,3 

Kamono(10) 100 1- 50 90 5-60 80 8- 60 80 1- 2 80 70 

Sissoko(33) 75,8 1- 40 81,8 3-20 87,9 5- 20 36,4 1-10 45,5 24,2 

T~ninzana (29) 72,4 2- 30 72,4 5-55 75,9 5- 55 65,5 1- 3 62,1 20,7 

Siguind(21) 80,9 1- 25 85,7 2-35 85,7 2- 35 71,4 1- 2 57,1 23,8 

Thing(40) 75 1- 50 77,5 2-66 75 3- 66 57,5 1- 2 60 50 

Siraouma (26) 96,2 1 12 0 - 88,5 5- 20 53,9 1 84,6 57,7 

Ndebougou(114) 53,5 2- 30 0 - 54,4 2- 30 44,7 1- 2 40,5 5,6 

Ntile (62) 38,7 2- 22 3,2 2 38,7 2- 50 29 1- 3 27,4 1,6 

Bamada(39) 23,1 1- 14 5,1 2- 8 20,5 1- 15 30,8 1- 3 41 28,2 

C~nabougoud 89,7 1-120 63,1 3-80 79,4 2-100 90 90 

Falabougoud 40,9 2- 32 86,4 1-25 100 3- 50 27 27 

Rize 

N6 (35) 85,7 2-140 0 - 8,6 10- 18 60 1- 2 71,4 57,1 

N9(72) 63,7 2- 40 1,4 5 4,2 5- 10 43,1 1- 2 59,7 34,7 

N5(27) 85,2 2- 50 21,7 2-10 0 - 48,1 1- 2 92,6 48,2 

N1O(53) 83 1- 38 0 - 3,8 5 54,7 1- 2 84,9 77,3 

B1 (55) 96,4 1- 39 7,3 1- 3 21,8 1- 4 70,9 1- 2 98,2 67,3 

B6(39) 89,7 1- 15 33,3 1- 8 33,3 1- 8 69,7 1 100 54,6 

11 n'a pas t tenu compte des cas de detention nulle (pour toutes les espces). 
b Les chiffres du sous-syst~me du mil proviennent du recenseme it officiel, except6 pour Cdnabougou et Falabougou (donn6es recueillies par le CIPEA). 

c Les chiffres du sous-systbme du riz proviennent du recensement de I'Office du Niger. 
d Villages oii le CIPEA se !ivre Ades 6tudes socio,-comnomiques. 

Sources:dtabli par les auteurs . partir de donndes officielles. 



TROISIEME PARTIE. LE SYSTEME AGRO-PASTORAL 

8. PRODUCTION A:NIIMALE 
(R. T. Wilson) 

Dans les syst~mes agro-pastoraux traditionnels, 
'agriculture a toujours dtd privildgide par rapport 

A Il'evage et il est probable que le b~tail ne 
constitue une part importante des ressources des 
m6nages que depuis peu. De nos jours, la majo-
ritd des agriculteurs des sous-systimes du riz et du 
mil ddtiennent au moins quelques ruminants et 
beaucoup d'entre eux pcss/dent un Ane. Le nom-
bre des bovins appartenant aux Bambaras s6den-
taires du Mali central a considdrablement aug-
mentd au cours des 30 dernires anndes. Cette 
dvolution traduit probablement 'effet conjugu6 
de l'amdlioration de la conjoncture dans le sec-
teur agricole, de l'accroissement des prix de 'ara-
chide vers les anndes 50, et des mouvements rela-
tifs des prix du mil et du bdtail (en particulier pen-
dant la s~cheresse de 1972/73). En permettant 
d'absorber les excddents ag icoles et de combler 
les d6ficits rdsultant de la variabilitd de la pluvio-
sild d'une annde AI'autre et de ses effets sur la 
production du mil, la d6tention de b6tail joue 
actuellement un r6le important dans ces systimes 
agro-pastoraux. A preuve, les mcdnages ddpour-
vus de b6tail sont obliges de recourir A des 
mesures draconiennes pour traverser les pdriodes 
de d6ficits c6rdaliers (on envoie par exemple le 
fils travailler pour d'autres families pendant la sai-
son des pluies). 

Les statistiques officielles sur le b6tail ne sont 
guire fiables. A l'intdrieur du pdrimitre irrigud, 
'Office du Niger effectue un recensement des 
animaux distinct de celu qu'entreprend le Gou-
vernement et les r6sultats obtenus concordent 
rarement. Le tableau 18 pr~sente des donndes sur 
le bdtail ddtenu par un certain nombre de villages 
des sous-systimes du riz et du mil et illustre l'im-
portance des charrues et des charrettes. Les 
totaux des petits ruminants et de leurs ddtenteurs 
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de mme que les rapports des ch~vres aux mou
tons sont erronds. Dans le recensement officiel oil 
les ch6vres sont censdes 8tre sdpardes des mou
tons, chaque mdnagc dispose d'un nombre dgal 
de chivres et de moutons. Ces donndes s'inscri
vent en faux contre nos propres observations qui 
indiquent que dans le sous-systime du mil autour 
de Niono, les ch vres sont plus nombreuses que 
les moutons dans des proportions de 5,4 A1et de 
1,9 A1 (villages o6i s'effectuent des dtudes socio
dconomiques), et que dans le sous-systime du riz 
le rapport est de 1,4 A1. Le tableau 19 d6crit de 
manire d(taillde la structure de [a d6tention de 
petits ruminants pour 43 propri6taires de b6tail de 
la rdgion de Niono. 

!1ressort de ces tableaux que, dans le sous
systbme du mil, trois m6nages sur cinq (61,2%) 
possident des bovins, encore que la proportion 
des mdnages disposant de charrues Aboeufs ne 
soit que de un sur deux (50,5). Dans le sous-sys
tame irrigu6, quatre mdnages sur cinq (80,1%) 
possident des bovins; quant au rapport des 
m6nages aux charrues, ilest 1dgirement supdrieur 
A ce chiffre. Tout naturellement, le degrd de 
mdcanisation du syst~me irrigud est plus poussd 
que celui du systime pluvial. Le nombre de 
boeufs et de charrues par mdnage est dgalement 
plus dlevd dans le systime du riz. En cons& 
quence, la m6canisation exerce sur la structure 
des troupeaux une influence qu'une simple dva
luation chiffrde ne permet pas d'apprdhender. 

Dans le sous-syst~me du riz, I'Office du 
Niger a permis Ases fermiers d'acqudrir du bdtail 
gr.ce Aun programme de vente Acrddit de boeufs 
de trait qui constituent, sur le plan alimentaire et 
dconomique, voire en termes absolus, le type de 
b~tail le plus important du sous-systbme. 



des troupeaux dans lesystdme agro-pastoral.Tablzau 19. Detentionde petits ruminantset aille 

Villages Amil Villages Ariz
 

Chvres Moutons Chvres Moutons
 

Nombre total des troupeaux 16 27 

Nombre de personnes posidant des petits 
ruminants 16 7 26 15 

Nombre de personnes r-osskdant des chevmcs 
seulement 9 12 

Nombre de personnes possedant des moutons 
sculement 0 1 

Taille moyenne des troupeaux' 38,19 7,46 8,96 6,41 

Taille moyenne des troupeauxb 38,19 21,56 9,31 11,53 

Fourchette ae la taille des troupeaux 2-91 0-58 0-23 0-58 

Pour tous les propri;tai:-,s, c'est-A-dire y compris ceux qui ne posstdent pas rune des espces. 

s,c'cst-&-dire AI'exclusion de ceux quiUniquement des troupeaux dans lesquels tous les animaux sont repr~sent 
enregistrent un chifire nul pour une esplce. 

Certes, dans l'ensernble, les animaux du sys-
teme agro-pastoral peuvent Etre consid~r~s 
comme sedentaires; toutefois, leur statut rdel est 
beaucoup plus complexe. Les mouvements sai-
sonniers du bMtail sont principalement motives 
par des considdrations d'ordre agricole. Les 
bovins du sous-syst~me du riz sont notamment 
assez mobiles pendant la saison des pluies et se 
ddplacent rdgulirement sur 60 a 100 km. Les 
mouvements des troupeaux des cultivatetirs de 
mil s"-t moins importants (30 a 50 km en gdn~ral) 
et plus brefs. Prr ailleurs, les moutons eten parti-
culier les chC~vres peuvent Etre considdrds comme 
sddentaires, quoiqu'une partie du troupeau fami-

puisse Etre transfdrde pour une priode plus 
ou moins longue chez un membre de la famille 
vivant dans un autre village. Certains groupes 
ethniques qui s'intdressent moins Axl'agriculture 
ou qui ne s'y adonnent que depuis peu sont 6gale-
ment plus mobiles que les agriculteurs tradition-
nels. 

Cdnabougou, village du sous-syst me du mil, 
fournit un bel exemple de l'incidence des activitds 
culturales ct des variations saisonni~res sur I'die-
vage. D~s les premieres pluies, au debut du mois 
de juin, les animaux sont rassembls en trou-
peaux et ce n'est qu'apris les rdcoltes, apri's que 
tout le mil aura dtd engrangd (janvier ou fdvrier) 
qu'ils recouvrent leur libertd (figure 30). Ensuite, 
jusqu'en juin. on laisse les bovins errer dans la 
brousse toute la journde aprs l'abreuvement et 
rentrer d'eux-m~mes "x 

lial 


la nuit tombante. L'abreu-

vement par les puits du village commence quand 
les mares de la brousse sont assches, vers la fin 
du mois de novembre, et se poursuit jusqu'A la 
saison des pluies suivante. Les bovins sont gdnd
ralement abreuves une fois par jour, quoiqu'ils 
puissent rester deux et m~me trois jours sans 
boire. Pendant la saison des pluies, les troupeaux 
passent la nuit dans un campement instalhd Aquel
que distance du village (jusqu'A 4 ou 5 km), loin 
des champs de brousse et pr s d'une mare oCi ils 
peuvent tre abreuvds. Lors de la saison s~che, its 
retournent passer la nuk, dans les champs de leurs 
propridtaires. Les gardiens de troupeaux peuhls 
salai6s et leurs families se d6placent avec les 
troupeaux. Que les conducteurs du troupeau 
soient des employds salarids ou non, le proprid
taire ou l'un des membres de sa famille visitent le 
troupeau chaque jour. 

Le propridtaire du troupeau doit faire ,reuve 
de vigilance car les relations potentiellement 
conflictuelles entre les agriculteurs et les gardiens 
se trouvent exacerbees par ]a tension g6ndrale qui 
t:gne entre cultivateurs et Peuhls au sujet des 
droits de passage, d'utilisation des terres et de 
propridtd. Les propridtaires reprochent aux 
conducteurs de troupeaux de priver les jeunes 
veaux de lait par une traite abusive des vaches et 
de vendre les animaux, qu'ils pr6tendent avoir 
perdus. Les pasteurs de leur c6td, accusent les 
propridtaires d'ignorance et leur tiennent rigueur 
d'etre mesquins, de ne pas s'occuper du betail et 
de ne pas honorer les engagements qu'ils pren
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Figure 31. Le systzme d'exploitation du b:tailde ,nabougou. 
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nent de les aider 5icultiver leurs champs tout en 

exigeant d'eux qu'ils leur fournissent du lait 

mame en saison s che. 
Comme pour les bovins pendant la saison 

s che, en particulier dans le sous-systtme du mil 

des hautes terres, les ch~vres et occasionnelle-

ment, les moutons p~turent en gcndral librement 
pendant la journde. Cette pratique entraine sou-

vent des "pertes" considdrables d'animaux. 
Le sous-syst~me du riz semble favoriser l'ac-

croissement de li productivit6, cc qui lui conf&e 

un certain avantage sur le sous-systme du mil. 

'Par exemple, I'engraissement l'Ntable des mou-

tons chfitr~s, connus dans toute I'Afrique franco-

phone sous le nom de "moutons de case", est 

beaucoup plus facile 5 rdaliser dans le sous-sys-

time du riz en raison de la presence d'une quan-

titt plus importantc de rcsidus de cultures. En 

outre, contrairement i la situation qui prdvaut 

dans le sous-syst~me du mil, notamment pendant 

la saison sche, le sous-systfme du riz se caractd-

rise par l'abondance de ses ressources en eau tout 

au long de l'annde. Le tableau 20 num&e les 

principales diffrences qui expliquent en grande 

partie les raisons pour lesquelles le sous-syst~me 

du riz est plus avantageux que celui du mil. 

En gindral, dans les systi~mes agro-pasto-

raux, Ic bitail West pas soumis t de grandes 
migrations, qu'il y ait ou non des d6placements 
saisonniers de faible amplitude (figure 30). 1 n'y a 

pas d'alternance majeure dans le type des par-
cours exploit~s au cours de I'annde; ces syst~mes 

correspondent aux pfiturages sud-sahdliens ou 

nord-soudaniens (pour la description de 1",colo-

gie, de la productivit6 et de l'exploitation de ces 

parcours se rdfdrer AlIa section 6.2.). Leur carac-

tdristique gdndrale est de s'organiser autour d'un 

p6le (ou d'un nombre limitd de p61es) qui peut 

coincider avec le village. in puits, une mare etc. 

L'impact du bdtail rayonne avec une intensitd 

ddcroissante du p6le A li priphirie, suivant un 

schima qui se superpose en aurdoles lia structure 

du terroir (figure 49). 
Rdciproquement, la pture influe sur l'vo

lution des jach&res qui bdndficient en particulier 

du transfert de fertilitd rdalisd par les animaux 

depuis les parcours environnants vers le terroir. 

Dans le cas extreme des champs permanents 
("champs de village" du sous-syst~me du mil, 

figure 49), ce transfert assurd par la fumure est tin 

mdcanisme es! entiel du syst~me agricole. 
Dans l'ensemble, il semble que I'association 

de l'agriculture et de l'levage aille au profit de la 

premiere. Par la traction, le b6tail participe direc

tement aux activitds agricoles qu'il facilite indi

rectement par I'apport de fumure. Par contre, 

I'expansion des cultures se fait au detriment des 

terrains de parcours et les ddfrichements agricoles 

marquent pour longtemps les ressources fourra

gres. 

8.1. MATERIEL ET METHODES 

Les 6tudes sur la production animale ont com

menc6 au debut de la phase intensive en janvier 
1978 avec la mise en place d'un syst me de col

lecte continue de donndes sur des troupeaux 
reprdsentatifs des deux composantes du syst.me 
agro-pastoral (riz irrigud et mil pluvial). Vers la 

fin de janvier 1981, on disposait donc, de manitre 
continue, de donndes sur un certain nombre de 

troupeaux suivis pendant une pdriode de trois 
ans, mais compte tenu de la prdsence de nou-

Tableau 20. Facteurs relatifs d 1'exploitation et 6 I'environnementdans les sous-systemes du mil et du riz. 

Facteurs Mil 

Disponibilit6 de l'eau Limitde en saison sk .e 

Rdsidus des cultures Limitds dans le temps, en quantit 
et en qualitd 

Fourrage de saison 
s~che 

Tr slimitd, un peu de jeunes pousses 
en saison sfche et chaude 

Compldmentation 
alimentaire 

Gdndralement pas pratiqude (rapporte 
peta de b6nfices), se! fourri de temps 
Aautre 

Ddpense en dnergie Eleve en saison s che Acause des 
longues distances pour I'abreuvement 
et de la dispersion du fourrage 

Riz 

Abondante toute l'annde 

Sont disponibles plus longtemps (jusqu'a 
une priode plus avancde dans la saison s~che), 
et de meilleure qualitd 

Recto d'herbes sur les champs irriguds 

Assez commune, en particulier pour les moutons: 
son de riz, fanes de Idgumineuses, feuilles de 
Khaya senegalensis - Supplements quclquefois 
fournis aux boeufs de labour mais enquantitd 
insuffisante et de qualitd mddiocre. 

Plus faible pour une pdriode plus longue A 
cause de la proximitI de I'eau ct de la priode 
de vdgdtation qui est plus longue 

66 



Tableau 21. Repartitionen foncrion du sysurme, du village, du troupeauel de I'especedes animaux utilis's dansI'ana

lyse de donnies J long terme. 

Animaux enregistrds (31.01.81) 

Sous-systime du mil Sous-systime du riz Animaux Total 

Village Troup. Nbre Village Troup. Nbre 
precddemment

enregistrds 
des 

animaux 

Ovins 3 15 288 4 16 
Caprins 5 14 449 2 6 
Bovins 3 4 222 2 5 

Total 4 17 959 4 18 

veaux troupeaux A diffdrents moments de la 
pdriode d'tude, les renseignements susceptibles 
de servir de base t I'analyse des donndes se pr6-
sentaient comme l'indiquc le tableau 21. 

Aux fins de I'analyse prdiminaire, certains 
travaux ont dtd effectuds sur le terrain et la docu-
mentation disponible a &d 6tudide. Les travaux 
sur Ic terrain avaient pour objectif dc dterminer 
les param~tres que la documnttation existante ne 
permcttait pas d'obtenir. Ils dtaient essentielle-
ment axcs sur I'ttude des populations de petits 
ruminants des systtmes pastoral et agro-pastoral 
et de bovins du systbme agro-pastoral. En se fon-
dant sur la ddmographie de la population ani-
male, sur les rdponses fournies par les pasteurs ou 
les propridtaires dc troupeaux enqutds et sur une 
conlaissance appropri&e de la dynamique de ia 
population animal: de syst~mes de production 
comparables, en vigueur dans des zones dcologi-
ques analogues, l'on a pu dcterminer les param-
tres de la production animale qui, Ai1Hpoque, 
dtaient ;uffisamment pertinents pour servir de 
base i des dtudes plus approfondies. Au total plus 
de 10 () animaux ont dt observds et analysds au 
cours de cette phase. Cc processus a permis de 
reconstituer l'histoire de plusicurs d'entre eux. 

Les troupeaux de gros et de petit bMtail de 
certains dleveurs appartenant Aplusicurs villages 
des deux sous-systmes (mil et riz) ont dtd par la 
suite sdlectionnds pour un contr6le constant A 
long terme. Le nombre des animaux couverts par 
I'Ntude (voir tableau 21), correspondant A des 
donndes de l'ordre de 7 500 ans-animal, aproba-
blement rdduit les incidences de toute erreur due 
Al'chantillon qui, du reste, n'dtait pas aldatoire. 

Au commencement de I'Ntude, chaque ani-
mal a dtd marqu6 par une bague distinctive As 
'oreille. On a obtenu autant de renseignements 

205 773 1 266 
173 886 1508 
400 112 734 

778 1771 3 508 

que possible sur 1'Age (par la dentition et/ou sur la 
base des estimations faites par le propridtaire), le 
poids, le sexe, I'aspect physique et les liens de 
parent *avec les autres animaux du groupe et une 
fiche de renseignements a ( dtablie pour chacun 
d'eux. Pendant toute la dur&e de l'Ntude, chaque 
groupe a tt I'objet de visites rdgulires, effec
tudes 'i des intervalles d'environ deux ou trois 
semaines pour les petits ruminants et de deux 
mois pour les bovins. A chaque visite, les nais
sances, les dcs, les abattages, les ventes et 
autres dvdnements qui ont eu lieu depuis la visitc 
prdcddente ont d'abord dtd enrcgistrds sur les 
fiches de renseignements avant d' tre portds sur 
les fiches de renseignements individuelles. 

Au ddbut de l'Ntude, les donnes dtaient ana
lysdes au moyen de calculatrices de poche. 
Cependant, I'analyse mentionnde ci-dessus a dtd 
effectude sur l'ordinateur HP 3 (X0-1I du 
CIPEA, en utilisant le SPSS (Programme statisti
que pour les sciences sociales) ct le Sysnova, tech
nique gentrale des moindres carrds (rdgression 
multiple) dans laquelle des "variables fictives" 
correspondent aux effets des traitements et of6 
l'on obticnt la solution de moddes par la mdthode 
des constantes ajustdes. 

8.2. LES BOVINS 
La premi&e phase de 1'6valuation de la producti
vitddesbovinsconsistait ddterminerlacomposi. 
tion des troupeaux dans les deux sous-syst mes et 
it procdder ensuite ii une comparaison avec celle 
des syst mes pastoraux. Les rdsultats, que l'on 
trouvera au tableau 22, ddmontrent clairement 
les effets des objectifs d'exploitation sur la struc
ture du troupeau. Les troupeaux transhumants 
des Peuhls sont essentiellement constitucs dc 
vaches laiti~res et comptent des mfilcs adultes 
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1 ableau 22. Structures des troupeaux de bo'ins en fonction des systemes de production. 

Type de troupeau (%de tous les animaux) 

Sex- et groupc d'5ge 
Mil non irrigu, 

Miles: 

I an 5.6 

8.5I-3ans 

32,7
3ans 
46.8Total 

Femelles: 
6.2I an 


11,3
1-3ans 
35.73ans 

53,2
Total 


Boeuts de labour en "o3,
 
uu troupeau entier 32.3 


Sources: I'auteur c Coulomb (1972). 

vendus comme animaux de traitdcevts pour ,tre 

aux paysans des systimcs agro-pastoraux voisins. 

Les troupeaux dus cultivateurs-6leveurs du sous-

systme du riz en particulier sc caractdrisent par 

une certaine instabilit,2 structurelle et leurs pro-

priitaircs sont obligt6s d'acheter i 1'ext6rieur des 

btes de trait adultes pour maintenir le nombre 

des animaux et la composition du troupeau. Cette 

instabilit structurelle a des repercussions dvi-

dentes Sur Ic taux de charge. Celles-ci se tradui-
ncessit d'estimer lessent notamment par la 

bovins des sous-systinmes du riz et du mil respecti-

vement A0,94 UBT et 5 0,90 UBT. Ces taux sou-

tiennent avantageusement la comparaison avec la 

valeur "normale" pour les troupeaux de bovins 

qui est de 0,73 UBT par tate. 

Divers param~tres influant sur les perfor-

mances de reproduction ont dtd ddterminds. II 

s'agissait notamment de la production totale de 

veaux pendant !a vie de I'animal, de I'Age au pre-

mier vdlage, du taux de vlage et de l'intervalle 

entre les v~lages, de la distribution saisonniire 

des naissances et de la longdvitd des vaches repro-

ductrices. Les donndes du CIPEA ont ensuite dtd 

compardes avec des rdsultats provenant d'autres 

sources au Mali. La production totale de veaux 

dans les conditions amdliordes de la Station du 

moyenne de cinq par femelleSahel est en 
(CIPEA, 1978). Cependcnt, on trouve dans le 

systime traditionnel d'dlevage un nombre relati-

Riz irrigud Pastoral du Delta 

7,2 9,9 

9,3 12,5 

46,3 15,6 

62,8 38 

5,7 10,2 

11,1 15,2 

20,2 36,1 

37 62 

43,4 9,3 

vement lirmitd de vaches qui arrivent A produire 

plus de quatre veaux (tableau 23), et il ressort des 

donnes du CIPEA qui retracent I'histoire de la 

un schdma comreproduction de chaque animal 

parable. La plupart des vaches n'ont pas plus de 

quatre veaux, et sur un total de 339 naissances 

observdespendant I'Ntude Along terme, l0vaches 

seulement en 6taient A leur cinquiime velage et 

trois 5 leur sixi~me. 
Le tableau 23 donne un taux de velage thdo

rique A long terme de 57,4% pour les troupeaux 

dlevds dans le systime traditionnel. Les calculs 

basds sur ia structure des troupeaux, qu'on trouve 

au tableau 22, donnent des taux d'environ 52% 

pour le sous-syst me du mil et d'un peu plus de 

70% pour le sous-syst me du riz, compte tenu 

d'une mortalitd de 30%. A la Station du Sahel, le 

taux de vdlage (calculd A partir de I'intervalle 

entre les vdlages) est passd de 65% en 1966 A78% 

en 1976 (CIPEA, 1978). On est donc fondd Asou

tenir en pratique, qu'A long terme, le taux de 

velage dans le syst me agro-pastoral est d'environ 

6b% pour les vaches de plus de trois ans, dlevdes 

dans un troupeau, et qu'il est ldgirement supd

rieur dans le sous-syst/me du riz. 

L'intervalle entre les v61ages observ6 A la 

Station du Sahel est tombd de 561 jours en 1966 Ai 

423 joursen 1973. LesdonndcsduCIPEAsurces 

intervalles figurent dans le tableau 24 qui montre 

que l'intervallc moyen dans les 22 cas connus ofi il 
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Tableau 23. Nomnire de partioritions par vache reproductrice chez h's bovins sgdentaires de Afopti. 

Nombre de veaux Total Nbre d'annties
 
Age ---- de vaches
 
(annd'.s) ) 1 2 3 4 5 6 7+ Vaches Veaux reproductrices
 

0-I 197 197 

1-2 180 180 
2-3 205 1 206 1 

3-4 145 27 I 173 29 86.5 

4-5 28 95 14 137 123 205.5 

5-6 12 56 43 2 2 115 156 287.5 
6-7 6 23 51 19 I 1(X) 180 3511 
7-8 2 3 18 20 31 74 223 333 
8-9 I 7 8 6 4 26 83 143
 
9-10 I 2 7 18 7 3 38 150 247
 

10+ I I 3 1 6 23 45 

Total 777 206 136 57 61 II 3 I I 252 974 I 697.5 

Sources: Coulomb (1972). 

ya eu deux parturitions dtait de 511 jours, soit un 58,2 mois, I'anndc de lanaissancc dtait Ic plus 
taux de v~lage de 71,4% comparable aux rdsultats important. Dans le cadre de rNtude actuclle du 
obtenus dans Ic sous-syst~me du riz (en fait ces CIPEA, oi Ics premi~rcs parturitions se sont pro
donndes sont applicables aux deux secteurs du riz duites depuis le debut des opdrations de collecte 
et du mil). L'6tude n'dtant en cours que depuis de donndes, on a enregistrd deux vtIagcs alors 
deux ans et demi, ilest probable que seuls les que la mere avait deux paires d'incisives perma
intervalles les plus courts ont 1dtobtenus jus- nentes (de 2,5 A3,25 ans), contre 15, alors que la 
qu'ici, et que dans lelong terme on enregistrera 
des intervalles d'environ 6(X) jours. Si tel tait le Tableau 24. Int'n'alles ('ore Mages (,s'ri'x rh'z h's 
cas, on pourrait alors envisager un taux de v~lage boins dans lestroupeaux de type agro
global de 601%. (En fait,'addition de 10 inter- pa.storaltudies. 
valles suppldmentaires de vtIage h la fin d'avril 
1981 a ddjA eu pour effet de porter I'intervalle 
moyen A 531,5 jours). En admettant que l'intcr- Rangdela Intcrvallccn I E.T. Nbre 
valle observd entre les v~lages soit plus court que naissance jours 
celui que 'on obtiendra Along terme, le schdma 
du tableau 24, qui prdsente une rdduction de rin
tervalle jusqu', la quatri~me parturition, et par la 1-2 578 772,94 2 
suite, une augmemtation de r'intervalle, est proba- 2-3 490,8 361,41 6 
blement exact. 3-4 321,3 397,97 6 

A partir du tableau 23, on peut calculer que 5-6 493 1 
le taux global de vlage des vaches ayant eu au 
moins un veau est de 0,5%, 16,2%, 79,6% et "9"() 3) 674 196,80 7 
89,6% pour les femelles ,gdes respectivement de
 
3,4,5 et 6 ans. Ldge moyen au premier vMlage
 
pour les troupeaux 6Ievds scion le syst~me tradi- Total des
 
tionnel dtait de 51 mois. A la Station du Sahel, on naissanccs 510,9 321,22 22
 

a trouv6 que parmi les facteurs qui d6terminent
 
I'Age au premier vdlage, qui variait entre 36,7 et Ecart-type.
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Figure 31. Repartition des parturitions par mois de naissance pour les bovins 

dans le systeme agro-pastoral. 
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mPre en avait trois (de 3,25 a 4,25 ans) et 11, alors Pour ce qui est de la longtvitd des vaches 

que la mre en avait quatre (plus de 4,25 ans). reproductrices, le chiffre moyen de 51 mois Ala 

Au cours de 1'Atude continue, on a enregistrd premiere parturition, constat6 pour les troupeaux 
dlevds selon le syst .me traditionnel ainsi que rinla naissance de 150 veaux au total dans les trou-

peaux (jiusqu'au 31 ddcembre 1980). Aucun sys- tervalle moyen de 600 jours entre les vlages posd 

titme d'exploitation spdcifique n'est utilisd pour en hypoth~se, impliquent que les vaches ayant eu 

contr6ler la pdriode de reproduction dans I'un ou quatre veaux sont Agdes en moyenne de 9 ans et 7 

res- mois. Si la rdforme de la vache intervient gdndraI'autre des deux sous-systtmes. Toutefois, il 
sort des donndes de la figure 31 que les concep- lement apris la naissance du quatrime veau 

tions ont un caractre saisonnier dvident et que la (comme l'indiquent le tableau 23 et rhistoire de la 

majoritd des v~lages (61%) se produisent entre la reproduction des vaches), c'est que la majorit6 

mi-avril et le debut de juillet. La plupart des des vaches sont sdpardes du troupeau entre les 

conceptions se produisent donc en principe entre ,iges de 10 et 12 ans. 
En ce qui concerne le poids Ala naissance,la mi-juillet et le ddbut d'octobre, pendant la sai-

son des pluies, pdriode au cours de laquelle i'ali- rextrapolation des rdsultats des pesdes effectudes 

mentation du bdtail s'amdliore nettement. a permis d'obtenir des poids moyens de 18 kg 
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pour les m;iles et de 16 kg pour les femelles. Ces En ce qui concerne les bovins Agdsde plus de 
donndes sont comparables aux 20,5 kg et 19,9 kg 2ans. on a rassembl, toutes les donndes relatives 
trouvds respectivement pour les miles et les 
femelles "ila Station du Sahel; et les differences 
que I'on note ici peuvent s'expliquer par des traits 
raciaux, par la presence A la Station d'un grand 
nombre de bovins Maures (alors que dans le sec-
teur traditionnel cc sont les bovins Peuhils du delta 
qui prddominent), et par I'organisation ration-
nelle de [a Station et la nutrition approprie des 
animaux qui y vivent. 

Pour suivre la croissance de lanaissance Ala 
maturitd, on a tracd sur ordinateur des dia-
grammes de dispersion pour des animaux dont la 
date de naissance dtait connue, en utilisant le 
SPSS et des dquations de ridgression calcules 
pour tous Its points entre les Ages de 0 et 730 
jours. Les regressions lineaires obtenues se prd-
sentaient comme suit: 

Vachs :y = 30,3 + 0,137.r r-= 0,77
Veaux : y = 23,2 + 0,180x r2 = 0,84 
Vodeaouxs y = 23,2 + 0,16t0x r2 = 0,84 

Donndes groupc~es : y = 26,5 + 0, 161)x r-= 0,80 

y '.st le poids en kg de I'animal 5igd de x jours ct r2 
le coefficient de corrdIation. II n'a pas ti relevd 
de diffdrence notable entre Is taux de croissance 
des mitles et des femelles des deux sous-systmes. 
Des dtudes ultdrieures sur une plus longue 
pdriode pourraient cependant rdvdler des dispa-
ritds importantes. 

aux animaux appartenant " des groupes donnds 
ddterminds sur la base de la dentition ( I.2. 3 ou 4 
paires d'incisives permanentes). el le rdsultat 
obtenu a tWt considdr6 comme Ic poids moyen A 
I'Age correspondant A la mcidiane des dates 
d'druption dentaire. On trouvera ;ilafigure 32 les 
courbes de croissance des animaux de la naissance 
'tla rnaturitW (en moyenne 314 kg pour les Wiles 
et 242 kg pour les femelles). Celte figure prdsente 
dgalemnent les poids moyens de lhnaissance it 72 
mois simulds sur labase des paramn1tres de 18 et 
16 kg de poids it la naissance respectivement pour 
les miles et les femelles, les poids des mtr|les ct des 
fernclies adultes qui viennent d'tre nientionns 
ct une inflexion de lacourbe de croissance AI'iAge 
de deux ans correspondant it 154 kg pour les nitles 
ct At13) kg pour Ies fenielles. La faiblesse ties 
poid:; observs pour les nililes dans les groupes
d'Age moyen est anormale. Ile esl peut-tre par
liellement due au nombre limitl ties aniinaux 
considdrds dans ces series tiedomiides: cc pro

blme pourra toutefois tre rdsolu par l'ob enlion 
de donndes suppldmentaircs pour 1981. 

Les variations saisonni&cres notables dans Ia 
zone semi-aride se refl tent dans Ics changenients 
considdrables de poids lu'on note chez les bovins 
adultes. Comme Ic montre sibien la figure 33, il 
n'y a.en fait, aucune pdriode de I'aanite o(AIc 

Figure 32. Courbes de croissance des bovins dans le systcne agro-pastoral. 
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Figure 33. Variations saisonnieres de poids pour des bovins d'dge et de sexe spdcifiques. 
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poids demeure constant. Les gains maximums 
coincident avec la croissance d'une nouvelle 
vdg~tation favorisde par les pluies de juillet qui 
continuent en aofit et en septembre. Dans I'cn-
semble, le poids des animaux est probablement 
constant pendant la pdriode qui coincide avec la 
fin des pluies et au cours de la premicre partie de 
la pdriode post-pluviale. Cependant, la disponibi-
litd de rdsidus de cultures pendant la saison froide 
et sche qui va de ddccmbre A la fin de fdvrier 
n'arrive pas Acompenser entirement la digestibi-
litd limitce du fourrage des parcours. En outre, 
lorsque les rdsidus sont dpuisds, la pdriode chaude 
et sche qui commence en mars et se termine a la 
fin du mois de juin entraine trcs rapidement des 
pertes considdrables de poids. 

L'observation continue des troupeaux a per-
mis d'dtablir que la mortalitd dtait plus faible 
qu'on ne le pensait. 11est possible que les deux 
annes (1979 et 1980) pour lesquelles on dispose 
de donndes sOres n'aient pas td rdellement 
reprdsentatives de ]a situation qui pr6vaut norma-
lement. Lamortalit6desveauxde0 A I andtaitde 
21% et apr~s I an, elle tombait u3,15%. Pour le 
troupeau entier, la mortalitd ttait de 6,91% par 
an. 

En ce qui concerne les ventes, elles s'd1e-
vaient ft 7,4% de I'ensemble de la population des 
troupeaux. Les animaux vendus dtaient surtout 
des vaches Agdes destindes AhI'abattage local et de 
vieux boeufs de trait achet6s principalement pour 
les consommateurs de Bamako ou des pays du sud 
d~ficitaires en viande. Un nombre linfit6 d'ani-
maux avaient quittt lc troupeau sous forme de 
cadeaux. Un bovin seulement avait W abattu 
pour la consommation domestique. 

8.3. LES PETITS RUMINANTS 

S'il est vrai que les bovins constituent le capital ou 
Ic compte d'dpargne de I'entreprise d'61evage, les 
moutons et les ch~vres en forment le compte cou-
rant. Les troupeaux de petit bdtail se caract6ri-
sent par la rotation rapide de nouvelles totes (en 
particulier des mdles) et les 6l6ments de base 
changent constamment. En ddpit de la rapidit6 de 
la rotation, la composition du troupeau quant A 
I'5ge et au sexe demeure remarquablement 
constante dans des conditions normales. Quoi 
qu'il soit difficile de soutenir cette affirmation 
pour cc qui est des troupeaux des mdnages dont 
les membres sont trs limit s, il cst possible de la 
vdrifier au niveau de la famille dlargie, du village 
et du systkme. Dans l'enscmble de la zone semi-
aride, les troupeaux de petits ruminants ndlevds 
dans le cadre du syst~me d'dlevige de subsistance 
constituent des unites caractdrisdes par la produc-

73 

tion maximale de jeuncs pour la consommation 
domestique, de miles pour l'abattage, et de 
femelles destindes "hremplacer les reproductrices 
'agdes. Dans le syst~nie agro-pastoral, la produc
tion de lait, notamment de lait de ch.vre, n'inter
vient qu'A titre accessoire dans la poursuite de ces 
objectifs d'exploitation. La vente d'un ovin ou 
d'un caprin permet de disposer des petites 
sommes d'argent n6cessaires pour effcctuer cer
taines drpenses, par exemple paiement de l'imp6t 
personnel ou achat de condiments ct d'autres 
denrdes alimentaires que Ic mt.nage ne produit 
pas. Dans un tel cas, c'c.,e tris souvent une 
femelle igde qui est vendue (45% des caprins ct 
70% des ovins abattus sur unc priode de deux 
ans aux abattoirs dc Niono ctaicnt des femelles 
adultes); ces donntcs indiquent que Ilaplupar des 
ovins mfiles et un nombre relativenent important 
de caprins imalcs 6taient Olevis pour la consom
mation domestique. 

II ressort des donnes fournics par Ic tableau 
25 sur plusicurs situations observ~cs dans Its sys
tames agro-pastoraux du Mali central que Is 
effets de ces objectifs d'exploitation surlaconipo
sition du troupeau de petits ruminants sont tels 
que les femnelles reprsentent environ 75% de 
l'ensemble du troupeau et que les reproductriccs 
(considdrdes toutes comme des fcclles tie plus 
de 10 mois) constituent environ 55% du total des 
animaux. 11n'y a pas de differences notables en ce 
qui concerne la composition des troupeaux de 
petit btail des sous-systrnes du rail ct du riz (Ics 
objcctifs d'exploitation dtant ui1't6videncc les 
minmes ou fi peu prs les mnies). C'est pourquoi 
on n'a pas essayd de Ics traitor stparcnment. l)ans 
un troupeau, Ic nombre de moutons et dc chvrcs 
castrds est en gdnral tr~s limit6. Toutefois, il en 
va autrement chez les Maures qui 61kvent les 
moutons surtout pour les poils i partir de la,,,clle 
ils fabriquent leurs tentes. 

Comme pour les bovins, les paramCtres qui 
ddterminent les performances de reproduction 
ont d:d aialysds. Les enquctes f-ites au cours de 
la phase intensive ont rv616 que le nombrc de 
parturitions par femelle reproductrice (different 
du nombrc d'agneaux et de chevraux i cause des 
naissances multiples) pouvait aller jusqu'i huit 
pour les brebis et 10 pour les chivrcs. Pour les 
dtudes continues, 862 parturitions avaient Ott 
enregistrdes pour les brebis ver. la fin de janvier 
1981, dont 24.6% en dtaient A leur cinquikme 
mise bas ou plus et 5,3% Aleur septi~me agnelage 
ou plus, le normbre maximum de mises has dtant 
de 10. A la mn1me dpoque, 943 partwritions de 
ch~vres dont 35,8% en dtaient -t leur ciaquime 
mise bas ou plus et 8,2%'u leur septime chevro



tage ou plus,le nombre maximum dtant de 10, 
avaient dtd enregistrdes. On peut done conclurc 

U 
2 

-
,ductive 

que les ch~vres ont gdndralement une vie repro
plus longue que celle des brebis. 

~. On trouvera au tableau 26 des donndes sur 
les naissances dans les troupeaux de petits rumi-

E nants suivis en permanence depuis janvier 1978. 
Comme on pouvait s'y attendre, les naiss.nces 

~ ',.-. 0C multiples se produisent plus souvent chez les ch'

r- r- - vres que chez les brebis. Mieux, la frdquence des 

mises bas enregistrdes est m~me supdrieure A 
celle que l'on attribue gdndralement aux chivres 
originaires dc la zone semi-aride, tandis que pour 
les brebis les donndes recucillies coincident plus 

- C . i ' ou moins avec les normes admises pour l'espice. 
La taille moyenne des portdes estimde par les 
moindres carrs ,tait de 1,20 pour les chivres et 
de 1,06 pour les brebis. L'analyse de variance a 

I montrd que l'espice de l'animal, le rang et la sai
son de naissance constituent des facteurs signifi-

F4 6 FI Cq N' N ratifs dans les sous-syst~mes du mil et du riz et 

d6terminent la taille de la portde. Le facteur trou
peau etait significatif dans le sous-systme du mil 
mais non parmi les troupeaux du sous-syst me du 

.- riz et le systime lui meme n'avait aucun effet. On 
a notd des diffdrences tr~s importantes en ce qui 
concerne le nombre de parturitions entre les deux 
espces. 

La figure 34 prdsente ia distribution des 

P intervalles entre parturitions relevde dans les 
Utroupeaux suivis en permanence. L'analyse de 

- variance sur les moyennes des moindres carrds 
relatives ceti distribution a montrd que le rang 

I et la saison de la naissance ainsi que I'apparte-

S 0 -
nance du troupeau au sous-syst me du mil avaient 
des effets notables sur l'intervalle, et qu'il n'y 

i avait pas de diffdrences entre les espces des 
,r .- " divers syst~mes ou entre les troupeaux du sous-

C.,-syst~me du riz. II n'y a pas d'interactions entre le 
. - rang de la naissance et I'espce, l'intervalle entre 

* parturitions diminuant avec i'Age de la mere (bre
bis on ch~vre). La saison pendant laquelle la nais

" ,- sance prdccdente s'est produite joue un rle 
determinant sur la longueur des intervalles: lorL 
que la naissance a lieu Ala fin de la saison chaude 
et siche (mars 5 juin), l'intervalle suivant est de 
28 jours plus court que la moyenne, refltant ainsi 
l'incidence de la qualitd de la nutrition pendant la 
saison des pluies. Pour les naissances qui ont lieu 

. - pendant la saison des pluies (juillet Aseptembre), 

N il y avait peu d'effet, tandis que les chevrotages ou 
'- _-0 agnelagcs intervenus pendant la priode qui suit 

la saison des pluies (octobre-novembre) ont eu 
• 'pour effet d'allonger l'intervalle suivant. 
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Tableau 26. Naissances dans les troupeaux de moutons et de chhvres pendant la piriode d'itudes continues (systilnu, 

agro-pastoral). 

Param tres 

Nombre de parturitions (%) 


simples 


gqmellaires 

triples 

Nombre de jeunes (%) 


uniques 


jumeaux 


triplds 


Le taux des naissancvs au scin des troupeaux 
de petits ruminants exploitds dans le cadre d'un 
systme d'dlevage traditionnel, caractdrisd par 
des montes incontr61es et par le changement 
constant du nombre des animaux, constitue l'un 
des paramtres les pius difficilcs "sd6terminer et 
'un des sujets les plus controvers6s. On a essayd 

de rdsoudre cc problrme de deux faqons: 
1. En utilisant detix composantes du taux 

annuel de reproduction t savoir l'interva!le 
moyen entre parturitions ct ]a taille moyenne des 
portdes. On trouvera Atla figure 35 les chiffres 
relatifs A ces deux d1dments. Le calcul du taux 
annuel de reproduction s'effectue comme suit: 
Taux annuel de reproduction = 
Taille moyenne des portdes x 365 
Intervalle entre parturitions 
En utilisant les moindres carrds, on trouve pour 
les chvres un taux annuel de reproduction de 
167,7% (1,68 chevreau par femellc reproductric 
et par an) et un taux annuel d'agnelage de 160,6% 
(1,61 agneau par femelle reproductrice et par an) 
pour les brebis. 

2. En calculant "t la fin de chaque mois le 
rapport des jeunes nds au cours du mois aux 
femelles reproductrices du troupeau (celles iAgdes 
de plus de 10 mois) et en additionnant les totaux 
sur 12 mois, on trouvera Atla figure 36 les donndes 
de base obtenues par cette mdthode Les 
moyennes sur trois ans sont respectivement de 
140% et de 125% pour les chvrcs et les brebis. 

Le ddfaut de la premiere mdthode provient 
de cc qu'elle ne tient compte, d'une manifre 
g6ndrale, que des animaux ayant mis bas plus 
d'une fois au cours d'une pdriode quelconque 
d'observation. En outre, elle ne prend en consi-

Ch vrcs Brebis 

756 (10W) 734 (1W) 

581 (76,8) 697(95) 

170(22,5) 36(4.9) 

5(0,7) 1((,1) 

936 (1)) 772 (IMN) 

581 (62.1) 697 (90,3) 
340(36,3) 72(9.3) 

15(1,6) 3 (1,4) 

ddration dans tous les cas que des femelles qui ont 
effectivement produit des petits. La seconde 
methode p~che sans aucun doute dans Ic sens 
inverse, puisqu'elle tient compte de toutes les 
femelles dont ccrtaines n'6taient pas pr~tcs pour 
la monte lors de la pdriode de geF'ation prcdc
dente. 11est done probable que les taux exacts de 
reproduction se situent quelque part entre Ics 
deux rsultats, c'est-A-dire entre 151) et 160% 
pour les ch~vres et aux alentours de 135 et 145% 
pour les brebis. 

La figure 34 donne les Ages Ial prcnire par
turition notes pour les brebis ct les ch~vres. 
L'analyse par Its moindres carrds moyens de 
divers facteurs (syst:me, esp~ce, type de [a nais
sance, rang et mois de la naissance, troupeau) 
donnait un rdsultat nul (P =, 0,05), quoique I'on 
ait pu noter une diminution continue de I'ige Atla 
premikre parturition, parallclement ii I'accroisse
ment du nombre de maternitds. 

Comme I'indique si clairemcnt la figure 36, 
les naissances se produisent toute I'annde clhcz ics 
brebis et les cil~vres. Cependant, I'impression 
ressentie sur le terrain dtait que les conditions cli
matiques ou nutritionnelles au moment de la 
conception, cinq mois auparavant, jouaient un 
r6Ie Lssez important sur les naissances. La figure 
37 prdsente une analyse des conceptions ddtermi
nes sur la base du nombre de parturitions inter
venues cinq mois plus tard. Certains dldmcnt:; sai
sorniers dont l'effet est plus marqud chez les ch6
vres que chez les brebis interviennent sans doute 
ici, quoiqu'il ait fallu recourir A une cinquicme 
saison pour les faire apparaitre avec clartt. II 
semble que les chvres (et dans une moindre 
mesure les brebis) atteignent leur taux maximum 
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Figure 34. 	 Repartitiondes intervallesentreparturitionseidges) lapremiiremisebaschezlespetitsrumi

nants du systeme agro-pastoral. 
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Figure 35. Composantes du taux des naissances chez les chivres et les brebis. 
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Naissances parmois en pourcentages desfemelles reproductricesprsentes dans les troupeauxFigure 36. 
de petits ruminantsobservs d lafin du mois. 
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de fertilitd pendant la pdriode de transition entre 

la fin de la saison chaude et s&he (Iorsque l'humi-
ditd est d1evde et que de nombreuses espices de 

ligneux atteignent leur niveau optimal de sapi-

ditd) et les premires pluies. Ie raccourcissement 
de l'intervalle entre les parturitions qui intervient 

apr s une naissance au cours de la saison chaude 

et s&he confirme cette tendance. 
L'Age A la premiere mise bas notd chez les 

ch~vres 6tait de 15,3 mois, les parturitions sui-

vantes se produisant tous les 8.7 mois. En suppo-

sant une moyenne de six parturitions par ch~vre, 

I'.ge normal de reforme ou de d~c~s de I'animal 

se situerait un peu au-dessus de 5 aus, aprs une 

production de 7.2 jeunes. Les chvres ayant eu 10 

parturitions et produit 12 chevreaux auraient 

environ 8 ans. En moyenne, les brebis qui ont une 

parturition de moins que les ch~vres sont gdndra-

lement r~formdes Aenviron 4,5 ans. aprbs avoir 

produit 5,3 jeunes. Une brebis ayant eu 10 partu-

ritions aurait une Iongdvitd comparable A celle 

d'une ch vre ayant eu le meme nombre de partu-

ritions. 

A S ON D J FM AM JJ SON D J 

1980 

Le poids et la croissance ont galement t6 
6tudids. Les moyennes des poids A la naissance 

des moutons et des ch~vres estimdes par les moin

dres carrds figurent dans le tableau 27. Comme on 

pouvait s'y atterdre, ily a une diffdrence signifi

cative entre les espces; mais les diffdrences entre 

les sexes sont moins significatives que 'effet du 

type de la port~e (simple, double ou triple). La 

saison n'a pas d'effet significatif sur le poids ,la 

naissance. En raison de la raret6 des donndes, les 

effets du troupeau, du rang de la naissance et des 

systimes n'ont pas t inclus dans cette aaalyse. 

On disposait d'un total de 31 804 dldments de 

donndes pour I'analyse des gains et des variations 

de poids. Deux types d'analyses ont W effectuds 

pour les animaux dont la date de naissance 6tait 

connue: a) 'estimation par les moindres carrs du 

poids Ahuit Ages sp~cifiques (10, 30, 90, 150 jours 

- Age supposk du sevrage - 240, 365, 550 et 730 

jours), pour lesquels les poids 6taient calculds par 

simple interpolation Apartir du poids le plus rap

prochd de cet Age; b) une analyse complete de 

toutes les donndes par SPSS, en utilisant le dia
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Figure 37. Pourcentagedesnaissanceschez les brebiset les ch~vres Achaquesaison de conception. 
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Tableau 27. 	 Aoyen,'s despoidsilia naissance (kg) des 
owns wiihs caprins dans le systtme agro-
pastorail i'Iitnu'5 par les moindres carris. 

Ovins CaprinsVariable 

Moyenne globale 
Moyenne de I'espce 2,596 

2,218 
1,840 

Sexe 

male 

femelle 

2,698 

2,495 

1,942 

1,739 

Type delanaissance 

simple 

gmelilaire 

2,879 
2,417 

2,123 

1,661 

gramme de dispersion de ce programme de 

manibre A ob!' ir une meillcure impression 
visuelle du type et de I'6ventail du schema de 
croissance. Les niveaux de signification de l'ana-
lyse par les moindres carrs ont indiqu6 que 

toutes les sources de variance dtaient tr s signifi-
catives jusqu'A V'Age de I ap au moins. 

Au titre des caractdristiques dues A 'espce, 
on note que les moutons sont plus lourds que les 

ch~vres de 0,79; 1,42; 4,70; 4,93; 5,31; 5,57; 6 et 
2,95 kg respectivement aux huit Ages tnum6rts ci
dessus. On observe une disparitt comparable 

entre les sexes, le poids des femelles diff6rant de 

celui des mAles de 0,23; 0,44; 1,68; 1,12; 1,84; 
2,70; 4,02 et 7,09 kg aux diffdrents Iges men

tionnds pl,,s haut. Beaucoup de fcmelles ont d6jh 
mis bas et ,nt en lactation A18 mois. C'est ce qui 
rend compte, dans une large mesure, de la dispa
ritd entre les poids aux deux derniers Ages consi

ddrds. 
Les figures 38 et 39 d6crivent les effets du 

type de la port6e, du rangetde la saison de la nais
sance et ceux du systbme sur la croissance. En 
g~n6ral, ils montrent le schema de d6veloppe

ment attendu. Les effets de la saison, quoique 

limitds en termes rdels, sont hautement significa
tifs: entre la meilleure et la pire saisor, on 

(constate une difference de poids de 1 kg A 150 

jours, de 1,8 kg A240 jours, de 1,4 kg A465 jours 
et de presque 2 kg A550 jours. Les disparitds les 

plus spectaculaires se produisent entre les sys
ttmes: le sous-syst~me du riz donne un avantage 
ponddral de 4,6 kg A150 jours, de 6,1 kg A240 
jours, de 5,2 kg A an, et de6,1 kgA 18 mois. Pour 
les moutons pris sdpardment, la diffdrence est de 

8 kg A18 mois et de 9 kg Adeux ans. Les figures 40 
et 41, qui prdsentent des nuages de points calculds 
par ordinateur, donnent une idde exacte des dis
paritds de poids entre les moutons des deux sous-

Figure 38. Effets du type et du rang de la naissance sur la croissance des petits ruminants. 
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42 

21 

Figure 39. Effets de la saison de la naissance et du systgme sur Iacroissance des pedis rummants. 
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syst~mes. La croissance obtenue par 'emploi du 
SPSS a etd calcule comme une fonction puis-
sance de la forme: 

log y = log a + b(log x + 1) 
et ttait d'un niveau significatif tris dlevd (t = 
7,084, P = , .001, d.f. oo). 

Dans les deux sous-systbnes les effets du 
troupeat dtaient tr~s significalifs. Le tableau 28 
donne pour l'ensemble des tvoupeaux des deux 
sous-syst~mes les dcarts entre les poids du meil-
leur et du pire troupeau et les poids moyens Ades 
Ages sp6cifids. Ces dcarts traduisent I'ampleur des 
disparitds relatives aux performances et partant, A 
l'exploitation des troupeaux, quoique les perfor-
mances rdelles des troupeaux puissent refl6ter des 
differences beaucoup plus substantielles, qui tien-
nent au fait que les animaux morts ne sont pas pris 
en consideration. 

Dans les conditions actuelles d'exploitation, 
il est difficile d'attribuer les changements de poids 
des animaux adultes aux effets des saisons. En 
pratique, les poids des femelles adultes sont 
essentiellement tributaires du nombe de 
femelles gravides et allaitantes, et il faudrait pro-
ceder A des apalyses plus approfondies sur des 
sous-groupes spocifiques d'animaux pour deter-
miner cc rapport. Comme le montre la figure 42, 
les poids des femelles sont plus dlevds en octobre 
et peut-dtre au d~bitt de novembre, ce qui cortes-
pond parfaitement Aune graviditd tardive Acette 
dpoque et conflme 'hypoth6se d'une conception 
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Ala fin de la saison chaude et s~che. Un nombre 
relativement levt de fermelles voient dgalement 
leur poids augmenter en mars et avril. Encore une 
fois, cette situation s'explique prc' ablement nar 
I'dtat de graviditd avanc6 dans leq,.. Son nombre 
i'entre elles se trouvent au coL. - de cette 
pdriode. Le raccourcissement subsequent de rin
tervalle et les naissances enregistrtes pendant 
cette pdriode interviennent nettement dans les 
gains ponddraux qui se produisent au cours de la 
priode de croissance suivante. 

En ce qui concerne les males, la situation 
observde chez les ch~vres correspond A celle 
qu'on pouvait prdvoir. Chez les moutons par 
contre, on a nott Ala fin de la saison s che une 
diminution rapide du poids qui s'eot poursuivie 
pendant la saison des pluies. Cette situation peut 
s'expliquer en partie par les effets d'un fourrage 
trop vert et mouilld et par ceux du pidtin et d'au
tres maladies. La courbe des poids a dgalement 
dtd perturbe au cours de la p&iode d'itude par la 
principale fete musulmane, connue localement 
sous le nom de Tab~sI, qui a dt6 cldbrde au 
cours des anntes qui ,icnnent de s'icouler en 
octobre et novembre. Cette fete est l'occasion de 
la vente de mAles pour i'exportation et 'abattage, 
en septembre, octobre et novembre. Ainsi, 'aug
mentation apparente du poids en saison s~che 
etait due en partie Al'inclusion d'animaux adultes 
supplimentaires dans l'analyse. 
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Figure 40. Nuage de pointsparordinateuret courbe de croissancedes moutonsdans le sous-syst~medu mil. 
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Figure 41. Nuage de ponts parordinawteur et courbe de croissance des moutons dans le sous-systMe du riz. 
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Tableau 28. 	 Diffirencespond~rales (kg) ddesagesspicifquesparrapportd la moyevne gobalepourles troupeauxde 
petits ruminants dans les sous-syst~mes du mil et du riz. 

Diffrences ponddrales par rapport au poids moyen global 

Age des animaux Sous-syst~me du mil Sous-syst~me du riz 
(jours) 

Meilleur troupeau Pire troupeau Meilleur troupeau Pire troupeau 
(+ kg) (- kg) (+ kg) (- kg) 

5 2,3 9,2 6,6150 

240 	 6,2 4,5 18,1 7,9 

365 	 6,4 7,1 11,2 6,7 

550 	 7 5 7,5 6 

730 	 4,1 4,6 

L'espkce, le rang des naissances, le systbme Figure 42. Variations pondirales saisonni~res 
et le troupeau (dans les sous-systfmes du riz et du chez les ovins et les caprins adultes. 
mil) taient trs significatifs (P 40,001) sur le 
poids des mares aprs la parturition (tableau 29). Poids vif (a) Ovin$(kg) 

La saison 6tait significative (P 0,01); les femelles 5/ " 
qui avaient eu des parturitions simples dtaient 
significativement plus Ig res que celies qui 

0-0 Malesvaient donnd naissance Ades jumeaux, bien que 01-
3-K Ftmelles 

les poids des rares femelles ayant eu des triples so. / 
aient dtd nettement plus dlevds (P <0,05) que ceux I 

des femelles des deux autres groupes. Les ani- -' 

maux qui ont mis bas des fcmelles n'dtaient pas 4 	 0-

significativement diffdrents (P ,0,05) sur le plan <,\ 
ponddral de ccux qui ont eu des adles, et aucun 	 4& 
effet saisonnier n'a dtd enregistrd sur les diffd
rentes espces (P 0,05). - __ 

Pour les animaux dont la date de naissance a2
dtait connue, les ddc s se produisant avant le 
sevrage (e:timd A150 jours) ont dtd analys, 1ar 
les moindres carrds. On trouvera au table, .,; Pols vif(kg) b) Caprins 
les taux de mortalitd dus Ades causes diverses. 40- o -\.--- / 
[ans le sous-systbme du mil, les effets du type et 
de la saison de la naissance ainsi que ceux du trou- \ / 
pcau dtaient tous tres significatifs (P, 0,001); ceux 3. 
de I'esp~ce ct du syst~me dtaient significatifs 
(P< 0,05), alors que le troupeau dans le sous-sys
tlfme du riz et le sexe dans I'cnsemble n'dtaient Be

pas significatifs (P,0,05). 	 so-
Les effets de la durde de l'intervalle prdc- 

dent entre parturitions sur [a mort avant le 
sevrage ont dgalement dtd dtwdids, et on a trouvd as ~ .x ___. 

que les intervallcs de IF3 j,,ur- ou moins entrai- 2e 

naient un tauxdemortalitede54,9%,ceuxde J'F'M'AM' 'J 'A' S'O'N' D' 
184-213 jours, un taux de 27,9%, ceux de 214-244 M015 
jours, un taux de 29,2% et ceux de 245 jours et 
plus, un tau-t de 25,25%. Une rdduction haute- ,, *,,froldoof aCh41deof PIUVloIo 1 I1- offtol410 

ment significative (chi2 = 19,64, P 0,01) du taux ia" s k" €,,oi *kMul 
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Tableau 29. 	 Estimations par les moindres carrds 1978A janvier 1981) aiti de 37,7% pour les mou
moyensdespoidspost-partums (kg)desca. tons et de 43,5% pour les ch.vses. 
pnns edes oins. Le taux des ventes et des abattages pour la 

Variables Caprins Ovins 

Moyenne globale 31,98 

Sexe 

malc 30,02 34,02 

femelle 29,94 33, 

Type dc Ianaissance 

simple 28,33 32,34 

gdmellaire 28,89 32,90 

tripe 3fait 
Systemc 

mil 28,11 32,12 
riz 31,85 35,86 

Saison de mise bas 

(ddc.,jan., fev.) 


chaude et s.che 30,91 34,98 
(mars-juin) 

pluviale 30,38 34,39 
(juin-sept.) 

post-pluviale 28,50 32,51 
(oct.-nov.) 

de mortalitd avant le sevrage a dtd enregistrde 
paralllement A I'augmentation de l'intervalle 
entrc parturitions; toutefois, aucun accroisse-
ment de la r~duction du taux de mortalitd n'a t6 
enregistrd pour des intervalles de plus de 274 
jours. La .6duction a dtd plus marquee chez les 
ovins que chez les caprins. Sur 'ensemble des 
dc~s pour les deux esp ces, 16,36% dtaient des 
avortements (un total absolu de 2,65% pour les 
moutons ct de 7,2% pour les ch.vres), 21,6% 
dtaient des mortinaissances ou des ddc~s au pre
mier jour, 14,5% se produisaieiit entre I et 7 
jours, 8,2% entre 8et 30 jours, 22,8% entre 1ct 3 
mois et 16,4% A3 et 4 mois. 

C'cst Amoins de 15 mois que 70% de tous les 
dc~s se sont produits (et 62,8% des animaux 
morts avaient moins de 5 mois). Les chiffrcs cor-
respondants dtaient de 16,6% pour les animaux 
Agds de 15 A33 mois et de 13,4% pour les animaux 
plus Agds. Le taux de mortalitd total pendant ]a 
pdriode d'dtude (trois ans dchelonnds de janvier 

consommation domestique dtait de 18,4% pour 
les ovins (2,7 vendus pour 1abattu) et de 15,3% 
pour les caprins (environ 2vendus pour I abattu). 
Les animaux vendus dtaient principalement des 
femelles fgdes ayant ddpassd leur pdriode de pro
ductivitt maximale et en particulier pour les ch.
vres, des iuales Agds de 8mois Atdeux ans et demi. 
Les moutons abattus pour 'auto-consommation 

sone presque uniquement des jeuies mAles. 
Pendant une certaine pdriode, il a dtd impos

sible de distinguer clairement les dccs des abat
tages in extremis d'animaux aux fins de consom

mation. Par la suite, on a pu dtablir qu'entre un 

tiers et la moitid des animaux de plus de 15 mois 
classds simplement comme ddcddds avaient en 

td abattus pour cause de maladie et 
consommds. On contribuerait A amdliorer les 

composantes du taux d'exploitation en tenant 
compte de cette catdgorie d'animaux. 

On a procdt A des comparaisons directes 
des niveaux de production et trois indices de pro
duction de viande, tenant compte de [a croissance 

Tableau 30. 	Estimations par lesmoindres carrds 
moyens des taux de mortalite (en pourcen. 
tages) avant sevrage chez lespetits rumi
nants du systeme agro-pastoral. 

Variables Caprins Ovins 

Moyenneglobale 32.44 

Moyenne de I'espace 34,59 30,29 
Typedelanaissance 

simple 23,54 19,24 
gdmellaire 31,76 27,46 

triple 48,47 44,17 
Systtme 

mil 39,11 34,81 
riz 30,07 25,77 

Saisondemisebas 
froide ets che 35,66 31,36 
(dtc.,jan., fiv.) 
chaude et sche 27,80 23,50 
(mars-juin) 
pluviale 38,27 33,97 
(juin-sept.) 
post-pluviale 36,63 32,33 
(oct.-nov.) 
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des jeunes (un indice pour tous les animaux issus Poids vif de jeune A150 iours x 365 
de la m6me parturition), de la mortaliti, des par- Intervalle suivant de parturition 
turitions et du poids de la mere, ont iti calculis. (b) IndiceII: poids de jeune (kg) produit par 
Ces indices peuvent ensuite etre compards de la kg de poids vif de la nre et par an, cal
meme maniare que pour chacun des parametres culi comme suit: 
relatifs aux Niments tels que le rang de la nais
sance, le syst~me, la saison etc. Les trois indices 
sont les suivants: Poids de la mre apr~s parturition 

(a) Indice I: poids de jeune (kg) produit par (c) Indice III: poids die jeune (kg) produit 
femelle reproductrice et par an, calculi par kg de poids mitabolique de la m~re 
comme suit: par an, calcul6 comxne suit: 

Tableau 31. 	 Etimationsparles moindrescarr&s moyens des indices de productiondes petits ruminantsdu systime 
agro-pastoral. 

Indice I 	 Indice II Indice Ill 
Sources 

Caprins Ovins Caprins Ovins Caprins Ovins 

Moyennv Plobale 24,10 726,67 1,89 
Moyenne de I'espce 18,67 29,52 565,05 888,30 1,47 2,31 

Sexe 
mAIle 19,37 30,22 576,96 900,21 1,53 2,36 
femelle 17,97 28,83 553,14 876,39 1,41 2,24 

Rang de la naissance 
premiere 12,60 23,45 426,94 746,19 1,10 1,94 

deuxitme 17,21 28,06 558,17 881,42 1,40 2,24 
troisitme 19,73 30,58 624,33 947,57 1,58 2,42 
cinqui~me 21,30 32,15 644,92 968,17 1,66 2,50 
"neuvi~me" 19,40 30,25 593,11 916,36 1,51 2,35 

Type de ]a naissance 

simple 17,51 28,36 507,88 831,13 1,25 2,08 

g6mellaire 24,02 34,87 753,19 1 207,40 1,93 2,77 

Saison 

froide et s&che 18,15 29 534,79 858,04 1,40 2,24 

chaudeetstche 20,79 31,64 660,19 983,44 1,70 2,53 

pluviale 17,71 28,56 543,29 866,54 1,41 2,25 

post-pluviale 18,03 38,88 522,13 845,38 1,38 2,21 

Systbme 

mil 13,23 24,08 446,67 769,92 1,14 1,98 

riz 24,11 34,96 683,43 1 006,68 1,80 2,64 

Troupeaux 

meilleur mil +12,68 +419,81 +1,04 

piremil - 7,13 -288,27 -0,68 

meilleur riz +31 +964,24 +2,42 

pire riz -18,20 -407,93 -1,11 
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Tableau 32. Rapportsdes avantages comparatifs pour les sources de variationsdes indices!, i et IIIpour les petis 
ruminants dans kcsystime agro.pastoral. 

Indice I 
Sources 

Caprins Ovins 

Sexe 

mile/femelle 1,08 1,05 

Rang 

toutes naissances/ 

premiere 1,54 1,29 

Type de la naissance 

g~mellaire/simple 1,37 1,23 

Saison 

meilleure/pire 1,17 1,11 

Syst~me 

riz/mil 1,82 1,45 

Troupeaux 

meilleurmil/piremil 2,17 

meilleur riz/pire riz 9,34 

Indice I 

Poids de la mere apr~s parturition 0 
,7' 

Le tableau 31 donne la liste de plusieurs 
variables estimdes par les moindres carrds 
moyens. Les effets de l'espce, du rang et du type 
de la naissance, du syst.me et du troupeau dans 
les deux syst~mes dtaient tras significatifs (P ( 
0,001), et ceux du sexe (P (0,05) dtaient significa-
tifs. 

I1 ressort de l'analyse des trois indices qui se 
rapportent seulement Ala production de viande, 
que les moutons sont en moyenne plus productifs 
que les ch~vres dans la proportion de 1,57 A1. Les 
indices ne tiennent pas compte du prlvement de 
lait ou d'autres facteurs tels que l'inttret qu'a une 
famille d'dlever beaucoup plus de petits animaux 
destinds Ala vente ou AI'abattage, lorsque ia dis-
paritd des btntfices financiers 6t sociaux suscepti-
bles de d~couler de 1'exploitation de l'une ou de 
l'autre espoce n'est pas trop grande. Ndanmoins, 
il semblerait qu'en ce qui concerne l'utifisation 
des ressources, les moutons soient plus efficaces 
que les chavres. Le fait que le taux d'avortement 
et partant, que le taux de mortalitd soit plus dlev6 
chez les ch~vres explique en partie cette situation. 
Si l'on parvenait A rdduire ces taux,.l'quilibre 
serait dans une certaine mesure rdtabli. Les 
indices mettent en relief certains points int&es- 
sants qui ne sont pas toujours immddiatement evi-

Indice II Indice III 

Caprins Ovins Caprins Ovins 

1,04 1,03 1,03 1,05 

1,42 1,25 1,40 1,23 

1,48 1,45 1,55 1,43 

1,26 1,16 1,23 1,14 

1,53 1,31 1,58 1,39 

2,62 2,43 

5,30 5,58 

dents, mais qui pourraient fort bien etre utilisis 

dans des strategies d'intervention. On a utilis6 au 
tableau 32 les donndes fournies par ie tableau 31 
pour d6montrer les avantages comparatifs 
(exprimis en taux) des diverses sources de varia
tions. 

8.4. LES POSSIBILITES D'INTERVENTION 
La composition de la population des bovins et des 
petits ruminants semble compatible avec les 
objectifs du syst.me en mati~re d'exploitation. 
C'est Atravers d'autres aspects qu'il faudra donc 
chercher avant tout Aam~liorer la productivitd du 
bMtail, Ndanmoins, certaines observations sem
blent s'imposer Ace sujet. 

Dans les deux sous-systtmes (mil et riz), les 
boeufs sont g6nralement gards jusqu'A l'ge oil 
ils deviennent relativement inefficaces comme 
animaux de trait. Cette situation dtcoule proba
blement de la croissance extr~mement lente et de 
*lamaturit6 ardive de cette classe de bWtail, de la 
difficultd de les remplacer (m~me lorsqu'ils sont 
achetts A credit) et du cofit de leur amortisse
ment. Toutefois, il faudra s'attendre Ace que ]a 
demande de bocufs de trait continue. Le meilleur 
moyen de ]a satisfaire consiste probablement A 
am~liorer la nourriture des bouvillons, de sorte 
qu'ils puissent entrer en service plus t6t. Une telle 
stratdgie permettrait soit la prolongation de la vie 
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active du boeuf, soit sa mise Ala retraite lorsqu'il 
est encore jeune, au moment oai la qualitd de sa 
carcasse est meilleure. La question de savoir si les 
ressources fourragires limitdes devraient 6tre 
consacrdes Acette fin ou si elles devraient dtre uti- 
lisdes pour alimenter les animaux qui se reprodui-
sent et qui travaillent devrait faire l'objet de 
recherches plus approfondies. 

En ce qui concerne la composition de la 
population des moutons et des chivres, ilest 
actuellement Ala mode dans les pays du Sahel de 
parler de "rajeun;ssement" des troupeaux de 
petits ruminants. D'apr~s les donndes obtenues 
par le CIPEA, la ndcessit6 ou la faisabilit6 d'un tel 
rajeunissement ne sont guire dvidentes. En 
gdndral, les femelles Ag~cs reprdsentent environ 
5% du troupcau total ou environ 10% des 
femelles reproductrices. En thdorie, ilserait pos-
sible de r6former ces animaux lorsqu'ils sont plus 
jeunes, mais il est douteux qu'une telle d6marche 
influe de maniire notable sur la performance glo-
bale du troupeau, compte tenu du fait que les por-
tWes de ces femolles sont probablement plus 
grandes que celles des jeunes animaux qui les 
remplaceraient, et que l'intervalle entre parturi-
tions chez les femelles Agdes n'est certainement 
pas plus long que celui qu'on observe chez des 
femelles plus jeunes. 1*convient dgalement de 
noter que la majorittd des femellez reproductrices 
les plus prolifiques ont ddjA entre 3 ct 5ans. On 
pourrait par ailleurs avancer que le nombre de 
mfles adultes est supdrieur au nombre de gdni-
teurs dont on a strictement besoin. Toutefois, la 
proportion des animaux en surplus n'est pas exa-
gdrde et ilest probable que les effets de :',-imina-
tion de I'excddent de mAles ne seraient que ndgli-
geables. 

La traction animale vient au premier rang 
des objectifs d'exploitation des bovins dans le sys
t~me agro-pastoral; elle est suivie par la produc-
tion de lait et celle de viande qui occupent respec-

tivement les duxieme et troisiime places. On 

pourrait dgalement ajouter la production de 
fumure comme quatri~me objectif. Le ddmarrage 
de la traction animale a t6 plus lent dans le sec-
teur du mil que dans les r gions irrigudes (rizicul-
ture) o/t, comme I'indiquent los compositions des 
troupeaux et la structure de la propridt6, le point 
de saturation a presque dtd atteint. Le principal 
inconvdnient de la traction animale, activit6 qui 
fait appel Atoute la force du bovin, est la perte 
considerable de poids (jusqu'A 18% Ala fin de la 
saison skhe), quand la demande atteint son 
niveau le plus dlev6. La mauvaise condition physi-
que des boeufs de trait Ace moment, qui s'expli
que par la mddiocritd de la ration ingdrde, devrait 

faire l'objet d'dtudes approfondies. La produc
tion de lait et de viande du troupeau (o'ltre sa 
composition globale) est fonction de I'Age au pre
mier vdlage, de ]a viabilit6 des vaches, de l'inter
valle entre parturitions, de la mortalitd des veaux, 
mais aussi de la croissance et de la production lai
tiire. Une vache dont le premier vdlage intervien
drait A4 ans serait tout Afait dans les normes et la 
longdvitd constatde semble, elle aussi, normale. II 
apparait par consdquent que pour amdliorer la 
productivitd du bMtail, ilfaudrait agir sur les qua
tre derniers facteurs mentionnds. 

Les rdsultats obtenus avec la mdme race Ala 
Station du Sahel devraient permettre d'amdliorer 
l'intervalle entre parturitions de 511 jours, qui 
semble fortement influencd par les fluctuations 
relatives Ala fertilitd des vaches. II est Apeu pr s 
certain que Ia qualitd du fourrage disponible pen
dant ]a saison s che a une incidence sur cet effet 
saisonnier, . quoiqu'il faille entreprendre des 
dtudes plus approfondies en vue de d6terminer Ic 
r6le de la composition mindrale ou de 'apport 
dnerg-tique du fourrage. Les dtudes sur la nutri
tion indiquent clairement que la d~ficience dner
gdtique en est la cause principale. Toutefois, il 
conviendrait dgalement d'dvaluer la composition 
mindrale du fourrage. La mortalitd des veaux, qui 
d6passe20%,peut galement .trer6duite. S'ilest 
clair que la nutrition joue ici un r6le de premier 
plan, il n'en deme-are pas moins que les causes cli
niques sont dgilement importantes et qu'elles 
devraient faire l'objet de recherches. La produc
tion de lait n"% pas dtd dvalude dans cette dtude, 
bien que d'.s estimations prdliminaires aient W 
faites sur iabase do donndes obtenues Al'occasion 
des trjvaux sur la nutrition. 

Pour confirmer la validitd des donndes de 
terrain, on a compard les paramtres des trou-

Tableau 33. Paramtres d'un troupeauinitialde82ani
mauxau boutde 1Oanniesnormales;simu
lationparordinateuret resultasobserves. 

Rdsultats Rdsultats 
Param.trcs pr~vus par observdssur 

lasimulation le'errain 

Mles dans 
letroupeau(%) 44,1 46,8 

Femellesdans 
letroupeau(%) 55,9 53,2 

Tauxdevelage(%) 51 54 
Taux de mortalitd (%) 30,6 20 
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peaux aiceux de troupeaux simt,!ds sur ordinateur 
sur ]a base des d,,nnces utilistes dans 1'61ude sur 
lanutrition. Lcs rtdsuliats figurent dans letableau 
33. La va'idation des donn6es n'en es' qu'A se.; 
ddbuts. Toutefois, cie est d6jii considdrde 
comme une base rationnelle pour tester certaines 
intervt ntions simples sur la pr duction des vaches 
laitieres, sur le taux de survie, sur les poids des 
veaux au sevrage et sur lemaintien du poids des 
boci fs de trait pendant lasaison scie. Les inter-
vntiens consistaient en un ou deux niveaux de 
comnlpmentation test6s au moyen de simulations 
par uirdinateur. On trouvcra aux figures 43 et 44 
Ics simulations relatives au poids et ii laproduc-
tion de lait avec et sans compl6icnitation. 

Les donnes relatives a lanutrition faisaient 
apparaitre que ladigestibilit du fourrage dc, 
parcours diminuait de 50' cn mars, avril et ma.. 

fdvrier (96,3 FNI/kg). Si 'on considre seulement 
I'augmentation des quantitds de lail prdieves par 
I'homme (et non la production totale), Ierevenu 
suppl6mentaire engendrd ne sera que de 10 000 
FM environ. II faudra par consdquent amener les 

dtcveurs prendre conscience du fait que tes reve
nts non mondtaires (nutrition familiale amdlio
rde, gain pond6ral des veaux au sevragc, morta
lit6 r&luit - des vcaux, et ,ccroissment de la 
valeur marchande des vaches rdform.cs) justi
fint I'investissement monttaire initial. 

Les interventions simul6es en vue de mainte
nir le poids des bocufs de trait zi utiniveau mini
mum de 320 kg pendant toute Ia saison skche 
impliquaicnt t3galement t'utitisat ion de la fane de 

niib6 pour la mtrjne periode (mars, avril et mai). 
Comme pour les vaches, on a suppose que l'inL, s
tion dc I.trci'lcure quait6 de foUrrage grossier 

Les essais sur mcdte ont p,rmi!; d'6value ItcS avc tine digestibilit6 de 60% diminuerait 'inges
effets (Pun complement constituc de fourrage 
grossier dont la digestibilit 6tait de 60% ou plus, 
servi A des animaux pendant ces trois mois. 
Ajcurn autre type d'intervention n'avait t6 envi-
saud. Un complement de 2 kg de fanes de nicb6 
par vache aliaitante adt6 utilis6 (donc -ilal(me 
anride, un total dce2 222 kg de compldment est 
requis), et on ;i,uppod quc cela diminuerait de I 
kg I'ingestion vontaire de fourrage sur I p,tu-
rage. La vahe t,'moin JIe 741,7 kg dcvrait done 
ingdrer avec la comphcmentatio:i 6,02 kg MS au 

ieu des 5,(02 kg qu'elte cnsomn~rait en pittre 

libre. L:s principaux effets de cette intervention 
portaicnt essenti :lment sur laproduction de lair 
et sur Ic poids des vachcs reproductriccs; ils 
6tz:icnt imits en ce qui concerne le poids des 
veaux au scvrage et les peries de veaux. Sans coin-
plknentation, la condition physique des veaux 
laisse i desirer; toutefois, ilser l,-que la nutri-
tio, en tant que telle ne soit pas la c~iuse princi-

pale de la mortalite. 11s'av~re donc ndcessaire, 
pour 6viter les pertes, d'idontifier des acteurs 

spcifiques de maladies. 
L'augmentation de la prodiction d'enviro, 

100 kg de lait pr~dite par 'ordinateur montre un 
d3ficit financier. Le cofit de lafane de nib6 ii 

cette pdriode at:march de Niono est en moyc nne 

de 173 francs maliens Ic kg, c'est-a-dirc deux fois 

son prix moyen apr&s Its pluics ct pendant la sai-
son froide et s;;che, tandis que le prix da lait, au 
point dceproduction, est de 150 FM/kg. Les reve-
nus que procure le lait sont ainsi inf~ricurs i 

15 00 FM alors que ceux qu'engcndrent les fanes 
(compte non tenu du transport) s'd1 vent i 32 000 
FM. I1serait possible d'augmenter les revenus en 
achetant la fane en octobre-novembre (prix 
moyen de 82,5 FM/kg) ou mtme en ddcembre-
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tion spontane de fourr-age de moiti6. Les deux 
nivetux de compltmentation tcsts (2 kg et 3 kg 
de MS) 6taient respectivement censds faire torn
ber i5,64 kg et 5,1t0 kg l'ingestion spontanec de 
fourrage (6,64 kg) d'un bocuf temoin de 320 kg. 
Cepecndant, mme avcc 3 kg par jour, la compl6
mentaljion ne pcrmettait pal de maintenir le poids 
des boeufs au niveau souhaite (_2(0 kg). 11fau
drait, pour arriver fiun tel rsultat, un total de 
5 912 kg de fourrage s'ippl6mentaire pour un 
trotetiau agro-pastoral typique de 100 t1tes de 
bovins. Les strat6gies nouvelles d'intervention 

susceptibles d'&tre employdes et dont Alconvient 
de tester 'efficacit pourraient pr6voir notam
ment la prolongation de la periode dc compld
mentation (environ 5 mois) ou I'utilisation de 
coocentres alimcitaires comme les greines de 
coton. 

Les interventions concernant les boeurs de 

trait sont encore plus difficiles "ijutifier sur le 

plan financier que celles portant sur Ics vaches, 

car aucun bdndfice monctairc ne ddcoule directe

meni de I'alimentation des boeufs par la fane. 11 
est gdnrale i ent vrai, cepcndant, que tes agricul

sont conscients de la ndcessitd d'am61iorer la 

condition physique des boeufs de tiait;'t hi fin de la 

saison sche. Les priocipaux problemes piovicn
nent du manque de fanes pendant cettc priode 

de t'ann6e ct de l'ordre ties priorit6s de I'agricul
teur qui distribut de manibre stlcctive la quantitd 
limitdc de fourrage dont ildispose (c'est "ison fine 

de bat ou'il accorde gdndralemei.t la prioritd t 
cette p6riode). 11est ndcessaire de proceder i une 

analyse av iriables multiples qui, plut6t quc de se 
fonder sur I.nombre de.s animaux ddtcnus pour 
l ensemble du village et pour chaque individu, 
tiendrait compte de facteurs tels que Ic rang de 

teurs 
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Figu re 43. 	 Effets de la suppldmentatiow (2 kg de fanes de nib) sur les vaches en lactation en mars, avrilet 
mai (simulation par ordinateur). 
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Etant donnd que les intervalles entre les 
vdlages des vaches 5gdes sont plus longs, que leur 
production de lait est plus rdduite et que leurs 
poids vifs sont infdrieurs Aceux des vaches plus 
jeunes, leur rdforme entrainerait un accroisse
ment de la production (sous rdserve toutefois que 
les taux de reproduction globale soient satisfai
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Figure 43. Suite. 

(C) Poids vif moyen de vache (24- 168 mols) 
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sants). 11 et presque certain, compte tenu des cause de I'abondancc des ressources en cau et dc 

donndes utilisdes pour I'analyse de I'5ge du trou- la disponibi!it6 de quantitds substantielles de rdsi

peau et des vmtes d'animaux, que malgr6 les dus de cultures pendant la saison sche. IIest peu 

contraintes actuelles, les propridtaires de trou- probable que le systLme du mil puisse bindficier 

peaux recourent d6ji i une telle stratdgie. LA oti d'une telle situation, du moins i court ou amoyen 

cela nest manifestement pas encore le cas, cette termes. Les ameliorations tcndront par consd

pratique devrait tre encouragde. quent "A re moins spectaculaires dans cc sys-

On trouvera au tableau 34 les principaux tame. Pour une espcc donnde, il semble que ls 

param ctresde la production des petits ruminants disparitds entre les deux syst omes soient plus mar

dans les deux sous-syst~mes, paralllement A res- quees en cc qui concerne les ch~vres. II serait 

timation de leur accroissement potentiel et aux done tout Afait normal quc [a prioritd soit donnde 

modalitds dventuelle- de leur amdlioration. Les "icette esp~ce. Cependant, les possibilitds d'inter

indices relatifs au syst&me du riz sont plus dleves A vention sur les diffdrences existant entre les trou
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Figure 44. Effets de deux niveaux de suppleentation stir h's poids d' boeufs de trait dui.sstinte 

agro-pastoral (simulation sur orainateur). 
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Le retard en cc qui concerne les pertes de poids de [a saison s~che cst probablement do au fait que les d.penses 
d',nergic occasionndes par latraction n'ont pas dtd prdvues. 

peaux appartenant au mEme systeme de produc-	 contraintes nutritionnelles, est le plus important. 

!1conviendrait d'entreprendretion semblent meilleures. Le premier pas faire par consequent 

des etudes beaucoup plus dctaillkes sur les causesconsiste Atidentifier les facteurs qui sont h la base 

de ces differences et A voir s'ils peuvent atre 	 cliniques de la mort et de mettre en train, en 

faveur des troupeaux ArNtude, des programmesgdndralisds. 
Parmi les facteurs influant sur la producti- de vaccination contre les deux principales mal:.

dlevd, dies enddmiques: la pasteurellose et la peste des
vit, la mortalitd qui atteint un niveau i 

cause des maladies, du mode d'expicitation (pra- petits ruminants (PPR). 

tiques de reproduction) et peut-6tre des 
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Tableau 34. Pritivipauxt paralnwIi'.s de proditc(io n pour I'A pelits rlnli tll diin., h.%s. isY.stli'.s 

do rtilpluvial t the ri:. 

Nil non irrigue 
|Paratiltres 

Ovins Caprins Ovins 

Taille movenne 
de la portde 1,05 I,19 1,09 

Intervalle de 
parturition 242 262.6, 227,6 

Age hila premire 
parturition 471 475 471 

Poids lla nais
sance (kg) 2,0 1,84 2,60 

Taux de croissance 
(0-150j) 74 46 104 

Mortalit" (%) 
(0-sevragc) 34,8 39,1 25,8 

Indice I 24 13 35 

En cc qui concerne les performances en 

matire de reproduction, un certain nombre de 

remarques peuvent tre faites. Les males ne 
dipassent les femelles en nombre quc hg&rement 
it la naissance. II faudrait peut-ttrc se fliciter de 
cette situation, car en cc qui concerne la propor-
tion des sexes, on nc peut pas faire grand chose. 
La portc de ia premi&e misc bas est la plus petite 
d'entrc toutes et Ios differenccs dues au rang de la 

parturition sont hautement significat!,'es. La pre-
mitre parturition est bien stir un facteur d6termi-
nant la composition du troupcau; toutefois, 
I'amclioration des m6thodes d'61evage devrait 

permettre de ]a retarder jusqu'a cc quc la femelle 
atteigne un Age plus avanc6 et ait un poids plus 
approprid. La mortalit6 est certes plus cdlevc 
chez Ics jumeaux et leurs taux de croissance sont 
pts faibles. Toutefois, considdrds sous I'angle de 

]a productivitW de la mare, les jumeaux sont tr~s 
rentables. La sd1ection des animaux en vue d'ob-
tenir des jumeaux permettrait d'accroitre la pro-
duction de manire substanticIle, en particulier si 
i'on vient A bout des maladies et de la malnutri-
tion qui entrainent la perte d'un grand nombre 
d'agneaux et de chevreaux. La s6lcction d'ani-
maux en vue de la production de chevreaux 
jumeaux pourrait s'avdrer fructucuse et se tra
duire par un accroissement notable de la produc
tivitd des caprins p'ar rapport 5 cellc des ovins. 

Riz Polenticl estime 
.Vois d'amelioration

Caprins('prins Ovins 

1,23 I 15 1,40 Sdlection 

247,7 240 240 Optimisation 

475 550 550 Optimisation 

1,84 3 2,2 Sdcclion 

76 125 110 Stlcction 

30,1 15 20 Diagnostic 

24.1 	 45 40 Trailcment c 
exploitation 

Les effets des saisons, quoique stalistique

ment trC-s significatifs, sont en fail moins impor
tants que les autres facteurs analysts. Les ani
maux nOs pendant la saison chaudc ct sichc roll

tent une meilleure performance des morcs. ('ele
ci est attribuabie an raccourcsscntcnl tic rinler

valle entre parturitions tWvoqktlplus haul leiur 

taux de survic est plus lcvt cntre I el 3 mois ct 

leur poids petit marginalement augnienter vers Il 
fin de la saison des pluics ct imrnntlialcnict apris 
celle-ci, pcdriodc qui corrcspontil pilS Oil Uoins an 

moment du scvrage. Les intervalIles tris courts 
entre parturitions vont gttialcmicnt tic pair avec 
I'augmcntation dc la mortalitt avant le scvrage, 

mais pour Ics animaux kts ii la fim tic hi saison 

chaude et s~cic, cette tcntlance cst )rObableIllenlt 
neutralistc par Its effets tic I'alimcntalion. Avec 
tIes systinmcs dc saillic o(uvcrIs commile cclix que 

I',n trouve actuclIement au Mali central. il serait 

tris difficile tic contrcbalanccr Ios ells tics sai
sons. II faut done sc kiiciter cue ccux-ci tie soient 
pits tri- importants. On a cssay tie rcccnscr 

briivemcnt i lhi figure 45 des moycns t'intcrvn
tion rualistes, fondds sur Icsystne exislant et fai

sant appel 'i 'utilisation d'intrants de faible cont 
et technologiquement appropries. 
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Figure 45. Moyens d'intervention pour les petits ruminants dans le systdme agro-pastoral. 

' Identifier les meilleurs troupeaux Etudier les possibilitds de 
dans les deux sous-syst~mes, et transfert des avantages du 

me du riz (eau,determiner les facteurs d'exploi- sous-syst 
tation agissant sur le rendement rdsidus de cultures et sous-

I produits) au sous-syst~me du mil 

Pr6ner et pratiquer une exploi
tation amdliorde dans tous les
 
troupeaux I
 

Isoler les souches locales de
 
maladies dpiddmiques (p.e. Pasteurella),
 
prdparer des vaccins et organiser
 
des campagnes de vaccination
 

I 
Sdlection des meilleurs individus mAles
 
(taux de croissance) dans les troupeaux,
 
et des jumeaux pour la reproduction ( 	 Instituer la reproduction 

saisonni~re si les rdsultats 
de cette pratique 
s'avirent intdressantsAjouter d'autres amliorations dans 


I'exploitation (stratification du r
 
troupeau) pour retarder I'5ge A
 
la premiere parturition et pour emp,.E
 
cher les parturitions "ides
 
intervalles de moins de 240 jours


I 
Introduire des traitements vd- Traitement vdtrinaire 
t~rinaires contre les parasites . individuel 
internes et externes

I 
Remanier les structures du troupeau Complmentation fourrag~re pour 
(en dliminant les femelles igdes les reproductrices hors
et en vendant les jeunes femel- saison et/ou engraissement 
les en surplus) pour obtenir une Ades fins particulires 
production maximum de jeunes
 
(intervalle entre parturitions +
 
taille des portdes)
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fdcale de quatre autres bovin, d'ait mesurde par la 
i dcstechnique de collecte totale de fces grfice 

sacs spdcialement mis au point pour des animaux 

pfiturant librement. Au cours de lia mme p6ri-

ode, deux types d'dchantillons de fourrages con-

sommes ont servi pour les d6terminations de di-

gestibilitd scion les methodes in vitro de Tilly et 

Terry (1963) et sommative de Van Soest (1965), A 

savoir: 
le contenu du rumen d'un bovin porteur 

d'une fistule placte daits cet organe. L'a-

nimal vit au scin du troupeau dans lequel ii 

est introduit. Le rumen est manuellement 

vid6 avant Ic d6part au pturage et 1'Nchan-

tillon prtilevc apris deux ai trois heures de 

pft r,- scion la technique de Blancou et coil. 

(1977); 
- un 6chantillon main constituc des diffd-

rentes espices et parties de plantes que l'on 

a vu les animaux conommer. 

La digestibilitd du fourrage ingrit aen outre 

dtd dvaluce par deux autres voics: 
a) 	 le temps rclatif passd sur chaque type 

d'herbage a 6 utilisd pour estimer les 

proportions des composantes du menu. La 

digestibilit6 du menu est 6gale lIa somme 

des digestibilit~s die chaquc fraction calcu-

1de it partir de sa proportion et de son coef-

ficient d'utilisation digestive d6termind sur 

le plan local ou, it dkfaut, fourni par une 

documentation pertinente. 
b) 	 l'azote des fkccs, utilis6 comme index fd-

cal, a permis le calcul de lIa digestibilitd 

grfice aux equations publides par Lam-

bourne et Reardon (1963). 

Les bovins observ6s (au total dix) ont dtd 

pesds tous les 15 jour, et le reste du troupeau une 

fois par trimestre. 
La mme ntOthodologie d'dtude avec col-

lecte totale des fkes a dtd applique aux ovins et 

aux caprins. Toutefois, il n'a pas dtc rccueilli de 

contenu du rumen, ou d'dchantillon main Acause 

du comportement capricicux des petits ruminants 

sur pfitorage. La digestibilitd a dd d~termind 
gr~ce aux deux derniires techniques d6crites ci-

-

dessus. 

9.2. LES BOVINS 
(M.S. Dicko, J. Lambourne, P.N. de Leeuw 

et C. de Haan) 

Le comporlementLafre 4ortee rnus 
La figure 46 illostre les rclation. entre Ia biomassc 
disponible et le comportemcnt alimentaire des 

bovins. Le temps de pfiture le plus court adtd en-

registrd pendant la saison des pluies (juillet Aoc

tobre), pidriode oi Ic fourrage est abondant et de 

bonne qualit2. Le temps de phture sur les rdsidus 

du mil et la paille de riz iipartir de novembre ard

gulirement augmentc jusqu'en avril - juin, pdri

ode caractisce par une biomasse tr6s rdduite. 

Pendant la saison des pluies et la saison siche, des 

corrdlations ndgatives significatives (r = - 0,85 et 

-0,92 respectivement) entre la biomasse du tapis 

herbac6 et le temps de piture ont dtd trouv.es. 

L'analyse de covariance amontre que le temps de 

pfturage dtait significativement plus court pour 

une biomasse donn6e au cours de la pdriode juil

let - octobre, caract~risde par la disponibilitd de 

fourrage de bonne qualitd. 
Les distances parcourues sont en grande par

tie ddtermines par des facteurs mtsologiques tels 

que la disponibilitd de fourrage et d'eau. Lorsque 

la quantitd de biomasse est limitte, par exemple 

entre avril et juillet, les distances couvertes sont 

tris grandes (14 km). En octobre et novembre, 

lorsque les caux de surface (mares) ont tari et que 

Ic.; cultures de mil et de riz interdiscnt encore 

I'acc~s des points d'eau plus permanents, la 

recherche de l'eau constitue le principal motif des 

grands d~placements. Au cours de cette pdriode, 

les troupeaux peuvent parcourir jusqu', 20 km 

par jour. Mme dans cc systrne qui West pas qua

lifid de transhumant, une partie sub tantielle de 

iNnergie totale consommee est ddpensde pour la 

marche. 
Les diffdrenccs relatives aux pr6erences des 

bovins, ovins et caprins en matire de pfture figu

rent dans le tableau 35. Les temps consacr6s Ala 

pfiture des chaumes de mil, de la paille de riz et du 

recrt) dcs rizires indiquent l'importancc relative 

des rdsidus agricoles dans 'alimentation, tout 

particuli&ement des bovins du systme dtudi6. 

Moutons et chivresont respectiveme,'t pass plas 

de temps sur le tapis herbac6 et sur le brout que 

sur d'autres types de fourrages. 

L'ingestion volontaire 
Les chiffres relatifs A!a digestibilitd et Ala produc

tion fWcale totale ont did utilisds pour calculer la 
(MS)coi!sommation totale de matibre sche 

d'aprs la relation: 
Ingestion de = Production Weale (g/iour) x100 

matiire sche 100-coefficient dc digestibilit, 
Le 	 tableau 36 prdsente les coefficients de 

digestibilitd pour chaque pdriode d'6tude, obte
par diverses m6thodes d'estimation. Dans les 

conditions nrmales, les coefficients d'utilisation 
digestive (CUD) du fourrage ingdrd doivent tre 

plus dievds en hivernage qu'en saison sichc. Les 
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9. NUTRITION ANIMALE
 

9.1. MATERIEL ET METHODES 
(M.S. Dicko) 

La productivitd de 'dlevage analysde dans la prd-
cddentc section 6tant directement lide A la 
consommation d'dldments nutritifs, on a procddd 

depuis 1978 Ala mise au point d'une mdthodolo-
,c en vue de quantifier l'ingestion des ruminantsdu systme agro-pastoral autour de Niono. Cette 

ingestion base sur I'utilisation exclusivc des 
pfiturages naturels et des tcrroirs mx cts rizest 
de ce fait ddtcrmin e par plusieurs facteurs dont 
les plus importants rekvent de I'cnvironnemcnt 

les lusimprtansrl~vnt e Pevirnneent 
et de la stratdgie d'exploitation utilisde par I'dle-veur C'stI purqoi mism~hodoogi au 

veur Cet lporquim~todoogicmis au 
point a consistd Avoir comment ctudier simulta-
ntment I'ingestion volontaire et certains facteurs 
n%sologiques et organisationnels qui intervien-
nent. 

Cette methodologie a td appliqude avec 

succs en 1979 et 1980 et a permis de rdaliser plu-
sieurs objectifs, Asavoir: 

- la quantification des niveaux de nutrition 

par des 6tudes de I'ingestion volontaire des 
ruminants aux piturages; 

- la determination des corrdlations entre 

ingestion et divers facteurs mdsologiques et 
organisationnels qui l'influencent; 

- I'dtudede l'incidence des variations saison-
ni res sur la nutrition; 

- I'dvaluation de la productivitd. 
Ces rdsultats permettraient une ddtermina-

tion de la gravitd et de la durde des crises d'ordre 
nutritionnel et une identification d'interventions 
rdalistes susceptibles d'amdliorer la nutrition ani-
male A 'intdrieur du syst me. 

Materiel 

Les dtudes ont dt rdalisdes sur des troupeaux de 
ruminants: bovins (90 tetes) et ovins-caprins (110 
totes) dgalement utilis~s rians ranalyse de la pro-

ductivitd. Ces animaux appartiearient Ades agri
culteurs mais sont confits Ades pasteurs tradition
nels qui les grent selon un mode semi-sdentaire 
pour les bovins et sddentaire pour les ovins
caprins. 

Les bovins exploitent en saison des pluies 

(juillet A octobre) les pfiturages naturels (type 
sud-sahdlien) dont le tapis herbach, essentielle
ment constitud de plantes annuelles, est domind 
par Schoenefeldia gracilis et Loudetia togoensis 
pour les gramindes et Zorniaglocidiatapour les 
ldgumineuses. Les arbres et arbustes fourragers
les plus reprdsentds sont Pterocarpuslucens et 

sp En ont Piear les etAcacia spp. En novembre et ddcembre, les ani
maux vont sur les champs de mil oa ils consom

champs de mil 

mant les cham s De mu o us onom
et leshaum es d u panie ri o u e 

e s rziures du cr m pte e 
Niger, qu'ils phturent compl tement 

avant de retourner aux et aux 

jachbres o6 ils atterndent les pluies de juillet. 
A la diffdrence des bovins, les ovins et les 

caprins 6tudids ne sdjourner t pas sur les divers 

pAturages qu'ils exploitent. lls y vont paitre le 

matin et retournent le soir chez leurs proprid
taires. Les pAturages naturels et les'terroirs Amil 

constituent I'essentiel de leurs parcours. Ils pAtu
rent de rares fois les abords du pdrim.tre irrigut. 

Methodes 

Les m~thodes utilisdes ont td d~crites de 
manire ddtaillde par Dico (1980). La phase 

d'dtude porte sur les douze mois de I'annde pour 
permettre une valuation des diffdrents types de 
pfiturages et une connaissance plus exhaustive des 
modifications bioclimatiques. 

Chaque mois, sur une pdriode de cinq jours
consdcutifs, le comportement (observations des 

activitds et du comportement alimentaire) de 
quatre bovins a dtd enregistrd toutes les 15 min
utes, jour et nuit. Simultan~ment, la production 
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Figure 46. Relation entre la biornasse disponible etle comporternent alimentaire. 

Saison des pluies Saison Ache 

.Vhgdtation naturelle .. mll chaumes de riz tow i l 
: chum, ,achbes 
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1979 1980 
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20, _ 
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parcourue - - - - - 

0

Heures/jour 

9

6.
 

Temps de 
pbturage 

3

0 
MS/kg/ho 

2000-

Biomasse 

1000

0" 

diffdrentes mdthodes d'estimation, hormis celle Les CUD ddterminds sur dchantillons du 
de Van Soest, ont toutes fourni des rdsultats rumen se sont rdvdlds gdndralemcnt plus faibles 
conformes Acette attcnte. De ce fait, les donndes que les autres. Cc qui prdc~dc pourrait s'expli
de la voic Van Soest n'ont pas 6td prises en quer par une prddigestion du fourrage ingdrd 
compte dans le calcul de la moyenne utilisde avant le prdlkvement de I'chantillon du rumen. 
(moyenne de la voie a et des autres voics biochi- Dans l'ensemble, on note I'cxistence d'une 
miques b + c + d) dans les estimations subsd- relation inverse entre la production fdcale et la 
quentes de consommation. digestibilitd du fourrage. II convient de souligner 
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Tableau 35. E.titnationdis temps ann'el qu' h',ruminnis cnisaicrentl i) lap'ure des diff'rents types de fourrage. 

Bovins 	 Moutons Chvres 

% tIcHes % Ieures " Heures 

1948 IN0 2051 10 
Temps Iotal de pfture 2883 IWt 

Pass2 sur arbustes 
669 34 1791 87

fourragers I15 4 


1142 5() 215 11

Passesur tapis herbace 1519 53 

7 45 2
Passe sur chaumes de ril 179 6 135 

Passe sur chaunes de 2 37
1070
rizetrecrt 

rentes pdriodes d'dtude sont rapportdes au 
que des coefficients de variation trCs acceptables 

tableau 37. L'ingestion moyenne est de 6,32 kg,(C.V. de 2 "i9%) ont ItW trouv~s pour les produc-
bovins. Letions fkcales des bovins sous contr6le lorsque la soit 2,6% du poids vif moyen des 

quantit,. de biomasse disponible ne constituait niveau le plus 61evd d'ingestion se situe en juin et 

pas un facteur limitant (aotit - fkvrier). Mais lors- juillet (ddbut d'hivernage) avec respectivement 

quc la quantitd dc 1iVmasse devient limit6c, le 	 3,1 et 3,8 kg de MS/100 kg de PV. Cette pdriode 

est favorable h une croissance compen;atrice carC.V. 	augmente considrablement (10 - 18%) et 
conditions qui acc,_1klrcnt le d6bit deles comportemcnts alimentaires des animaux certaines 

commencent -I joucr un r61c plus important. vidange du rumen et poussent par consequent 

Lcs ingestions volontaires pour les diffd- I'animal Amanger davantage se trouvent rdunies. 

coefficientstiledigi'stibilite dufourrageconsomm selondifferentes techniques,,'s
Tableau 36. ', iatioins.waisottii'r,.s 
d'estldtiol. 

Tilly et Terry Van Soest
 

PNriode Mtthode dc Indice
 
d'azote Echant. Contenu Echant. Contenu 

d'etudc movnne 
 rumenponderde fcal main rumen main 
if)(d) (e)


(a) (b) (c) 

64 61 4663 66
Ao6t 72 


67 54 51 NS NS

Septembre 66 

45 41
40 39
Octobre 51 54 


52 38 
 53 43

Novembre 50 53 


52 56 60 50

Ddcembre 55 55 


52 61
Janvier 52 51 54 	 47
 

53
49 59
52 54
Fdvrier 54 


51 51 
 44 60 57
 
Mars 49 


54 56 
 60 58
 
Avril 46 51 


50 50 
 46 51
 
Mai 44 51 


Juin 52 5(0 57 46 55 50
 

60 54 71 68 63 61
 
Juillet 


50,6
54,5 51,1 56,6
Moyenne 54,2 54,3 
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Tableau 37. Poids vif des bovins, digestibiliti et ingestion volontaire. 

Pdriode Types de PV moyen CUD 
d'6tude p~turages (kg) fourrage 

Aofit 	 Pfit. naturels 237 68,1 

Sept. 	 258 61,5 

Oct. 	 266 47.5 

Nov. 	 Champs (mil) 261 48,9 

Ddc. 	 Jach&es (riz) 244 54,7 

Janv. 	 Rizi~res 251 52.2 

F.vrier 	 248 52,8 

Mars 	 249 48,9 

Avril 	 237 50 

Mai " 227 47,1 

Juin 	 Rizires 
prdirrigudes 224 51,4 

Juillet 	 Pft. naturels 230 62,2 

PV = poids vif 

CUD = coefficient d'utilisation digestive 

MSVI/j = matiire s~che volontairement ingdrde par jour 

11s'agit notamment: 
- de la qualit6 d, .'ourrage ingdrd (tendre et 
tris digeste); 

- de I'intense activitd de la population micro-
bienne (stimulde par la richesse de la ration 
en glucides fermentescibles et cn azote); et 

- de r'dtat du rumen (peu encombrd). 
En aot et septembre le niveau d'ingestion 

baisse par rapport Acelui des deux mois prdcd-
dents: 2,5 et 2,7%. Cette tendance se prolonge en 
octobre et novembre avec 2 et 2,3%. Durant les 

premiers mois d'exploitation des rizieres (ddccia-
bre A fdvrier), le niveau d'ingestion s'amdliore 
quantitativement (2,5-2,8%)etqualitativcment 
(CUD variant de 52 5 55%) Acause de la consom-
mation de recrOi. De mars A mai, I'ingestion 
volontaire baisse considdrablement: 1,8 5 2,4%. 

Une correlation significative (r, 0,83) a dtd 

trouvee entre poids vif et consommation durant 
toutes les periodes d'dtude, hormis celle de mai A 
juillet. Durant cette dernicre phase de I'etude 
caractdrisde par un disponible fourrager insuffi-
sant (biomasse 400 kg/ha) mais de qualite supd-
rieure Acelle du fourrage de la pdriode siche prd-
c.dente, on constate que l'ingestion volontaire 
augmente avec de grands dcarts entre individus: 
0,4 A0,8% du PV au taux de sdcuritd de 95% 
contre 0,06 A0,3% pour le reste de 'annde. 

MSVI/j 	 MSVI/ItX)kgPV MSVI/kgP"" 
(g) (kg) (g) 

985921 2.5 

107
6916 2.7 


83 

6203 2,3 95 

6960 2.8 11I 

6439 2,5 102 

6436 2.6 103 

4612 1,8 73 

5416 2.3 89 

5550 2,4 95 

5455 2 

7049 3,1 122 

8888 3.8 1511 

Les relations entre ingestion volontairc ct 

temps respectifs consacrds A la pAture montrcnt 
sur la figure 47 que la consommation est d'cnviron 
1 kg de MS/heure pendant la saison des pluics; 
elle passe A0,8 kg/heure en debut de saison sichc 
et n'est plus que de 0J,5 A0,6 kg/h en fin de saison 
sche. Les rdsultats lgdrcment supdricurs 
constatds en decembre ct juin semblent dtrc lies A 
I'amcilioration de la qualitd des pAturages 
(jachres de riz ct rizi&es prdirrigudcs). Les ana
lyses de regressions lindaires et multiples ont 
montrd que la teneur en protdines du fourrage 
(N x 6,25) a beaucoup plus d'influence sur la 
consommation de MS (r = 0,68) quc la digestibi
litd du fourrage prise separdmcnt ( r = 0,48). 

L'ingestion volontaire du betail sur pAturage 
sahdlien a Ate l'objet de peu d'investigations dans 
les pays du CILSS. Prdsentement, elle constitue 
une des preoccupations du L.N.E.R.V. de Dakar 
ob Gudrin etcoll. (1980)trouventavecdesbovins 
une consommation de 2% sur pfturages sahdliens 
en saison siche et froide. Ce resultat rejoint celui 
qu'on a trouvd sensiblement i la meme pdriode 
pour le i,,me type de pAturage (cf. pdriode octo
bre, tableau 38). 

En zone tropicale humide au Nigdria, 
Oyenuga et coll. (1975) ont relevd des ingestions 
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kg/MIS I kg/hotre 

jull. 0,8 kg/houre 

8 0,6 k/hurs 

2-

2 4 6 8 

de 2,3 - 2,5%. En Rhodesie, zone soudanienne, 
Elliot et Fokkema (1961) ont trouvd 1,5 - 1,9%, 
tandis que I'APRU avancd pour le Botswana, en 

zone semi aride, 1,5 A2,1 kg pour 100 kg de PV. 

On constate que les chiffres relatifs Al'ingestion 
volontaire moyenne dans cette dtude sont plus 

dlev~s que ceux applicables Ad'autres zones dco-

logiques d'Afrique. Cette disparit6 pourrait s'ex-

pliquer par: 
a) les diffdrences entre ks m6thodes d'ap-

pr~ciation des param~tres perrmettant le calcul de 
l'ingestion (collecte totale des fces contre techni-
quc directe utilisant I'oxyde de chrome; voies dif-
fdrentes de determination de la digestibilitd du 
fourrage). 

b) les mouvements des bovins de ce syst~me 
qui ne restent pas toute l'annde sur le meme type 
de parcours. lis se d~placent A la recherche des 
meilleurs p*turages et essaient donc toujours de 
se placer dans une situation alimentaire favora-
ble. Ce qui n'est pas le cas des 6tudes citdes oit 
c'est toujours le meme pfiturage qui est 6valud. 

La productivitl 

Les sch6mas annuels des variations du poids vif et 

de la valeur nutritive de l'ingestion volontaire 
figurent dans le tableau 37 bis. En d6but de saison 
s~che (octobre Ad6cembre), les bovins perdent 
du poids pendant leur sdjour sur les champs de 

mil. Cette fonte pond~rale s'estompe avec leur 

10 12 Temps consocr6 lo 
poture (hures/jour) 

passage dans les rizi6res oO ils parviennent A 
maintenir durant les trois premiers mois d'exploi
tation, puis ils reperdent du poids le reste de la 

saison (mars Amai). En juin, la consommation de 

recrQi, du fait de la prdirrigation des casiers rizi

coles, tavorise le red~marrage de la croissance. 

Ce gain de poids s'intensifie avec l'exploitation 
des pfiturages naturels au point de depasser le 

kilogramme par jour au plus fort de la saison des 

pluies (juillet - aofit). 

L'analyse de regression des changements de 
poids a permis d'dtablir une correlation de 0,86 
avec les matires s~ches ing~rdes digestibles 
(MSID) et de 0,87 avec les matitres azotdes diges
tibles (MAS) ainsi qu'un.- correlation multiple de 
0,89 avec les MSID et les MAD, ce qui montre 
l'incidence de l'apport d'azote sur la productivit6. 

Une correlation significative (r = 0,90) a t6 
6galement trouve entre les changements de 
poids vif et les teneurs des rations en mati6res 
azotdes totales (MAT). L'6quation de regression 
indique qu'il faut un taux de 8,68% pour la ration 
d'entretien, ce qui est comparable au taux de 
8,5% recommandd par la NAS (1976) pour des 

bouvillons Bos taurus de 250 kg. Les relations 
entre productivit6 et MAD indiquent un besoin 
de 5,6 g de MAD/kg P.' pour 'entretien, cc qui 

d~passe de 81% le minimum requis par la NAS 
(1976): 3,2 g de MAD/kg P"'. Ls besoins dner
g~tiques au titre des activits qui s'ajoutent aux 
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Tableau 37 bis. Changement de poids vifet valetr nutritive de l'ingestion volontaire. 

Changement Teneur MAT 
Piriode dcpoids ,if MSID MAT dans la ration MAD MAD/kg .P-' EMI(l.g/j) (kg/j) (g/1) M% (g6) (g/kg pI ) (MJ/j) 

A + 0,750 4032 980 16,55 746 12,35 57,09 

S +0,285 3810 1007 14,56 631 9,75 60,37 

0 -0,138 2591 477 8,74 213 3,25 35,81 

N -0,518 3033 538 8,69 240 3,69 42,98 

D +0,129 3807 526 7,56 176 2,82 49,17 

J -0,129 3361 487 7,56 229 3,66 43,39 

F +0,080 3399 684 10,63 390 6,24 44,92 

M -0,342 2955 360 7,81 176 2,80 29,95 

A -0,322 2708 341 6,31 127 2,10 35,46 

M -0,120 2614 475 8,56 253 4,32 34,04 

1 +0,150 3623 586 8,31 348 6,01 48.32 

J +1,147 5528 2094 23,56 1434 24,28 70,72 

MSID = matieres stches ingdrdes digestibles.
MAT = mati~res azotdes totales = Nration x 625. 
MAD = matiires azotdes digestibles = MAT ration - MAT fces. 
EMI = dnergie m#,tabolisable ingdrte. 
p." = Poids indtabolique. 

besoins de base pour donner les besoins pour 1'en- gie m6tabolisable pour les activit6s t la produc
tretien sont loin d'6tre n6gligeables dans ce sys- tion donne: 
t~me, vu les grandes distances que les animaux Changement de poids vif (kg/j) 
parcourent quotidiennement pour s'alimenter et 0,03 4 EM(.A-0, 4 5 ,; r = 0,91 
s'abreuver. De cette equation on deduit que dans cet environ-

Les consommations d'dnergie mdtabolisable nement, la dtpense suppldmentaire d'dnergie 
(EMI) ont 6t estimdes A partir d'une formule effectude par les animaux au titre des activitds est 
INRA (1978) qui donne la valeur dnergdtiqu,; du en moyenne de 13,2 MJ/j soit 42% en plus des 
fourrage consommd: besoins fnergdtiques minimums d'entretien. 

EB kcallkg MO = 4543 + 2,0113 MAT ± 32,8 Dans le d6tail on trouve que l'accroissement de la 

et en supposant qae la m6tabolisabilitd de l'dner- ddpense dnergdtique d'entretiea au pfiturage 

gie dig6rde est de 0,81 (MAFF 1975). La rdgres- varie de 27% en saison des pluies dans le cas ota 

sion lindaire du changement de poids vif avec l'herbe est ahoneanto et de bonne qualitd &79% 
l'nergie m6tabolisable ingdrde a donn6: en saison s che quand i'herbe devient rare et les 

Changement poids vif (kg/j) = distances parcourues plus grandes. Ces rdsultats 

0,034 EMI (MJ/j) - 1,513. rejoignent ceux de Langlands et coil. (1963) et de 

r = 0,88 Young et Corbett (1972). 
cc qui indique une d6pense totale d'dnergie de 
44,3 MJ pour 'entretien. Si on 6te de I'EMI la 9.3. LES OVINS ET LES CAPRINS 

quantitd n6cessaire pour le m6tabolisme de base (M.S. Dicko) 
estimde grfice Ala relation: Le troupeau tudid dtait compos d'ovins et de 
EM (m6taLolisme de base) (MJ) = 0,334.P 071 caprinsgarddsensembletoutel'anndedansunvil

0,55 + 0,24q lage situ6 pros de Niono. La m6thodologie 
° avec 0,334P .7 = dnergie nette d'entretien (NAS d'6tude qui est fondamentalement la meme que 

1978) et 0,55 + 0,249 = km = coefficient de celle utilisde pour les bovins a t6 d~crite Ala 
conversion de r6nergie m6tabolisable en 6nergie section 9.1. Toutefois, la digestibilitd rapportde 
nette, avec q = digestibilitd du fourrage (MAFF ici est celle de la mdthode sommative des digesti
1975), la r6gression changement poids vif et 6ner- bilitds ponddrdes des diffdrentes catdgories 
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de fourrages composant le menu, les resultats 
d'analyses de laboratoire permettant les calculs 

des digestibilitds selon la technique Lambourne-
Reardon, ne nous dtant par parvenus au moment 
de la rcdaction de cc chapitre. 

Le comport ement 
En cc qui concerne la pfturc, les circuits suivis par 
ces petits ruminants dtaient diffdrents de ceux des 
bovins. Ils n'utilisaient gure les rizi&es et pas-
saient presque tout leur temps sur les pfiturages 
naturels et les terroirs Arail. Cette diffdrence se 
reflte dans la ration qui ne comporte qu'une fai-
ble proportion d'herbages apparentds aux 
cultures (tableau 35). La diffdrcnce entre les prd
fdrences alimentaires des ovins et caprins est frap
pante: alors que I'alimentation des moutons est 

constitude A59% par I'herbage des terrains de 
parcours, celle des chivres provient presque 
exclusivement (87%) des ligneux fourragers. 
Cette diffdrence constitue la cause essentielle des 
disparitds relatives A ]a digestibilitd du fourrage 
ingdrd par les deux espces. En effet, I'herbage 
consommd par les moutons pendant la saison des 
pluies est de bonne qualitd et sa digestibilitd est 
sup6rieure Aicelle du brout ingdrd par les chivres. 
Toutefois, on assiste ? la situation inverse pen-
dant la saison s&hc, pdriode o6 le brout est de 
bonne qualit6 et o6 I'herbage est pauvre et des-
sdchd (tableau 38). 

II apparait que les fluctuations mensuelles 
des temps de prsence sur pfIturages (tableau 39) 
sont moins prononcdes que celles observdes chez 
les bovins. Ce phdnomine s'explique par le fait 
que le berger des petits ruminants est obligd de 
rentrer au campement avant [a tombde de la nuit 
pour permettre au propridtaire d'abreuver les 
animaux et de traire les femelles. Le bouvier Aqui 
le lait revient entiierement n'a par contre aucune 
contrainte Ace point de vue et traine sur les pftu-
rages autant qu'il le ddsire pour mieux alimenter 
les bovins. 

Tout comme les bovins, les petits ruminants 
et notamment les ovins semblent adapter leur 
comportement alimentaire i I'environnement. 
Les temps consacrds par les ovias Ala pfiture sont 
plus limitds en hivernage (4-5 heures, Iorsque !-
fourrage est aoondant et de bonne qualit6) qu'en 
saison siche ofj I'on constate une augmentation 
des niveaux de cc paramitre (5- 6 heures) avec la 
rdduction du disponible herbacd. Cette tendance 
est beaucoup moins marqude chez les caprins qui 
utilisent essentiellement les fourrages ligneux dis-
ponibles pendant toute la saison siche grace aux 
pratiques d'dmondage. 

II est intdressant de noter que m~me 
regroupes au sein du meme troupeau, les ovins et 
les caprns (tableau 39) suivent des schdma! de 
d6placements diffdrents. On constate que les 

caprins sont plus mobiles en hivernage et au debut 
de la saison sche (aoft Afdvrier) que les ovins. 
Ce phdnombne s'explique par le fait que les ch& 
vres passent d'un arbuste AI'autre Ala recherche 
de leur nourriture favorite alors que les moutons 
ont sous leurs pieds de I'herbe Aprofusion. On 
assiste A la situation inverse de nwrs Ajuillet, 
pdriode o3i les caprins montent sir les bran
changes pour trouver A manger twadis que les 
ovins parcourent de grandes distances A ]a 
recherche d",ne herbe qui se fait rare. 

L'ingestion volontaire 

Le tableau 38 prdsente les donnde, relatives au 
poids vif, la digestibilitd et Al'ing,-stion volon
taire chez les ovins et les caprins. On trouve, lors
que l'on considire I'ensemble de la pdriode 
d'dtude, des niveaux moyens d'ingcstion 6quiva
lents chez Ics ovins (2,57 kg/100 kg PV) et les 
caprins (2,50 kg/100 kg PV). Une valeur sensible
ment dgale (2,6%) a dtd trouvc pour les bovins 
du mime syst.me (9.2.). 

Les calculs des limites d'intervalles de 
confiance au taux de sdcurit6 de 95% ne rdv~lent 
pas de diffdrences significatives entre l'ingestion 
des ovins et des caprins pour les diverses periodes 
considdrdes, hormis celle d'aofit ct de septembre. 
Durant ces deux mois de saison des pluies, le 
niveau d'ingestion des ovins est d'enviion un tiers 
supdricur Acclui des caprins et les gains de poids 
vifs de juillet Aseptembre sont respectivement de 

+ 9% et + 5%. Par contre en saison sche, les 
caprins se maintiennent ou enregistrent meme un 
certain gain de poids tandis cue les ovins, apris 
s'tre maintenus durant la pr.miire moitid de la 

saison, perdent du poids de mars Ajuillet. L'amd
lioration dce la teneur calorico-protdique des 
ligneux fourragers consommd s A cette dpoque par 
les caprins serait Al'origine de cette diffdrence de 
performance. Ce phdnomine serait d'autant plus 
vrai que ia MSVI des ovins est gdndralement 
supdrieure Aicelle des caprins. Le manque 
d'dchantillons de fourrage consommd ne permet 
malheureusement paq d'avancer des valeurs 
nutritives de l'ingestible comme nous I'avons fait 
pour 1'dtude sur les bovins. 

Les donndes sur 'ingestion volontaire des 
petits ruminants sur pfiturages des zones semi
arides tropicales d'Afrique sont encore plus rares. 
Malgr6 leur important effectif: 112,8 millions de 
t6tes (R.T. Wilson, 1981), peu de travaux ont dtd 
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Tableau 38. Poidsdes ovins et caprins,digestibiliti et ingestion volnntaire. 

Pdriode 
d'dtude 

Poidsvif 
(kg) 

Ovins Caprins 

Digestibilitd 
(%) 

Ovins Caprins 

MSVI/j 
(g) 

Ovins Caprins 

MSVI par 
100 kgPV(kg) 

Ovins Caprins 

MSVI kg Po"' 
(g) 

Ovins Caprins 

E 

Janvier 

Fdvrier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aofit 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Dcembre 

49 

52 

51 

50 

48 

47 

44 

47 

48 

48 

52 

51 

33 

37 

38 

38 

36 

36 

38 

39 

40 

4ri 

40 

42 

54 

53 

50 

50 

50 

52 

64 

71 

66 

51 

52 

52 

54 

54 

55 

53 

54 

56 

61 

61 

58 

54 

54 

55 

1039 

1491 

1658 

1459 

1295 

1298 

1093 

1519 

1125 

824 

1150 

1399 

765 

1206 

1101 

1214 

781 

946 

916 

860 

641 

810 

10P74 

1088 

2,1 

2,8 

3,2 

2,9 

2,6 

2,8 

2,4 

3,2 

2,3 

1,7 

2,2 

2,7 

2,3 

3,3 

2,9 

3,1 

2,2 

2,5 

2,3 

2,2 

1,6 

2,1 

2,6 

2,6 

55 

76 

87 

78 

70 

73 

62 

83 

61 

45 

58 

73 

55 

81 

70 

81 

54 

63 

58 

57 

40 

50 

66 

66 

MSVI = inatiere stche volontairement ingdrde. 



Tableau 39. Comportementalimentaired'iun troupeaud'ovins et de caprins. 

Temps de p~ture Distances parcourues 

Priode 
d'6tude 

Temps de presence 
sur pAturages 

(heures) 
Ovins 

(heures) 
Caprins 
(heures) 

Ovins 
(kin) 

Caprins 
(kin) 

J:;nvier 7,80 5,51 

F6vrier 7,95 5,60 

Mars 7,75 5,27 

Avril 6,85 5,45 

Mai 7,15 6,20 

Juin 7,30 6 

Juillet 7,05 6,16 

Aodt 6,75 5,22 

Septembre 6,45 3,96 

Octobre 6,45 4,50 

Novembre 6,50 4,91 

Ddcembre 6,10 4,93 

consacrds Aleur nutrition; ce paradoxe tient pro-

bablement au fait que leur alimentation dans ces 

dco-systimes pose moins de problmes que celle 

des bovins. 

9. SUSPRO T Acoton 
INDUSTRIELS 
(M.S. Dicko) 

Les sous-produits agro-industriels provenant 
d'unitds d'dgrenage de coton, d'huileries, de 

sucreries, de rizeries et d'abattoirs constituent 

pour la plupart d'excellents aliments susceptibles 

d'6tre valorisds par le b6tail monogastrique ou 

polygastrique. La recherche zootechnique au 

Mali a fortement contribud A les faire connaitre 

du monde dleveur mais l'inexistence de contr6les 

rdguliers des quantitds disponibles, l'absence de 
politique d'utilisation, de meme que la non-inter-

vention de I'Etat dans la fixation et dans la stabili-

sation des prix de ces sous-produits constituent 

autant de lacunes qui limitent leur vulgarisation. 
Cette 6tude prdliminaire a pour objectif de 

d6terminer le disponible et son devenir au niveau 

du producteur. 
Le tableau 40 donne les rdsultats de la pro-

duction 1978 - 79 des sous-produits du riz, de la 

canne Asucre, des graines ol6agineuses (arachide 
et coton) et des abattoirs. Les productions poten-

tielles si toutes Ics usines fonctionnaient Aplein 

rendement y figurent dgalement. En gros, les pro-

duits dtudi6s font au total 116 000 tonnes de 
mati~re sche, soit 58% du potentiel. 
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6,18 14 15,8 

6,08 12,5 12 

5,49 12,9 14,4 

5,51 13,2 12,2 

5,95 14 11,7 

6,13 13,3 11,3 

5,79 14,8 12,3 

5,46 8 8,9 

4,65 5,4 6,1 

5,14 6,3 7,8 

5,48 10,4 11,6 

5,40 8,6 '.0,6 

L'dvolution des productions de 1974 A 1979 

n'a pas toujours W conforme aux prdvisions dont 

le taux annuel d'accroissement dtait fixd As10% 
(Traord 1973). Le tableau 41 qui en donne le 

d6tail indique que les productions de graines de 
et de mdlasse ont t6 assez stables et 

qu'elles ont m~me ldg~rement augmentd, que 

celles des issues de riz et des tourteaux d'arachide 

ont considdrablement fluctud et que les quantitds 

de tourteaux de coton et de ddchets d'abattoirs 

ont constamment diminu6. II faudrait chercher 
les principales causes de ces fluctuations dars les 

variations relatives aux quantitds de mati~res 

brutes traitdes qui subissent les caprices du cli

mat, dans l'existence d'un marchd parallle plus 

rdmundrateur pour 'agriculteur et dans les pro
blmes de fonctionnement que connaissent cer
taines usines. 

Ce bref historique de l'dvolution des produc

tions montre combien il est difficile de prddire A 

long terme les volumes de ces sous-produits. II 
faudrait proc6der A des dvaluations frdquentes 

des quantitds disponibles et des types d'utilisation 

Ades fins autres que l'alimentation des animaux. 
Dans certains cas rexportation, la fabrication 

d'alcool et de vinaigre ou l'utilisation comme 

combustible pourraient se rdvdler plus profita
bles. 

Les utilisations actuelles de chacun de ces 

sous-produits sont nombreuses et varides. Les 

issues de riz et les d~chets des abattoirs sont pres



Tableau 40. Productions rielle et potentielleet valeuralimentaire des sous-produits agro-industriels au Mali. 

Production relle 	 Production potentielle 

Produit 

MS(t) UF(milliers) MAD(t) MS(t) UF(milliers) MAD(t) 

1. Riz 

Son 2323 627 77 8043 2172 260 

Farine basse 3405 3405 319 8 256 8 256 776 

2. 	Canne Asucre 

Sommitdsvertes 23 700 13 035 497 26958 14 827 566 

Mdlasse 6225 6474 56 7080 7364 64 

3. 	Graines ol~agineuses 

Grainesde coton 60888 63 )32 5 845 109 504 114 479 10512 

Tou"teaux de coton 3 000(' ) : 526 1 152 6918 5 811 2650 

Tourteauxd'arachide 15 974 15 175 5 925 33084 31 429 12 274 

4. Ddchets d'abattoirs' 

Poudre de viande 23 26 12 56 62 29 

Farine de sang 0,8 0,9 0,6 70 78 57 

Poudre d'os 20 - - 295 - -

Total 115 558,8 105 200,9 13 883,6 200264 184978 27 188 

° 	Productions 1978; celles de 1979 n'dtaient pas disponibles au moment de I'enquete. 

que enti~remen: consornms par le bMtail natio- mentation du b~tail et les 2% restants entrant 
nal, et sur ce plan, l'offre demeure nettement dans la fabrication d'alcool. Le faible niveau de 
infdrieure A la demande. Les sous-produits du commercialisation de la m6lasse d6coule du man

sucre par contre ne sont g~ndralement pas uti- que d'amdnagements pour l'emmagasinage et des 
lisds: les sommitds vertes des cannes sont britdkes difficultds relatives A 'emballage et au transport. 
pour faciliter la r~colte, tandis que 90% de la Dans le cas des graines de coton cependant, 23% 
m~lasse sont soit jet~s, soit utilisds dans la de la production sont utilisds pour nourrir le b~tail 
construction de routes, 8% 6tant consacrds Al'ali- ou sous forme de semences, tandis que 48% et 

Tableau 41. Fluctuation des productiot, e.sous-produits(en %)par rapport dla production d'une annie type. 

Sous-produits 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
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Issues de riz - 100 83 115 93 113 

Ddchetsd'abattoirs - 100 97 86 83 -

Mdlasse - - 100 145 155 144 

Tourteaux d'arachide - - 100 129 78 

Grainesdecoton 100 60 105 116 115 

115 

Tourteaux de coton - - 100 85 45 
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18% sont respectivement exportds par des 
socits d'Etat et des entreprises privdes, les 11% 
restants entrant dans la fabrication d'huile. Plus 
de 90% des tourteaux de coton et d'arachide sont 
export~s. 

L'irr~gularitd de la production, l'insuffisance 
des quantitds disponibles sur le march6 national, 
et les multiples usages auxquels se pretent les 

sous-produits, conjugu6s avec les nombreux pro
blkmes logistiques que posent leur transport aux 
propritaires de bMtail rduisent considdrable
ment les possibilit6s d'am~liorer la nutrition ani
male par ce moyen. IIfaudra par consequent met
tre 'accent sur la seccnde option, A savoir la 
culture de Idgumineuses fourragres. Ce sujet est 
traitd dans la section suivante. 
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10. LE SOUS-SYSTEME DU MIL
 

10.1. 	 ORGANISATION SOCIALE ET 
PRODUCTION AGRICOLE A 

L'ECHELON VILLAGEOIS 
(C. Toulmin et D. Fulton) 

10.1.1. 	 Introduction 

Depuis mai 1980, le sous-syst~me du mil est l'ob-

jet d'6tudes darns un groupe de villages situds 

entre 75 et 90 km au sud-ouest de Niono. Ces 

recherches devraient permettre de rassembler des 

donndes sur (i) les modes d'utilisation des terres 

et la distribution de la main-d'oeuvre entre I'agri-

culture et I'Hlevage, (ii) la productivitd des terres, 

de la main-d'oeuvre et du bMtail dans le systime 

les facteurs sociaux d6terminant lesactuel, et (iii) 
stratdgies de production. 

de produc-L'environnemcnt des systimes 

tion se caractdrise par un fort coefficient de ris-

que. La recherche sur I'aspect social et dconomi-

que du syst~me s'efforce par cons6quent d'expli-

quer et de quantifier les r6actions des m6nages et 

des collLctivit6s face A un 	tel environneent. 

L'organisation sociale de la production, la s.ruc-

ture de la distribution, des dchanges et de la 

consommation, l'opinion des producteurs sur le 

sur leur r6le dans celui-ci et finalementsyst~mc, 
sur la dynamique du systbme, y compris les chan-

cycliques et lindaires, constituent lesgements 
themes essentiels des dtudes entreprises. 

La r6gion dtudide s'dtcnd vers la limite nord 

de la zone Avocation agricole; elle prdsente plu-

sicurs caractdristiques des rdgions de transition 

entre I'agriculture et le pastoralisme qui se mani-

festent notamment A travers une population de 

faible densitd et un habitat dont la dispersion s'ex-

plique essentiellement par la raretd de l'eau (plu-

viositd annuelle d'environ 500 mm seulement) 

plut6t que par le manque de terres. I!existe trois 

sortes d'6tablissements humains dans la r6gion: 

(i) ceux qui disposent d'assez d'eau pour attirer 

des visiteurs et leurs troupeaux sur leurs champs 

pendant la saison siche; (ii) ceux qui arrivent tout 

juste Asatisfaire leurs propres besoins en eau; et 

(iii) ceux qui sont forcds d'envoyer leurs trou

peaux ailleurs en saison siche Acause du manque 

d'eau. 
Dans la rtgion t tudide, la terre ne constitue 

pas pour l'instant un facteur limitant. Toutefois, il 

est dvident qu'une pression croissante !.exerce 

sur les ressources en terres et et que laen eau 

compdtition entre les groupes et Al'interieur des 

gioupes locaux ira s'intensifiant. La zone cuitivde 

s'agrandit par suite de I'augmentation de la popu

lation qui croit actuellement A un taux annuel 

d'environ 2,5%, de l'expansion des cultures qui 

d6coule de la reconversion de groupes primitive

ment pastoraux, et de la r6cente introduction de 

la charrue Abovins. Le taux d'immigration saison

nire et permanente d'agriculteurs du sud et de 

'est attirds par les terres plus fertiles et AI'abri des 

oiseaux que l'on trouve Aproximitd des zones irri

gu6es est impressionnant. On note par w- s 

sujet des pfiturag.. ,,ier'existence de conflits au 

saison des pluies et de l'eau entre les s6dentaires 

ou les groupes AfPuble rayon de transhumance et 

les nomades purs. Toutefois, on peut dire que les 

diffdrends naissent essentiellement des dom

mages causds aux cultures pai los troupeaux 

transhumants. 

10.1.2. 	Echantillonnage et rassemblement de 

donn~es 

Les recherches couvrent un 6chantillon A 100% 

de cinq villages (A. B, C, D et E), et deux 

hameaux de saison des pluies (a et b). Les d6tails 

relatifs aux dchantillons et les donnes recueillies 

figurent dans les tableaux 42 et 43. Les villages 

reprdsentcnt les trois sortes d'dtablissements 

humains prdcddemment 6voquds et varient du 

type A, dotd de ressources en eau suffisamment 

abondantes pour permettre de forer A15-20 m un 

rdseau de puits privds, au type E, dont les res
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Tableau 42. Echantillon etudi&:collectivitset populations humaines et animales. 

N' de Groupe Empla- Nbre de Popul. Bdtail Agric.' 
cement mnages totale Bovins Ovins/caprinsI'dchantillon 

1 Bambara Villages 900- 1000- (i) (ii) 
A, B 51 640 1000 1100 (iii) 

2 Bambara Villages 700- 900- (i) (ii) 
800 1000 (iii)C,D,E 30 500 

3 Peuhl Villages 300- (i) 
(pasteurs A, E 10 50 40-50 400 

sous contrat) 
- (ii)4 Peuhl Hameaux 600-


(transhu- a,b 8 120 650
 
mants) Village B
 

5 Bambara Taille et details suppidmentaires ddterminer 

Agriculture: (i) champs permanents fertili'es au fumier, mil prdcoce/nidbI, 
(ii) cultures itin~rantes en brousse, mil tardif/nidbd, arachides; 
(iii) cultures secondaires, notamment fonio, voandzou, mais, sorgho et tomates (souvent rdservdes 

aux femmes). 

sources en eau arrivent Atpeine A satisfaire les 

besoins des mdnages en saison sche. 
Les recherches pendant la premiere annde 

(mai 1980 - avril 1981) ont essentiellement port6 
sur H' tude intensive d'un dchantillon (1) de 50 
families dans les villages Aet B du systme sdden-
taire Bambara. Pour les besoins de la comparai-

Tableau 43. Types de donnees et methodes de collecte. 

Types de donnees 

Main-d'oeuvre et budget 

Main-d'oeuvre et budget 

Budget 

Elevage: 
Detention 
Naissances, ddc s,pertes 

Ventes, achats 

Production et vente de lait 

Mouveroents dn piturage 

Agriculture: 
Exploitation deschamps 
(fumure incluse) 

Superficies cultiv~es 

Productions 

Nutrition (humaine) 

Histoire familiale, 
comportement, etc. 

01 

Mdthode de collecte 

Couverture par interview/ 
questionnaire 
Couverture par interview/ 
questionnaire 

Interview 

Recensement 
Recensement 

Observation/interview 

Observationinterview 

Observation 
(documents de terrain) 

Mesure 

Mesure/estimation 

Questionnaire/interview. 

Interview informelle 

son, 1'Htude a dtd 6tendue Asun deuxi me dchantil-

Ion Bambara (2) dans les villages C, D et E. Un 
autre dchantillon (3) de m6nages de Peuhls die

veurs exploitant sous contrat des bovins apparte
nant A des Bambaras a tt couvert par i'dtude, 

dtant donnd que ces m6nages font partie du m~me 
syst~me agro-pastoral. 

Frdquence Echantillon (n*) 

Quotidienne/ 
hebdomadaire 1 

Hebdomadaire/ 
bi-mensuelle 3 

Mensuelle/semestrielle 1,3,4 

Annuelle 1,2,3 
Tousles 2mois 1,3,4 

-

Bi-mensuelle 1,3,4 

Bi-mensuelle 1,3,4 

Hebdomadaire/
2 fois par semaine 

Annuelle 1,3,4 

Annuelle 1,2,3,4 

Bi-mensuelle 1,3 

Continuelle 1,2,3,4 
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D'autres groapes agro-pastoraux, comme les 
Peuhis et les Maures transhumant sur de courtes 

distances, n'oni Wid couverts pendant la premidre 
annde que lorsque leurs activitds empidtaient sur 

celles d. I'Hchantillon dtudid. Au cours de la 
deuxieme annde, on prdvoi, d'dtendre 'dtude A 
un petit tdchantillon (4) de Peuhls transhumants 
qui passent la saison s&che autour de puits de vil-
lages et s'adonnent AI'agricultuze pendant la sal-
son des pluies dans les hameaux a et b. L'dtude 
dlargie sera dgalement complktde par l'inclusion 
d'un autre 6chantillon (5), choisi A la suite de 

I'ttude ddmographique du CIPEA sur I'Arron-
dissement de Doura en avril-mai 1981', et de la 
reconnaissance adrienne effectude au cours de la 
mme pdriode en vue de tester les hypotheses 
bastes sur les m6thodes d'6tude accdldrde. II res-

sort de I'analyse prdliminaire des rdsultats de la 
reconnaissance adrienne, qui couvrait 18 villages, 

que I'Hchantillon de cinq villages est repr6sentatif 

de la region prise globalement. 
Pour recueillir les donndes, deux chercheurs 

(un tconomiste et un socio-anthropologiste) 
vivent dans le village A. Ils sont secondds par trois 
assistants recrutds localement qui ont pour mis-
sion d'effectuer une bonne partie des contr6les 

systdmatiques. Un quatrieme assistant vit dans le 
village B. Les autres villages et hameaux sont 
l'objet de visites rdgulidres. Tous les assistants 

patlent le bambara et l'un d'eux parle couram- 
ment le peuhl. 

Des mdthodes d'enqudte classiques ou noit 
sont utilisdes paralklement A des entretiens 
ouverts pour compldter les questions-types. En ce 
qui concerne le traitement des donndes sur los 

mdnages qui s'avre malaisd, il semble que l'on 
obtienne de meilleurs rdsultats en assouplissant 
les mdthodes de sorte 5 les adapter A]a situation et 
en exploitant tous les moyens possibles d'infor-
mations plut6t qu'en ayant recours A une 
mdthode classique qui tend Arefldter une version 
"officielle" des dvfnements (gtndralement celle 

d'un ancien). 

10.1.3. Organisationsociale 

Les villages sont constituds par un ou plusieurs 

groupes exogames patrilindaires dont les mem-

bres prdtendent descendre d'un ancdtre male 

commun. Ces groupes se divisent et se subdivi-

sen: en mtnages qui reprtsentent les unitds de 

production et de consommation. Cependant, les 

mariages entre lignages et le patriarcat qui consti-

I Cette etude comportait un recensement accdldrd de tous les 
villages et hameaux de t0 000 personnes environ ct porait 
ess ntiellement sur la fertilit et la mortalitd de la population. 

tue la base sociale des mdaages tissent entre les 
families des liens complexes de parentd et des affi
nitds. C'est au sein des ensembles ainsi formds 

que sont ddtermindes les stratdgies de produc

tion. Ilseraitparconsdquenterronddeconsiddrer 
les mdnages comme des unitds distinctes, isoldes 
les unes des autre5, ou situdes en dehors du 
contexte hisiorique, des modes de peuplement et 
de la structure sociale du village. Au demeurant, 
le mariage, qui permet Ades femmes d'un lignage 
donnd d'entrer dans d'autres families apparte
nant A d'autres villages, crde des voies par les
quelles s'effectuent certains 6changes, en particu
lier la redistribution du mil par l'intermddiaire de 
femmes apparentwes. 

C'est au(x) lignages(s) fondateur(s) que 
revient la fonction de chef, qui est exercde par le 
mle le plus Agd. Le chef est censd consulter au 
moins les chefs de families les plus Agds sur les 

questions importantes et son pouvoir rdel varie en 
proportion inverse avec le nombre et l'influence 
des lignages co-fondateurs prdsents dans le vil

lage. Cos fondateurs, qui ont t6 les premiers A 
ddfricher les terres Ades fins agricoles, ont le droit 

d'attribuer des parcelles aux 6trangers ddsireux 
de s'installer dans ic village. Les droits territo

riaux sont usufructuaires et s'dtablissent sur la 
base de la tradition d'utilisation. Le membre d'un 
lignage a le droit d'utiliser sa part des terres du 

lignage; toutefois, il ne peut en disposer. En 
outre, les terres retournent A la collectivitd lors
que le membre du lignage ne les cultive plus. 

Les villages sont autonomes en ce sens que 
chacun d'eux est reprdsentd par son chef auprts 
du Gouvernement et exerce, en tant que collecti
vit6, un droit de p.-,-'ridtd sur les terres qui 'en
tourcnt. Le territoir. de chaque village s'dtend 
jusqu'au point situd Ami-distance entre lui et son 
plus proche voisin reconnu. En thdorie, les nou
veaux venus dans ce territoire, qu'ils soient dta
blis dans des hameaux d'agriculteurs initialement 
construits pour une durde limitde, dans des rami

fications de villages plus anciens ou dans des col
lectivitds d'immigrants, sont considdrds comme 
des dtrangers soumis A I'autoritd du village. En 

pratique cependant, si cette autoritd est respect6e 

en ce qui concerne le paiement de certzlns imp6ts 

et 'application de certaines dispositions adminis

tratives, le village n'exerce de fait qu'un pouvoir 

limitd sur l'utilisation des terres sitdes en bor

dure de son territoire. Son autoritd sur le peuple

ment et les ddplacements dans cette rdgion pdri

phdrique dominde par les Peuhls est encore plus 

limitde puisque ces derniers appartiennent Aune 
communau:. diffdrente aux plans juridique et 
coutumier. 
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On trouvera au tableau 44 et i la figure 48 les 

donnres relatives aux populations actuelles des 

villages et 5 la taille des manages dans les villages 

A et B. Par m6nage, on entend ici un groupe de 

persoanes qui cultivent le mme champ et dont la 
'mtme grenier". Cette 

provient du
nourriture 

au sens du mot bambarad6finition correspond 
gwa'. Les donndes en question refltent des dis-
paritds notables en ce qui concernc la structure et 

la taille des mrinages, en particulier pour ce qui est 

du rapport des productcurs aux consonmateurs 

et du r61e dconomique des femmes et des per

sonnes 5gtes. La taille riduite des mcnages du vil-

lage B, le plus petit des deux. reflmte leur pau-

vret, I'iHmigration de leurs membres ct l'impossi-
dc se marier tct. Cesbilitd pour les hommes 

mcnage sont plus vulncrables aux risques et 

moins aptes -'Ihitneficicr des &onomies d',chelle 

rdalises par hi fanille plus elargic pour laquelle 
die de pcndanceles taux maximum et minimum 

s'equilibrent. 
Parmi les mcmbrcs des mdnagcs. on distin-

guc ceux qui sont influcncI.Cs par la rivalitc cntre 

parents patrilinaires et qui sont en faveur de 

I'dclatement de la famille ou du grotIpc et ceux qui 

prdfdrent le maintien de lunitd qui leur permet de 

avantales inherents aux grandstirer parti des 
regroupcments humains. L.e budget de chaqu, 

2 Dans certains grands menage,. la production de cerrains 
,.hamps colleclt s est repartie enre des grenlers stpares el cer

lannec. reunissent deslains repa,. icertanes periodes de 


groupes resttrents et non pas low.les membres du menage. 


Figure 48. Distributiondes families par tailles. 
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Tableau 44. Population totaleet taille de lafamille. 

Nbre de 
Population Nbre de personnesVillage families par famille 

A 450 29 15,5 

22 8,6B 190 

mdnage repr6sente un compromis temporaire 

entre les int6rts individuels et communautaires. 

L'opposition entre ces deux tendances est illus

par la diffdrence qui existe entre I'agriculturetr&e 
oO les hommes d'un mme mdnage renoncent 5 la 

production individuelle pour participer Ala pro

duction collective, et I'd evage dont certaines 

caractdristiques lides Ala structure de la propridtd 

et au syst me d'hdritage favorisent 1'dclatement 

des menages. 
Parmi les institutions qui transcendent les 

liens de parentd et les affinitds figurent le syst me 

des classes d'Age, le ton (association d'entraide 

collective des jeunes), le komo (culte d'initiatior 

des mfiles dans certains villages 5 prddominance 

palenne) et, dans les villages disposant encore de 

vastes superficies boisdes, I'association des chas
seurs au sein de laquelle la qualitd de membre et 

sur la base de relationsde dignitaire s'acquiert 

maitre-dlve.
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10.1.4. Cultures et utilisationdes terres 

Le mil constitue Ia principale ressource agricole, 

mais on cultive dgalement le sorgho, I'arachide, le 

n idb 6, le voan dzo u et d 'au tres prod uits seco n-

daires. Les deux principaux types de mil sont: le 
souna, vari~t6 5 maturit rapide (90 jours) culti-

v de su r le s ch am p s de villag e fe rtilisd s e n pe rm a-

nence par Ic fumier du btail et une variitd 

croissance plus lente, lc sanyo, cultivi6 par assole-

ment sur les champs dlebrousse. 11existe e nom-

breuses vrit~s de so:uaet de sanyo, avec diff6-

rents cycles de croissance, des grains de couleurs 
diffdrentes, etc. On trouve dans chaque village un 
mlange dceccs vaids et ilest courant qu'un
agricu lteu r cssaic d iff~r en tes semc n c es de so nvill'un 'couill 'evoisn r~ u~es 
propre village ou d'un village voisin r putcs 
avoir des caractiristiques particulires. 

L'arachide, introduite vers les anni~es 40, est 
cultivde par les mninages et par les individus enquanit~svariblespou Ia enteOU pur aqu a n tit~s va riab le s pou r ]a ven te ou pou r la 

consommation domestique. Le voandzou, cultiv 
par presque tous les mdnages, jccupe une place 

spciale parce qu'il m~rit avantmnt 
dont les greniers sontpermettant ainsi i ceux 

vides de se nourrir et 'iceux qui ont encore du mil 

de varier Icur rgime. La culture du fonio que les 

m6nages effectuaicnt autrefois sur des superficies 
aux.considifrables est maintenant rerv&e 

femmes qui Ia pratiquent sur des parcelles attei-
Les femmes cultivcntha.gnant rarement 0,25 

dgalement dans Ic village certains produits d'im-

portance secondaire; ii s'agit notamnment des 

du gombo, du mais et du sorgho. Cetoniates, 

n'est que dans les villages situs plus au sud que le 


sorgho occupe une place plus importante. 


Dans lcs zones arides de I'Afriquc de 

I'Ouest, le syst~me d'utilisation des terres est 
sereprcscntatif dc la structure agricole. Celle-ci 

caractrisc par une sric d'anneaux concentriques 

autour du village (figure 49). La zone A cst for-

me par une ccinturc de champs dc mil qui entou-

rent immddiatement Ic village. Ccux-ci sont 

cultivs en permanence par leurs propri6taircs. 

Le cercle s'accroit vcrs I'extdrieur lorsque Ic vil-

lage s'agrandit ot lorsque les divers nenages 

acquirent la capacit6 de fertiliser des superficies 

plus vastcs. La zone B est constituc par des 

terres autrefois utiliscs comme champs de 

brousse dont la majeurc partie est actuellemcnt 

en jachkre, une faible proportion 6tant rcserv6c 5 

la culture itindrante d'arachides, de voandzou et 

de fonio. La zone C repriscnte le sectcur dans 

lcquel les villageois peuvent se tailler un champ 

de brousse dont la linite extdrieure est fonction 

de la distance qui le s6pare du village voisin et de 

celle que les membres du mdnage sont disposds A 
couvrir chaque jour pour s'y rendre. La figure 50donne les proportions des superficies grignotees 

rus dedonne en nnop rn cde 

ma me e l e s urf c a d e a nue le 

m me que les surfaces abandonnes annuelle

ment. Les terres sont cultivdes en moyenne penatqarasbnquIcofchgdec

da nt p r ti on s de s c a pl e r ouse ie 

tatmes portions des champs de brousse puisse 

Lsept ans. Lorsque la distance sdparantremonter 
un champ de brousse du village atteint environ 5 

km, ou bien on I'abandonne pour un nouveau 
champ ou bien la population active du mdnage
construit un hameau de saison des pluies aux 

abords du champ. Les terres des zones A et B 

n'appartiennent pas en permanence it leurs utilis t u s n c a p a a d n d r t u n t t dsateurs: un champ abandonn6 retourne iilI'6tat de 
brousse et devient utilisable par d'autres families. 
La dur6e des jachres en zone C semble etre d'au 
moms 3t ans. Dapr~s les photographies 

arienfles, leg champs de brousse actocis, quoi
u co s r b e nt a a di p r l ' i i a i n 

que considerablcmcnt agrandis par l'utilisation 

mcs sites qu'en 1952. Dans le villagels m 
A, cinq ntiages onz commencd l'xploitation de 

champs de brousse tout iI fait nouveaux en 1980, 

apr~s avoir abandonni6 ccux qu'ils cultivaient en 

1979, L a suite de dommages caus6 aux cultures 

par les troupeaux tr:ishumants pendant la saison 

des pluies.
Les tableaux 45 ct 46 pridscntent Ics donnees 

relatives it la superficie cultiv&e dans chaque zone 

et aux cultures pratiqudes dans chacunc d'elles 

pour le village tudid en 1980. 

La figure 51 donne le calendrier des activitds 

agricoles pendant la pdriode des cultures, compte 

tenu de la distribution des pluics. Jn certain nom

bre de remarques peuvent ttre faites. 

En premier lieu, d'un manage A l'autrc, les 

disparitds relatives L I'dchelonnemcnt des opdra

tions sont mineures (quoique pou; une saison 

aussi courte, l'incidence dc tellcs variations puisse 

tre notable). Aux moments cruciaux (debut de 

l'enseinenccmcnt des champs de brousse, du 

labourage ou de I'ensemenccment des champs dc 

village), le village tout entier synchronise son tra

vail, mnime si aucune ddcision publique ou offi

cielle West prise dans cc seris. En dcuxizme lieu, 

aucun terrain de brousse, eccpt celui qui vient 

d' tre dtfrichU, n'est labours avant les semailles. 

Le sarclage de la saison pr~c dente, fait iila houe 

et ii la charrue, a pcrniis d'&igcr entre les 

anciennes rang~es de mil de nouveaux billons 

dans lesqucls Ic nouveau mil est semd. Par ce 

biais, les agriculteurs 6chappent 'i I'obligation de 

labourer I'ann~e suivante, et l'ensemencement 
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Figure 49. Zones utiliseesaulour du village. 

Zone A.- Champs de village
 

mil souno (M/F/A),nidbd fourrager (M)
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Ugende: 


M =cultivd en commun par lo maisonnde.
 
F =cultivd par une femme on dge de trviller pendant son temps libre i
 

A =cultiv6 par les hommes dg6s et les fernmes ne travail- [] Chomps de brousse. 

lant plus dons les chomps do rail collectils.[ Champs do brousse nouvellement d6frichds. 

H =cuttivi par un homme en Oge de traviller pendant son 

temps libre. 



Tableau 45. Superficie totale cultivie par zone d'utilization des terres (village A, 1980). 

Zone CZone A Zone B 

Champs de village Anciens champs Anciens champs de brousse et 
de brousse terres nouvellement ddfrichdes 

Superficie totale 
de lazone (ha) 105 1150 6600 

Superficie totale 105 33 657 
(425 + 232)lcultivde (ha) 

%de lasuperficie
 
cu'ltivde potentielle 100% 3% 10%
 

Sur les 657 ha de champs de brousse emblavds en 1980, 425 ha avaient etc cultivds I'annec prdcedentc tandis que 232 
ha dtaient des terres nouvellement dfrichdes. 

des champs peut s'effectuer le plus rapidement tre mdlangd avec la terre. Comme pour les 

possible. En troisi~me lieu, les families qui ont champs de brousse nouvellement.ddfrichs, I'cs

semd et sarcld tr~s t6t leurs anciens champs de pacement des billons produits par les charrucs est 

brousse peuvent profiter des pluies de la fin du rdduit. 

mois de juin et du ddbut de juillet pour labourer et Deux types d'outils attelds: Ilabilloncusc Aun 

ensemencer les nouvelles terres de brousse ddfri- corps-batteur pour faqonncr en billons Ics champs 

chdes .ndant Ia saison szche qui viendront de village destinms A la culture du mil 'souna', les 

s'ajoute, au champ dc brousse cette annde-l . parcelles d'arachidc ct de voandzou ct Ics nou

L'aptitude d'une familk Alabourcr une nouvelle veaux champs de broussc pour les scmaillcs; et 

terre au commencement de la saison d6pcnd du une charrue monosoc pour Ic labour en billons et 

rapport des nouvelles terres aux anciennes, du pour lesarclage. Lcs deux typcs d'apparcils ont 

nombre et de I'alimentation de ses boeufs de trait, 6t6 introduits dans Ics ann6cs 40 ct Icur utilisation 

du type de sol labourd et de 1'd1dment chance s'est g6ndralisde vers Ics ann6cs 60. On trouvera 

notamment pour cc qui est de la pluie. En dernier au tableau 47 la distribution des charrucs en 1980 

lieu, les champs de village doivent Wtre labourds dans les villages A et B. 

avant d'ctre ensemencds. Lcs billons de I'annde 11cst dvident qu'une famille qui doit emprun

prdcddente sont presque complktemcnt ddtruits, ter des boeufs ou des charrues ne peut program

le champ est envahi par I'herbe et le fumier doit mer ses opdrations de sorte "iles faire coincider 

Tableau 46. Principales cultures par zone d'utilisation des terres (village A, 1980). 

Zone A Zone B Zone C 

Champs de Anciens champs Champs de Terres nouvelle
village de brousse brousse ment ddfrichdes 

% de terres consacrdes: 

au mil et au n~bd 99, - I(W 83" 

16AI'arachide +h 54 

au voandzou 31 

au fonio 15 

au sorgho + - 

au mais + - -

Par rapport au mil, laproportion de nidb, h lardcolte dtait de 8%dans les champs de village et de 4% dans Ics 
champs de brousse. 
+ = cultiv, en petites quantitds. 
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Figure 50. Variations annuelles d'un champ de brousse (famille Ochantillon, 1980). 

Annie do 
d6frichement 

1980 

a b c 

Labourd avant 
ensemencement: 
'a) mil et nidbd 

(b) voandzou 

(c) arachides, 
calebassier , dah 

1979 

1978 

1977 

575m -

a 

Non Iobourd avant 
ensemencenent 

a 

1976 w 

Retourn6 en jachbre en 1980 

1976 ____________________ 

E - 400m 
Superficie totale : 23 ha 

Anciens champs de brousse = 19 ha (83%) 
= Terres nouvellement d6frich6es 4 ho (17%) 

avec les pluies. Lorsque celles-ci sont rares et il a besoin parmi ses propres membres. 11 peut exi
qu'ils participent aux travaux desimprdvisibles, la capacitd de I'agriculteur de pro-	 ger d'eux 

titer de chaque averse a une importance ddtermi- champs du d6but de la saison des pluies jusqu'A la 

nante sur la production finale. II arrive souvent fin de la r6colte. Seuls les lundis sont rdserv6s aux 

qu'une famille utilise trois bocufs pour une char- cultures autres que le mil du m~nage et Ala pro

rue. La rotation des animaux permet, en d6pit de duction individuelle. Sont tenus de participer aux 

la pauvretd de I'alimentation des boeufs de trait travaux collectifs tous les membres du m6nage, 

a,. debut de la saison des cultures, d'avoir des approximativement 5g~s de 12 A55 ans et jouis

journdes de travail plus longues. sant de toutes leurs facuitds mentales et physi
ques, quel que soit leur sexe. Les ages auxquels 

10.1.5. 	 La main-d'oeuvre les enfants commencent Aitravailler et auxquels 
les hommes et les femmes 5gds sont autorisd. AneDans la plupart des ,cas, pendant la saison des 

cultures, Icmdnage recrute la main-d'oeuvre dont plus participer aux travaux communs varient 
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Tableau 47. Families utilisant en permanence une charrue attelee (village A et B, 1980). 

Charrue attelde 
Ades boeufs 

Village A 	 26(90%) 

Village B 	 6(27%) 

selon les circonstances et la composition du 
m6nage par Age. I1en est de m~me de la contribu-
tion des jeunes filles c¢libataires. 

Les hommes et les femmesAgds, disp:nsds de 
travailler dans le champ du m6nage, cultivent de 
petites parcelles pour leur propre compte. Ces 
activitds A temps partiel s'effectuent parall ic-

ment Ala surveillance des petis enfants laissds au 
village et Ala garde des petits ruminants pendant 
la saison des pluies. Les femmes en Age de travail-
ler cultivent dgalement des parcelles indivi-
duelles, les lundis et A d'autres moments de 
libertd. Le ton (association d'entraide collective 
des jeunes) participe dgalement aux activitds agri-
coles. Dans certains villages, le ton aun champ de 
mil qui lui est propre et pour [a culture duquel il 
exige de ses membres deux matindes de travail 
pendant la saison des pluies. 

La saison agricole correspond Aune p6riodc 
d'intense activitd dans les champs. La bricvetd de 
la saison des pluics et l'irrdgularitd des prdcipita-
tions exigent du mdnage qu'il abatte le maximum 
de travail pendant que le sol est encore humide. 
La durde de la journde de travail d'un homme, qui 
est de sept Ahuit heures en juin et en d6but juillet, 
passe A9-10 heures entre la mi-juillet et la mi-sep-
tcmbre, pdriode ofi le travail de sarclage est le 
plus accablant. 

Les femmes passent moins de temps aux 
champs Acause des tfches domestiques et de la 

Charrue attelde Adcune
 
A I Ane charrue
 

0 	 3(10%) 

11(50%) 	 5(23%) 

preparation de la nourriture. Les tableaux 48 et 
49 donnent la distribution de la main-d'oeuvre 
pendant la pdriode des cultures. 

La main-d'oeuvre exog nc utilisde par le 
mdnage pendant [a saison des cultures est relati
vement limitde; toutefois, sa contribution peut 
6tre vitale pour le m6nage concern6. Cette main
d'oeuvre peut etre constitude par: 

(a) 	 de jeunes gens que leurs menages, A 
cause d'un ddficit cdr6alier, envoient tra
vailler pour un autre mdnage en dchange 
de mil (4-5 kg par jour); 

(b) 	 des travailleurs utilis6s dans le cadre 
d'6changes entre manages; 

(c) 	 des membres du ton dont les services 
sont louds par un chef de manage pour 
sarcler un champ envahi par les herbes; 

(d) 	 des travailleurs salari6s n'habitant pas le 
village (deux cas en 1980 dans Ic village 
B); 

(e) 	 des visiteurs et amis; 
(f) 	 des travailleurs utilists cn contreparfie 

de services rendus (par exemple pret 
d'une charrue attelde). 

La main-d'oeuvre exogne devient cepen
dant importante apr~s les cultures, pendant la 
moisson et le vannagc. C'est la pdriode oai les 

femmes ct les jeunes filles s'en vont chez des 
parents rdsidant d-ans d'autres villages o6i elles 
participent A la rdcolte du mil et Ason vannage, 

Tableau 48. RWpartition de la main-d'oeuvre entre les divers champs (village A, 1980). 

Champs de village 	 Champs de brousse 

Moyenne Fourchette Moyenne Fourchette 

Superficie des champs 

familiau-4 (ha) 4,2 1,1-9,3 23,5 6,4-58,9 

Hectares/travailleur' 0,6 0,2-2 3,1 1,6-4,2 

Champs mesurds 13 28 

Un syst~me de ponddration a6td adopt pour dtablir un indice d'aptitude des mdnages au travail d'apr~s les classes 
approximatives d'dges ci-apr s: jeunes gens et hommes (entre 15 et 55 ans) = I; jeunes filIes et femmes (de 15 50 
ans) = 0,7; garqons et jeunes filles (de 12 A15 ans) = 0,4 
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Figure 51. Operationsagricolesen function de la rpartitiondes phlies (village A, 1980). 
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Tableau 49. Rdpartition de Iamain-d'oeuvre entre lesdifferentes cultures (village A, 1Q80). 

Journees d'homme (rdcolte exclue) 

Moyenne (%) Minimum (M) Maximum (%) 

Champ de brousse 
mil sanyo" 
Champ de village a 
milsouna 

Arachides 

Voandzou 

78,3 

12,7 

6,2 

2,3 

65,2 

7,5 

0,8 

0 

82,7 

21,8 

12.7 

4,4 

' A ['exclusion des cinq mnagcs avant des champs de brousse nouvellement ddfrichds. 

activitds 4ui leur sont strictement rdservdcs. Elles 
sont paydcs en nature pour cc travail, cc qui leur 
permet des fois de rctourner chez clles avcc a peu 

prcs 300 kg de mii. En 1980, le village A a requ SO 
visiteurs alors que levillage B n'en avait eu que 

15. 
Pour lcbattage, lamain-d'oeuvre est mobili-

sde par classes d'5ges. Toutes les classes d'iges 
sont tenues de participer it ces activitds, y compris 
Ics membres du ton et leurs ainds qui supervisent 
les opdrations et travaillent quand cela s'av&re 
ndcessaire. Dans Ic village A et dans la plupart 
des grands villages, Ic battage est effectua par 

quartiers, contrairement aux autres opdrations 
collectives telles que Ic forage de puits et la fini-
tion des travaux connexes qui requi&rent la parti-
cipation de tout le village. 

10.1.6. Les productions agricoles de 1980 

En 1980, it part de petites quantit6s de fonio, 
6 la seuld'arachides et de voandzou, le mil v 

culture rdcoltde dans lcvillage A. Les pluies, qui 

normalcment tombent jusqu'cn octohre, se sont 

arrtdes dans lipremire semaine de septembre. 

Les semailles ayant dt6 tardives et la saison des 

pluies exceptionnellement courte, plusieurs 

champs d'arachidc ct de voandzou n'ont mme 
pas pu produire suffisamment de graines pour 
fournir des semences pour I'anne suivante. Par 

ailleurs, Ia majeure partie du mil sem6 dans les 
nouveaux champs de brousse n'a pas produit de 
graines car dans laplupart des cas, les semaillcs 
ont eu lieu tardivement (deuxi&me seraine 
d'aoft). 

La moyenne de la production de mil pour 13 
champs de village a t6 de 1 150 kg/ha, tandis que 
pour 22 champs de brousse tlle n'dtait que de 225 
kg/ha. Scion les villagcois, 1980 a t uinc anne 
Lxceptionnelle pour les champs de village ense-

mencds avec du mil amaturation prdcoce. Mal
heurcusement, iln'en a pas 6td de mmc pour les 
champs de brousse. L'ampleur des disparitds 
entre les productions cst probablenicnt anor
male. Toutefois, les rFsultats enrcgistr6s par le 
mme. village pour diffrentes annes et par dif
fdrents villages au cours de liainnme annc. por
tent ,i croire que dans tous les cas, les notions de 
rendeneat "normal" ct "moycni" nc sont pas tr~s 
utiles. Par exemple, en 198t0, un village situ seu

lement A50 km h l'ouest du village A aconnu un 
vdritable dsastrc pour cc qui est de la production 
de ses champs de village. 11apparait clairement 
que lorsque les pluics sont rdduitcs, Ies anncs 

"bonnes" ct "mauvaises" sont tr~s localisecs et 
ddpcndcnt, dans une large mesure, de la distribu
tion des pluies. En tout cas, .dcunc correlation 
significative n'a pu tre 3tablie entre I'apport de 
main-d'oeuvre et laproduction par hectare pour 

les champs de village ou pour Its champs de 

brousse. Unc analyse ,I variables multiples des 

productions des champs dc brousse est en cours. 

Elle tient compte d'un certain nombre de fac

teurs, notainment du rapport des noivelles terres 

aux terres ddj'i cultiv~es ct dc li date des 

semailles. 

Ls champs tlcvillage ct Ies champs de 
brousse soot extrtmemcnt htrogtnes. P'our les 
premiers, cette situation tient i laquantite dc 

fumier reue alors que pour Ics seconds l'ht36ro
gfndit cst due -'hi diversit6 des sols, ,iliprt.sencc 
de termitircs et de baobabs, ainsi qu'i (l'autrcs 
caracteristiqucs. Les champs tiebrousse varient 
tgalement cn cc qui conccrnc la composition par 

age, autrement (lit, Ia proportion des superficies 
dMfrichdes -Idiffkrentes 6polues varie. IIest 6vi
dent quc ces facteurs influent sur la production; 
en outre, lors des ann~es of(les pluies cessen 
pr maturdment, le rapport des nouvelles tcrres 
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Tableau 50. Abreuvement du betail en saison seche (village A, 1980-81). 

Bovins 
Date 

Village Visiteurs Total 

December 1981 700 3M) 1000 

Fevrier 1981 700 11X 1800 

Mai 1981 7) 800 1500 

aux anciennes et la precocit,2 des semaillcs jouent 

un r61e dtcrminant dans ]a production. S'il est 
influer de 

le premier sarclage peut
precocc, 
manitre substantielle sur les productions. Notons 

toutefois que pour des champs de village plac6s 
dans un contexte comparable 'i celui de 1980, 
annce ou Ic mil L cyclc court a connu un excellent 

dpart. Ic facteur le plus dcterminant sera proba-
blement le taux de fumure ct nor 1, pr( 7ocit6 du 
sarclage. 

Pour 1980, la productiou inoyenne par tra-
vailleur dans le village A a d61de 1200 kg de mil 
(700 k ; provenant des champs de brousse et 500 
kg des champs de village). Cependant, ces chif

fres, comme ceux des productions totales, doi-
vent etrc consid&r6s avec prudence pour les rai

sons voquces ci-dessus. 

10.1.7. L'econornie villageoise 

Les villages 6tudids actuellement font partie de 

deux syst~mes conomiques. Le premier, circons

crit au village lui-m~me et aux collectivitds qui 

l'entourent, prtsente un certain degrd de spdciali-

sation (villages agricoles, collcctivites de forge-

rons, campements de Peuhls). Le mil en constitue 

le principal moyen d',changes. Ouant au second, 

qui cst utilis6 i l'Cchelon rdgional ou national, il 

s'appuie sur l'usage de I'argent. Les grands 

march6s des villes ct les marchds du travail urbain 

qui permettent aux migrants ruraux de se procu-

rer de I'argent constituent la base de 1'dconomie 

nationale qui est dgalement financde par les 

imp6ts prdlev6s par l'Etat et par les recettes des 

organismes publics d'achat de cer~ales. 
Dans le cadre du syst~me local, presque 

toutes les transactions peuvent se faire avec du 

mil. IIest possible d'obtenir, contre des quantit6s 

variables de c~rdales, certains biens (nouvelle 

charrue ou autres articles fabriquds par le forge-

ron, b~tail et lait aupr s des Peuhls ou des 

Maures, condiments tels que piisson stchd, poi-

vrons, etc. aupr~s des habitants du village ou de 

Ovins et caprins 

Village Visiteurs Total 

700700 0 

1950700 1250 

1950700 1250 

Tableau 51. Coilt des principaux investissements agri
= I dollar E.-U.) etroles en FM (500 FM en mai (village A, 1981). 

Cottenespices Equivalentenmil 
Article (FM) (kg) 

Binette 
une lame 15000 200 

Brise-mottes' 
Ldouble lame 25 000 333 
Charrette 

5ne(neuve) 50-75 000 666-1000 

Jeune boeuf 
(2-3ans) 35-45 000 466-600 

Puits (salaire 
du forgeron pour 
lefonqage) 50 000 666 

Ane adulte mhle 45-60 000 600-800 

commerqants ambulants) ou divers services 

(conduite de troupeaux par des Peuhls, nattage 

de cheveux, rafistolage de calebasses, etc.). Le 

r6le tr s important du mil comme moyen 

d'6changes dans l'coniomie locale est en partie 

fonction de la distance au march6 le plus proche 

(60 km dans le cas du village A). 
L'int6rdt que suscite, dans certains cas, 1'co

nomie mondtaire d~coule de la n6cessitd de faire 

face A certaines obligations (par exemple, paie

ment des imp6ts, d6penses occasionn6cF par un 

mariage ou par certains investissements, achat 

d'une charrette i Ane ou d'un sac de coton brut). 

Les salaires des migrants et les ventes de mil, 

d'arachide, de bMtail ou d'objets artisanaux 

constituent les principales sources de revenus 

mondtaires Le besoind'argentsefaitlepluscom
mun6ment sentir dans les m6nages AI'approche 

du paiement de l'imp6t; c'est cette contrainte qui 

oblige tous les m6nages Aabandonner, au moins 

une fois par an, le syst me du troc pour 1'dcono
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mic mondtaire A laquelle certains commerqants 
du village sont beaucoup plus atta i;%. La col- 
lecte de donndes sur les budgets des :.nages, sur 
le revenu et sur les d6penses des populations utili-
sant le troc ou I'argent est en cours pour les deux 
"illages dtudids intensivement. 

Les puits constituent une source importante 
de d6penses pour les mnnages du village A, dont 
les champs sont 6quipds d'un rdscau de pfits 
privds. Inaugur6 dans les ann6cs 50, cc type d'in-
vestissement s'est rapidement ddveloppd au fil du 
temps. Sur les 35 puits quc V'on trouve dans le vii-
lagc ou autour du village, 11 ont 6t6 creusds au 
cours des deux dernicrcs anndcs. Actuellement, 
sept manages sculemant sont ddmunis dc puits; 17 
mrinages disposent chacun d'un puits et cinq de 
deux puits chacun. Iluit des 35 puits n'appartien-
nent it aucun mninagc en particulier. Dc fait, les 
puits privs ont it6 creus6s pour attirer pendant Ia 
saison sclie Ic httail des pastcurs Peutils et 
Maures sur les champs des proprictaires de puits. 
Les 6deveurs concluent, en g ndral au d6but de la 
saison stcte, un accord ave. un propriLtairc de 

puits qui s'engage ii tcur fournir dc l'eau en 
,change de fumier. Le tableau 50 qui donne lc 
nombre (ies animaux s'abreuvant au village A 
pendant la saison sclic 1980-81 indique claire- 
ment l'importance que rev~t la fertilisation par le 
fumictdu souna ai croissance rapide. 

En 1981, le coot du forage d'un pulitS par un 
forgeron rinnru s'Oevait ,i 50 00( FM, soil 10(1 
dollars F.-U. It convicnt ccpcndant Ic notcr, ctue 
lorsque c forage a lieu pcnnt,1 la saison sche, 
certains mllnagcs ot rccours aux services dc leurs 
propres mncmbrcs. Par aillcurs, il faut signaler que 
les puits ont tendance i s'cnsabler apr~s quet(lucs 
annces et (uc tes travaux requis pour qu'ils puis-
sent Icmcurcr utilisables coutaicnt, en 1981, 5 (100 
ii 10 (O11irancs maliens, soil 10(ii 2(1 dollars E.-U. 

L'investissenient entrainera probablement 
I'augmcntation (ICla production Ie yvounta. Unc 
mnisc 	 dc fonds dC 50 0(0 FM (10(I dollars E.-U) 
quivaut i 606 kg dc mil au prix fixt par Ic Gou-

vernement pour 1981. La taille moycnnc d'un 
troupcau dont l'approvisionncment Cn eau pout 
etre assure pa" tin puits ic type ordinairc est 
lgrenment inf6ricure fi 100 bovins ou a leur cqui-
valent en moutons ct/ou chtivres. Ltant donn6 la 
variabilit6 d- la pluviosit , il se pourrait lort bien 
que l'agriculteur ne rentrc p aLsS sCs fonds 'an-
n~e suivante. 

Les troupcaux visitcurs de la saison schc nc 
constituent pas la scule source d'cngrais disponi-
ble. Par exemple, un proprictiire dc bovins 
appartenant it un regroupement Je pasteurs de n 
membres fonctionnant au nivcau du village ou ii 

l'Hchelon local est habilitd i garder le troupeau 
sur ses propres terres tous les. ans. Tout membre 
attitrd du groupe d'dleveurs a le droit de se rendre 
sur les p~turages de saison des pluies pour s'ap
provisionner en fumier. Les ordures m6nag res 
(autre source d'engrais) particuli~rement concen
tr6es dans les concessions des mdnages nu sur les 
ddpotoirs qui se trouvent Ala sortie des villages, 
sont recucillies et transportdes aux champs, soit 
dans la charrette du m6nage, soit contre rdmund
ration i raison d'une mesure de mil par voyage 
(les femmes soot les principaux usagers du trans
port de fumier Atitre ondreux). Le-engraischimi
ques considerds trop chers et partant, inaccessi
bls, ne sont presque jamais utilisds. Le coait des 
puits et des autres grands investissements agri
coles figurent dans Ic tabieau 51. 
10.2 	 PRATIQUES CULTURALES ET 

AMELIORATION DES CULTURES 
(P. Gosseye, H. Hulet, P.N. de Leeuw et 
C. de Haan) 

10.2.1. Introduction 

La figure 52 rdsume les possibilit6s d'intervention 
au niveau des composantes agricoles du systme 
agro-pastoral. 11est possible d'accroitre la pro
duction de crdales par I'augmentation dir rende
ment a I'hectare et par I'extension des superficies 
cultivecs. La dfficience du sol, notamment en 
phosphore et, un moindre degr6, en azote 
constitue un obstacle majeut AI'augmentation de 
la production de ctdrdales i I'hectare; par ailleurs, 
I'extension des cultures ddpend dans une large 
mesure de la disponibilitd de boeufs de labour 
mais 6galement de l-ur efficacitd, laquelle est 
fonction de la taille et de I'alimentation. 

La productivitc chez les petits ruminants est 
fonction des maladies, du mode d'exploitation et 
de la nutrition. les innovations sur le plan de la 
santo et des md'nodes d'exploitation ont un effet 
assez liinitd su I'ensemble du systffine. Toutefois, 
elles contribaeront augmenter la population 
animale i tulle enseigne qu'il sera indispensable 
d'accroitre la production primaire Al'intdrieur du 
systeme. Cc qui prdcede s'applique dgalement 
aux bovins, dont ia production de lait et de viande 
peut trc augmentde par I'amdlioration de ia 
nutrition, notaniment par I'accroissement des 
(tuantites d'azote contenues dans les ressources 
fourragrcs. Four cc fiire, t'une des deux 
m6thode ci-apr~s pourrait 6trc utiilise: accrois
scmeow de la production fourragre; compldmen
tation directe de I'alimentation du bdtaii au 
moycn de conccntrds i forte teneur en protdines. 

Pour toute augmentation dventuelle de 
I'azote ndcessaire aux animaux, il convient de 
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Figure 52. Possibilitis d'intervention dans It' svstme agro-pastoral. 
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tenir compte du contexte socio-dcononlique dans 

lequel fonctionne le systme. Des rdserves ont 

d6jA W formul6es sur I'applicabilitd directe 

d'une 6ventuelle utilisation de sous-produits agri-

coles en tant que source d'azote. Au demeurant, 

le manque de liquidits dans I'tconomie rurale o6 

le mil demeure le principal moyen d'6changes, 

restreint consid6rablement lespossibilites d'achat 

d'engrais azot6s et phosphor6s. C'est pourquoi le 

moyen le plus dvident pour amliorer le bilan 

azote semble tre ]'introduction de 16gumineuses, 

qui seraient soit 6tablies sur des terrains de par-

cours naturels ou sur des jachres, soit plant6es 

comme fourrage en rotation ou en association 

avec des cultures vivrires. 
Les problmes dc main-d'oeuvre prcdem-

ment identifi6s rendent hypothtique l'implanta-

tion de 1kgumineuses danslavgttation naturelle. 

Dans la stratgie de survie des agriculteurs, la 

priorit, absolue est toujours accordde aux 

cultures vivrires. L'accent a donc 6t6 essentielle-

ment mis sur les cultures intercalaires et asso-

ci6es, dijai pratiqu6es par les populations locales 

et dont l'utilisation pourrait tre facilement 

gdn6ralis6e. 
L'introduction de Idgumincuses ct Ic pro-

blme de Ilfertilitd des sols sont ,troitement !.s. 

La plupart des sols du Mali, en particulier les sols 

sableux sur lesquels sc pratique la culture du mil. 

sont pauvres en azotc et en phosphore, mrme s'ils 

sont gndralement assez riches en potassium et en 

soufre. L'intensification des cultures qui cntraine 

la r6duction ou la suppression des p6rioJes de 

jachres, acc61,re l'puisement des Idiments 

nutritifs des sols et dteriore ses caract&istiques 

physiques. 
Des obstacles de taille s'opposciit a,l'intro-

duction d'engrais. Si l'on tient comptc ics prix de 

vente des produits agricoles au Mali, Ic coot des 

engrais est trop 1v6 pour que I'agriculteur soit 

enclin "ien utiliscr. Sclon Poulain (1976), unc 

innovation ne suscite de I'int&rt tC dans la 

mesure o6 elle engendre un revenu suppl6mcn-

taire dgal Aideux ou trois fois son cout. Les pro-

blmes logistiques lids a l'approvisionnement en 

engrais constituent un inconvtdnient supplidmen-

taire. Etant donnd la dispersion et l'isolement de 

I'habitat rural, les paysans accident difficilement 

aux approvisionnements officiels ou aux services 

de vulgarisation. Un agriculteur qui veut appli-

quer 50 kg de P20jha sous forine de superphos-

phate simple sur 5 ha doit transporter 1 200 kg 

d'engrais sur une charrette Aifine, Araison de 400 i 

500 kg par voyage, sur une distance qui peut aller 

jusqu'Ai 100km. 

C'est compte tenu de cette situation gdn6rale 

que le CIPEA a commenc6 une sdrie d'expd

riencesvisantAam6liorer'approvisionnementen 
azote, et par IA, les rendements des cultures du 

syst~me existant. Les essais portaient sur l'intro

duction de plantes, sur la culture de nib6 fourra

ger et sur la fertilisation du niil. 

10.2.2. Introduction d;phun's
 

Des essais d'introduction de diff6rentes plantes 

herbacdes exotiques et locales et de diff6rents 

types de brout ont et& effeccuds de 1977 Ai1980 sur 

un site i sol sableux, ,7 km iiV'est de ]a Station du 

Sahel i Niono. l.a pluviosit pendant la p6riode 

d'essai a g~nriralcment ,tt faible et souvent 

concentree en lieu de jours dans l'anne. Pour les 

herbaces, Ilazone sc!,ctionniie a 6itd ensemencde 

"ila main apr~s grattage manuel de la surface du 

sol. Pour les ligncux, Ie sol a 6t6 billonnd tous les 

1(1 n en courbcs de niveau, avec rejet de la terre 

vers 'aval. 
L'cnsemencement d'csp&es fourrag&res 

dans liavgtation naturelle a produit des rdsul

tats d2ccvants. A Ilafin de lasaison des pluies de 

1978 (vers lafinLic septembre), les 1kgumineuses 

ont perdu Icurs feuilles ct les gramin6es se sont 

dessch.es puis sont devenues trts rabougrics. 

Parini les Igumnictuscs. seuls Alvsicarpus ovali

fti us, A. i'aginalis,Macroptiliumatropurpureum 

(Siratro), Stylosanthes fructicosa, S. hamata 

(Verano) ainsi quc Ies vrit.tts dc S. humilis, S. 

suburiceact S. viscosa ont survcu a la premiXre 

saison s~chc; parmi Ics gramincs, seuls Cenchrus 

ciliaris(quatrc varitcs), C. setigeruset Urochloa 

noznambit'nsis ont survcu. Pour toutes ces 

csptces qui se sont rdvdlkes incapables de rivali

ser avcc la vgtation annuelle naturelle, le recr 

pendant la saison des pluies suivante a 6t6 ddce

vant. Comme en 1978, les gramindes se sont des

sfcthcs et les 1gumineuses ont perdu leurs 

feuilles ds que les pluies curent ces d. A la fin de 

h.,premierc pdriode de vdg6tation, Stylosanthes 

hamata et S. hurnilis ont produit des graines qui 

ont germ, aux premibres pluies en juin 1979, mais 

Ia plupart des jeunes plantes n'ont pas survdcu A 

cause de ia grave sdcheresse qui a s6vi durant le 

reste du mois de juin et au debut du mois de juil

let. Vingt-six espces considrdes assez promet

teuses en 1978 ont t6 ensemencdes directement 

dans la vdgdtation naturelle au dibut de la saison 

des pluies en 1979, a';ec ou sans engrais Abase de 

phosphate, mais elles ont subi ic m8me sort que 

les espfces semdes en 1978. 
En cc qui concerne le brout, seules certaines 

espkces locales se sont rdvdldes prometteuses 
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(tableau 52). La mdthode utilisde, qui s'est avdrde 

lris coOteuse et tris laborieuse, consistait Agar-

der les jeunes plantes en pepinire dans des enve-

loppes en plastique avant de les planter. En 1979 

on aprocededi l'ensemencement direct ie ligneux 

fourragers. Mais encore une fois, les rdsultats ont 

dte trcs d~cevants car aucunc des plantes n'a sur-

vdcu t la saison seche. Des essais similaires faits 

sur le mme site en 1981 sont ve,:-s confirmer les 

constatations faites ant&icurement. On peut 

donc se poser la qucstion dc "avoir s'il est raison-

nable de poursuivrc IArc-cherche sur l'introduc-

tion d'CspeeCeS fourraccrcs ou de brout dLans un tel 

cnvironnement ct c'Cst pOurquoi accent adcpuis 

lors ete mis stir la culture du nichc conriue comme 

le moyen Ic plus idttJU.' 1 pour amcliorer lc sys-

teme de production utlh1c :).Al I 101nc dilural plhi-

vial. 

10.2.3. Culture du nileitJurrag,'r 

lensemencement simult.:nc du niche et du mil 

n'a pas d'incidcncc sur !cnombre d'hcures de tra-

vail rcquis; toutefois. quand Ie ni.be cst distribu6 

au hasard dans Ic champ, h r~ccolte des fanes 

prend beaucoup de temps. La culture du ni6b6 en 

billons purs dispose~s a des intervalles rtguliers 

entre Ics billons de mil entraine I'augmentation 

du volume de travail ncssaire pour I'ensemen-

cement mais facilitc la r&olte. Nanmoins, il 
ces d!uxconvient dc noter que c.acune de 

m6thodes implique des conflits interspdcifiques 

entre les deux plantes, notamment pour ce qui est 

de I'approvisionnement en eau et en mindraux. 
s a laPar ailleurs, le nidbd, qui n'a pas acc 

lumi~re Acause de I'ombre que lui fait le mil, doit 

non seulement surmonttr cet obstacle pour vivre, 

mais il doit dgalement tre suffisamment vigou

reux pour produire des graines et des fanes, sans 

pour autant menacer la productivitd du mil par un 

pouvoir d'6vincement excessif. Une troisiime 

methode, consisiant A cultiver le nidbd seul, en 

rotation avec le mil, permettrait de contourner les 

problkmes d'approvisionnement en eau, en 

lumi~re et en 616ments nutritifs; toutefois, elle 
consaentrainerait la r6duction des superficies 

cries A la culture du mil. Cependant, selon cer

taines indications, cette rnithode pourrait consti

tuer une innovation acceptable dans certaines 
r6gions. 

Les quantitds limitdes de semences et les pra

tiques culturales utilisdes pour produire le nidbd 

indiquent clairement que cette plante ne joue 

qu'un r6le secondaire dans la mise en oeuvre de ia 

stratfgie de survie entirement axde sur la pro

duction du mil. II y a donc peu de chances que 

soient adoptdes des innovatias visant Apromou

voir la production de nidbd dont les effets pour

raient contrecarrer la mise en oeuvre de cette 

stratfgie. Ainsi, modifier le syst~me de culture 

intercalaire de manire Aproduire davantage d,, 

Tableau 52. Taux de reprise (/,) de jeunes plants d'espkces ligneuses en pot, plantes au Ranch de Niono, d trois dates 
dobservations. 

esppce'chantillonnage:Date de 

Bauhinia rufescens (L) 


Acacia tortilis(L) 


A. nilotica (L) 

A. salicina (e) 

Piliostigmareticulata (L) 

Dalbergia sissoo(e) 

Combretum aculeatum (L) 

Prosopiscineraria (e) 

27 oct. 1978 

92 

89 

89 

67 

80 

80 

75 

76 

Taux de reprise (%/) 

27juin 1979 13 ddc.1979 

75 67 

78 44 

33 0 

33 n 

60 53 

40 20 

75 19 

17 9 

Les espfces qui ont eu un taux de survie assez satisfaisant (11-69%) Ala fin de la premiere saison de croissance, et un 

taux faible dans les saisons suivantes (0,9% en 1979) sont dnumtdrdes ci-aprts: A. albida (L), A. victoriae (e), A. 
P.juliflora (e), Leucaena leucocephala (e),melanoxylon (e), A. cyanophylla (e), A. horrida (e), A. kanpsana (e), 

cesL. leucocephala var. Hawaigeante K18, L. leucocephala var. Peru, L. leucocephala var. Cunningham. Les esp 
suivantes n'ont pas survdcu Ala premiere saison des pluies: Acacia aneura (e), A. seyal (L), Atriplexnummularia (e) 
et Ziziphus nummularia (e). 
(e) = espice exotiques; (L) = espkce locale. 
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chaumes ne devrait entrainer ni une augmenta- Tableau 53. 	 Productivirmoyennedesgrainesde54 va
ri~tesde ni~be tesites avec et sans engrais,

tion substantielle de la main-d'oeuvre requise, ni 

la diminution de la production de mil. 

En cc qui concerne la production founagre, 
les varidtis rampantes, plus producti'es et dont 

les fanes peuvent en outre etre mises en balles (cc 

qui pr6vient la perte de feuilles et facilite le 
ont plus de succs que les autrerstockage), 1979 

plantes. Bien que la production de grains en 

ait tt gdnerale-nent faible, les varites 6rigdes et 
semi-6rig6es ont donn6 les meilleurs • iultats 

(tableau 53). En 1980, les varidtds essaydes 

avaient eu des bourgeons floraux dont le ddvelop-

pemcnt avait ct interrompu par la fin pr6matu
roe des pluics. En outre, aucune d'elles n'avait pu

prod ires.t es smencproduirc des semences. 

On a ensuitc proc6d 'i 1"Htude des cultures 
intercalaires du nitbc et du mil. La pratique tradi-
tionnelle consiste a semer dans le rnme poquet 
du ni6b6 et du mil. 11en r6sulte une distribution 
al6atoire des pieds de mil ct de nikb6 dans tout le 

champ. Lors de 'cnsemenccment, le rapport du 
nidb au mil est gt3niralement de 10% environ et 
i la moisson, les pieds de niche representent envi-
ron 4% du nombre de touffes de mil (pour 1() 

potluets de mil, il y a done 4 pieds de ni6b). II 

convient toutefois dc noter que ces donndes 
varient scion Icproducteur. Les fanes sont essen-
tiellement utiliscs pour nourrir les chcveaux, les 
*moutons de case" ct les ^ines. Quant au grain, il 

pcrmet d'assurer Falimentation de I'nomme. 
Dans l'un des villages 6tudis, une pratique p, rti-
culiire de culture a 6tc adopt~e: elle consiste / 

semer tr~s t6t le nidb6 cultiv pour ses grains sur 
les champs de brousse et enseniencer tardive-
ment le ni6bt6 cultivd dans les champs de village 
pour la production de fanes. Nanmoins, ]a 

culture du ni6bc reste secondaire par rapport i 

celle du mil, et la main-d'oeuvre est employdc dc 
pr~fdrence pour assurer la production de 
c&ales. 

Des essais sur le rendement du ni6bd ont 

commence en 1979 avec 54 varidt6s, cultivdes en 
poquets intercalaires avec des touffes de mil. La 
densit6 de plantation dtait de 7 935 poquets de 

nidb6 et autant de mil. En 1980, les 22 meilleures 
varitds ont 6td de nouveau essaydes. En 1979, 
elles avaient produit une quantitd substantielle de 
fourrage et suffisamment de graines pour permet-
tre "AI'agriculteur de ne compter que sur ses pro-
pres semences. Au cours de la mme annde, 15 

nouvelles introductions eit dgalement dtd effec-
tudes. La mithode utilisde consistait "56riger des 
lignes de ni6b6 alternant avec celles du mil et A 
faire des semis en poquets sur billons; la popula-
tion dtait de 1050 touffes de nidbd/ha et de 7 160 

Productivite (kg/ha) 

Type Nomnbre de Sans Avec 
varits engrais engrais" 

Erig6 12 65 96 

Rampant 21 30 35 

Fertilisation par 3 kg de superphosphate simple P2
2 tonnes de buse de vache s ch par hectare. 

touffes de mil/ha. Cette mdthode n'est pas exacte
ment conforme aux pratiques locales; toutefois, 
etle permet de tester le comportement de la Idgu

mineuse sous le couvert de la cdrdale et en concur
rence avec elle. La figure 53 montre qu'en cc qui 
concerne la production de fanes, les varidtds ram
pantes 6taient en moyenne, les meilleures, et que 

les types semi-digds produisaient plus que les 
vari6ts rigfes. La rnajorit6 des varicdtds ont 

donne entre 500 e! 1 5W8) kg de MS de fourrage. 
La gure 54 donne Ia production d'pis de 

mil et de paille en fonction du pourcentage de 
nidbd produit par cultures intercalaires avec et 

sais engrais et le tableau 54 fait dtat des produc
tions de mil et de fanes de ni6bd obtenues avec 
divers niveaux de fertilisation ct avec diffdrents 
pourcentages de ni6bd. Deux conclusions impor
tantes peuvent tre tirdes: dans une annde oCt la 

distribution des pluies est bonne, le nidbd n'a 
apparemment aucune influence sur les produc
tions de mil "imoins qu'il ne repr6sente 30% au 
moins des cultures; dans une annde o la distribu
tion des pluies est moins favorable ou au cours de 

laquelle la production est limit,&, le nidbd est plus 
compdtitif que le mil ct rdpond mieux A1pan

dage d'engrais phosphats. On trouvera au 
tableau 55, le pourcentage d'augmentation ou de 
diminution du mil et du nidbd avec l'utilisation de 

superphosphate et de fumure. 
Bien que le mil ait produit Alui seul environ 

1 100 kg de paille et presque 600 kg d'6pis, le 

contenu en grains dtait insuffisant, d'oct la faible 
rdcolte en grains (figure 54). Le rapport des grains 
aux apis a 6d de 0,2 contre 0,6 en moyenne, et 

celui des dpis aux pailles a td de 0,4 contre 0,7 en 
moyenne, ce qui indique que le cycle de ddvelop
pement dc la plante n'est pas arriv6 Ason terme. 
Ainsi, le succs de la culture du mil dans les 
rdgions marginales est fortement tributaire de 
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par classe et croissance selon le port, avec et sans engrais, en 
Figure 53. ProductivitO des variet~s de nieb 

1979 et 1980". 

(a) 1979 

Nombre de 
varidtis 

14 

12-

(b)
SF 

F(b)
FFrg 

SF(b") F(b)I I 
0 Erigq 

0 Semi-drigd 

* Rampant 

10 Fb) F(b) (b) 

6 I I 

4I . II II 

2I A If 	 I LI 

c 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 ,2000kg 

(b) 	 1980 

ErigiNombre de 
b b )  vori6tds SF (b) 	 0 Seni-irigi 

Rampant12 

10 
(b) F(b) 

8 

6 SF F 	 I (b) " F(b) 
I I 

2 

500 500-1000 IK1-i0 1500-2000 kg 

(a) 	 En 1959. 54 vari6tds ont dtd essay6es: 12 6rigdes, 21 semi-drigdes et 21 rampantes; en 1980, 37 

cssaydes: 10 6rigdes, 15 semi-t&rigdes et 12 rampantes.varidtds ont d6 
fertilisation avec 2 t de bouse sche/ha et 30 kg de superphosphate simple

(b) 	 SF: sans fcrtilisation. F = 
P,O, dosant 21% de P205. 

quand le nidbd est cultivd en billons ou en cultures
I'humiditd du sol en septembre et octobre, et des 

pures.cultures de belle venue en aocit peuvent facile-
de Les recherches en cours sur la culture inter

ment se transformt: en p,ille ddpourvue 
calaire du nidbd et du mil indiquent qu'un sol fer

grains si les pluics cesseat t6t. 
tile et assez humide permet au mil de soutenir la en vue 
concurrence 

Les essais effectuds 	dans les villages 
du 	nidb. Ainsi, dans les bonnes 

de la production de fourrage ont rdvd1d que lors-
anndes, ies productions de mil intercalaire n'ont 

que le ni6bd dtait cultiv6 en billons purs, les pertes 
" baisser lorsque l'on prend soin de 

caus6es par les animaux en divagation 6taient pas tendance 

que la moyenne; ils ont maintenir le niveau du ni6bd moins de 30% de 
beaucoup plus 61cvdes 

que les plantes dispersdes celui du mil. Cependant, quand le bilan hydrique
6galement indiqud 

est ndgatif, lorsque 	la fertilitd est faible ou que
dtaient plus difficiles i d~tecter et done moins sus-

d'autres facteurs ayant une incidence d6favorable 
ceptibles d' tre pfturdes avant Ifa rdcolte. II s'en-

surveilld sur le 	mil interviennent, le nidbd devient trop
suit que le bdtail doit tre 6troitement 

124
 



Figure 54. Production d' pis de mil et de paille avec et sans engrais en fonction du pourcentage de ni~bg 
(engrais: 2 tonnes de bouse de vache sLdche et 30 kg de P205/ha). 
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Production de grainsde mil et defanes de niTbselon difforents niveaux defertilisation avec unepropor-Tableau 54. 
tion croissante de niibe dans le melangecultivi. 

Niveau de fertilisation 

N (urde) (kg/ha) 0 50 0 50 

P20 5 (kg/ha) 0 0 50 50 

Ni~bd (%) Rendements (kg/ha) Moyenne 

0%: grainsde mil 454 715 

0fanes de nidbd 0 

20%: 	grainsderil 614 836 

fanes de ni~bd 512 722 

33%: 	 grains de mil 446 285 

fanes de nidbW 775 590 

50%: 	 grainsde mil 546 327 

fanes de nidbd 1452 1036 

Moyenne': 	 grains de mil 515 540 

fanes de nidbd 913 782 

Moyenne pour les taux de 20%, 33% et 50% seulement. 

compdtitif; une telle situation pourrait se traduire 

par une baisse sensible de la production de mil. 
Apparemment, on ne dispose gure d'infor-

mations sur l'incidence Along terme du nidbd sur 

la production de mil. Selon Steel (1972), le nidbd 

cultivd avec le mil augmente la production de ce 

dernier. En oure, Wetselaar (1967) a trouvd en 

Australie que le nidbd fixait 136 kg d'azote/ha 

apris unc saison de croissance, et 269 kg d'azote/ 
ha apr~s trois saisons. Cependant, Jones et Wild 

(1975) ont ddduit de leurs tiavaux sur les effets 

rcdsiduels de diffdrentes cultures sur le mais que le 

Tableau 55. 	 Effet de la fertilisation par le superphos-
phatesimpleetlefumiersurles productions 
relatives (en %) de grains de mil et de 
chaumesde nidb 

10 30 50P20 5 (kg/ha) 10em 30 50~c 

Sans fuir: rans dmil -phosphore 
grainsdemil -3 +64 +147 

chaumesde nidbd +88 +121 +54 

Avec fumier: 

+50 +64 +178
grainsdemil 

chaurnes de nitb +43 +59 +54 

____la 

7771110 828 

00 0 

502 1177 782 

484 349 517 

947 1276 739 

306 356 507 

845 970 672 

356 435 820 

851 1063 742 

382 380 614 

nidb6 	n'a pas d'effet positif sur les cultures ultd

rieures, et que sa capaci" le fixation de I'azote 

n'est pas encore claireme A'.montrde. 

10.2.4. Fertilisationdu mil 

Les rdsultats de certaines recherches indiquent 

que le phosphore augmente la production de mil. 

Par exemple, dans les essais effectuds par le 

CIPEA, on a constatd que pendant la premire 

annde, le phosphore utilis6 sous forme de phos

phate monocalcique soluble augmentait en 

moyenne la production de mil de 5 kg par kg de 

P20 5, bien que les r6sultats soient fortement tri
butaires de la pluviositd, du site et de la date de 
plantation. Penning de Vries et Djiteye (1982) 
ont calculd que, lorsqu'un engrais phosphat6 

soluble est utilis6 sur un pfiturage naturel, son 
taux de r6cupdration est de 50 A70% pendant la 
premnib~e annde. 

Par contre, on estime que, dans un environ

une 
utilis6 sous forme de phosphate trical

cique (phosphate naturel de Tilemsi au Mali 

beaucoup moins soluble que le phosphate mono

calcique) est inefficace. Les r~sultats enregistrds 

par le CIPEA ont montr6 unt chute de produc

tion 	 cons6cutive A i'application de phosphate 
naturel (de 6 kg de grains par kg de P,0 5 pendant 

premiere ann6e). Ces constatations vont dans 

nement caractdrisd par faible pluviosit6, le 
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w divers niveauxdefertilisation.Tableau 56. Productionde grainset depaille (MS) de mu 

Fertilisation (kg/ha) 

50 MoyenneAzote (urde) 	 0 50 0 

0 0 50 50Superphosphate simple S205 

1178 846Grains (kg/ha) 705 673 829 

2051 1571Paille (kg/ha) 	 1277 1382 1572 

le mme sens que celles de Djiteye 	et de Vries NP. Utilisd seul, r'azote entraine une chute de la 

(1980) et confirment que sur un p,^turage naturel, production de grains de 5%, tandis que le phos

n'es't rdcupdrd phore, appliqud dans les m~mes conditions, aug
le phosphate naturel de Tilemsi 

qu'A un taux de 2% pendant la premir annde. mente le rendement de 18% (67% pour le com

et Pierri (1971) ont par ailleurs posd NP par rapport au tdmoiik).Boyer (1970) 
Penning de Vries et Djiteye (1982) 6valuentd6consi.-ille 'emploi de phosphates 	insolubles A 

des niveaux de pluviosit6 infdrieurs Ai700-800 le taux de r6cupdration dc I'azote sur paturage 

(1979) a pu pro- naturel entre 30 et 80%, les pertes enregistrdesmm. Cependant, leSAFGRAD 
avec l'urde dtant les plus faibles. Ces auteurs indiduire un exc6dent de 4 kg de mil par kg de P20, 

sous une pluviositd d'environ 430 mm en utilisant 	 quent'que lorsque I'azote est appliqud seul 5 forte 

dose, il favorise le triplement de la production,le phosphate naturel de Tilemsi au taux de 90 kg 
que le phosphore utilis6 dans les mdmes condi,Oha. 

Les effets rdsiduels du phosphore soluble ont tions, double la productivit6 tandis que ]a combi

naison N+P multiplie lerendement 	par h,it; ils 

de P 2

d1d testds sur trois ans et ont montrd qu'en 
ont par ailleurs ddmontrd les effets rdsiduels de moyenne 1kg de P20 5 produisait 14 kg de grains 
I'azotc pendant la deuxi~me annde, s'inscrivantde mil. La figure 55 d6crit les rdsultats d'un essai 

qui a port6 sur deux ans avec une production ainsi en faux contre les thdories de Poulain (1975) 

moyenne de 6 kg de mil/kg de P.O., obtenue en et Pierri (1971) qui soutiennent qu'aucun effet 

rdsiduel ne se manifeste pendant la deuxiimeutilisant 30 kg de P20 5 sous forme soluble. 
anne.
L'utilisation d'un engrais azotd dans le cadre 

La figure 55 montre que 1'Hpandage dedecertainsessaisapermisuneaugmentationdela 
fumier n'a qu'un effet limitd sur le productions,production de mil de Ikg de grains par kg d'azote; 


toutefois, comme avec le phosphore, les rdsultats notamment une augmentation de 29% par rap

port au t6moin Iorsque I'application de fumier estsont tr~s variables. Le SAFGRAD (1979), dans 
associde A I'utilisation d'engrais, ct un accroisseun environnement caractdrisd par une pluviositd 

de 400 mm, a obtenu des rdsultats comparables. 	 ment de 18% sans application d'engrais. Cette 

Au nord-est du Mali, dans des conditions (sols et 	 rdponse est faible car, comme l'ont constat6 Pen

pluviositd) comparables A celles qui prdvalaient 	 ning de Vries et Djiteye (1982), sur deux ans, 

lors des essais effectuds par leCIPEA, Poulain 10% seulement de I'azote ,dufumier est utilisd; ce 

(1976) a obtenu un accroissement de 2,4 kg de taux mddiocre de r6cupdration est d6 iil'impor

tance du rapport C/N (environ 50) et 'tla faiblessegrains de mil/kg d'azote et a estimd que pour I'en-

remble du Mali, 1 kg d'azote produisait 8 kg de du taux d'azotc (environ 1%). Scion Pierri 

la teneur dlevde du fumier en matiregrains de mil ou de sorgho. Le mfme auteur a 	 (1971), 

signald une rgponse lindaire, quoique faible, du organique semble rdduire Acourt terme I'effet des 
il vautmil i des applications croissantcs d'azote. Pierri cngrais min~raux, mais Aulong terme, 

n'dtait efficace que mieux utiliser la combinaison fumier/cnegrais(1971) a prdcisd que I'azote 
I'engrais, mtme siIosque les autres d6.ficiences en Odments nutri- qu'employer uniquemcnt de 

deuxi me solution est plus rentable quetifs, en particulier en phosphore, dtaient dlimi-	 cette 

celle qui consiste it n'appliquer que du fumier.
 noes, et a recommandd un engrais 25-45-0. Le 

tableau 56 montre les cffets de I'application de L'accroissement de la production de grains 

de mil va de pair avec celui des dpis et des 

Lorsque des engrais phosphords ouchaumes.Projet de recherche etde dveloppement sur ls crdales en 
zone scmi-aride. phospho-azotds sont appliquds, les rapports 
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Figure 55. 	 Productionsannuellesmoyennes de milsurdeuxansavec deux engraisphosphatsdifferentsd 
des niveaux croissants, avec et sansfumier. 

Production (a) sons fumier 	 (b) ovec fumier 
(kg/ho) 
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Tableau 57. Productionmoyenne de grains de mil (variMt souna) pour trois villages avecfertilisation 
des champs de village. 

Production (kg/ha) Tdmoin 

Village A 1397 

Village B 637 

Village C 405 

grains/dpis et dpis/paille augmentent, tandis 

qu'avec 'azote utilisd sous forme d'urde ou de 

fumier, ces rapports ne paraissent pas changer. II 
faudrait noter que l'effet des engrais organiques 

et mindraux est influencd par les nombicu~st 
autres variables qui interviennent dans la produc-

tion agricole et qu'ils ne sont rdellement efficaces 
que lorsque certaines conditions (ensemence-
ment prdcoce dans un sol humide et sarclage prd-

coce et frdqucnt) sont optimales. 
On trouvera au tableau 57 une r6capitulation 

des essais effectuds dans les trois villages en 

mati~re d'utilisation d'engrais. L'augmentation 
de la production due A 'pandage d'engrais varie 
de 13% au village A A130% au village C. Les agri-

culteurs soutiennent que les engrais, en particu-

tier I'azote, rendent les plantes plus vulndrables A 
la sdcheresse. L'engrais NP n'a pas t6 test6 sur le 
.souna' du village A, vu le taux extr~mement 

Champs de village 

50 kgde P20 5 ha 18kg de Net 50kg
 
sousforme de super- de P20/ha sous forme de
 

phosphate simple phosphate d'ammonium
 

1585 

782 990 

833 929 

dlevd de fumure organique que ces champs de vil

lage reqoivent (tableau 50). 
Une 6valuation dconomique prdliminaire de 

ces essais indique que l'emploi de tels taux d'en
grais entraine une augmentation marginale de la 
production apr~s un an de culture sur les champs 

de village et qu'en outre 'dpandage d'engrais ne 

paie pas ia premiere annde quoique pendant la 
deuxi~me annde, le recours au superphosphate 
simple qui produit un accroissement marginal 
d'environ 1,5 kg devient 6conomiquement intd

ressant. Comme le kg de P205 sous forme de 

superphosphate simple cotate 357 FM et 304 FM 
seulement sous forme de phosphate d'ammo

nium, ils'avere plus profitable de l'utiliser. La fai

blesse des productions marginales enregistrdes 
sur certaines exploitations agricoles d6montre 

ndanmoins l'important 6ldment risque qu'impli
que 'emploi d'engrais. 
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QUATRIEME PARTIE. LE PASTORALISME 

DANS LES PLAINES DINONDATION 

11. DESCRIPTION GENERALE 
(J.J.Swft, A. Dialloet P. Hiernaux) 

au chapitre 1 comme vestissement des b~ndfices auricoles dans i'achat
Le sous-systme idcntifi6 

de b6tail et par le croit. Les f'mmes acquirent
celui du pastoralisme A vocation agricole des 

se retrouve dans le delta leur b6tail essentiellement par voie d'hdritage,plaines d'inondation 
par apport dotal et par l'investissement des bdnd

intdrieur du Niger au Mali central; il est caractd-

risd par I'dievage transhumant et la culture exten- fices rdalisds au titre de la vente du lait. Les bovins 

sivc du riz. Chaque annde, pendant la pdriode reprdsentent !., principale espce dlevde en trou

peaux. On tiuve 6galement d'importants trou
allant de fin juillet A novembre-ddcembre, les 

pfturages du delta sont inondds. Les 6leveurs peaux de moutons, y compris, dans certains 

transhumants et semi-sddentaires ont un droit de ensembles, le mouton Alaine du Macina. Les 

pfiturable ch~vres sont dgalemcnt reprdsentdes au sein des
prioritd sur les bourgoutires, zone 

troupeaux mais sont toutefois infdrieures en nom
apris le retrait des eaux, oii leurs animaux passent 

bre aux deux autres espices.jusqu'A six mois par an, avant de se rendre sur les 
Ce sont les hommes qui s'acquittcnt des prin

pfiturages non irriguds du Sahel, dans les rdgions 

situ~es autour du delta oi ils s6journent pendant cipales tfiches pastorales et agricoles. Certains 

travaux agricoles sont encore effectuds pour les
'autre moiti6 de l'ann6e. Le principal groupe eth-

Peuhls par leurs anciens vassaux (les Rimaibes)
nique utilisant le syst~me est repr6sent6 par les 

Peuhls. Notons toutefois que d'autres ethnics 	 contre paiement en nature. Les pasteurs que la 

transhumance entraine loin des villages de base
confient leurs animaux aux bouviers Peuhls. 

sont de jeunes adolescents ou de jeunes gens cdli
L'unitd de production de base est la famille 

bataires (figds de 10 ans ou plus) placds sous l'au
nucldaire ou dlargie. Elle habite dans un village 

de base oi la plupart de ses membres sdjournent 	 toritd d'un grand propridtaire de troupeau appeld 

le Jowro. Les mdnages cultivent le riz ou le font
pendant toute l'annde. Les animaux ddtenus par 

cultiver en tirant parti de l'inondation naturelle et
des individus membres de la famille sont dievds 

ensemble, au sein de troupeaux regroupant le 	 en pratiquant l'irrigation semi-contr61de dans la 

b6tail de families dlargies. Contrairement i cc qui zone d'inondation du delta intdrieur du Niger. Ii 

semble 6tre la rigle dans d'autres systmes de convient toutefois de noter qu'ils ne disposent 

que d'un nombre limitd de bovins mfiles (moins
production, on trouve souvent dans les troupeaux 

des animaux appartenant Ades propridtaires unis de 10% du troupeau) comme boeufs de trait. 

La migration dans la zone s'organise chaque
par des liens de parentd matrilindaire, par exem-

annde en plusieurs dtapes bien prdcises. Les prin
pie, des cousins dont les mares sont soeurs plut6t 

res. Cette cipaux troupeaux ou gartiquittent le delta avec la 
que des cousins dont les pdres sont fr 

montde des eaux en juillet; ils suivent les routes
situation s'expliflue par le fait que les femmes pos-

traditionnelles de transhumance connues sous le
sddent beaucoup de bovins. 

nom de bourti,qui minent au Sahel mauritanin,
Les troupeaux famlliaux se constituent par 

au nord-ouest, et dans le Mdma, au nord, oi ils
voie d'hdritage, par des dons et des pr~ts, par I'in-
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passent la saison des pluies. En octobre, ils com-
mencent Aretourner vers le delta par les m~mes 
routes, passent la plus grande partie du mois de 
novembre dans la zone d'attente qui longe les 
confins du delta, et pdn trent dans les pfturages 
inondds au debut de ddcembre. tine fois Al'intd-
rieur du delta, ils suivent le retrait de I'inonda-
tion, g~n6ralement dans le sens nord-est, -n 
direction du Lac Debo. A I'approrie de la fin de 
la saison stche, beaucoup de troupeaux retour-
nent au sud vers leurs villages, prfts " rep-irtir 
dans le Sahel ds le ddbut de la niont&e des eaux 
(figure 7). 

Deux petites unites nc suiver"I ependant pas 
cc schemna gntral. La prcmirc est le dumti, 
constituc par tn nomlbre linite dc yachts Iaiticres 
quLi, pendant la saison des pluics, sont gardtcs au 
village et nourries en gt~ncral ai1",table. La pro-
duction de ces vacahcs cst consoninice ,'II'lchclon 
domestique. La sceonde est Icbetndi, formc par Ic 
gros des vaches laitercs et de Icurs veaux que I'on 
gardc Ic plus longtenips po.iieautour des vii-
lagcs, i sLmbic quc Ic nonbrC lZninUx cdans Ic 
delta pendant la pcriode d'inondation soil cn aug-
mentation. Cc plionio iic ticnt pcut- trc ."Ila 
croissancc de lia deallde tic lit. 

L'utilisation tics ressources du delta est rcgie 
par un syst~me complexe d'exploitation des pi'ttu-
rages datant di dix-neuvicnie si~clc. Les pfittu-
rages dI delta sont divistcs en 35 unites tradition-
nelles de pilturage (I'ydi), de tailles diverses. 
Dans chacune d'clles finctionne une structure 
sociale traditionnclle chargte d'assurer I'attribu-
tion ou I'application des droit,; au p~turage, de 
ddtcrminer Its troupeaux qui ont accts aux pfitu-
rages et les modalites de mise en pratique de cc 
droil, dce fixer Ics rcmtintrations I verser et 
d'identifier les personnes habilitdes "iIcs recevoir, 
et enfin, de preciser Ics dates et I'ordre d'acc s des 
troupcaux aux pturages. Un statut sptcial rdgit 
les pfturages rdservs ;iux duntis et aux bendis, 
les pistes que doivent empronter les troupeaux 
transhumants passant par le levdi et les dtapes 
auxquelles ils doivent s'arrifter. Le t-ouverne-
ment malien reconnaitaujourd'huidef.ctolesys-
t~me d'organisation territoriale basd sur le leydi 
et les autoritds rdgionales font appliquer les ddci-
sions relatives i l'utilisation des pfturages prises 
conjointement par les rcpr~sentants des dieveurs 
et ceux de I'administration locale. En dehors du 
delta, les pfiturages des hautes terres sahdliennes 
ne sont rdgis par aucun systkme juridique tradi-
tionnel mais les principales pistes de transhu-
mance sont reconnues et thdoriquement protd-
gdes contre I'empidtement de I'agriculture. 

En iaison de l culture extensive du riz et des 
dchanges commerciaux, la part des activitds lides 
A 1'61evage dans le revenu du mdnage est infd
rieure i celle des activitds pastorales des autres 
syst~mcs d'dlevage, et les produits animaux 
jouent un r6le moins important dans la nutrition 
familiale. La production domestique de riz est en 
graiide partie consommde par le m~nage. C'est ce 
qui explique que les quantitds commercialisdes en 
cc qui concerne cette cdrdale soient infdrieures A 
cc qu'clles devraient tre dans une dconomie pas
torale o6i les activitds commerciales jouent un rle 
important. La proportion de la production glo
bale cornmcrcialisde a 6t6 estimie A44% chez les 
Peuhlsdu delta du Niger. 

Localisd stir une superficie relativement limi
te, Icsyst~me de production de la plaine inonde 
joue tin r6le important (lans le secteur de l'd1e
vage an Mali. En gros, 25% du cheptel national 
ie bovins et environ 18% des caprins et des mou
tons du Mali sont d1evds dans cette zone. Comme 
nous I'avons indiqud prdcddemment, le syst me 
West pratiqu6 que sur une aire limitde; toutefois, 
on trouve dans d'autres rdgions du Sahel, par 
exemple autour des rives du Lac Tchad, des sys
t~iics de production comparables, A une dchelle 
rtduitc. 

Les sysi mes pastoraux, bien que tr~s divers, 
se caractdrisent par une tr~s grande mobilitd des 
troupeaux de gros et de petit bdtail. Le but de ces 
ddplacements plus ou moins rdguliers (tableau 15 
et figures 29 et 5 est de compenser les fortes 
variations saisonni~res du disponible fourrager 
(voir sections 6.2. et 6.3.). L'61eveur s'efforce 
ainsi de faire en sorte qu'A chaque saison ses ani
maux soient dans les regions considdres comme 
les meilleures du moment du point de vue de la 
qualiti et de ]a quantit6 du fourrage, des res
sources en eau ou de la sant6 animale, tout en res
pectant les conventions dtablies. 

II semble donc que I'utijisation des piturages 
ne s'organise pas autour d'un seul point, comme 
c'est le cas dans le syst~me agro-pastoral, mais 
plut6t le long d'un axe reliant plusieurs zones de 
p1turage. C'est ainsi que le syst me nomade 
nord-sahdlien s'dtend sur une base saisonni re A 
des regions sahariennes et Ades pfiturages sah6
liens du sud. Le syst me transhumant, quant Alui, 
se fonde sur I'utilisation de pfiturages sahdliens 
combinde avec 'exploitation des savanes souda
niennes ou des riches pfiturages de la zone d'inon
dation. 

L'utilisation des pfiturages sahrliens (voir 
section 6.2) pendant la saison des pluies est un 
616ment commun A tous les syst~rres. Leur 
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exploitation A cette pdriode ne diffre gu~re de 

l'usage qui en est fait dans le cadre du syst me 

agro-pastoral. Signalons toutefois qu'ici, les trou-

peaux, sont plus mobiles. Ce phdnom~ne expli-

que pourquoi la d6gradation de la vg6tation par 

les troupeaux transhumants est moins marqude, 

sauf au voisinage des points d'eau et le long des 

principales routes de transhumance o6I, quoique 

localisds, les d6gfts qu'ils causent 5 I'environne-

ment et A la vdgdtation sont considdrables (voir 

section 6.4). 

Dans les syst~mes pastoraux analysds au 

cours de la prdsente dtude, les pfturages du delta 

(section 6.3.) sont utilisds par les dleveurs en sai

son s~che Iorsque les caux d'inondation se reti

rent. Malgrd le contraste tr~s accusd entre par

cours sah61iens ct p'iturages du delta, qui se 

refl~te notamment dans les niveaux de produc

tion et dans lasensibilitd Ia pfiture, leur exploita

tion se caract6rise par une tr~s grande mobilitd 

des troupeaux (voir la carte des d6placements sai

sonniers des troupeaux de Diafarabd, figure 56). 
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Figure 56. Mouvements des troupeauxde Diafarabe dans le delta (novembre-juillet) en 1977, 1979 et 1980. 
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12. PRODUCTION ET NUTRITiON DES BOVINS 

12.1. 	 MOUVEMENTS, STRUCT1URE DE LA 

PROPRIETE ET COMPOSITION DES 

TROUPEAUX (A. Diallo) 

Les buts de I'Htude sur la productivitd consistaient 

A suivre, de faqon continue, los param~tres de 

production des bovins et la dynamique du peuple-

ment d'un nombre limit6 de troupeaux dans le 

syst~me transhumant du delta. I! convient au 

ddpart de garder pr6sent AI'esprit qu'une dtude 

couvrant deux ans seulement (ddcembre 1978 

mars 1981) ne permet pas une quantification fia-

ble de I'ensemble des paramitres qui dcterminent 

le ddveloppement et ]a productivit6 des trou-

peaux dans un environnement aussi vari6, oa 

prdvalent souvent des conditions difficiles. 

Les troupeaux 6tudi.s appartiennent A un 

groupe pastoral assez nomogne, titulaire de 

droits de pturage dans le leydi de Diafarabd, 

situd sur la frange sud-ouest du delta int6rieur du 

Niger. Ce groupe constitue une entitd gdographi-

que et administrative connue sous le nom de Dia-
faradji. Ses membres possident quelque 14 000 

bovins, dont 'aire de pturage s'dtend des confins 

nord-est du delta au Hodh Harki mauritanien et 

au Mdma malien (figure 7). Lorsque les pre-

mires pluies tombent en juillet, les troupeaux 

quittert les plaines d'inondation du delta pour les 

hautes terres sahdliennes du nord-ouest, ofi ils 

sdjournent entre aofit et octobre. Ils retournent 

dans le delta en novembre oi ils continuent leur 

transhumance jusqu'aux pluies suivantes (Bre-

man et coll., 1978). 
Ces mouvements jouent un r6le ddcisif dans 

la dynamique et dans 'exploitation du troupeau; 

ils ont donnd naissance des relations complexes 

entre les diffdrents groupes particijbant A 'exploi-

tation des troupeaux et entre propridtaires d'ani-

maux au sein de ces groupes. Pour encourager les 

propridtaires de troupeaux h coop~rer, le CIPEA 

a veilld Ace que les vaccins dont ils ont normale

ment besoin soient effectivement mis Aleur dispo

sition pendant la durdc de I'6tude. 

La mcthodologie de l'tude dtait fondamen

talement la mme que celle utilisee pour le sys

tame agro-pastoral mais, en raison du caract re 

tout Aifait particuilier du systime pastoral, il a fallu 

procdder i plusieurs modifications dans 1'Hche

lonnement des operations. En outre, comme icila 

mobilite des troupeaux dtait beaucoup plus 

grande et que les animaux des divers troupeaux et 

des groupes d'exploitation dtaient l'objet de frd

quents dchanges, 'analyse et le traitement des 

donndes se sont avdrds beaucoup plus difficiles 

que pour les troupeaux agro-pastoraux. 
Puisque la propri6td est susceptible d'influer 

sur les stratdgies d'exploitation et partant, sur la 

productivitd des troupeaux 6tudids, il semble tout 

Afait indiqu6 de commencer par d6finir les diff6

rentes catdgories dc propridtaires de bdtail. I! y a, 

en premier lieu, 1'Hleveur de bovins qui exploite 

dans le m~me troupeau les animaux qui lui appar

tiennent personnellement, ceux de sa propre 

famille, et souvent, le bMtail de la famille 61argie 

A laquelle il appartient. Ce type d'dleveur est 

habilitd Aexploiter A sa guise le troupeau dont il 

est responsable. En deuxiime lieu, il y a les pro

pri6taires de bovins qui confient leurs animaux A 

un ou plusieurs parents et amis et qui par consd

quent ne participent pas directement A 'exploita

tion quotidienne du troupeau, quoiqu'ils aient 

leur mot Adire sur le plan de la stratdgie globale A 

adopter. En troisi~me lieu, on trouve des agricul

teurs, des pdcheurs, des fonctionnaires et des 

commerqants poss6cant des bovins qu'ils font dle

ver dans des troupeaux contre r6mundration en 

nature ou en espces. Leur r6le dans 'exploita

tion du troupeau est limitd et on pourrait los ddsi

gner par 'appellation "investisseurs-proprid

taires absentdistcs". 
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Tableau 58. Distribution de la proprite dans deux troupeaux temoins. 

Type de propridtaire Troupeau R 
de bMtail 

N (%) 

Bouviers 51 (23) 

Eleveurs non bouviers 82 (37) 

Agriculteurs 5 (2) 

Investisseurs 27 (13) 

Inconnui 55 (25) 

Total 220 (Im) 

Nbre total de proprictaires 48 

Le tableau 58 illustre la complexit de la 
structure de lIaproprit6 des troupeaux transhu-
mants sur libase de lIadistribution des propric-
taires de deux troupcaux pris comme 6chantil-
Ions. ilressort des donndes du tableau que I'on 
considere fiablcs mtrme si souvent les 1levcurs 
refusent de r6vdelr l'identitd dcs propritairs, 
que 77 personnes poss dent collectivement un 
total de quelque 500 bovins. Environ 50 ;t60% du 
troupeau appartiennent Aide "vrais" dleveurs de 
bovins. 14 i 33% de cc bMtail proviennent de pro-
pridtaires absentdistes. Le groupe "inconnu" 
caglobe probablement d'autres propridtaires 
absentdistes ainsi que des parents assez dloignds, 
membres de la famille 6largic. 

La prdsence de diffdrents groupes d'animaux 
au scin des troupeaux constitue une autre carac-
tdristique des troupeaux transhumants, qui rend 
malaisde leur dtude. Ces groupes sont dlevds 
sdpardment pendant certaines pdriodes du cycle 
gdndral de transhumance et sont exploitds de plu-
sicurs manicres diffdrentes. 

Le gros du troupeau, connu sous lenom de 
garti, est constitud par la majoritd des vaches 
taries et des gravides, la plupart des jeunes tau-
reaux et des gdnisses, quelques jeunes boeufs ct 
un nombre limitd de taureaux reproducteurs. 
Seulement 20% des vaches en lactation accom-
pagnds de leurs veaux en font partie; leur r61e 
principal consiste i fournir aux 6leveurs du lait 
qui sera consommd directement ou dchangd 
contre des cdrdales et d'autres produits ndces-
saires pendant la transhumance. Le garti est la 
seule unit6 d'exploitation qui participe totale-
ment i latranshumance (figures 56 ct 57) et l'on 
considre par consdquent qu'il tire pleinement 
profit de sa grande mobilitd qui lui permet d'ex-

Troupeau S Total 

N (%) N (%) 

47 (18) 98 (20) 

84 (32) 166 (34) 

9 (3) 14 (3) 

79 (30) 106 (22) 

44 (17) 99 (21) 

263 (100) 483 (100) 

29 

ploiter de manire addquate les ressources four
ragcrcs sur l'en:;cmble de la zone de transhu
flance. 

La majorit6 des vaches en lactation, leurs 
veaux, quelques gnisses, bouvillons et taureaux 
reproducteurs forment la partie du troupeau 
connuc sous Ic nom de bendi. Ces animaux pro
duiscnt du lait pour la consomntation domestiquc 
et lavente sont exploitds en fonction de ces 
objectifs. De ddcembre Ajuillet ou debut aofit, le 
bendi reste au voisinage du village; en aoft ilpart 
en transhumance sur une courte distance (100 A 
150 kin) vers le nord-ouest, sur les hautes terres 
du Sahel. II rentre au vil!age en m6me temps que 
le garti en novembre, pdriode au cours de laquelle 
les troupeaux se reunissent pour attendre le grand 
dvdnement que constitue la traversde du Diaka. 
Pour maintenir la capacitd productive du bendi, 
les vaches en lactation sont frdquemment trans
fdrdes du garti et 6changdes contre des vaches 
taries. Ces dchanges s'effectuent le plus souvent 
en ddcembre, au moment de la travdrsde, mais 
dga.mcnt au cours de la transhumance du garti 
dans le delta, lorsque les distances entre les deux 
fractions du troupeau nc sont pas trop grandes. 

Pendant la pdriode allant de janvier mars, 
une fraction du bendi, le tjipi, est acheminde vers 
divers villages du delta par les conducteurs de 
troupeaux ddsireux de se procurer du riz en 
dchange de lait. Souvent, on utilise jusqu'A la 
moiti6 du bendi Acette fin. Les diffdrentes unitds 
de tjipi sont gdndralement accompagndes par 
quelques boeufs de bt qui transportent Ic riz au 
village. 

IIexiste une quatri me fraction, connue sous 
le nom de dumti; chaque famille peut y envoyer 
deux ou troiE vaches allaitantes. Ces animaux ne 
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Figure 57. D~placementsdesfractionsdu troupeau. 
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sont sdpards du reste du bendi que pendamit la 
p~iode des pluies d'aocit i octobre; le d.mti joue 
le r6le du bendi lorsque celui-ci s'en va vers les 
pdturages du Sahel. Peu nombreuse, la popula-
tion du dunti peut facilement benfficier d'une 
complementation it base tie son de mil et de sel. 
Les vaches du dumti sont giencralement calmes de 
nature et font partie des meilleures productrices 
de lait du troupeau. Puisque dans la plupart des 
cas elles ont recemment vt,, on les garde 5 'cart 
des reproducteurs pour 6viter des conceptions 
inopportunes. 

En ce qui concerne la fraction mile du trou-
peau. deux autres unites d'exploitation peuvent 
etre identifices. II s'agit tout d'abord des boeufs 
de transport qui accompagnent le tipi dans ses 
expeditions comrncrcialcs ou qui participcnt it Ia 
transhumance au scin du garti et du bendi ct en 
second lieu, d'un petit groupc de boeufs de labour 
(envir,. 2.5"o) appartenant gSncralcmcnt aux 
agriculteurs absCntistes ou it des propriitaires de 
bovins Peuhls qui s'adonnent galement it lIa 
culture du riZ. Pendant li plus grande partie de la 
saison seche. imlmediatenent apr&s la recolte 
(fcvricr-mars) et au cours des premieres pluies 
(mai-juillet). ils sont gard~s ii proximite des 6ta-
blissements humains por participer au labour 
des champs de riz. ils rejoignent Ic bendi au 
moment o6t celui-ci part pour Ic Sahel, ou quelque 
temps apres. 

La structure des echanges entre les unitds 

d'exploitation du troupeau est naturellemcnt tri-

butaire des conditions nesologiques et autrcs fac-

teurs externes. Par exemple, hitcomposition du 
fjipi dpend en grandc partic dc I'abondancc ou 

de I'insuffisancc de li rtcolte tic riz. Ians les 
mauvaises annces. les vaches laiti res sont 

concentrees dans les villages les plus importants 
et lc volume des ventes de lait cst faible puisque 
les principaux consommatcurs sont Its cultiva-
teurs de riz. En outre, on constate qu'une mau-

vaise recolte entraine toujours ['augmentation 
des prix du riz et rend n.cessaire lIa vente de 

jeunes animaux (I ou 2ans) aux fins de li consti-
tution de stocks de c&ales et de ressources finan-

cicres destinces au paienment des imp6ts. Par ail-

leurs, les divers propri~taires de bttail ont ten-

dance atretirer du troupeau beaucoup plus d'ani-
maux en lactation qu'en temps normal, cc qui a 
pour effet dc rcndre lia situation du bo, vier - pro-

pridtaire tr~s critique puisque devenu trop petit, 
sont troupeau n'arrive plus it subvenir it ses 

besoins et it ceux de sa famille. 
11est ,galement clair que les d~placements 

constants et complexes des animaux dans le but 
d'optimiser I'exploitation des diverses fractions 
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du troupeau se traduisent par des disparitds consi
ddrables sur le plan de l'organisation des trou
peaux, 5 telle enseigne qu'il devient impossible 
d'affirmer qu'il existe un troupeau-type avec des 
unites d'exploitation-types. Le pasteur s'engage A 
s'occuper convenablement des animaux qui lui 
sont confi~s en cchange du produit de la vente du 
lait ou de sa consommation directe. En vertu de 
cc contrat, le pasteur a droit, pendant un mois au 
moins, a la production laitire des vaches qui en 
sont it leu, premier vlage et pendant deux 
semaines itcelle des autres vaches. Ce paitage tra
ditionnel du lait entraine ies mouvements inter
minables et tr6s complexes entre les units d'ex
ploitation. Certaines vaches en lactation, par 
exemple, sont rendues it leur proprictaire et ne 
retournent dans Ic troupcau qu'apres six mois ou 
plus. 

Les c&hanges annuels entre le garti, le bendi 
et le tjipi prtdsentcnt une complexit, comparable. 
Tout au long de lIa saison schc, les niouvements 
entre les diverses fractions du troupeau sont assez 
frequents. Dans certaines unitis. I'usage veut que 
les veaux nouveau-nes ou les vaches gravides 
soient retir6s tandis que dans d'autres on procede 
au regroupement des vaches siches ou malades. 

12.2. POPULATION ANIMALE 
(A. Diallo) 

Les bovins de Diafara",6 sont dlevds au sein de 

vastes troupeaux. 78% d'entre eux font partie 

d'ensembles de plus de 2(W) totes qui constituent 

44% de tous les troupeaux. Pour I'ensemble du 
delta. ces chiffrcs sont nettement sup&ieurs aux 

rsultats correspondants qui itaient respective
ment de 38% etde 18%/, (tableau 59). Sur les 48 

troupeaux, qui rcprtsentent la totalite des bovins 
du leydi de l)iafarab , trente neuf ont ,Sti dtnom

brs en novembre 1977 (i leur retour de ,ranshu

mance). Lesplusgrandstroupeauxcomptaientde 
7T 5 1100()ttes de bovins, tandis que les plus 

petits en avaient 50 it -/5. La distribution des frd

quences dans tout Ic delta a di6 obtenue sur la 

base des ddnombrements effectus au cours des 

vols de reconnaissance "abasse altitude de fin 

octobre 1980, qui ont permis d'identifier 609 trou
peaux (Milligan et Keita, 1981). 

En janvier 1979, les quatre troupeaux pris 

comme dchantillons comptaient environ 1500 

ttes; deux petits troupeaux de 220 et 260 tbtes (R 
et S), un troupeau de taille intermt~diaire de 400 

totes (AN) et un grand troupeau (P) de 650 totes. 

Ces chiftres indiquent clairement que les dchantil-

Ions comportaient un biais en faveur des trou
peaux de grande taille. 



frdquence de lataille des troupeaux de Diafarabi comparie d celle de I'ensembledesTableau 59. Distribution de la 

troupeaux du delta. 

Taille du troupeau 

Diafarabe 

Nombreechantillonne 

% du total des troupeaux 

% du total des bovins 

Delta entier 

%du totaldestroupeaux 

%du total des bovins 

15 7 

38 18 

9 13 

57 25 

39 24 

Sources: I'auteur, Milligan, K. et Keita, M. (1981) 

Au d6but de 'tude,lacomposition par 5ge a 

dtd ddtermin6e sur la base de 1'lruption des dents 

(tableau 60). A l'occasion des entretiens avec les 

dleveurs sur Ihistoiie de la reproduction de leur 

bdtail, on adp'lement pu obtenir des donn6es sur 

l'5ge des animaux. Toutefois, celles-ci n'6taient 

gure fiables. Les donn6es des tableaux 61 et 62 

rvlent cc qui suit: 
a) 	une r6duction rapide de I'Nlment mdle du 

troupeau avec l'5ge (par suite de ventes ou 

de retraits par le propridtaire), si bien que 

dans les groupes d'Aige au-dessus de 3 ans, 

70 75% de tous les animaux sont des 

femelles, composition qui cadre avec une 

stratgie d'cexploitation visant cn premier 

lieu ii assurer la production de lait: 

b) 	 une population de jeunes de 61% pour le 

troupeau le plus grand, proportion beau-

coup plus lev&e que celle releve dans les 

troupeaux les plus petits, cc qui indique, 
soit un accroissemcnt substantiel du taux 
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de reproduction au cours des anndes 

r(centes, soit I'utilisation des troupeaux 

comme "creches" pour les propridtaires 
absentdistes. 

Des conclusions semblables peuvent tre 

tirdes de la.pyramide des dges de la population 

(figures 58 et 59). La figure 59.prdsente des ano

malies; par exemple, un chiffre relativement fai

ble pour la classe de 6 A9 ans, qui pourrait s'expli

quer par la sdcheresse du d6but des anndes 1970. 

En cc qui concerne la compoition des trou

peaux, on note des variations considdrables qui 

ne sont pas lides au processus de croissance mais 

plut6t I'addition ou au retrait d'animaux. 
Au demeurant, il s'avre difficile d'estimer le 

croit naturel des troupeaux puisque parallle

ment aux naissances, aux dc~s et aux ventes 

directes, il existe d'autres transactions qui entrai

nent des changements au niveau de leur composi

tion. Le tableau 62 prdsente les augmentations 
numdriques moyenres et proportionnelles des 

bovins basee sur ladentition de quatre troupeaux transhumoants.Tableau 6(. Structure du troupeau global tie 

Males Femelles Total 

Age en mois' Dentition 

entiers castrds 

1-24 dents de lait 13,9 - 18,2 32,1 

21-30 1pairc 2,9 - 5,9 8,8 

30-39 2paires 3,2 0,2 5,9 9,3 

39-48 3paires 1,2 1,2 6,1 8,5 

,48 4paires 2 6,5 32,8 41,3 

Total 31,1 68,9 100 

Classes d'fge basdes sut I'druption des dents; d'apr sWilson et Clarke (1976). 
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Tableau 61. Structure moyenne du troupeau de boi ;ns pour trois troupeaux relativ.,ment petits groupis el pour un 
grand troupeau (en %de tous les animaux), basee sur les dges mentionnes par les 'leveurs. 

Troupeaux R,Set A/V 
Age en 
annees MAles Femelles 

1 1 6 7,3 

1-3 14 17,6 

3-5 7 14,1 

1 5 6,6 27,4 

Total 33,6 66,4 

diffdrents groupes par Age et par sexe. L'examen 
de cc tableau n'indique pas de changements nota-
bles en cc qui concerne la structure et la composi-
tion globale des troupeaux. Toutefois, on 
constate qu'en termes de pourcentages, il y aune 
forte augmentation des mdles, un accroissement 
moddr6 des femelles et, en cc qui concerne les 
veaux de moins de I an, une stagnation, voire une 
baisse. L'accroissement total global pour les trois 
troupeaux ctOudi6s sur une periode de deux ans est 
de 30%. 

Pour essayrr de d6terminer la part due au 
croit naturel, un bilan des cntr6es et des sorties a 
dt dress6 (tableau 63). II semble que les change-
ments s'expliquent surtout par le rapport des 
d6cs aux naissances, et ensuite, par le rapport 
des propridtaires plaqant lears animaux dans le 
troupeau it ceux qui reprcnnent Ics leurs, plut6t 
que par Ies ventes qui sont peu importantes si on 
les considere en termcs de pourentage de I'en-
semble du b6tail (2,9% en 1979 et 4% en 1980). 
On peut par consequent supposer que I'accroisse-
ment du nombre de g6nisses, de jeunes taureaux 
et de vaches (tableau 62) est surtout d i des 

Troupeau P 

Miles Femelles 

10,4 11,7 

14,3 24,5 

4,4 11,4 

7,4 15,9 

36,5 63,5 

changements naturels intervenus pendant deux 
ans dans les diverses classes d'Age, exception faite 
dventuellement du cas des gdnisses dont certaines 
ont W vendues. L'augmentation du nombre des 
mles adultes peut tre due aux apports des pro
pridtaires "absents", notamment des agriculteurs 
qui confient leurs boeufs aux bouviers pendant la 
saison des pluies. La r6diction du nombre des 
veaux peut s'expliquer par la chute du taux des 
vdlages en 1980 par comparaison avec 1979 (voir 
tableau 64). 

12.3. REPRODUCTION, MORTALITE ET 
CROISSANCE (A. Dialloet K. Wagenaar) 

Le tableau 65 pr~sente la fois une diminution 
moyennedutauxdesvtIagesen 1980etdesdispa
rites considdrables entre troupeaux. Si pour 1980 
la chute du taux peut facilement s'ex-liquer par 
les ddficiences des p~turages et l'insuffisance des 
ressources en eau qui ont entraind un fldchisse
ment du taux des conceptions, il n'en est pas de 
m~me des diffdrences entre les troupeaux. Celles
ci pourraient tenir A des disparitds relatives aux 
niveaux de compdtence en matirc d'exploitation 

Tableau 62. Accroissemnents moyvens par groupe (agelsexe) dans les troupeaux R,Set AIV, sur deux annes. 

1-1-1979 31-12-1980 Accroiss. 
_ _ annuel 

Nombre ly. Nombre % 0 

Jeunes femelles 69 9,6 67 7,2 - 1.4 

Veaux mles 69 9,6 57 6,1 - 8,7 

Femelles 1-3 ans 119 16,6 149 16 +12,6 

Vaches 3 ans 303 42,1 388 41,5 14 

Taureaux 1-3 ans 67 9,3 138 14,8 +53 

Miles adultes 92 12,8 134 14,4 +22,8 
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Figure 58. Structure gdnerale des troupeaux R, Set A/V en ddcembre 1980. 
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Figure 59. Structure du troupeau Pen dcembre 1978. 
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Tableau 63. Bilan des entrees et des sorties pour trois troupeaux (R, Set AIV) entre le 1.1.79 et le 31.12.80. 

Entres 


Nombre % 

Naissances 385 78,6 

Achats 19, 3,9 

Dons et pr6ts 11 2,2 

Entres par propr. 61 12,4 

Inconnues 14 2,9 

Total 490 100 

des troupeaux et aux parcours de transhumance 
utilisds. Toutefois, Acet dgard, iln'existe aucune 
certitude absoluc. 

La distribution mensuelle des naissances 
donnde Ala figure 60 montre dgalement des diffd-
rences sensibles entre ann6es et entre troupeaux, 
bien qu'il soit impossible dans ]'ensemble de 
determiner un schdma saisonnier distinct. Dans le 
troupeau P,outre la pdriode du mois de janvier 
caract6ris6e par un nombre relativement impor-
tant de naissanccs (troupeaux A/V en 1979 et R 
en 19801), on note une pointe tr~s nette en mai-
juin, ce qui signifie que les taux de conception 
sont dlevds pendant la saison des pluies. 

L'Age moyen au premier v6lage (3,75 ans) a 
dtd dvalu6 A partir de 70 observations et aucun 
effet significatif de Ia saison de la naissance de ]a 
mere n'a t6 constatd. L'intervalle entre les 
v~lages, calculd A partir de 247 cas connus, dtait 
de 19 mois. Seuls les cas les plus pertinents, c'est-
A-dire ceux qui ne ddbordaient pas du cadre tem
porel de 1'Ntude, ont dtd relevds et les vaches dont 
l'intervalle entre vdlages dtait plus long nont pas 

6 prises en considdration. L'annde de la nais-

Tableau 64. Pourcentage moven de v'lage et dge au 
sevrage dans trois troupeaux-echantillons. 

Vdlages(%) Age au sevrage 
Troupeau 


1979 1980 Mois Nombre 

R 68 76 11,2 12 

S 69 39 12,1 39 

AN 5tI 50 12,3 16 

P . 9,4 29 

Moyenne/total 59 53 11,3 101 

Sorties 

Mortalitd 

Ventes 

Dons et pr~ts 

Reprises par propr. 

Inconnues/pertes 

Nombre % 

152 55,3 

55 20 

9 3,3 

34 i2,3 

25 9,1 

275 100 

sance et le nombre de parturitions de lavache 
n'ont pas eu d'effet significatif sur l'intervalle 
entre v61ages. 

Le tableau 64 montre que le sevrage se pro
duit en moyenne A11,3 mois. II semble cependant 
qu'il y ait de grandes disparitds d'un troupeau A 
l'autre,situationquirdv ledesdiffdrencessignifi
catives entre les stratdgies de sevrage (P,0,001). 

On a constatd l'influence du rang de la nais
sance sur I'Aige au sevrage (tableau 65), qui est 
plus avancd pour les animaux issus de la premiere 
parturition et qui diminue graduellement avec les 
parturitions suivantes (P,0,05). Apparemment, 
I'Age au sevrage n'influe pas beaucoup sur ia 
croissance, puisqu'il intervient toujours A un 
moment oit les veaux sont capables de se nourrir 
tout seuls. 

Tableau 65. Effet du rang de la naissance sur I'age au 
sevrage. 

Nombre Rangde la Age moyen 
d'observations naissance ausevrage 

(N) (mois) 

24 1 14,1 
17 2 11,5 

28 3 11,8 

9 4 10,4 
11 10,4 

La longdvitd des femelles a W ddterminde 

sur la base de donndes fournies par des dleveurs 

enqu~tds. Comme le montre le tableau 66, on 

assiste A une r6duction rapide du nombre des 
vaches de plus de 10 ans, et six ou sept veaux seu
lement constituent des exceptions.. La plupart des 
vaches ne produisent pas plus de quatre ou cinq 
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Figurc 60. Histogrammes de repartition des naissances (fr~quencerelative en % par troupeau). 

1979 1980 

10

5

25

20

15

10

5
0-

P 

20

15

10

5 - I I 

10-

S. 

5-I 
0- JFMAMJJAS0ND 

142 

JFMAMJJAS0ND 



Tableau 66. Carriere des reproductrices datis lesysfft'e 

pastoral. 

Age Nombre Veaux produits 

(anndes) d'animaux Moyenne + E.T. 

2 7 0 

13 2 0 0 

12 8 5,1 0.78 

l1 14 4,6 1,59 
10 36 5 1,40 

14 

9 30 4 0,98 

8 47 3.3 1,05 

7 50 2,6 1,09 

6 44 2,2 1,60 

5 69 1,3 0,84 

4 61 (1,8 0,71 

Sources: tabli par lesauteurs itpartir d'informations 
fournis parles devurs, 

veaux durant tVutc leur vie. A 5 ans, 78% des 
vachcs avaient donn naissance i un veau au 
moins. 

Le tbleau 67 expose les composantes dc la 
mortalite des vcaux observ es sur deux ans dans 

trois troupeaux. Les donnes qui y figurent mon

trent que la mortalitd des veaux a dtd plus dlevde 

en 1980 qu'en 1979, Aicause des niveaux records 
des mortinaissances dans le troupeau R (36,4%) 
et des avortements dans le troupeau S (40,2%). 
Les ddc~s des veaux Agds de 0 AI an s'devaient A 

17,5% en moyenne, le chiffre le plus bas dtant de 
12% en 1979 pour le troupeau A/V et le pourcen
tage record dtant de 21% pour letroupeau S; mais 

ilsemble que pour cette composante de [a morta

litd les disparits aient 6t moins notables que 
pour les autres. Nanmoins, I'analyse par les 
moindres carrts a d6montrd que le sexe et le trou

peau n'avaient pas d'cffet significatif sur la morta

litd dans lapremiere annde, pas plus que la saison 
de natalit6. contrairement A ce qu'on aurait pu 

penser. Le seul effet significatif not6 dtail dO au 
poids i lanaissance. 

Le taux de mortalite chez les animaux les 

plus igds cst nettement plus faible que chez les 
veaux (4,2% pour Ics bovins de plus de 3 ans, 
contre 5,5%'/ pour ceux 5gds de I Ai3 ans). Les 
tableaux 68 et 69 prdsentent rcspectivement l'ef

fet du troupeau et de I'ann&e sur la mortalit ainsi 
que celui de la saison. Comme pour les veaux, [a 
mortalit6 a dt6 plus d1eve en 1980 qu'en 1979, 
tout en dtant plus faible pour letroupeau S. L'in
fluence de lisaison sur la mortalit6 s'est fait sentir 
pour tous les animaux ncs d'avril i septembre: les 
taux ont tt trs d1evtds. I est toutefois difficile 

Tableau 67. Alortaliti des veaux de moins de I an. sur deux anmies etannut'll (%) pour trois troupeaux. 

Pourcenlage de lamortalitd 
Troupeau Nornbrc de 
etanl& Ldu Avortements Mort-nds 1-365j. Total 

R 

1979 55 1,8 9,1 16,3 27,2 

1980 66 1,5 15,2 19,7 36,4 

S 

1979 63 4,7 3 12,8 2(0,5 

198(0 42 14,3 4,5 21,4 4(0,2 

AN 

1979 75 4 5,3 12 21,3 

1980) 84 1,2 4,7 22,6 28,5 

Moyennes par annde: 

1979 193 3,6 5,7 13,6 22,9 

1980 192 4,2 8,3 21,3 33,8 

Moyennesglobales 385 3,9 7 17,5 28,3 

Avortements compris. 

143 



Tableau 68. Mortalitd des anipzaux les plus dges pour trois troupeaux, en 1979 et 1980.
 

Classe d'A1ge Troupeau R Troupeau S Troupeau A/V Moyenne (N)
 

1-3 ans 1979 8,5 

19801 4,7 

,3ans 1979 4 

1980 10,5 

Tableau 69. Distribution saisonniM're(%) delaiortalite 
pour trois classes d'dge difflrentes. 

Classe d'Age 

Saison: 

jan.-mars 

avril-juin 

oct.-ddc. 

Taux moyen de 

I an 1-3 ans 3 ans 

18 17 11 

26 33 33 

29 11 25 

d'expliq uer les disparit s relevdes dans la m esure 
ob i Wi pa dtl colece d reseine-prcddoOi ii n'a pas di procc~d6 LiIacollecte de renseigne-

mentspar 
Certaines informationsconcernant les causes 

de ddcs, la fr6quence et I'incidence de diversesde 
maladies ont cepcndant dtd fournies par des bou-

viers enquwts. Les principaux rdsultats figurent 

dans Ie tableau 70. 

Performanceet croissance 

Le poids moven A la naissance de 416 veaux nds 

vivants au cours des deux ans qu'a durds I'dtude 

dtait de 17,6 kg pour les mIles et de 16,3 kg pour 

1,8 7,9 6,1(11) 

I 2,5 2,4( 5) 

2,9 7,7 4,9(22) 

2,6 5,5 6,2(30) 

les femelles. L'analyse par les moindres carrds 
figurant dans le tableau 71 a mis en dvidence des 

effets significatifs du mois, de I'annde de la nais
sance et du sexe, sur le poids i la naissance. 

Le mois de la naissance a continu6 Lexercer 
une influence significative sur la croissance jus

qu'L I'Age de 9 mois, mais La1 an cet effet n'etait 

plus significatif, car tous les veaux avaient bdndfi

cit' des mmes conditions nutritionnelles. Jusqu'A 
3 mois, les veaux nds pendant ]a saison des pluies 

ont gagn6 du poids beaucoup plus rapidement 

que ceux nis au cours des autres saisons; 5 I'Age 
de I an, les veaux nds immddiatement apr s la sai

son des pluics (octobre-ddcembre) dtaient les plus 

lourds, car ils avaient profitd, L I'Age de 10-12 
mois, du pfturage de saison des pluies et gagn6

Ic gan de p oids e ng0,19 dgljo ura or qe
0,19 kg/jour alors que le gain dc poids enregistrd 
patusevau gsde1Li2mispnnta 

igds de 10 12 mois pendant latousles veaux 
dtait presque nulpdriode d'octobre it mars 

Pour tous les Ages, Ia milleure(tableau 72).pdriode de croissance c6tait Ia saison des pluies, 
de fin de saison sdche (avrilsuivie par a p nriode 

juin). 

ji) 
La croissance des veaux dlevds dans diffd

rents troupeaux dtait identique jusqu'A environ 4 

mois, puis elle divergeait entre 4 et 9 mois et 

convergeait de nouveau A1 an, exception faite du 

cas du troupeau P, dont les veaux pesaient plus 

lourds. Cette disparitd rdv~le que cc troupeau 

Tableau 70. Principales maladies des hotv-:s transhunants. 

Maladic 

Pleuro-pneumonie contagicuse 
des bovins c autres maladie3 
pulmonaires 

Peste bovine 

Charbon 

Dermatophilose 

Trypanosomiase 

Pasteurellose 

Diarrhdes 

Fr~quence Saison 

Trescommunes Toute l'annde 

Dc plus en plus commune Saison froide 

Commune Saison froide 

Trfs, tr~s commune Saison s~che 

Rare Saison des pluies 

Tres peu commune Fin de saison pluvieuse 

Tr scommune' Pluies prdcoces 
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Figure 61. Croissance des veaux dans differents troupeaux. 
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n'est pas exploitd de la m(me mani~re que les Les mesures enregistrdes entre 1 et 6 ans 
autres parce qu'ilcompte une proportion plusdle- mettent en relief la diffdrence de poids entre 
vde de femelles allaitantes, ce qui a pour effet mdles et femelles qui, de 14 kg A2 ans passe A25 
d'attdnuer la compdtition entre l'homme et le kgA3ans. Lacroissancedesfemellesesttrislente 
veau pour le lait (figure 61). Apartir de 4 ans; elles pisent en moyenne 200 kg 

Tableai, 71. Effets de l'environnementsurla croissance des aniinaux jusqu'd ldge de 6 ans. 

Poids vif Mois de Annie de Rang de la 
Age Nbre moyen (kg) ]a nais- la nais- Troupeau Sexe naissance 

sance sance
 

Naissance 416 17 xx xx NS xxx NS
 

I m 359 25 xx NS NS xx x
 

3m 259 38 xx xx NS xx x 

6m 226 61 xx xx xx xx x 

2 m 205 73 NS xx x x NS 

Ian 178 81 NS NS NS NS xx 

2 ans 103 121 NS NS NS x NS 

3ans 1411 173 _b _h NS xx 

4ans 109 222 - - NS xx 

5 ans 83 224 - - NS xxx 

6ans 72 241 - - NS xxx 

x= P4 0,05; xx = P 0,01; xxx = P (0,001; NS = non significatif. 
a L'augmentation du nombre d'animaux Agds de 3ans est due Al'introduction d'animaux dont la date de naissance 

dtait inconnue. 
b L.- mois ct I'annde de naissance n'ont pas dt analysds par manque de donntes. 
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Tableau 72. Taux te croissancejournaliere (kg) par categories de veaux nes en diffirentes saisons. 

PoidsAge en mois Gain 
journalier vif 

Saison de naissance 
7-9 10-12 annuel A1an0-3 4-6 

Jan.-mars 0,17 0,16 

Avril-juin 0,21 0,38 

Juill.-sept. 0,33 0,22 

Oct.-ddc. 0,23 0,16 

Mevenne 0,24 0,23 


environ A 'Age adulte tandis que les mfles attei-

gnent 265 kgen , royenne A6 ans. Puisque l'Age au 

premier v~lage est de 4 ans, la conception a lieu A 

environ 3 ans 1/4, qaand le poids des femelles 

nest que de 160 A170 kg. 

12.4. LA PRODUCTION DE LAIT 
(A. Diallo et K. Wagenaar) 

Dans le syst~me pastoral, le principal objectif en 

matire d'd1evage est la production de lait. De 

1'avis m~me des bouviers, "un petit troupeau de 

vaches laiti~res vaut mieux qu'un immense trou-

peau de taureaux et de bQeufs". Interrog6s sur les 

raisons de leurs prefdrences, ils rdpondent tris 

simplement: "Nous pr6fdrons manger un petit 

peu chaque jour plut6t que beaucoup certains 

jours seulement". C'est cette approche qui ins-

pire toute la stratdgie d'exploitation des trou-

peaux. Quelles sont les modalit6s d'application 

d'une telle philosophie? Les vaches laitires sont 

tout d'abord r6parties entre diffdrentes fractions 

du troupeau (bendi, tjipi, dunti) qui sont ensuite 

soumises A divers modes d'exploitation (par 

exemple, on les fait paitre sur le harima, ptu-

rages rdservds qu'on trouve autour du village). 

C'est ce qui explique la distribution assez rdgu-

li~re des naissances tout au long de I'annde. 

Cependant, puisque la production moyenne de 

lait par vache est faible, la tendance est de porter 

au maximum le nombre des reproductrices, cc qui 

entraine l'accroissenacnt de la charge du harima. 

Apr~s la traite qui a lieu le soir, lorsque les 

animaux reviennent du pfturage, les veaux rejoi-

gnent leurs m~res avec lescluclles ils restcrt jus-

qu'au lendemrnrnmatia, au moment oI celles-ci 

partent pour le piturage. 
On t:ouvera Ala figure 62 les courbes de prl -

ven'at du lait qui donnent en moyenne des niveaux 

minimum et maximum respectifts de 0,35 et 0,95 

litre/vache/jour. Cependant, la saison du v61age 

modifie sensiblement i'aspect des courbes qui 

0,28 0,06 0,165 77,1 

0,12 0,01 0,177 81,7 

0,08 0,10 0,180 82,5 

0,20 0,19 0,192 87,1 

0,17 0,09 0,178 82,1 

atteignent toutes des pointes pendant ia saison 

des pluies, lorsque la qualitd du fourrage des 

piturages est bonne. Ainsi, pour les vaches qui 

vdlent pendar la saison des pluies, la production 

de lait prdlevd tombe d'un niveau maximum de 

0,9 litre au vElage A0,4 litre six mois plus tard; 

toutefois, elle atteint un second sommet (0,9 litre) 

11 mois apris le v6lage. Pour les vaches qui v6lent 

entre novembre et fdvrier, on enregistre une 

pointe six mois environ apris'la mise bas tandis 

que pour celles qui ont des veaux juste avant la 

saison des pluies la p6riode de pointe intervient 

trois mois apr~s le v6lage. C'est en raison de ces 
veinteractions que la courbe moyenne de prd1 

la forme d'une ligne droite l6g rementment a 
descendante. 

Au sevrage, apr s 11,3 mois, la quantit6 

moyenne de lait pr6lev6 est de 235 kg pour 509 

lactations. Elle est significativement influenc1e 

par la saison de velage (P,0,001) et quelquefois 

par 1'anne de la naissance, par l'interaction de 

l'annde avec ia saison de la naissance et par le 

troupeau. Le propri6taire, le sexe du petit et le 

rang de sa naissance n'ont pas d'effet significatif. 

On a estim6 les quantitds de lait consomm6es 

par les veaux au cours des six premiers mois de 

lactation sur la base de la croissance du veau, eu 

utilisant les coefficients de conversion de litres de 

lait/kg de croissance de veau d6terminds par 

Montsma (1962) dans son dtude sur le z6bu 

Sokoto au Ghana. Elles se pr~sentent comme 

suit: 0-8 semaines = 8; 0-13 semaines = 8,1; 0-26 

semaines = 6,3. Avec le coefficient de conversion 

de 6,3 pour 0-26 semaines, la production totale de 

lait s'61evait A428 kg, dont 132 kg dtaient prdlevds 

par rhomme et 277 kg (67,73%) consommes par 

le veau qui gagnait 47 kg en six mois. 
IIn'a pas W possible de vdrifier l'hypoth~se 

qui attribue la faiblesse des taux de croissance des 

veaux aux quantit6s substantielles de lait prdle

vdes sur les mares par 'homme. En fait, c'est le 
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Figure 62. Effets de la saion sur les courbes de prolvement de lait. 
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contraire qui semnble se produire gdralemnent. taux de pr~kvement les plus dlevds ont un effet
 
Les r6gressions quadratiques de la croissance du ndgatif sur la croissance du veau.
 
veau (g/jour) sur le pr~Ivemnent 6ie lait (1/jour)
 
pour des pdriodes de croissance de 8 semnaines 125CODT NSE AU G T
 
(figure 63) et par saison de naissance (figure 64) 1..CNDTITIONS(. de ATURAE ETal
 
ont presque toutes une forme lin~aire, positive et
 
significative (tableau 73). Cependant, dans plu- Caracteristiques de la zone depiturage deltafque
 
sicurs cas, on note qu'un coefficient quadratique La figure 56 prdsente les routes de transhumnance
 
ndgatif entraine une regression notable de la suivies par les troupeaux de Diafarabd au cours de
 
rdponse aux niveaur de prdl~vemnent les plus la pdriode 1977-1980. Ddcrite schdmatiquement,
 
dlev~s. Ce qui pr~c~de semnble indliquer que les compte non tenu des pfiturages occasionnels, ]a
 

Tableau 73. Importance des coefficients de r.gression du taux de croissance du v'eau enfonction du pril~vement de lait. 

Importance du coefficient 
de regression 

lindaire quadratique R N 

Saison de naissance nov.-fdvr. x NS 0,33 38 
(croissance de mars-juin xxx xxx 0,52 53 
26semaines) juill.-oct. NS NS 0,33 21 

Pdriode de 0-8 semaines xx NS 0,42 . 278
croissance 9-7semaines xxx xxx 0,45 166 

18-260emaines x NS 0,25 108 

26semaines tousles veaux 
de croissance xxx xxx 0,55 112 
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Figure 63. Croissancedu veau enfonction du prOevement de lait parpiriodesde 8 semables. 
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Figure 64. Croissance du veau en 26 semainesen fonction du prelvement de laitselon la saison de naissance. 
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zone des parccurs deltaiques couvre une superfi-

cie d'enviror, 4 200 km 2 qui s'dtend le long d'un 

axe SO-NE de 160-180 km de long. 

Pour simplifier la description des conditions 

mdsologiques qui prevalent dans la zone, on a 

ddterminIaj deux grandes pdriodes dont la pre-

mitre va de ddccmbre A fevrier et la seconde de 

mars Ajuin; elles correspondent respectivement a 

]a prdsence des troupeaux dans une region de 

pditurage de debut et de fin de saison schc. 

La distribution des types de parcours et la 

proportion des terres inonddes rdservdes i la 

culture du riz dans les deux zones (tableau 74) 

dmontrent que les ddplacements sont en grande 

partie ddterminds par le retrait des eaux de crue 

qui permet aux troupeaux d'acceder progressive-

ment A de nouveaux pftuages le long de I'axe 

c6voqud ci-dessus. Alors qu'avant le mois de mars 

la zone est essentiellement constitude de terres 
inond6es endroits seulementsches ou par 

(70%), cc qui en facilite I'acc~s, la pendtration 

des marais intdrieurs fortement inondds (96% des 

unit6s 14 et 18) ne devient possible que lorsque la 

saison sche est beaucoup plus avancde (voir 

figure 26). L'action des paramtres de l'inonda-

tion sur les divers types de terrains de parcours 

entraine des variations considdrables en cc qui 

concerne les ressources fourragres des pfituragcs 

situds le long de ce gradient axial et leur mode 

d'utilisation. 

Pour determiner le degrd d'utilisation des 

ressources A l'intdrieur des deux parties de la 

zone, on a vroc~d A une mise en tableaux par 

. .ss populations bovines en s'inspirant 

des rdsultats des vols de reconnaissance (tableau 

75). On constate que la r6gion <,pfturde au d6but 

de la saison,, est intensivement utilisde pendant 

au moins cinq mois (novembre Amars) et que les 

taux de charge croissent avec le temps passant de 

0,3 0,8 tate/ha (ou 4,5 - 1,8 haIUBT). Dans le 

nord-est, la charge des pfturages est m~me plus 

tdlevde: 0,6-0,9 tate/ha (2,5-1,6 ha/UBT) pendant 

une pdriode de cinq mois (fdvrier-juin). 
II est cdvident que les consdqucnces de telles 

pressions sur la nutrition et la santd des troupeaux 

transhumants sont ndfastes et qu'elles entrainent 

Aleur tour des variations s,1;sonnires au mveau 

des param~tres de la productivit6. 

Ressourcesfourragresdesp6turages 

Etant donn6 les disparitds notables qui existent 

entre les types de vdgdtation dont les caracteristi

ques de croissance sont diffdremment influenc.es 

par le r6gime'des crues, il est difficile de prddire la 

composition et la valeur nutritive des rations ali

mentaires des bovins transhumants. Les res

sources pfturables sont tellement varides que la 

quantitd et la qualit6 du rdgime ddpendent toutes 

deux de la conduite quotidienne des troupeaux et 

du comportement alimentaire du botail. 

Tableau 74. Caract'ristiques ecologiquesde la zone depdturage des troupeauxdeDiafarabeen 1979-1980 (en %dela 

superficie). 

Rdgion de transhumance 
pendant ia p~riode 

Type de terrain de parcours' 

Pfiturage profonddment inondd Acouverture 
herbacde dense; proportion ,levde de "bourgou" 

Pfiturage faiblement inondd de 
composition mixte; peu de "bourgou" 

Plaines partiellement et bricvement 
inonddes; Vetiveria et espces assocides 

Levies, crates et terrasses, souvent bien boisdes 

Total 

Nivr.au g~ndral d'inondation' 

Terres rdservdes la riziculture 

Ddcembre-fdvrier Mars-juin 

8 41 

22 55 

48 4 

22 -

100 100 

51 81 

17 12 

t calculdes d'apr~s 440 observa1 Bas sur une reconnaissance adrienne de fin octobre 1980; les proportions ont 
tions. 

2 Bast sur une estimaion globale pour chaque grille de 86 km' (superficies totales 49 carrfs = 4 200 kin2 ; pour 
ddtails, voir Milligan, K. et Keita, M., 1981). 
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Tableau 75. Densiti de la population et charge des pdauragesde la zone de transhuman-edes troupeaux de 
Diafarab'. 

Region de transhumance !&T. Mars-juin D&Atvr. Mars-juin 
pendant la poriode 

Nriode de recensement Population de bovins Taux de charge des pAturages
 
(milliersde ttes) (teteslkm2)
 

Octobre 1980 72,9 2,2 31,5 1,1 

Fevier 1980 133,9 162,7 57,8 86,1 

Mars 1981 188.4 123,5 81,4 65,4 

La division des parcours deltaiques en deux le riz sauvage (Oryza Iongistaminata) en 1980 ct 
zones utilises Adeux moments diffdrents se justi- 1981, les quantitds dtaient respectivement de 12 et 
fie de deux mani&es: d'abord parce que les trou- de 5 t. Elles ,taient de lordre de 5 t pour les peu
peaux accidcnt progressivoment Ades phturages plements de Andropogon gayanus et pour d'au
de type bourgoutire, et ensuite parce que 'inten- tres types de pAturages Ahautes gramindes (figure 
sification des feux de brous-c entraine la destruc- 22). Notons toutefois qu'une bonne partic de 
tion des espces 6rigZcs et fzvorise I'Hmergence cette biomasse sur pied est constitude d'herbages 
d'un recrO. Ces deux facteurs jouent un r6le adultes caractdisds par un rapport feuilles/tiges 
important sur la disponibilit6 du fourrage et sur sa faible. Leur digestibilitd et leur teneur en pro
qualit6, tdines brutes sont par consequent mddiocres. Les 

On estirrv que pendant la pdiode qui va de estimations de la digestibilitd et de ia teneur en 
dtcembre 16vr e:, l'cau et les ressources fourra- protdines brutes moyennes des rations alimen
g~res existent en quantitds suffisantes dans la taires pendant-cette pdriode se situent respective
zone, bien que d'une annie A Iautre on puisse ment entre 50 et 55% et entre 5,5 et 7% (figure 
enregistrer des variations qui tiennent avant tout 65), environ 10 A30% seulement de la biornasse 
au niveau des crues annuelles ainsi qu'au moment pAture dtant constituds par un fourrage de bonne 
et Ala vitesse du retrait des eaux. qualitd contenant p. de 60% d'dnergiu assimila-

Dans une dtude, Traord (1978) ddcrit l'dven- ble (figure 66). Les tableaux 76 et 77 prdsentent 
tail de la productivit6 (de 2 A 8 t de MS/ha) des un dventail comparable de valeurs et mettent en 
divers types de pdturages du delta intdrieur. Les relief la faible digestibilitd de Vetiveria nigritiana, 
donnees qu'il a obtenues sont confirmdes par les l'une des composantes les plus communes des ter
valeurs moyennes (4,3-4,6 t) signaldes par Bre- rains de parcours deltaiques les plug arides. 
man (comm. pers.) et par les valeurs des ,olrbes 11 n'est done pas surprenant que Diallo 
de croissance qui, en 1980 et 198 1, s'dlevaient res- (1978) ait conclu qu'en ddpit de la quantitd dlev6e 
pectivement A 15 et 30 t de biomasse totale de de biomasse sw nied, le niveau du fourrage conte
bourgou sur pied. Pour la biomasse produite par nant plus de 7,4% de protdines brutes d~passe 

Tableau 76. Coefficients de digesribilitW (D%) des espces degramin-espirennesetde leurscomposantesdansle delta. 

Composante Esp&e Periode Nombre D % E.-T. 

Paille Plusieurs Jan.-fevr. 9 48 3 

Feuilles Plusieurs Jan.-fevr. 4 49,2 

Recr6 apris brilage Plusieurs Mars-juin 11 58,4 2,4 

Recrf aprts pluies Plusicurs Mai-juin 6 62,6 

Feuilles/recr0i E. stagnina Avril.mai 6 74,2 1 

RecrO non brill V. nigritiana Jan. 4 35,2 

Recrfi aprbs brillage V. nigritiana Juin 6 39,3 

E.-T. = ecart-type 

Sources: d'aprLs Diallo (1978). 
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Figure 65. Fourchettedes coefficients moyens de digestibilitget de la teneuren protiines brutes des re

gimes pitures dans le delta. Protokm 
brutes ) 
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Digestibtllt6 0'0 d'opris Diallo (1978), annexe et tableau Ill.
 

d'apris Diallo (1978), fig.Il-;
rot6inep * 

brutes o !J10 d'apris Diallo (1978), tableau Il-I, et Traor6 (1978), 
tableaux 19 et 20. 
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Figure 66. Distribution frcquentielle des coefficients (en % MS) de digestibilit (in vitro) dans les rations 
des troupeaux de Diafarab piturantdans le delta (d'apr~s Bremnan, comm. pers.). 
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rarement 400) kg MS/ha. En suppt -tnt quc cct de riz ddfcuilk6 dc bourgou dont Ia production 
iia-rbagc de bonne qualitd se prdsente I',incipale- vanie de 600 ii I 00W kg MS/ha/mois suivant lia Ion
men, sous forme dc recr6, on pcut obtenir dcs gucur de la pdiodc de rotation (15 ou 30 jours; 
estimations plus prdciscs sur la base des courbes voir tableau 78 et figures 22 ct 23). 
de croissance dttermindes. Ces donndes, qui L'adoption d'une stratdgic d'cxploitation 
s'inspirent dc coupes contr~kcs et de bnilages basdc sur Ia surcharge des p-Aturages sur de 
expdrimentaux sur des types de paircours deltaf- couitcs pdriodes pourrait facilitcr lacc~sdu M~ail 
ques naturcls, montrcnt une croissancc prdcoce it Ia biomnassc sur pied et favoriscr lit production 
dc Andropogon gavyanuis de 5-9 kg MS/jour/ha, d'un rccrfi abondant, en particulier au dcdbut dc la 
fournissant un total de 150 it 3M( kg/ha de bio- saison s~he, quandlIherb nese p-tcpas encore 
masse si la rotation se fait tousles 30 jours (figure it un brfilage efficace. On explique g~ndralement 
22). Ics fortes concentrations qui se produisent au 

En cc qui concerne le riz sauvage, le nivcau ddbut du mois de novembre (quclque 240 000 
du rccr6i est bien plus faible, contrairement it cc t~tes sur 140 000 ha, suit une charge de 1,22 UBT/ 
que l'on constate pour la repousse clans les casiers ha) par la pdn~tration en masse des troupeaux 
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ihrut -s " dt de gramn t;s tlfrtir;(sdas le delfta.I1.04et| 77 I n t r nitprortttes'b I,S ) ('onfpom '.$nnn' 

( itnpto".]i t. I'crnnnde Nombre II% E-.-T,% 

I'Ll fit LcL-IlC I) c -trc, . l(1 6.8 0,8 

ICtiilc, cc.-ruar, 24 7.6 0,8 

In 3.2 0,3VI.,ItC F,'r -nut 

,tlC :I) n.- 10,5RIL, 1i I'tt,il .1 1 s M.ItiMd 26 0,6 

k.r,' ,,1-ItnimR t11 h.'- plute" 8 11,8 1,3 

S,,:,,,,* . ' .,* l))ith id.'nrree' rn't ptnlneexv''% 

tititler (u rampleurtr1' I' ,, T.u tToutchlti ti ('ompte tenu de des pertes de 

.. Iit.!,I, 11 1..t 'I.n IC~tl)nti cx ter- poids enregistrees vers la fit dce la pdriode de 
.. ,r lt.-t,r .. ti tcr Lie lr.lll ance deltaique, il convient de ddtcrmi

: .. -, . tldtC 011iIpC" d tuc relic ncr si celles-ci sont dues des contraintes alimen

.. , taires. Cette nnkcessit6 nous conduit i poser la 

, l~tr- t.'l r.,tt0m ill :ltdtcmcnl question cruciale de la capacitL3 de charge des 

,,, , .... . ,, c-.pccc, Ic lolng Lc paturages ct de leur degr d'utilisation. Des 

11)pt. kd IArlhUTII.,rhLL' 't AI I*Lctot',,cnIcnt Lie reconnaissances aeriennes effectu-cs en fkvrier

1, .t~si I.rIC ic' t p nrngx1irIic on uic iiars ont rtivtl des dcnsites de 30 i 185 tf3tes/km'(.,'ISltc 

Cit! , ,: t, talel pour les bovins. les plus fortes se trouvant dans les 

Itlichrot,)I Ii1.t IUtinIC tic', hcrhngc, rmariagcs tie Yongori-Pondori et de Debo-Wal-
I tIlL I in't ticd ttl 1 S1 , i InI C C1 :1 

hc (ligures 

) .-At pns tle lad!o (unitte 185 tftes/km2 , unite 19: 153 tf3tes/n' .t I \ . hlotICi:n chtwrgc i'c 17: 

flti clic Ctlt ,ittC tIC' Co0trrantc, cccssi'cs eln km). Un calcul thtorique cffectu6 sur la base 

nmitwCtc 1)JI10\p00 1t11CIII1 lIiurragcr, oin d'une snrie dhypothtses non verifies donne une 

,is tC ell _'clicial .t I'trlclIhr;ili(nn du liVCdu ,alcur approche de 1,4 ttte/ha ou 140 tetkmcI . 

n1ut1rtt toeil dc, trtoupc'u\ atisIhutmMint 1 partir Cc rfsultat incite ;i conclure que ces deux unites 

(t Iniot tie ntars. "cpentdait. plus lard, en tnai ct stnnt nettement surpfturdes, tandis que les unites 

jtti. Ic,, citers conihtnc. dl'onc chargec continue ct environnantcs natteignent pas leur taux de 

dull hail-ile rccri aprcx hrtlt,, pcuscnt provoquer charge maximum. Cependant, comme les estima

tie reduction de I 111,hinssc lixpo[nihilc. On note tions relatives hila capaeitd de charge sont basdes 

cnsuitC. avcC Ics tluicS. Liltnouscl accroissement sur 40% seulement de la superficie des bourgou

tieres, il faudra attendre la publication des cartesdu rccr',i. 

Tableau 7S. hIut en kg BIh//taljour n/c dioerstypes de parcour.en fonctionde, roniamnce my ,nven 

m/tttegtlttn( 4'defoliation".
 

Andropogon Oryza Echinochloa 
"typede parcours gayanus iongistamrninata stagnina 

l'riode dcchantillonnage prcoce tardive prkcoce tardive prdcoce tardive 

Regime dc defoliation 

Une scule coupe precocc (17 nov.) 8-9 nul 2 nul -

Unc seule coupe tardive (18 mars) - I - I 

- 2 I nul - AI~rs incendic' 

Coupes multiples (tous les 15 jours) 6 5 - - 35 30 

Coupes multiples (tous les 30)jours) 5 5 - - 20 25 

Adapt d'apres les courhes de croissance (12.3); Ies taux moyens de croissance journalirc ont r calculds sur une 
pnrriode de 90 jours. Des estimations plus fiables couvrant davantage de types de pfturages seront disponibles lors-
queIesdonn~es sur dcux ans (198U-1981) auront dt analysdes. 
SLes brfilages d'Or)-a el d'Andropogon ont respectivement eu lieu le 18 et le 16 janvier. 

Sources: adaptW sur ]a base des figures 22 et 23. 
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sur la vdgdtation pour obtenir des chiffres plus fia- a) un type que l'on trouve dans les zones 
bles. 

Le tableau 79 prsente un rccapitulatif des 
conditions qui prevalent pendant les deux 
pdriodes de transb ,mance. II permet de conclure 
que le rendemen. ',in troupeau est la rdsultante 
d'un ensemble de iacteurs complexes parmi les-
quels I'alimentation joue un rcle primordial. 
Cependant, on ne peut sparer cc r6le de celui 
que jouent d'autres ':tours qui influent sur la vie 
des troupeaux. 

Tatleau -/9. 	Caracteres generaux de transhumance des 
troupeaux de DiafarabM. 

D6c.-vr. Mars-juin 

Quantite (eau) abondante abondante 

Qualitd (eau) bonne bonne Amauvaise 

Quantite 
(biomasse) excellente mddiocre 

Qualite moyenne moyenne 
(biomasse) amddiocre Aexcellente 

climatiques pond res tortes 

Distances 

journalirres(km) 10-12 17-21 


Risques 

de maladie moyens(?) ,levds (?) 


Sources: elabore par Wilson. 

Caracteristiquesde la zone de piturage 
sahelienne 

Les piturages sahdliens sont situs dans le Hodh 
Harki de Mauritanie, of les pasteurs distinguent 
deux principales zones de pturage. La premi&e 
est caractdrise par I'absence de moustiques et 
I'excellente qualitd des gramines annuelles, sur-
tout Schoenefeldia gracilis, tandis que la seconde, 
abondamment pourvue en eau ct riche en esp~ces 
fourragtres trs nutritives, est infestde par les 
moustiques. 

La deuxi~me zone, nettement plus humide 
que la premiere, comprend deux types de couver-
tures vgdtales: 

I Ces hypotheses sont les suivantes: 
a) La biomasse piturable d'une bourgoutire moyenneest 

de 225 kg NIS/ha/15 j et correspond 5 60% de la produc-
tiontion totale.Lotap d s dcroissance

b) L~arotation pastorate est de 15 jo~urs el la duroc totale de 
pAturagede %jours;ainsilabourgoutireestp.turde6 
fois pendant cette priodcel la production fourragre 
totale utilisable est dc 1350 kg MS/ha. 

c) Lingestion appar:nte de MS par UlTcst de 10 kg/jour; 
Ic recr6 de bourgou constitue (A)%de la ration quoti-
dienne, Icreste provenant d'autres types de v gtation. 

d) 40% des marais sont des hourgoutiires. 

d'inondation peu profonde, avec Ipomea verticil
lata et Panicurn laetum, esp~ces trs prisdes par 
les animaux en aoft et septembre; 

b) un type que l'on trouve dans les zones 
d'inondation profonde, oi les esptces principales 
sont Echinochloacolona, Sporobolus helvolus et 
S. ioclados; cc type est )a principale ressource 
p~turable en septembre et octobre. 

En cc qui concerne les ressources fourra
gres disponibles, il y a beaucoup de ressem
blance entre ]a zone sahldienne et la zone pfturde 
pendant la dernire partie de la saison sche; elles 
se caracterisent boutes deux par la pr6sence d'une 
biomasse assez rare mais de qualitd relativement 
bonne (voir figure 67). 

On retrouve pour ia digestibilit, exactement 

les m mes tendances que celles observ6es dans la 

zone sahdlienne mdridionale autour de Niono; 
toutefois, il est intressant de noter que les rsul
tats enregistrds pour la partie sud sont quelque 
peu infdrieurs et confirment ainsi l'hypothise 
d'une relation inverse entre la qualitd et ia quantitd des ressources fourragres (Penning de Vries 

et Djiteye, 1982). 
En cc qui concerne la conduite des trou

peaux, les p6riodes cruciales coincident avec le 
dbut et la fin de la migration vers ie nord-ouest. 
La dcScision de sortir du delta est plut6t fonction 
de la disponibilit, de resources en eau sur les 
routes de transhumaice que de I'abondance de 

ressources 	 fourrag&es pdturables. Le ddplace
ment simultan, d'immenses troupeaux reduit 
considdrablement ia mobilitd. Cette situation 
oblige le conducteur du troupeau A s'assurer de 
l'existence d'abondantes ressources en eaux de 
surface, avant d'entreprendre une migration 
d'une telle ampleur. Par contre, comme la dure 
de I'exode vers le nord-ouest est plut6t breve (16 A 
22 jours), et que les ressources alimentaires que 
I'on trouve en fin de parcours sont abondantes, 
les contraintes fourragres sont mineures. 

L'arrivde dans le Hodh est programmde pour 
la fin de juillet, pdriodc o6i les pfturages pluviaux 
sont g6ndralement accessibles, meme si la pro
duction de gramindes est faible. Comme nous 

I'avons vu au chapitre 4, les pluies efficaces, celles 
qui assurent la germination, commencent gdndra
lement entre le 8 et le 15 juillet; elles favorisent la 

d'herbes pfturables (100-400 kg MS/ 
ha), entre le ler et le 10 aofit. Cependant, les 
pluies sont aldatoires dans cette bande des 300
400 mm et les risques de sdcheresse intermittente 

susceptible de provoquer la dessiccation de 
I'herbe et dpuiser les ressources en eau sont 
dievds. Bien que les ressources fourragires du 
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Figure 67. Digestibiliteet teneur en protlinesbrutes desfourragesdes hautes terresdu Sahel. 
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Hodh soient moins importantes que celles des 
zones situdes plus au sud, lapression sur les pftu-
rages semble tre infdricure a la charge poten-
tielle 5 telle enseigne qu'entre la mi-aoft et la fin 
septembre, on assiste une pdriode d'abondance 
pour les troupeaux. 

La fin de la saison de croissance intervient 
brutalement, gtndralement entre le 15 et le 20 
septembre, p6riode obi la qualitd des pfiturages est 
encore bonne (500-1 000 kg MS/ha); cependant, 
le problkme de l'approvisionnement en eau va 
une fois de plus forcer les troupeaux a retourner 
vers leurs terres d'origine dans ledelta. L'entrde 
dans la zone d'attente est gnt.ralement considd-
rde comme le ddbut d'une autre pdriode critique 
pendant laquelle les effets de la mddiocritd du 
fourrage et du tarissement des caux entrainant le 
surp~turage autour des points d'eau restants se 
conjuguent pour comprometre sdrieusement la 

survie des troupeaux. Cependant, 1'Htude dcolo-
gique faite en conjuiction avec le d6nombrement 
a6rien des bovins n'a pas permis de rep6rer avec 
pr6cision les vastes superficies surp~turdes (voir 
section 6.3). 

12.6. PRODUCTFIVITE COMPAREE DE 
12.6.UESPRDCT TECMPE DIMILAES 
QUELQUES SYSTEMES SIMILAIRES 
(P.N. de Leeu, K. Wagenaaret 
(.. delson) ,contr6le 

R. T. Wilson) 

Les systimes d'exploitation ddcrits dans la prd-
sente tdtude diffkrent notamment par leurs stratd-
gies de production et par leurs degrds de mobilitd 
respectifs. Toutefois, ilsse ressemblent en cc sens 
qu'ils s'appuient tous deux sur une exploitation 
bimodale des pturages caractdris6e par des mou-
vements saisonniers permettant aux troupeaux de 

passer d'une zone abondamment pourvue en res-
sources fot,,ragres 5 une autre. Pendant la saison 
des pluies, les troupeaux du systtme pastoral tout 
comme ceux du syst~me agro-pastoral utilisent les 

hautes terres du Sahel, mais lorsque I'eau se fait 
rare, ces derniers se d6placent vers les jachres et 

les rizires de I'Office du Niger, alors que les trou
peaux transhumants retournent vers le delta. 

Nous n'avons pas entrepris iciI'diude de la 
stratdgie unimoda'e d'exploitation des pfturages 
qui se caractrise, pendant la saisen des pluies, 
par des niveaux maximums quant Ala qualitd et "i 
la quantitd du fourrage. Ceux-ci diminuent pen
dant la saison s~che et atteignent un minimum en 
juin avant le &but de lasaison de croissance sui
vante, ce qui n'empche pas certains troupeaux 
de la r6gion de Niono de rester en permanence 
dans les b-autes terres du Sahel. 

Normalement, le niveau nutritionnel du 
troupeau influe sur les paramitres de production 
alors que I'effet des saisons sur la productivitd se 
fai! surtout sentir sur les taux de conception et de 
v.lage, sur la mortalitY, sur les taux de croissance 
des diffdrentes classes d'5ige et des diff6rents 
sexes et enfin, sur les variations saisonniires de [a 
production et du niveau de prd1kvement de lait. 
Ces variations seront l'objet d'un examen qui per
mettra de dterminer leurs rapports .vec la nutri
tion. 

Taux de v~lage
Tu evlg 
Etant donn6 que dans les troupeaux tradition
nto epo~epaiumn aasa
 
nels, on ne proc~ce pratiquement jamais au 

des montes, les taux de conception ten
dent , suivre une courbe saisonniire qui est fonc

tion des contraintes que subissent les troupeaux. 
Des donn6es rassembldes sur des troupeaux agro
pastoraux au Mali et sur des troupeaux sdden
taires/migrants au Soudan indiquent que plus de 
la moitid des veaux sont conqus pendant les trois 
mois de la saison des pluies, au moment oi 'ap
provisionnement en eau et en fourrage optimal 
(tableau 80). Par contre, on n'a pas pu dtatlir de 
telles relations pour les quatre troupeaux transhu
mants. On se pose ]a question de savoir si une 
telle situation tient au fait que les variations sai

sonnirres ont une incidence plus iimitde sur les 
conditions g6n6rales de pditurage ou si les dven-

Tableau 80. Distributionsaisonnidredes velages en fonction des systemes de production. 

P~riode de 
vdlage 

Systi~me agro-
pastoral au 

Syst me sddentaire/ 
migratoire au 

Syst~me trans-
humant au 

Pdriode de 
conception 

Mali Soudan' Mali 

Jan.-fdvrier-mars 20 22,5 22,5 Avr.-mai-juin
 

Avr.-mai-juin 55,5 61,7 32,8 Juil.-aofit-sept.
 

Juill.-aoilt-sept. 13,5 13,3 22,6 Oct.-nov.-ddc.
 

Oct.-nov.-dc. 11 2,5 18,7 Jan.-fdvr.-mars
 

Adaptd de Wilson et Clarke (1976). 
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rableau 81. Crwissanc, de veaux inles de differentssystemes deproductionjusq'd 6mois. 

Syst mcs Ojour 30jours 90jours 180 jours 

Agro-pastoral. Mali 

Transhurnant, Mali 

Agro-pntnr.. "Tchad' 

SERZ, Mali" 

Toukounous, Niger' 

18 

18 

20 

21 

22 

28 

25 

29 

30 

39 

38 

40 

46 

49 

70 

54 

59 

70 

75 

100 

Sources: les auteurs et A Rapport annuel 1979 de IIEMVT, Farcha, Tchad; 
h CIPEA (1977), corrig6 pour la race peuhle; 

Bartha(1971). 

tuelles disparitds entre celles-ci sont dimindes par 

une gestion appropri,2e. Par aillcurs, il se pourrait 
fort bien que Ic fractionnement des troupeaux et 

les 6changes incessants d'animaux reproducteurs 

entre Ics divcrs groupcs de gestion dfbouchent en 

fait sur un contr6le des naissances. Une telle 
hypotlhse devrait faire l'objet de recherclies plus 

approfondies. 

Croissancedc veaux 

Les variations saisonn &es de la croissance des 
veaux constituent probablement un indicateur 

fiable du niveau des contraintes alimentaires, 

sous r,2serve des effets d'une conduite judicieuse 

du troupeau et des variations saisonni&es des 

strategics de prtvement de lait pour la consom-

mation humaine ou pour la vente. 
En cc qui concerne les deux syst~mes 

maliens, les rtsultats enregistrds pour les veaux 

sont les mnmcs jusqu'at 180j (tableau 81),quoique 

1g6&ement infkrieurs , ceux obtenus pour les 

veaux du Tchad; les performances des veaux 

dlevds au ranch sont par contre nettement meil-

leures. Au ranch de Niono, les gains de poids 

enregistrds pour les veaux peuvent 6tre dus Ala 

suppldmentation de I'alimentation des mares, 

tandis que Ics bonnes performances A Toukou-

nous (Niger) paraissent lides Ala forte production 

de lait des vaches Azaouak (peut-6tre sc5lection-

ndes?). Au Tchad, on a dvaiud la croissance des 

veaux dlevts dans plusicurs troupeaux tradition-

nels (sddentaires et transhumant sur de courtes 

distances). La production totale de lait dont les 

veaux consommaient 60 A90% dtait comparable A 

celle obtenue au Mali. 
A Toukounous, on a not2 un effet significatif 

de la date de la naissance sur la croissance des 
veaux: A 1an, les veaux nts en janvier ont 25 kg de 

plus que ceux nds en juillct. Les 'caux nds en sai-

son schc ont pleinement profitd de la saison des 

pluies, mais il est probable qu'A 18 mois, les poids 

scront de nouveau dgaux. 

Croissance des animaux adultes 
La croissaice annuelle jusqu'5 5 ans des animaux 

males et femeles des trois systzmes (tableau 82) 
est relativernent mddiocre pour les troupeaux 
transhuman.ts, contrairement 5 ceux du St. adan 

glui, malgrd les conditions difficiles (Wilson et 
Clarke, 1976), ont une performance nettement 

meilleure. On pourrait, dans une large mesure, 
expliquer cette disparitd par une diffdrence de 

races, dtant donn6 que les bovins soudanais sont 

du type Baggara de l'ouest, plus grand que le type 

Peuhl du delta, dont le male et la femelle ne 

p~sent respecti .ment que 266 et 216 kg A6 ans. 

M~me dans l'environnement amdlior6 Pe la Sta

tion de Niono, le poids des femelles adultes 

n'dtait que de 302 kg (CIPEA, 1978). 
II serait possible de comparer les niveaux sai

sonniers des contraintes si les donnes sur les 

poids saisonniers de groupes importants d'ani

maux dtaient disponibles. Malheureusement, les 

pesdes qui auraient pu permettre d'obtenir de 

telles donndes ont rarement d1d effectu6es dans 

les trois syst~mes. Par contre, on a pu calculer les 

changements de poids au sein des classes d'5ge, 

mais cette approche implique des variations 

constantes de la composition des groupes A cha

que nouvelle pesde. Pendant la saison s che on 

enregistre, pour les troupeaux soudanais et les 

troupeaux agro-pastoraux du Mali, des pertes de 

poids comparables, qui se situent autour de 10 A 

12% du poids initial. On note dgalement que pen

dant la saison des pluies, les animaux adultes de 

ces troupeaux regagnent rapidement le poids 

perdu alors que pour les jeunes, les gains, tout en 

dtant aussi rapides, sont plus dlevds (tableau 83). 

Dans le systeme transhumant, les pertes sont 

semblables (tableau 84) A ceux enregistrds pour 
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les autres systtmes mais les gains ultdrieurs sont 
plus modestes, cc qui est conforme A la croissance 

E 00 I annuelle dont fait tat le tableau 82. Le tableau 84 
ddmontre dgalement que les animaux adultes ont 
perdu du poids en 1980-1981. Ce ph6nomine qui 
se conjugue AI'accroissement notable de la mor

,I talitd met en relief les conditions difficiles qui ont 
E rq N 4 prdvalu cette anne-Ii. 

11semble que les changements de poids vif 
des bovins sur les parcours saht~liens soient fonc
tion du syst me d'exploitation et de la qualitd du 

00 fourrage dc saison s&he. Au ranch de Niono, le
E E

'bWtailU 
-r 

laissd en piture libre perd environ la moitid 
du poids gagn6 au conirs de la saison des pluies 
pr6c.dente,cc qui se traduit par un accroissement 
annuel d'environ 50 kg. Les gains enregistrds 

E - - r - pour les bovins parquds pendant la saison des 
pluics sont analogues, mais ceux-ci perdent prati
quement tout cc qu'ils ont gagnd pendant la sai
son siche mdme quand le pfturage se fait par 

1- - rotation (tableau 85). C(:s pertes sont dues AI'ab
sence de piturages de qualitd plut6t qu', un man
que de biomasse, et il est vraisemblable que chez 
les bovins qui pfturent cn toute libertd, cc soit la 

Ifacilitf d'acc s aux ligneux fourragcrs qui limiteE r4 m r4 IcG pertes de poids'. Par ailleurs, ils commencent 

souvent Ardcupdrer le poids perdu plus t6t que les 
bovins parquds en tirant parti de poches localisdes 
de fourrage ver qui se forment apres les pre-

I I mieres averses dont la distribution est trs alda-
E r~toire. 

Parmi les bovins d1evds sur les p-tturages du 
ranch d'Ekrafane (Niger), oOj un faible taux de 

0charge combind avec la rotation des phturages a 
E - -permis d'obtenir un approvisionnement constant 

de 300 A 400 kg de biomasse sur pied de bonne 
qualite, ,on n'a enregistrd, le cas cchdant, que des 

6 t: pertes insignifiantes. 

-D 

N - Production de lait 

Dans le cadre d'une stratdgic d'affouragcment 
unimodale, on peut s'attendre Aicc que Ia produc

00 M tion laitiire soit tres saisonnire et soit tributaire 
S •0 - de la saison des pluies, en raison du taux de 

conception dlev6 chez les vaches pendant cette 
•.-, pdriode. Comme l'ont montrd Swift (1979b) pourC 1 

U U 

I Un troupeau local paturant dans leshautes terrs du SahelC U dont lacouvcrturc herbacde est tres reduite a pas6 35% de 
a '""5 " U t son temps Abrouter des ligncux (Dicko. comm. pers); 

'__ 0 2 Penning dc Vries etDjitcyc (1982) souticnnent qu'il existe 
E V une relation inversement prportionnnelle entre labinmasse 

0 0 , sur pied et sa teneur en azote; ils affirment que laconimma
' " lion d'azote par les plantes annijelles cycle court cl iazote 

C dispnible dans iesol sont tris cu,:ants. Ausi.l'a/ute ,toal" .
 assimile varie-t-il dan, des limites troites,.ctIi tencur en 
I < " azote ddcroit-cllc par dilution lorsque lahiomas%c roit. 
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Tableau 83. Changernents de poids saisonniers par classes d'dge et par sexe dans deux systdmes deproduction (en kg). 

Syst~me de production Agro-pastoral (Mali) Sddentaire/migratoire (Soudan) 

Age Sexe Poids initial Pertes Gains Poids initial Pertes Gains 

)48m MaIe 310 -310 +58 310 -22 +69 

Femelle 245 -28 +46 258 -25 +23 

30)n Male 197 -17 +33 220 -8 +30 

Femelle 187 -19 +27 - - 

24 m Mile 165 -17 +32 175 -14 +56 

Femelle 154 -19 +48 150 -16 +44 

Sources: Wilson et Clarke (1976) et CIPEA dans la prdsente dtude (fig. 34). 

les Touaregs de I'Adrar, et Wilson (1982) pour les 
zones semi-arides en gn&al, cc nest que par 
il evage dun troupeau comportant plusieurs 
espbccs que I'on peut obtenir un approvisionne-
ment en lait plus constant. 

Bien que les variations relatives i la produc-
tion laiti&e des troupeaux agro-pastoraux autour 
de Niono soient moins importantes que celles 

enregistrSes dans les conditions extremes du 
Sahel septentrional, on note des fluctuations sen-
sibles qui cadrent avec le niveau de nutrition. 
Dans tin troupeau d'environ 90 tttes, Dicko 
(1981) a enregistrd tin niveau maximum de prOl-
vement journalier de 24 litres et un minimum de 
cinq litres en janvier. Toutefois, comme !'indique 
le tableau 86. ce n'est pas la production de lait par 
vache qui est a la base de ces carts (maximum I 
litre, minimum 0.6 litre) mais plut6t le nombre de 
vaches en lactation qui de 23 en septembre tombe 
rapidement i huit en d~ccmbre pour remonter a 
16 en fdvrier. L'cleveur, ou plus prdcisdment son 
cpouse essaic de r gulariser les hauts et les bas en 

jouant sur le march et sur les variations saison
nitres des prix du lait frais, du lait cailld et du 

beurre, tout en recourant autant que possible au 
troc des produits laitiers contre du mil ct du riz, 
afin de se procurer des ressources mondtaires et 
vivri&es r6gulires. 

Contrairement A certaines ethnies sahd
liennes qui dllvent plusieurs espkces A ia fois ou 
qui exploitent des troupeaux non fractionnds 
autour de Niono, les Peuhls transhumants du 

Tableau 85. Production de btail dans les ranchs de 
Niono et 
Niger). 

Pluviosit6annuelle 
(1977-1980)en mm 
Biomasse moyenne 
(kgde MS/ha/an) 
Systimede paturage 

Taux annuel de charge 
en ha/UBT 
Gain de poidsvif 
(kg/halan) 

d'Ekrafane (Ripublique du 

Niono Ekrafane 

387 268 

1000, 375 
tournant libre tournant 

4 ? 14 

15 43 79 
en saison des pluies +87 +87 +82 
en saison s~che -72 -44 -3 

Poidsvifmoyen(kg) 312 326 337 

juin un maximum de 1 50 0000 kg/ha en septem
bre. 

Sources: 6tabli par les auteurs et l'IEMVT (1980). 

Tableau 84. Changements de poids saisonniers par classes d'dge et par sexe dans le systeme pastoral. 

Poids 1979 1979-80 1980 1980 1980-81 Poids 
Age Sexe initial (janv. (juin- (avril- (juil.- (nov.- final 

(janv. 1979) juin) avril) juil.) nov.) mars) (mars 1981) 

)48m Miles 3!3 -35 +5 -18 +35 -29 271 

Femelles 240 -27 +11 -25 +26 -21 204 

24-36m Males 164 0 +36 +3 +29 -4 228 

Femelles 1 3 +4 +26 -17 +41 -15 192 
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Tableau 86. Production laitierepar saison dans un troupeauagro-pastoral. 

Vaches en Prel~vement de lait/litre/j 
Pdriode Type de p~turage lactation 

par vache total 

ler aofit- ler oct. Hautes terres du Sahel 23.4 0.91 21.2 

ler oct.-Ier janv. Champs et jachres de mil 10.6 0,8) 8,5 

ler janv.-15 mars Champs et jachres de riz 14.5 0,6 8,3 

15 mars- 15 juin' Jacheres de rizet de mil 
el hautes terres du Sahel -17 0.65 11.2 

15 juin- ler aofit Hautes terres du Sahel 16,7 0.95 15,9 

' Pendant cette pdriode. les vacihes en lactation ont requ I "A2 kg par jour de chaume de ni6W. 

Sources: adaptation de Dicko (1980) par les auteurs. 

delta qui ne comptent presque exclusivement que 
sur leur production de lait pour se nourrir et se 
procurer de I'argent, ont choisi d'intensifier la 
production de certaines fractions du troupeau: le 
bendi ct le tjipi pendant la saison s~che de janvier 
saofit et le dumti pendant la saison des pluics. Par 

la suite, pour pcrmettre aux vaches de rcup6rer, 
on les intlgre dans Ic garti, cette fraction dont le 
r6le est de rcstaurer la productivit6 de I'ensemble 
du troupcau i court terme, et de maintenir sa pro-
ductivit6 it long terme gricc ie une exploitation 
judicicuse des ressources pastorales qui s'6ten-
dent sur les 50W kilom~trcs du par:ours de trans-
humance. Une telle strattgie pourrait 6galement 
rendrecomptedesniveaux, levt6sdelapartdelait 
consommee par les veaux des Peuhls du delta 
(69% en moyenne)que pourtant, d'aucunsaccu-
sent de surexploiter les vaches au ddtriment des 
veaux. Ces r6sultats ddcoulent essentiellement de 

l'observation du garti, ct on estime que les perfor-
mances scront plus modestes lorsque des donndcs 
plus complktes auront tr rassembldes sur les 
autres fractions do troupcau, 

Indice de productivit des vaches 

On peut combiner les caractres des perfor-
mances de reproduction, la viabilitd des vaches et 
celle des veaux, la production laitire, la crois-
sance et le poids des vac:.es pour trouver un indice 
du poids total d'un veau de I an ajoutd I'Nquiva-

lent en poids du lait produit, i la fois par vache et 
par an et finalement pour 100 kg de vache mainte-
nus par an (Trail et Gregory, 1981). L'indice de 
productivitW de la vache cst calculd en multipliant 
le taux de viabilit de la vache par le taux de 
v~lage, par le taux de viabilitd des veaux, par le 

poids (kg) du veau de I an, additionnd au taux de 
viabilitt' de la vache multipli par le taux de 

vMIage. et par la production totale de lait (kg), sur 
9. La production totale de lait est divise par 9, 
sur la base du chiffre obtenu par Dewry et coll. 
(1959), qui est plus tlevi que le facleur de conver
sion dont on s'est seivi dans Ic cadre dc la prd
sente i6tudc. 

On constatc que pour Its vaches ties deux 
systnes, l'indicc de productivit6 tic diffre pas 
tellement mais que pour Icsystne transhumant, 
I'anndc 1980 6tait beaucoup plus mauvaise que 
I'anne 1979. L'indice dc 1980 aurait probable
ment W infcdricur si I'on avait utilisd les valcurs 
de 1980 au lieu des moyennes relatives au poids 
des veaux, kcelui des vaches et 'tIa production de 
lait pour 1979-1980. Le troupeau du ranch de la 

Station de Niono 6tait deux fois plus productif car 
mis a part le taux dc survic, ses performances 
dtaient nettement sup6rieures .i celles des Irou
peaux exploitds scion des ntlhodes tradition
nelles (tableau 87). 

On peut i bon droit se demander s'il convient 
de retenir l'indice des vaches comme 6talon de 
comparaison de la productivit dtLs troupeaux 

exploitds de mani~re traditionnelle puisqu'ici les 
objectifs de production varicnt consid~rable

ment. Pour 6valucr la productivitd sur la base des 
prdlkvements de lait et de la croissance des vcaux 
(objectif primordial des 6leveurs transhumants), 
la proportion des fcmclils adultes devrait tre 
incorporde dans l'indicc. Cela pcrmettrait de 
d6terminer la production en fonction du troupcau 
tout entier ct l'indice refldterait le rapport de la 
croissance (croissancc dc veau + pr~l~vcmcnt de 
lait) i la biomassc totalc du troupeau. 

II faudrait cntreprendre des 6tudes plus 
approfondics pour inclure dans l'indice d'autres 
formes de production telics que la traction ct Ic 

transport. 
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Tableau 87. Evaluation de la productiviti des vaches suivant les systemes de production. 

Transhumance 
Carp tdristiques Agro- Ranch de 

Niono1980 pastoralisme1979 

Viabilitd des vaches (%) 95.1 93,8 96,5 97,2 

aaux de v~lage 59 52 57,4 78 

Taux de survie des veaux(%) 77,1 66,2 75' 69,2 

Poids du veau de I an (kg) 82 82 81 125 

Ouantitd de lait prdlevd (kg) 235 235 193 586 

Indice de productivitd 
par vache et par an (kg)' 50,1 39,1 45,5 114,9 

Poids de la vache 218 218 210b 317 

Indice de productivite' ramend 100 kg 
de vache maintenue par an (kg) 23 17,9 21,7 36,3 

Mortalitd des veaux de 21% plus un taux d'avortement prdsumd de 4%.
 
193 kg representent la production moyenne annuelle par vache calculie 5 partir du prdl~vement total annuel divisd
 
par le nombre moyen de vaches en lactation (Dicko. 1981).
 
Poids total du veau de 1an plus dquivalent en poids vif du lait produit.
 

Sources: les autetrs, d'aprcs les indices de Trail et Gregory (1981). 
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13. GESTION ET PRODUCTIVITE 

DU MOUTON MACINA 
(R. T. Wilson) 

Le mouton Macina appartient Aune esp~ce rare 
en Afrique en ce sens qu'il est pratiquement le 
seul vdritable mouton Alaine dlevd en exploita-
tion traditionnelle. Son aptitude i survivre dans 
les conditions gdndralement humides de la plaine 
d'inondation du Niger le distingue tr~s nettement 
des autres races des zones arides et semi-arides. 
Comme le montre si bien sa rdpartition (limit~e 
aux secteurs saisonnirement inondds de la zone 
d'inondation principale et 5 une dtroite bande de 
chaque c6td du fleuve qui descend en aval jusqu' 
Niamey), c'est dans ces conditions seulement 
qu'il s'dpanouit. Placd en dehors de son environ-
nement naturel, il donne des rdsultats peu satis-
faisants et est handicapd par rapport I des types 
mieux adaptds I 'ariditd. 

13.1. STRUCTURE DE LA POPULATION 

Avec quelque 25,5% du troupeau constituds par 
des mfiles, la structure de la population semble se 
rapprocher des normes acceptdes par les socidtds 
pastorales sahdlo-soudaniennes. La ddmographie 
est cependant quelque peu compliqude par ia 
prdsence d'un nombre considdrable de castrats 
adultes. Leur ressemblance frappante avec le 
type Macina classique et le fait que ]a majoritd 
d'entre eux aient dt, r6cemment tondus montrent 
qu'ils sont essentiellement dlevds pour leur laine. 
Pour que ces mdles adultes n'abaissent pas la pro-
portion des femelles reproductrices en-dessous 
du niveau minimum requis pour maintenir la pro-
duction du troupeau par le croit naturel, ilsembL, 
qu'on ait ddc d6 de limiter le nombre des mles 
non chftrds. ')n obtient cette limitation par un 
taux de rdforme plus dlevd que ia normale chez les 
males non producteurs de laine, figds de moins de 
15 mois. La structure d'ensemble de la population 

dtablie d'apr~s 'examen physique de plus de 
4 500 moutons effectud en fdvrier e. mars 1978 
figure dans le tableau 88. 

Si l'on admet que les femelles Agtes de plus 
de 1an sont reproductrices, 51,6'%o de I'cnsemble 
du cheptel seraient constituds par une telle catd
gorie de bdtail. Parmi les femelles Adentition 
complete, 21,6% (9,5% de toutes les femelles 
reproductrices et presque 5% de ['ensemble du 
troupeau) ont des dents tris usdes. On pourrait 
s'attendre normalement Atcc que ces brebis soient 
proches de la fin de leur vie reproductive. Cette 
proporti, n relativement dlevde de vieilles 
femelles n'est pas courante dans les troupeaux 
traditionnels. II est possible, quoiqu'A mon sens 
improbable, que la structure du troupeau au 
moment de I'dtude d6mographique (f6vrier 1978) 
f6t encore influencde par la sccheresse exception
nelle des anndes 1968-1973 au Sahel. Les res
sources relativement abondantes de la zone 
d'inondation pendant la saison siche permettent 
probablement une extension de la productivitd et 
de l'espdrance de vie au-delA de ['Ige o6 les ani
maux seraient reformds s'ils appartenaient Ades 
syst~mes de production des zones caractdrisdes 
par la longue saison s&he de type tropical. 

13.2. GESTION DANS LE CADRE DU 
SYSTEME TRADITIONNEL 

Le mouton Macina est d1ev6 dans le cadre d'un 
systime de transhumance dont le p6le fixe est 
constitud par les plaines inonddes, c'est-&-dire la 
partie la plus basse de la zone d'inondation. Lc 
r6gime hydrique de cette zone est tel que, de.fin 
juillet (ou d'aott) Afin fdvrier (ou mars), la region 
est noyde sous les eaux de crue du Niger, meme si 
les parties mdridionales commencent As'assdcher, 
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Tableau 88. Detiographied'une population d'ovins Macina dans le s'stdme de propriiti traditionnelle. 

Age NM5les Femelles Total 

Entiers Castres Total 
Dents Mois Nbre ", du Nbre 

troup. 

de lait Moinsde6 283 6.2 

de lait 6-15 289' 6.4 122 

I paire 16-21 38 (1.8 11 

2 paires 22-27 18 1.4 79 

3paires 28-35 6 t). 1 78 

conplktes Piusdc33 15 (0.3 133 

Total 649 14.2 513 

ds novembre ou dccembre et que les caux se reti-
rent progressivemcnt vers le nord au fur et it 

mesure que la saison avance. La plus grande par-
'ie des animaux doivent alors quitter la zone au 
'but de juillet pour la migration annuelle. La 
route emprunt6e par la plupart des animaux va 
vers le nord et l'ouest. region constitu'c de phtu-
rages sahteliens typiques. La p6riode de la sortie 
des zones dinondation coincide avec la bri6ve sai-
son des pluies sahtlienne, ihtelle enseigne que les 
moutons. au moths dans une certaine mesure. 
continuent de benficicr de conditions favora-
bles, c'est-a-dire verts paturagcs et climat 
humide. L'ampleur et I'intensit du mouvement 
saisonnier peuvent tre tvalu,2es sur la figure 29 
qui donne les densitis et la distribution des petits 
ruminants d'une part " la fin de la saison pluvieuse 
quand la zone centrale est encore inondde et d'au-
tre part. en mars. apris le retrait des eaux. Cette 
figure illustre A merveille I'ampleur du mouve-
ment migratoire qui s'effectue sur des distances 
relativements courtes, et qui se caractdrise par 
I'abandon presque total des plaines inondtes par 
les animaux dont la majoritt se dirige vers la zone 
d'attente, au nord-ouest, et le reste vers les phtu-
rages saheliens situds plus loin, au nord-ouest et 
vers 'est. Ce mouvement s'exdcute paralllement 
h celui des bovins, bien que les distances parcou-
rues par ceux-ci soient beaucoup plus grandes et 
que leur nombre soit supdrieur Acelui des mou-
tons. 

En fait, pendant la p&iode de la crue, on 
trouve quelque 80% des ovins en dehors des 
plaines inonddes et sur6lev6es de la zone centrale. 
cc qui revient a dire que moins de 50 W0 tites dis-
tribudes 5 une densit d'environ trois animaux au 
kilometre carrd demeurent dans cette region. Ces 

% du Nbre % du Nbre % du Nbre % du 
troup. troup. troup. troup. 

I 283 6.5 449 9,9 732 16,1 

2.7 411 9.1 878 19,3 1289 28,4 

2.2 139 3 374 8,2 513 11.2 

1.7 97 2,1 334 7,4 431 9,5 

1.7 84 1.8 301 6,6 385 8,5 

2.9 146 3,2 1047 23 1193 26,3 

11.2 1 160 25,5 3383 74.5 4543 100 

moutons se rencontrent surtout sur les petites 
buttesdesplainesd'inondationsurlesquellessont 
ttablis les villages permanents, vdritables ports 
d'attache. Apr~s le retrait des eaux, on assiste 
presque exactement h la situation inverse: 70% de 
tous les petits ruminants se "retrouvent dans les 
plaines, avec des densitds de 8/km2 dans les 
plaines surdlcvdes et de 20/km2 dans les plaines 
inonddes. 

Pour les bergers Peuhls, il y a quatre saisons: 
le "ndiawde" qui correspond en gros Ala periode 
qui suit les pluies d'octobre et de novembre; le 
"dabunde". la pdriode froide et sche de ddcem
bre 5 fevrier; le "cedu". la saison chaude et sche 
de mars h juin et le "rndungu", la saison pluvieuse 
de juillet, aoft et septembre. Les principaux 
mouvements sont rdgis par les saisons mais celles
ci sont subordonndes au rdgime de l'inondation. 
Le cycle de transhumance de saison humide est, 
en quelque sorte, dictd par les besoins de suppld
mentation mindrale de 'alimentation des ovins 
que l'on satisfait gdndralement sur des terres 
sades bien qu', r'occasion, on fournisse aux ani
maux du sel achet dans le commerce. Le princi
pal groupe d'ovins retourne sur les plaines inon

ddes au debut du "cedu", mais les facteurs qui 
determinent exactement le moment de cc retour 
comprennent le degrd de dessiccation des pftu
rages, l'occupation de la zone par des groupes 
propridtaires de bovins, et 'humeur du -chefber
ger", dlu pour reprdsenter un village ou une 
region et qui est, en gdn~ral, le plus gros proprid
taire du secteur. Pour des raisons ddsormais habi
tuelles, il n'a pas W possible d'obtenir suffisam
ment de renseignements sur la structure rdelle de 
[a propritd. Sous rdserve de la stratification que 

nous avons ddjA mentionne et sur laquelle nous 
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reviendrons, ilconvient de noter que les unites 
d'exploitation du syst~me transhumant sont 
grandes. La zone d'inondatign est formde d'une 
sdrie de prairies noyces. topographiquement 
plates, avec un horizon ddgagd et une couverture 
herba ,edense. Elle permet donc 5 une ou deux 
personnes seulement de garder et de conduire 
d'importants troupeaux. Pendant la priode 
qu'ils passent dans la zone d'inondation propre-
ment dite, ces groupes sont rarement composds 
de moins de 300 tdtes et ilest courant qu'ils comp-
tent plus de 5(X) t~tes. Scion les rdsultats de P'en-
qute intensive effectude au sol. 69% de tous lei 
groupes de la zone d'inondation dpassaient I(X) 
tdtes et 23% des troupeaux comptaient entre 50 et 
100 tdtes. L'analyse des donnees obtenues lors de 
lareconnaissance adrienne a montr6 une situation 
semblable, avec uuelque 75% des groupes ayant 
plus de 1(X) tdtes d'ovins, mdme pendant les 
pluies, dans le Sahel et dans la zone d'attente. 11a 
dtd facile de confirmer que ceux-ci taient des 
groupes de Macinas, i cause de I'homogdnditd de 
la couleur qui tranchait sur I'hdtdrogdnditc des 
troupeaux mixtes d'ovins et de capins. 

La necessitd d'assucr I'approvisionnement 
constant en lait et en viande des membres de la 
famille qui restent dans la zone d'inondation pen-
dant la saison des hautes eaux a permis la mise au 
point d'un systimc sophistiqu de stratification 
des petits ruminants. Celui-ci s'inspire en partiedu syst~me quutilisent lcsPeuhls propridtaires de 

bovins. bien quelt les
termes proprit les te 

de . termes met
reropeen ne onples s les es 

de regroupements ne soient pas les ndmes en 

gdnral. Les principales caractdristiques de cette 

stratification sont indiqudes au tableau 89.
Dans 85% des cas, le sevrage se fait vcrs 4 

oils. On transfere gdndralement les agneaux unmois Ontranf~egdnraleentlesagneux un 
autre groupe d'exploitation. Lorsqu'il n'est pas 
possible de procder de la sorte, on bloque les 
mamelons avec du crottin ou on les ligature avec 
une corde afin d'empdcher les jeunes de tter. La 
castration est pratiqude soit peu de temps aprs le 
sevrage( 6ou7moisdans30% descas),soit vers 
I'Age de 1 an (48%). On Ia pratique couramment 
par attrition de la corde qu'on bat avec deux 
bdtons, bien que la methode "ouverte" soit dgale-
ment utilisde a 'occasion. Le contr6le des 
priodes d'accouplement nest gu~re pratiqud, si 
tant est qu'il existe, mais la plupart des proprid-
taires interroges (74%) pensent que la principale 
periode de monte coincide avec les pluies, ce qui 
setraduit pardesmisesbasdansladernirepartie 
de la saison troide ou au ddbut de la saison 
chaude. 

La tonte, si l'on peut 'appeler ainsi, est prati-
qude avec un couteau Adouble lame. En gdndral, 
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cette activitd peut tre considdrde comme la par
tie la moins fastidieuse du travail de I'dleveur du 
syst~me traditionnel. Le mdme mouton peut dtre 
tondu jusqu'A quatre fois par an. II est peut dtre 
interessant de noter que la puissance coloniale 
franqaise avait adopt6 une Idgislation rdglemen
tant le nombre (deux) et la pdriode des tontes; A 
Iindtpendance. cette loi a tdireprise dans le 
Code malien ob elle figure depuis. En gdndral, il 
n'y a pa de p~riode ddfinic et on ne tond pas en 
mme temps tous les moutons c'un mdme trou
peau. 11 en rdsulte un approisionnement 
constant en laine neuve i filer e,Atisser pour les 
industries villageoises locales, ce qui montre 
peut-tre que la pdriode de la tonte est ddtermi
nde par des raisons dconomiques plus impor
tantes que la production de laine de ]'animal. 

13.3. PARAMETRES DE PRODUCTION
 
Ceux-ci se rapportent 5 un ensemble de donndes
 
recueillies Apartir d'observations sur letroupeau
 
de petits ruminants du CIPEA et d'enqudtes
 
aupris de propridtaires et d'dleveurs.
 

13.3.1. Performances de reproduction 
Age aupremieragnelage 

Dans e ontel les emier interogds n'ont pu dvaluer r'figc au premier accou pie
ment fertile qu'A "moins de 18 mois", cc qui impli
querait un premier agnelage i moins de 2 ans.Dans le troupeau dtudi, un total de 17 brebis 
dont les dates de naissance taient connues ont 

agnelk pour Iapremiere fois hxl ge moyen de 500,
2 jours (16,5 mois) avec un dcart-type de 108,46
jours dchelonnds entre 371 et 766 jours. 

Intervalleentre agnelages 

Sur cette question, les rdponses obtenues lors de 
la reconnaissance intensive n'on gure apportd de 
lumire. Peut- tre la question dtait-clic mal for
mulde, mais la plupart des rdponses donnaient un 
seul agnelage par brebis et par an. 11convient tou
tefois de noter que scion une croyance solidement 
ancrde, il y aurait deux agnelages/an chez les brebis 
de type Macina (Almouzar Maiga, comm. pers.). 
L'intervalle observd dans letroupeau dtudid pour 
un total de 84 agnelages rdpdtds a etc de 251,4 + 
73,36 jours avec un minimum de 170 et un maxi
mum de 485 jours. Les naissances n'obdissaient 
pas Aun schdma saisonnier de la conception; elles 
ont dtd enregistrdes tout au long de l'annde et 
dans les conditions qui prdvalent dans la zone 
d'inondation; ilest probable que les variations 



Tableau 89. Stratificationde troupeaux de moutons Macina avec quelques caracteristiques dimographiques et objectifs de gestion de chaque unite. 

Composition 
Nor du Taille du Utilisation Observations 
groupe groupe gnrale % mles % femelles 

Beydi En gdndral petite Troupeau "'cr&he Femclles recemment suitdes, 
gravides avancdes, 
animaux faibleset iges 

26 74 Maintenus au village, 
gardds par les enfants, 
mouvement r~gulier d'animaux 
entrant ou sortant du groupe 

Tarancaradji Moyenne Vente/abattage Males dominants, cn gdndral 
jeunes avec quelques femelles 

60 40 Maintcnus au village, 
en gndral sans surveillance 

Njamiri Petite Abattage Presque uniquement mile 95 5 Attaches au piquet et en stabula
tion permanente. 
Responsabilite des femmes 

Bucal Moyenne Lait Femellesdominantes 25 75 Propridt6 individuelle mais 
piturage en commun sur des 
superficies rdservdes, sous 
la garde d'un salarid ou des 
families (i tour de r61e). 
Fourniture du lait domestique. 
La plupart des caprins du village 
sont dans ce troupeau 

Bendi Semblable au prdcddent. Terme 
utilise surtout par les proprid
taires de moutons Apoils 

Horey Grande Laine/viande Surtout femelles 24 76 Principaux troupaux qui trans
hument. Rdserve pour constituer 
d'autres groupes sur demande. 
Traitd par les bergers selon 
les besoins 



saisonni res n'aient qu'une incidence ndgligeable 
sur ce param etre.Cependant, 'effet de la saison 
de mise bas sur la durde de l'intervalle de parturi-
tion suivant est significatif (P, 0,05). Par rapport 
aux autres cas, cet intervalle est plus court pour 
les brebis ayant prdalablement mis bas en saison 
skche et chaude, et plus long lorsque la mise bas 
est intervenue au cours des deux mois qui suivent 
la saison des pluies. 

Naissances multiles 

Les reponses au questionnaire utilisd au cours de 
I'enqudte intensive ont indiqud que 30% des par-
turitions donnaient des jumeaux ou des triplds et 
un calcul effectud sur la base de ces chiffres donne 
une portie moyenne de 1,35 agneau. II est fort 
probable qu'il y ait eu tine surestimation consid6-
rable du nombre rdel de naissances multiples; 
pendant I'enqu~te di~mographique et en d'autres 
circonstances o6 I'on apu observer des troupeaux 

traditionnels, aucun indice ne permettait d'affir
mer qu'il y avait autant de naissances multiples. 
Dans le troupeau dtudid, sur un total de 127 mises 
bas, quatre seulement ont donnd des jumeaux, 
soit 3,15% des naissances. Ainsi, 6,11% seule-
ment des agneaux sont jumeaux, et la portde 
moyenne est de 1,03. 

Tauxannueld'agnelage 

Dans le troupeau dtudid, le taux annuel d'agne-
lage a dtd calculd comme suit: portde moyenne x 

365, divisd par l'intervalle moyen entre agne-
lages. On obtient comme rdsultat 150%. Ce mode 
de calcul prdsente l'inconvdnient de ne prendre 

en compte que les brebis qui agnmlent plus d'une 
fois et de ndgliger un certain nombre des inter-
valles les plus longs rdsultant des datcs du com-
mencement et de la fin de 1'$tude. Le taux rdel 
d'agnelage dans les troupeaux traditionnels est 
vraisemblablement infdricur de 10% environ au 

rdsultat prdcitd, soit 1,3 agneau par brebis suitde 
par an. 

13.3.2. Poids et croissance 

Les poids i Ia naissance t i certains ags pourtous les agneaux survivants ont t calculks 

l'apr~s Ics donnes recucillies stir Ic troupeati de 

petits ruminants du CIPEA pendant unc pdriodc 

depis dequatrans. LCs poids rdls elanaisancc 
=p48)s de Les poidcr2e6sqteans. ± naisae(n(n = 48) ont i6ti en moyennc dc 2,66 + 0,620,62 kg. 

On n'a enregistr6 en ce qui concerne les poids 5 la 

diffrence significative (Pnaissance aucune , 

0,05) entre Ics sexes, les types de naissance, le 
rang de la naissance, la saison ou I'annide. On 
trouvera A la figure 68 les courbes de croissance 

relatives aux diverses classes de petit b~tail ainsi 
que les equations qui s'y rapportent. 

Le poids de la femelle adulte, calculd comme 
le poids rdel de toutes les femelles ayant mis bas, 
dvalud immddiatement aprbs la parturition, est de 
30 kg. Ce rdsultat est tr~s comparable aux don
nes que l'on trouve dans la documentation perti
nente. II y a des differences tr~s significatives (P, 
0,001) entre les poids post-partums des brebis pri
moparturiantes et les rtsultals obtenus pour 
toutes les brebis qui nen sont plus ? leur premier 

agnelage. On a dgalement nold de Idg~res diffd
rences (non significatives, P, 0,05), suivant les 
anndes et les saisons pour les poids post-partums. 
Le poids moyen du m~ile adulte ddpasse 49 kg, et 
les meilleurs males ont un poid3 vif maximum 
proche de 60 kg. Contrairement i cc qui se passe 
pour les femelles, ces poids sont nettement supd
ricurs Aceux qu'indiquent Ics publications perti
nentes. 

13.3.3. Production de lait 

On a pu ddterminer une courbe de lactation sur la 
base des donndesdisponiblesen appliquant la for
mule des rectangles pour evaluer des intdgrales 
d6finies. En moycnne,desdonnessurlaproduc
tion de lait ont dte rassembl6es une fois par mois. 
Les agneaux 6taient s6pards dc leurs mres pendant 
24 heures et autorisds i toter apr~s 12 et 24 

heures. On les pesait juste avant et aprs la tte 

et tout le reste du lait dtait trait manuellement. 
Bien que cette mdthode ne permette pas de prdci

ser la production totale de lait, il est probable 
qu'elle prenne en compte la majeure partie de 

celle-ci. Toutes les donndes enregistrdes sur des 
pdriodes de 10 jours Apartir de la parturition (I
10, 11 -20, etc) ont t rassembldes et on a supposd 
que le chiffre moyen reprdsentait la production A 
5,15....... n jours, chaque rectangle de la courbe 
de lactation couvrant alors une pdriode de 10 

jours. On trouvera At la figure 6 la courbe 
moyenne de lactation et des donndes sur certaines 
brebis. La production totale de lait est de 'ordre 
de 50 kg sur une pdriode de 85 A 165 jours. On a 
considdrd que la lactation se terminait le jour o6t 
l'on constatait, A 'occasion d'une visite, qu'une 

brebis dtait tarie, bien qu'elle ait pu cesser d'allai

ter, m~me un mois plus t6t; la durde rdelle des 

p6riodes de lactation est probablement plu! 
courte d'une quinzaine de jours queq celle qu'indiq 
que la figure 69, et se situe en moyenne entre 13( 

et 140jours. 
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Figure 68. Courbesde croissancedovins Macina (exploilation traditionnellesimule). 
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Figure 69. Productionlaitiredes ovins Macina (exploitationtraditionnellesimulee). 
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13.3.4. 	 Production de laine son s~che (1,70 g) est nettement infdrieure Acelle 

de la saison des pluies (2,22g). La production desDeux tontes dont 'une correspondait Ala saison 
s~che et 'autre Ala saison humide ont W effec- femelles, infdrieure Acelle des mafles et des cas

tudes chaque annde. Le tableau 90 prdsente des trds (comme on pouvait le prdvoir), se rapproche 

donndes relatives Ala production de laine sur une toutefois de celle des mAles en saison des pluies, 
dnergie et en protdinespdriode de trois ans. Celle-ci est de 685 g par an Iorsque les rdserves en 

pour la laine suintde, soit 1,87 g/jour. Comme on d~passent largement les niveaux requis pour assu

pouvait s'y attendre, la production de laine en sai- rec 'entretien, la gestation et la lactation. 

Tableau 90. Production lainieredes ovins Macina sur unepiriode de trois ans. 

Moyenne des donndes de trois ans 

Sexe et Saison s che Saison humide Annde 
variable 

M E.T. M E.T. M E.T. 

Mf-les + castrds 

nombre 	 11,3 4,51 16,3 6,11 13,8 5,30 

prod. totale (g) 468,3 72,86 377,4 33,68 835,7 52,54 

croissance/j(g) 2,20 0,412 2,53 0,300 2,29 0,245 

Femelles 

nombre 	 27,3 7,02 28 5,29 27,1 5,69 

prod. totale (g) 263,2 73,54 281,1 27,72 534,1 64,98 

croissance/j(g) 1,21 0,107 	 1,92 0,932 1,46 0,181 

Tous sexes confondus 

prod. totale (g) 365,7 67,86 329,2 5,19 684,9 42,83 

croissance/j(g) 1,70 0,200 2,22 0,393 1,87 0,119 

Intervalle entre 
tontes (jours) 216 43 151 27 365a 

Une annde de 365 jours a W obtenue en soustrayant ou en additionnant un nombre dgal de jours de saison s~che et 
humide pour chaque annde. 
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14. RESSOURCES HUMAINES
 
1..INTRODU ON 
(J. MarieetS. Cissg) 

Le! deux principales composantes de tout sys-
t~me pastoral sont le sol et les animaux. Toute-
fois, l'utilisation adequate de ces ressources 
depend de l'ingdniosit6 de I'homme. On ne 
pourra rdellement accroltre la productivitd des 
systmes deltaiques 6tudi6s par le CIPEA et des 
systmes pastoraux dans l'ensemble du Sahel 
qu'en utilisant plus rationnellement la vdgdtation 
naturelle. II faudra pour cela passer du syst~me 
actuel d'occupation communale des terres 5 un 
syst/me oii ies droits d'usage seront plus claire-
ment d6finis et attribuds Ades groupes spdcifi-
ques. 

Au cours de la derni re d6cennie, la question 
de la crdation d'unit6s socio-territoriales dans les 
systirmes pastoraux a fait couler beaucoup d'en-
cc!,. Les efforts ddployds dans cc sens en Afrique 
de 'Est ont W, au mieux, moddrdment cou-
ronnds de succs. En Afrique occidentale, plu-
sieurs projets de d6veloppement dont I'objectif 
principal est d'assurer 'ddification de structures 
socio-territoriales ont dgalement W lanc6s, mais 
les rdsultats qui ont W enregistrds jusqu'ici ne 
permettent pas de faire preuve d'optimisme. Mal-
grd cela, on peut Abon droit continuer Aconsidd-
rer la mise en place d'un cadre socio-territorial 
efficace comme une condition pr~alable Aune uti-
lisation plus judicieuse des ressources pastorales. 
Tant que prdvaudra le systime d'occupation corn-
munale des terres, l'dleveur sera enclin Autiliser 
son dnergie et son savoir pour maximiser son 
cheptel personnel, plut6t que pour amd1iorer des 
ressources pastorales qu'il lui faudra partager 
avec d'autres producteurs. 

Toute nouvelle forme d'organisation sociale 
et territoriale devra non seulement 8tre claire-
ment d6finie et strictement appliqude, mais dgale-
ment assez souple pour permettre aux dleveurs et 

A leurs troupeaux de conserver leur mobilit6 

actuelle qui constitue le meilleur et probablement 
le seul moyen d'exploiter la diversitd &cologique 

des diffdrentes zones de pfiturage. Dans le sys
tame pastoral du delta, les unitds territoriales 
devraient donc comprendre Ala fois des plaines 
d'inondation et des pAturages sahdliens pluviaux, 
relids, par des pistes de transhumance bien ddfi
nies. Le droit des groupes exploitant certaines 
unitds pastorales de traverser d'autres unitds pour 
accdder aux piturages sur lesquels ils exercent 
eux aussi des drots prioritaires reconnus devrait 
8tre protdg6. Le fonctionnement des nouvelles 
unitds socio-territoriales serait alors garanti par la 
coop6ration entre agriculteurs et groupes d'dle
veurs plut6t que par la loi. 

Etant donnd que des formes traditionnelles 
d'organisation socio-territoriale existent dans le 
delta depuis la fin du XIX6 silcle, on estime que 
celles-ci pourraient faire 'objet d'dtudes et, le cas 
dchdant, de modifications en vue de leur moder
nisation et de leu'x transformation en mod les. 

II ressort des rdsultats du recensement offi
ciel que la population du delta s'dlevait en 1976 A 
440 000 habitants. La densitd de la population 
dans le delta demeure relativement-faible (moins 
de 20 hab/km2) et n'est pas tr sdiff6rente de celle 
des zones siches qui I'entourent. Traditionnelle
ment, cinq principaux groupes ethniques habitent 
la region: (a) les Peuhls et les Rimaibes; (b) les 
Markas; (c) les Bambaras; (d) les Bozos et les 
Somionos; (e) les Touaregs et les Bellas. Chaque 
groupe social s'adonne AI'activitd dconomique la 
plus adaptde A 'environnement particulier dans 
lequel il vit. Les Bariabaras pratiquent la culture 
du mil phtvial sur Ics J'autes terres; les Markas et 
les Rimaibes - autrefois esclaves des Peuhls 
cultivent le riz dans la plaine d'inondation, tandis 
que les Bozos et les Somonos vivent de la peche et 
que les Peuhls font de 1'dlevage transhumant. Les 
Peuhls du delta, qui exploitent par leurs mouve
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ments migratoires les difftrentes ressources du 
delta ei des zones arides qui l'entourent, ont eta-
bli et ddvelopp6 des liens avec les dleveurs Pcuhls 
et Touaregs bas6s hors du delta. II faudrait par 
consdquent aborder la question du peuplement 
du delta int~rieur du Niger en termes de stratifica-
tion verticale des tcrres partant du Sahel aride 
jusqu'aux bassins inonds, plut6t que sous I[angle 
de regroupements rdgionau.N de populations. 

Aux relations exccptionnellement ctroites 
qui unissent certains groupes socio-ethniques 
avec un environnement ddtcrmin s'ajoute une 
dimension historique. La zone tait traditionnel-
lement dornin&e par un seul groupe ethnique, les 
Peuhls. dont la puissance a cuhnin au XIX si 
cl, sous la Dina, 'empire thocratique peuhl du 
Macina. dont Ic fondateur, Ahmadou Chei-
ckhou, a codifi 'organisation territoriale et 
socio-politique. Ainsi, dcpuis le XIX sicle, Ic 
delta dispose d'un systnic stable et d6fini d'occu-
pation des terres. contrairemcnt aux autres 
regions du Sahel. ob l'organisation territoriale, si 
tant cst qu'elle cxiste, est trts vague et s'appuie 
largement sur des droits usufructuaires. Le pays 
dtait autrefois divisd en 30 territoires (en peuhl: 
levdi) dont chacun reprtsentait la base gdographi-
que d'une organisation agro-pastorale o6i le pas-
toralisme tait I'activit dominante. Cette prd-
s~ance de 1'levage sur I'agriculture et sur la 
pche avait 6t6 instaurk pour crder et maintenir 
une hikrarchie sociale dominoe par le Peuhl. 

La structure territoriale du leydi se caractd-
rise par la presence d'un village peuhl entourd de 
ses pfiturages, et d'un village rimalibe situd au 
milieu de ses champs. Les Peuhls poss~dent de 
nombreux troupeaux, dont chacun a au moins 
une zone de pitturage bien d6limitdc. La mission 
du leydi consiste "t instaurer I'dquilibre entre les 
activitds pastorales et agricoles. Sous la Dina, cet 
6quilibre avait dtd atteint parce que toutes les 
exploitations agricoles et tous les pditurages 
dtaient la propridt des groupes socio-politiques 
peuhils qui les gdraient dans leur intdrft. Ds lors, 
le r6le du leydi consistait i maintenir 1'Hquilibre 
entre les pfiturages disponibles et la population 
animale par la limitation du nombre des troupeaux 
venant de I'extdrieur dont les propridtaires 
dtaient assujettis au paiement d'in imp6t. Les 
recettes fiscales ainsi obtenues dtaient partagdes 
entre les hommes de la famille titulaire de droits 
de pfiturage sur la zone pertinente et responsable 
de I'aminagement de celle-ci. 

De nos jours, le double dquilibre rdalisd par 
le leydi de la Dina n'existe plts, et plusieurs rai-
sons expliquent cette situation. On assiste aujour-
d'hui i la contestation des droits traditionnels du 

groupe socio-ethnique dominant sur les terres par 
d'autres groupes, ', I'empidtement de I'agricul
turc sur I'dlevage et "t des changements dans le 

syst~mc de production animale. Entre 1952 et 
1975, I'agriculture agrignotd une importante por
tion des terres qui t6taient auparavant rdservdes 
au piturage. Les superficiescultivdcs augmentent 
d'environ 2,2'Y, par an et les cultures pluviales de 
2,6(Yo par an. II ressort de I'analyse des donnes 
obtenues sur les 25 dernitres annes que l'agricul
ture s'est intensifide et on peut raisonnablement 
avancer qu' moyen terme, cette tendance AtI'cx
pansion de I'agriculture se confirmera. 

En cc qui concerne Ia croissance actuelle et 
future de I'agriculture, on note d'une part que les 
rares recherches didmographiques effectu6es sur 
le Sahel indiquent que le taux de croissance de la 

population est plus d1evd chez les agriculteurs 
s6dentaires (2,5 i 3% par an) que chez les d1e
veurs ,.)mades (environ 1,5% par an) et d'autre 
part, que les mdthodes de production animale 
tout comme I'organisation de I'd1evage se sont 
modifit~es : les soins vdtdrinaires ont entrain6 un 
accroissement du cheptel au moment m6me ofi 
I'expansion de I'agriculture r6duisait la superficie 
des pfiturages. En outre, les bdn6fices produits 
par I'agriculture et les liquiditds disponibles (tra
vailleurs migrants, comzmerce, dconomies des 
fonctionnaires) sont investis dans la production 
bovine. De tels apports ont modifid la structure 
de la propridtd des troupeaux de bovins: un nom
bre croissant de propridtaires n'd61vent pas direc
tement leur bdtail et les d1eveurs traditionnels qui 
ne possdent plus d'animaux sont devenus les 
employds de propridtaires-investisseurs. Cette 
situation a contribud, de manire notable, ,Ala 
modification des relations traditionnelles entre 
I'homme et les troupeaux dans le delta et ses 
confins, en particulier en ce qui concerne l'organi
sation territoriale et les droits usufructuaires sur 
les p'iturages. 

Dans le systme traditionnel, les pasteurs 
Peuhis pouvaient laisser i un homme de 
confiance le soin de procdder Atla diitribution des 
champs, mais I'assouplissement des liens de 
ddpendance des collectivitds paysannes pendant 
la pdriode coloniale et leur disparition presque 
totale aprs l'ind6pendance ont laissd au chef de 
village, investi par le Conseil de village d'une 
autoritd reconnue par le Gouvernement, une 
grande libertd de manoeuvre dans I'attribution 
des terres agricoles. Ce qui prdc~de signifie qu'en 
pratique, la classe des 6leveurs n'exerce gure 
plus qu'un contr6le thdorique sur I'attribution des 
terres. 
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Sur le plan gdndral, la Idgislation actuelle 
donne AI'Etat la haute main sur les droits doma-
niaux. Cependant, ce corps de lois g~ntrales n'a 
pas tt complt par des textes sur l'organisation 
territoriale, pricisint lerdgime de la propridtd 
des terres, les droits d'usufruit, etc. L'inexistencc 
de telles dispositions aussi bien que la pr6domi-
nance continue des cultures itinerantes ont 
ertraind entre agriculteurs, mais aussi entre te-
veurs, et tres frequemment entre agriculteurs et 
pasteurs, toute une gamme de conflits relatifs A 
l'utilisation des terres. Ceux-ci sont souvent 
aggrav6s par lefait que le"Conmandant de cer-
cle", qui reprdsente IEtat, est ]a seule autoritd 
compdtente pour rdgler les conflits territoriaux. 
On assiste ainsi, tr~s'frdquemment, A des juge-
ments arbitraires, motives la plupart du tempi par 
des attitudes partisanes ou par I'intdrt person-
nel. Dans cc contexte, il n'est pas surprenant quc 
bon nombre de ddcisions relatives Aides conflits 
territoriaux n'aillent pas dans le sens des intdr ts 
des dleveurs, simplement parce que l'agriculteurpeut toujours prduire des prcuves tangibles du 

droit d'usage qu'il exerce sur son champ (di&fri-
chement et culture des terrs laissent des narques 
visibles sur le paysage), tandis que I'Nleveur, qui 
utilise les pfiturages naturels, ie peut faire que 
des rclamations verbale 

Au cours dc la derniicd6ccnnie, le faible 
niveau des crues a entrain6 un accroissement 
rapide des diff6rends relatifs i I'utilisation des 
terres, car l'insuffisance des terrains irrigablesfor~iait les agriculteurs i empit~ter sur les bassins 

for~it es gricltersempdle su lesbasins
profonds qui renferment les mcilleures bourgou-
titres du delta. On a galcment enregistrd des 
conflits nds xpropos de sites de campements tern-
poraires et de routes de transhumance trans-fornms en champs ou barr~s par des champs.
Enin, les cprotestatis s par des chpas .En fin , Its p rotes tatio n s 6 1cv 6e s pa r le s pas teu rs 
perdent souvent de leur force du fait des pratiques 
ambivalentes de cettains d'entre eux qui, &ar-
tels entre leurs intr~ts agricoles et leurs intdr6tsleurspro-

14.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
(P.N. de Leeu w et C. de Haan) 

Le diagramme de la figure 70 t;ssaie de mettre en 
dvidence les relations et ia compldmentarit6 des 
diverses composantes de la recherche dans un 
cadre multidisciplinaire. i comporte quatre cases 
qui correspondent aux themes essentiels de 
1'6tude. Les 61cments de la case I ont trait aux res
sources animales et vdg6tals, tandis que les 
enquretes effectudes en vue de mieux apprdhender 
I'organisation territoriale actuelle des groupes 
agricoles et pastoraux figurent dans la case II. 
Celles-ci s'appuient sur des 6tudes de terrain -ela
tives i I'tconcmie villageoise (case IV). De 
mme, une s6rie d'dtudes subsidiaires telles que 
celles d6crites Ala case III ont dtd mendes Abien 
pour identifier de maniire plus prdcise les obsta
clesA I'amd1ioration de la productivitd du bdtail et 
des parcours. 

Ressources onirnaleset vcgetales 
Les ressources des parcours sont Oudies Atroissrsoucsdsprussnttdis tos

niveaux: d'abord, la rdpartition et la localisation
des principaux types de pturages sont cartogra
phies i Nchele 1150 Nftmc pour Iedelta t / 
A20 Ic e5(mepour les hautes terres qui 1'ntou

rent, grce A interprtation de photographies 
rent de 1 et de potograhe 
(datant de 1971 et de 1975) d grandect tudes 
tchile effectutes surcl terrain. Outre ridentifi

cation des facttuys pcologiquesqui conditionnent 
('ftendue et la distribution des types de pturages(figure 12), Iacartographic fournit c6galement des 
informations sur les 6tablissements humains et les
formes d'utilisation des terres y relatives ainsi que
formes d'l sioneteresyreati desnsque 
sur Iedegr d'rosiAn et de degradation des sols. 
Ensuite, des surwnls / basse altitude des unit6s cartographiquessonteffectus'idesp~riodescru
ciales (cf. section 7) pour mieux dvaluer lesri t o s a s n i c el i v s vaux e s u c s 
nrations saison ires relatives aux ressaurces 
fourragres et i leur utilisation par les troupeaux 
et les 1ieveurs. L' valuation de a distribution ,aisonnic~re du bgtail permet 6galcmnent de mesurer 

pastoraux, n'hsitent pas Ad6fricher leurs pro-paamtres cologiques (irtensitd de 
pres piturages. 

C'est dans cc contexte que depuis 1979, des 
efforts sont dploy6s en vue de concevo.r une 
mdthodologie appropride de recherche qui per-
mettra de d6terminer le point d'6quilibre entre les 
ressources pAturables et la population animale et 
d'dtudier les conflits d'intdr~ts entre dIeveurs et 
agriculteurs. 
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rinandation, utilisation agricole des terres, cou
vertare herbace et ligneuse, dgrt d'trosion et 
ampleur des feux de brousse, pour completer Ics 
informations moins preciks fournies par la 
photo-interprdtation). En troisiime lieu, aux fins 
d'une interpr tation coriecte de la capacitd de 
production, on d6termine la pdriode de la crois
sance saisonniire continue des principaux types 
de pfturages, dans des sites non amdnagds, et 
on dvalue en m6me temps 'effet du pAturage et 
du brOlage A diffdrentes pdriodes et Ades inter
valles diffdients (cf. section 6.3.), pour simuler les 



Figure 70. Recherches du CIPEA sur l'organisationsocio-territorialeet le d6veloppementpastoral dans 
les zones arides. 
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effets d'une exploitation. Outre les donndes sur la 
rdponse des diffdrents types de phturages Adivers 
modes d'exploitation, Ics essais fourniront des 
renseignements utiles sur les lacunes du systime 
actuel d'utilisation des terres et permettront 
d'adopter de nouvelles pratiques pour les com-
bier. 

Lorsque ces dtudes auront dtd effectudes 
pendant plusieurs anndes, il sera possible de prd-
dire les tendances Along terme en matitre de suc-
cession de pdturages et de production fourragire, 
de faire des pronostics sur la stabilitd des compo-
santes de N'dcosystime, compte tenu du niveau 
d'utilisation de ]a couverture vdgdtale par le chep-
tel, et de prddire les effets A long terme de no-
veaux empidtements de la riziculture sur les pfitu-
rages. Certes, les relations entre l'utilisation des 
ressources des parcours, les param~tres de ia pro-
duction saisonnikre de fourrage et la productivit6 
du cheptel ont W clairement expliqudes 4 la sec-
tion 12. Toutefois, il apparait ndcessaire de souli-
gner qu'une intdgration plus poussde des dtudes 
relatives A ces divers facteurs, mettant notam-
ment l'accent sur la manire dont les dleveurs per-
qoivent les conditions de piturage, les fluctua-
tions qualitatives et quantit.tives des ressources 
fourragres et leurs effets ur la productivitd de 
leurs troupeaux, permetta de disposer des 
connaissances de base ndcessaires pour ame:ner 
les pasteurs eux-mdmes et tous ceux qui s'intdres-
sent i I'exploitation rationnelle des ressources 
naturelles, a prcndre conscience des avantages 
inhdrents Ala modification des pratiques d'exploi-
tation des pfiturages et des troupeaux. En cc qui 
concerne 1'Ntude sur la productivitd du bttail, il 
faudrait faire en sorte qu'elle soit axde sur les 
unitds les moins mobiles du troupeau (bendi, 
dunti et tjipi) qui souffrent beaucoup plus des 
effets des saisons sur I'approvisionnement fourra-
ger que le garti auquel jusqu'ici I'essentiel des 
analyses a dtd consacrd. 

Organisation sociale et territoriale 
Comme le montrent les schdmas de la figure 70, 
les recherches sur les aspects socio-dconomiques 
de la gestion et de I'exploitation de i'dcosyst~me 
deltaique s'effectuent A diff6rents niveaux. 
D'abord, on cartographic Ics unitds territoriales 
existantes A I'chelle 1/50 000 f6me en utilisant 
comme base les cartes de I'I.G.N.' On s'efforce 
ensuite de ddterminer ,ar des reconnaissances 
adriennes, les limites gdographiques des unitds 

I Institut gdographique national. 

pastorales et de localiser, dans chacun des vil
lages, les routes de transhumance 6tablies, les 
emplacements des campements temporaires, les 
terres cultivdes et celles en friche et, chose plus 
importanie, I'tendue de la zone de pfiturage et 
les diff~rents droits et coutumes r6gissant son uti
lisation. L'6quipe qui effectue les vols de recon
naissance est en liaison constante avec les reprd
sentants des diff6rents groupes d'intdrt au sein 
du leydi. Elle organise des rdunions ou des discus
sions et utilise des qluestionnaires ouverts pour 
enqu~ter sur I'histoire du leydi depuis la Dina jus
qu'A nos jfurs; elle cherche I'assistance de ses 
membres pour la vdrification de I'err,ilacement 
prdcis des sites gdographiques i cartographier. 

En second lieu, on prociMe pour chaque vil
lage i la collecte de donndes sur ia population et 
sur la composition ethnique, qu'on utilise ensuite 
pour contr6ler les renseignements fournis par les 
recensements locaux. L'enqudte porte aussi sur 
les param~tres de la popula'" animale, la 
dimension des troupeaux du le t leur division 
en unitds de gestion, l'utilisation de chacun d'eux 
dans le temps et dans l'espace au sein du leydi pro
prement dit ainsi que leurs droits de pfiturage sur 
les unitds territoriales situdes dans leur aire de 
transhumance. Cette reconnaissance est compk
tWe par une dtude des droits de pfiturage et des 
clauses de rdciprocitd entre les pasteurs du leydi 
et leurs homologues basds ailleurs, soit dans le 
delta, soit en dehors de celui-ci. Les superficies 
cultiv6es, les diffdrents agriculteurs, les divers 
types de cultures et les licux oi elles sont prati
qudes, les relaitions entre l'utilisation pastorale et 
agricole des terres et les domaines apparents de 
conflits sont dgalement ddtermine's. Pour com
pldter ces enquttes spdcifiques, d'autres informa
tions sont rassembldes sur les aspects plus gdnd
raux de 'dlevage, Atsavoir la frdquence des mala
dieset rexistence de services de sant6 animale, de 
m~me que sur l'opinion des populations locales A 
1'cgard des interventions gouvernerficntales (pro
jets d'irrigation, etc.). 

Au cours de la seconde phase de cette recon
naissance, on dvaluera, compte tenu des 
croyances et des coutu,,s traditionnelles locales, 
I'acceptabilitd des propositions g6ndrales et parti
culiires d6coulant de l'invcntaire des rcssources 
territoriales et des dtudes sur 'amdnagcment des 
parcours et l'exploitation des troupeaux. Ds 
qu'on parviendra, au niveau local, ,t un accord 
gdndral sur les objectifs de r'amdlioration dce lde
vage, on pourra proposer des modalitds de mise 
en pratique qui mettront 'accent sur la restructu
ration ou sur le renforcement d'institutions 
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locales telles que les associations d'dleveurs et 
d'agriculteurs ou d'autres regroupements du 
meme genre. 

L'objectif primordial de cette quipe intd-
grde de recherche est d'aider I'ODEM Ainstaller 
un nombre limite d'unitds pastorales pilotes; tou-
tefois, par i'dtablissement de cartes relatives aux 
ressources naturelles et Aleur utilisation conju-

gu~e avec la confection de cartes sur l'organisa
tion territoriale existante, '6quipe fournira non 
seulement AI'ODEM, mais aussi aux divers pro
grammes et organisations para-publiques partici
pant au ddveloppement de cette region, un instru
ment efficace pour preparer un plan d'ensemble 
de l'amdnagement et de l'utilisation des terres du 
delta et des regions qui I'entourent. 
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CINQUIEME PARTIE. ACTIVITES DE RECHERCHE FUTURES 
(P.N. de Leeuw et C. de Haan) 

15. LE SYSTEME AGRO-PASTORAL 

Au Mali, les recherches actuellement effectudes 
sur les systimes agro-pastoraux sont essentielle-
ment consacrdes Ades cultivateurs de mil qui d1k-
vent en mme temps du b~tail pour se procurer les 
revenus suppldmentaires dont ils ont besoin pour 
amdliorer leur niveau de vie et ddvelopper leurs 
moyeas de transport, acqudrir des btes de trait et 
investir. Le but recherchd consiste Aaccroitre la 
production fourragire, directement et indirecte-
ment, d'une part. par I'amclioiation des 
mdthodes culturales et par I'accroissement de la 
productivit6 des petits ruminants, et d'autre part, 
par I'introduction de 1kgumineuses adaptes a la 
s6cheresse et par I'amelioration de I'alimentation 
des boeufs de trait. L'analyse des problkmes se 
poursuivra jusqu'a la fin du premier semestre 
1982 dans les villagr - lectionn6s par IcClPF-A; 

elle sera suivie par tro;i activitds principalcs de 

recherche. Asaveir: 

Cultures intercalaire, de mil et de 16gumineuses 

et amdioration de l'utilisation des jacheres par les 

moyens ci-apres: 


a) 	poursuite dc la s0clct on dc legumineuses 
adaptes la stchervsse, en fonction de 
leur rendement en graines ct cn fourrage, 
de leur aptitude iiasurer la conservation 
des terres et de leurs vertus fertilisantes 
pour le sol; 

b) 	 poursuite des expdriences et des essais 
dans toute I'exploitation agricole sur des 
pratiques cu*,. ales destindes Aconserver 
'humiditd du sol et Adonner des rdcoltes 

abondantes de graines et de fourrage d'ex
cellente qualitd; 

c) dvaluation des risques inhdrents A 'appli-
cation de ces techniques. 

Stratdgies alimentaires destindes Aaccroitre I'effi-

cacit6 des htcs de trait, ycompris: 
a) des Otudes sur l'influence de diffdrentes 

stratgies dc supplementation sur I'dvolu
tion ponderale de l'animal et sur ses per
formances; 

b) 	 des Oudes stir les effets rdciproques de 
I'alimentation, de la conduite de 'animal 
et des pratiques culturales (notamment la 
traction animale) sur la productivitd de 
I'cxploitation. 

Am1ioralion de Ia sante, de I'exploitation et des 
rations alimentaires chcz Ies petits ruminants par 
le moycns ci-apris: 

a) 	recherche sur les maladies les plus frd
quentes chez les petits ruminants; 

b) 	 mise au point et essai de rdgimes prophy
lactiques et alimentaires, notamment en 
vue de diininuer [a mortalitd chez les 
agneaux et les chevreaux; 

c) dtudes sur le contr6le de [a. reproduction et 
autres pratiques d'exploitation du trou
peau en vue d'augmenter la production. 

Selon les prdvisions, un systime intdgrd de 
production agro-pastorale caract~risd par une 
amidlioration de la traction, de la tcrtilitd des sols 
et par I'augmentation de la part des petits rumi
nants dans I'approvisionnement en viande des 
populations rurales aura ddji dtd mis en place et 
testd. Le travail de terrain sera compldtd par des 
modiles mathdmatiques destink surtout Atddter
miner les meilleures combinaisons de techniques 
possibles. 

15.1. INTP.ODUCTION DE VEGETAUX 
Les essz;s Agrande dchelle d'un r.ombre substan
tiel d'espices au Ranch de Niono (section 10.2.2.) 
ont mis en dvidence I'excellente adaptation du 
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nidb fourrager aux syst~mes de culture pluviale 

du mil. I!convient donc de poursuivre la sdlection 

des varidtes fourragres prometteuses qui, le plus 

souvent, produisent en mime temps un peu de 

graines. II est vraisemblable qu'avec 'aide de 

I'ICRISAT et de HIiTA, les institutions natio-

nales de recherche en Afrique de I'Ouest arrive-

ront, en travaillant de concert, a produire un 

materiel nouveau qui vaudra la peine d'etre 

e.,sayd dans la zone marginale de culture du mil. 

Si I'on tient compte des pratiques locales qui 

i rdcolter le nidbd et 5 le faire transpor-consistent 
ter par charrettes 5 Ane, on devrait pfivil6gier les 

varidtds rampantes susceptibles de mirir en 50 A 

90 jours. La rdduction du taux de destruction des 

feuilles apris la rcolte et pendant le stockage 

consdituerait un avantage suppldmentaire nota-

ble. Bien qu'une production 6lev6e de semences 

puisse ne pas constituer un objectii primordial 

lors de la sdlection des vari6ts. ilest crucial, pour 

la continuite de la pr,..uction, que les agriculteurs 

qui vivent loin des villes et des routes importantes 

soient capables de produire leurs propres 

semences pour I'annte suivante. Une telle auto-

suffisance pourrait tre assuree par la fourniture 

de varidts Adouble objectif; toutefois, cette pos-

sibilitd ne devr:iit pas inciter le CIPEA Asuppri-

mer son Centre de multiplication de semences et .i 

renoncer a la culture dune vaste gamme de 

varietds. 
Etant donne que le succes de la production 

de fanes de nidbd est directement lid au rende-

ment du mil, il apparait logique de poursuivre la 

recherche sur des variets de mil adaptdes A la 

bande de pluviosite marginale. La selection ini-

tiale de plusieurs centaines de varietes locales de 

mil au Mali. commencde en 1979 par 'ICRISAT A 

Bamako et dans d'autres centres, constitue un 

jalon important dans la realisation de cet objectif. 

Le CIPEA intensifiera la stdiection de vegetaux 

prometteurs choisis parmi les plantes de cette 

gamme, dans la zone de 300 L5500 mm, au R.nch 

de Niono. En depit d'efforts intenses ddployds au 

Senegal dans le cadre d'activitds de recherches 

(Dancette et Hall, 1979), il semble bien que les 

caracteristiques de croissance des varidtds sanyo 

et souna du Mali soient mal connues des agricul-

teurs locaux. Pour les aider a les identifier, il fau-

dra etendre et adapter au mil le modele sol-eau-

dement nutritif-plante dlabore dans la PPS (Pen-

ning de Vries et Djiteye, 1982) pour predire la 

production annuelle de la biomasse herbacee au 

Sahel. 
Bien que le niebd soit dans, la zone (compte 

non tenu de I'arachide et du voandzou) la seule 

Idgumineuse A graine dotde de quelque impor-

tance, il faudrait essayer a la fois dans des condi

tions experimentales et au niveau de 'exploita

tion. d'autres legumineuses 5cycle court cultivees 

dans le cadre d'une stratdgie a double objectif. 

Dans ce contexte, il convitnt de souligner que la 

rdponse des agriculteurs locaux avec lesquels le 

CIPEA a travaillda I'introduction de plantesetde 

varicts nouvelles a dpasse toutes les esp

rances. 

15.2. PRATIQUES CULTURALES 

Le mil demeurera la seule culture de subsistance, 
et la strategic adoptee par les agriculteurs pour 

assurer leur propre survie consiste faire en sorte 

que leurs grcniers soient toutefois remplis. C'est 

pourquoi, toute intervention susceptible de rd

duire la possibilit6 de faire de bonnes rdcoltes 

de mil sera rejetee par les agriclteurs. La baisse 

de production qu'entraine la culture intercalaire 

du mil et du niebe etant inversement proportion

nelle la quantite et a la distribution des pluies 

efficaces, le nidb constituera une culture secon

daire adequate pendant les bonnes anndes mais 

fera moins bonne figure dans les mauvaises 

arines. 
11convient d'approfondir les dtudes entre

prises afin de ddterminer la mesure dans laquelle 

les mdthodes culturales. y compris l'utilisation 

optimale de boeufs de labour pour la culture en 

interlignes, contribuent a reduire les effets du 

manque d'humiditE sur le mil. en particulier pen

dant les annees de faible pluviosite. L'analyse du 

calendrierdesoperationsculturalespendantdeux 
annees consecutives (1980 et 1981), des relations 

entre ce calendrier, la main-d'oeuvre, les btes de 

trait auxquelles la famille a accis. ia distribution 

des pluies et la production familiale, devrait four

nir des indices sur I'effet du temps et de 'espace 

sur la production de 'exploitation agricole. 

Bien qu'il faille entreprendre des recherches 

plus approfondies sur la r~ponse aux engrais 

phospho-azotes du mil et du m/flange mil/nidbd, 

on peut s'interroger sur l'opportunite de la trans

position des rdsultats qui seront obtenuschezdes 

agriculteurs isolds et ddmunis d'argent. Par 

contre, compte tenu de l'importance de la fumure 

animale dans une stratdgie visant Aassurer la pro

duction soutenue de quantitds substantielles de 

mil dans les champs de village, on devrait procd

der Aides etudes sur les interac'ions entre le 

fumier et les differentes sources de phosphore 

couvrant notamment toute la gamme de solubilit6 

de cette substance. Le groupe ICRISAT au Mali, 

avec 'assistance de I'Institut mondial des phos

phates et des organismes de recherche r-aliens, 
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tr.aille dans ce sens, et le CIPEA devrait partici-
per aux activitds qu'il entreprend dans plusieurs 
stations de recherche. 

Evaluationdes risques Iiis aux interventions 

L'analyse Avariables multiples des facteurs qui 

influent sur la production permettra de ddtermi-

ner les pratiques usuelles qui contribuent le plus A 
stabiliser et Aoptimiser la production de graines. 

On espre qu'elle permettra de faire le meilleur 

choix en matikre d'intervention, et que celui-ci 

pourra &tretest6 dans les conditions de r'exploita-

tion agricole des villages de Ia zone d'Aetude. 

15.3. TRACTION ANIMALE 

Contrairement ace q ui se passe dans Ia zone 
sub-humide opu leabsence de boeufs susceptibles 
d'tre dresses pour le labour reprdsente souvent 
un obstacle ila plupart des families du syst me 
cultural du mil disposent d'une paire de boeufs Ct 

de matdiel de labour. en outre, il n'est pas rare de 
voir des attelages utilisant trois boeufs dans le 
cadre d'un systime de roulement. Les troupeaux 
locaux comptent assez de jeunes milks et on peut 
obtenir des Peuhis transhumants qui traversent la 
region en novembre/dtcembre, des unites sup-
plementaires. 

Dans le systime du mil, on emploie des 
boeufs de trait pour labourer les nouveaux 
champs de brousse de fin juillet 5 dtbut aofit, 
apris les travaux dans les champs de village 
(figure 52). Le sarclage avec up charrue monosoc 
pour dc~truire les mauvaises herbes, briser Ia 
crotite superficielle et former les billons. com-
mence apr&s le premier semis dans les champs de 
brousse, au ddbut de juin; il se poursuit pendant 
toute la pi.riode de vdgdtation jusqu'en mi-sep-
tembre. Ainsi, les bates de trait sont utilisdes pen-
dant trois mois au moins; elles permettent de 
labourer quelque 340 ha dans le village A par 
exemple, et de sarclera plusieurs reprises environ 
760 ha. quoique I'agricultcur ait tendance 5 aban-
donner une portion substantielle des champs de 
brousse lorsqu'il acquiert la certitude que la 
recolte sera mativaise. 

Apris la rdcolte de 1981, on disposera de 
donndes sur les travaux (heures de travail/ha, hal 
jour. etc.) et les frdquences, pour ddterminer les 
sdies chronologiques de travail ainsi que les rap-
ports du temps de repos au temps de pAturage/tra-
vail. Ces renseignement permettront de trouver 
les interactions entre les bilans dnergtiqucs et les 
besoins nutritionnels qui en ddcoulent, puis de 
ddtermi" er la mesure dans laquelle le syst~me de 
gestion actuel contribue Ales satisfaire. 

Ii est possible de se faire une idde gdndrale du 
niveau de la nutrition des boeufs de labour Apar
tir des fluctuations saisonnires (figure 44). 
Celles-ci montrent que les poids des males adultes 
chutent de 340 kg en octobre i 290 kg au ddbut de 

la saison de culture, en juin. On a calcuk qu'en 

donnant 2 A3 kg de fanes de nieb d'avril Ajuin, 

on rdduit les pertes de 10A 15kg, ce qui implique 1 

A2 ha de culture intercale miInkbd pour chaque 

paire de boeufs. Laquestion cruciale est de savoir 

si la faiblesse du poids et la mauvaise condition 

physique fiffectent la force de traction et justifient 

la compldmentation alimentaire. II convient de se 
rappeler que la plupart des sols Amil sont sableux 

et n'exigent qu'une force de traction rdduite, et 
que le temps de travail journalier peut compter
davantage que la force. C'est ainsi qu'il est possi
ble de cultiver une superficie tr~s grande dans un 
laps de temps tr~s court. 

II convient d'dtudier la possibilitd de rdduire 
au minimum les pertes de poids grAce A 'amdlio
ration des mdthodes d'exploitation. Pendant la 
pdriode, les boeufs de labour rejoignent les bates 
des troupeaux du village et aprs janvier, on les 
laisse paturer librement. sans surveillance. lls 
peuvent revenir s'abreuver tousles jours ou partir 
pendant 2-3 jours. A l'ouest de Nione le fourrage 
est gdndralement abondant quoique, 'ms une 
lare mesure, les niveaux du tapis herbacd dispo
nible soient fonction chaque anrnde de I'ampleur 
des feux de brousse. Toutefois, le taux d'dldments 
nutritifs ingrds dpend surtout de la part des 
ligneux fourragers dans la ration. Comme les ber
gets Peuhls qui gardent les troupeaux du village 
ne travaillent pas pendant cette ptriode, on pour
rait constituer des groupes spciaux de boeufs de 
trait qui seraient conduits au paturage sous leur 
surveillance et nourris gr i.e a des suppldments 
mindraux et des sous-produits du mil qui rempla
ceraient les fane.:: de mil. 

Tant que l'on n'aura pas procddd i I'analyse 
de l'effet de la consommation de nidbd sur les 
brtes de trait, la pratique actuelle qui consiste a 
nourrir les chevaux, les 5nes atteks "ides char
rettcs et les moutons de La:;e, avec du foin, pour
rait tre maintenue. 

15.4. PETITS RUMINANTS 
Les techniques "iutiliser pour l'amdioration de la 
productivitc des petils ruminants ont tdiprdsen
tdes (figure 45). Comme la frqucnce des zoo
noses constitue un obstacle majeur. et que leur 
dradication demeure une priorit6 absolue, il fau
drait d'urgence entreprendre I'analyse des taux 
de mortalitd en fonction de leurs composantes 
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(maladies, pertes causdes par les prddateurs, pra-

tiques d'dlevage et de gestion) et determiner la 

portde de ces pertes en termes d'approvisionne-
ment familial en viande et de revenus mondtaires, 

'compte tenu toutefois du fait que bon nombre des 

animaux qui meurent ne sont pas vraiment "per-

dus". 
I faudra procder Aune analyse plus ddtaillde 

pour identifier Ics facteurs qui sont A la base des 

fortes variations de laproductivit, des troupeaux 
considdrds sdpardment (tableau 31). 11convien-

dra de ddterminer les r6les que jouent la lutte 

contre les dpizooties, le contr6le de la reproduc-

tion et la compldmentation alimentaire, facteurs 

qui varient en fonction du propridtaire. Par ail-

leurs, il faudra dvaluer l'incidence des &lments 
6numdrds ci-dessus au cas o6i le troupeau West pas 

conduit par le propridtaire mais par un berger. Le 

fait que la productivite des troupeaux de petits 

ruminants appartenant Aides riziculteurs soit plus 

dlev6e peut tre dfi .bien des facteurs et il semble 

peu probable que I'accbs aux champs de riz et 
leurs jach res constitue un 616ment d6terminani 
comme nous 'avons ddmontrd pour les bovin, 

Ndanmoins, une enqu~te sur les pratiques e 

mnatiire d'exploitation des pturages dans le 

deux systimes pourrait rdvdler des diffdrences c 

confirmer en m~me temps que les activitds d 

troupeau et les formes saisonnires de consorr 

mation d'dnergie ddcrites dans 'dtude sur I 
nutrition sont representatives des deux troupeau 

agro-pastoraux. 
Puisqu'on n'a pas entrepris des enqudtc 

socio-dconomiques, paralllement ArNtude sur I 

productivitd du troupeau, on ne dispose que d 

donndes approximatives sur les motivations et I 
attitudes qui sous-tendent les strategies de prc 
duction des propri6taires de petits ruminant! 

Une intensification des dtudes sur les troupeau 
de petits ruminants dans les villages de la zone d 

CIPEA contribuerait donc de mani re notable 
ddterminer ces facteurs cruciaux. 
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16. LE SYSTEME PASTORAL
 

Les rdsultats de ranalyse des contraintes permet-
tront A ]'Office de ddveloppement de 'd1evage 
dans la rdgion de Mopti (ODEM) qui finance 
cette partie du Programme du CIPEA de crder 
des unitds locales dc ddveloppement. La phase de 
ddveloppcment commencera probablement en 
1982 et la m6me approche ser3 utilisee pour ia 
partie la plus aride du Sahel en 1983-1984. Par ail-
leurs, le CIPEA s'efforcera d'dtendre ses activitds 
Ad'autres pays du Sahel qui se prdparent Aentre-
prendre des activitds de ddveloppement, l'objec-
tif ultime dtant la crdation d'un cadre susceptible 
de permettre I'amdnagement des parcours et des 
interventions techniques. 

15.1. EXPLOITATION RATIONNELLE DES 
RESSOURCES PASTORALES 

Aux fins de I'examen de stratdgies d'intervention 
susceptibles de favoriser une exploitation plus 
rationnelle des ressources des parcours, il 
convient d'abord d'identifier des zones-cibles et 
des groupes-cibles. Etant donnd ie contraste 
entre I'environnement au delta intdrieur et celui 
des hautes terres du Sahel, il est dvident qu'en 
d6pit d'objectifs d'exploitation similaires, les 
techniques d'intervention seront diffdrentes. Ces 
disparitds seront d'autant plus prononcdes que les 
pdriodes d'utilisation et Ics caractdristiques de la 
couverture herbacde diffdreront. Le premier 
groupe-cible auquel il convient de s'adresser est 
celui que constituent les fonctionnaires et les 
technocrates qu'il faut convaincre de la valeur 
scientifique et de 'applicabilitd des propostions 
d'amnagement. Le second est celui des prouc-
teurs eux-m~mes qui devraient adapter leurs 
croyances et leurs attitudes aux r6alitds nouvelles 
et aux consdquences qui en ddcoulent. 

Le delta 

Au plan technique, les propositions relatives A 
I'exploitation sont simples, dans la mesure o6x 

elles se fondent sur les caractdristiques de crois
sance des gramindes pdrennes et sur leur manipu
lation en vue d'optimiser leur production Along 
terme, en tenant compte des diffdrences varid
tales. Par I'analyse des schdmas de croissance et 
des rdponses iA des utilisations expdrimentales 
variant endurdeet en frdquence, onapu laborer 
des pfincipes de gestion qui d~terminent les pres
sions optimales de pfturage, leur p6riode et leur 
frdquence. A 'aide de cartes de la vdgdtation, des 
systimes de rotation et des mod&les sectoriels 
d'utilisation seront mis au point de faqon Aper
mettre une exploitation dquilibrde des diffdrents 
types de terrains de parcours dans le temps et 
dans 'espace. Les unit6s pastorales pilotes consti
tuent les premieres zones-cibles o6 seront mis en 
pratique des plans de gestion. Une fois acceptdes 
comme techniquement valables et rdalisables, les 
procddures d'enqu6tes indiqudes A la section 
14.2. (figure 70) seront misesen train poursonder 
les producteurs intdress6s. L'idde qu'ils se font 
d'une "bonne exploitation" sera analysde A la 
lumibre des nouvelles propositions en vue de rin
troduction d'innovations acceptables pour tous. 
Une fois que les lignes directrices auront W 
acceptdes, on les traduira en une sdrle de rigles et 
de directives, c'est-A-dire, en un code d'amdnage
ment pastoral. 

Les hautes terres du Sahel 
Les principes d'exploitation envisagds pour 
rdpartir aussi largement et aussi dquitablement 
que possible la charge des pfturages dans les 
hautes terres du Sahel ont ddjA dvoquds Ala 
section 6.2. Ainsi, la faiblesse de la capacitd des 
points d'eau de surface favorisant la dispersion 
maxirnale du troupeau, engendre une succession 

de courtes pdriodes Aiforte intensitd de pfturage
et de longues pdriodes de repos. Pendant presque 
toute la saison des pluies, le delta mort, grice i sa 
gdomorphologie, dispose d'un rdseau d'eaux de 
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surface bien rdparti et compte tenu de la faiblesse 
des taux de charge (voir section 7.2.), on estime que 
les cas de surpfiturage sont rares dans les anndes 
de pluviositd normale (Diarra et Breman, 1975). 
Ce n'est que dans les projets d'irrigation de I'Of-
fice du Niger et dans la zone d'attentc A l'ouest 
que le surpaturage et la d6nudation du sol consti-
tuent un problme. Des troupeaux de bovins et de 
petits ruminants sddentaires en sont la cause prin-
cipale. Dans la zone d'attente, la d6gradation des 
sols est particuli~rement due aux troupeaux lai-
tiers qui y pdturent de janvier Aaofit et a 'afflux 
des bovins en ddcembre, avant la traversde du 
fleuve (cf. figure 29). Des propositions spdciales 
seront donc formulkes pour cette rdgion. 

11serait souhaitable que les diffdrentes aires 
de transhumance vers le nord et le nord-ouest 
soient maintenues dans leurs formes actuelles car 
elles favorisent une dispersion optimale, en sai-
son des pluies. Au demeurant, les distances par-
courues sont probablement largcment compen-
sees par 'excellente qualitd des paturages du nord 
(Breman et coil. 1980), qui permet au troupeau 
dt -dcupdrer tr~s rapidement. Bien qu'il faille dvi-
ter les charges excessives, l'exploitation de petites 
superficies surp'turdes addquatement distribu6es 
s'av re avantageuse dans ia mesure oui elIe per-
met d'amdiorer la qualitd de I'herbe par 'effet 
combin6 du transfert de fertilitd qui s'effectue par 
le biais du fumier et de la faiblesse des taux de 
croissance des esp&es (surtout des heibes) adap-
tWes aux endroits surpfiturds. Comme le disent 
Breman et coil. (1980):"...Ies zones surp5turees 
produisent peu de fourrage, mais presque tout le 
fourrage qu'elles fournissent est, du point de vue 
qualitatif, uti!isable (exception faite des pet' 
superficies dot6es d'espces insipides). A, 
endroits o6 I'effet du ruissellement est accentud 
par celui du pidtinement, etc., le rapport quan-
titd/qualitd se modifie en faveur de la qualitd...., 

16.2. 	 EQUILIBRE ENTRE AGRICULTURE 
ET ELEVAGE 

Dans le delta 

II est souvent difficile d'aborder de manire 
rationnelle la question de I'utilisation optimale du 
territoire i cause de considedi .oas qui tiennent 
notamment Atla structure du poiivoir qui a mis au 
point les droits d'usage traditionnels et crdd de 
solides mdcanismes de d6fense contre le change-
ment. C'est air, i que des situations conflictuelles 
naissent entre des groupes dont tes intdrdts diver-
gent. Par exemple, 'empidtemcnt des cultures 
sur les pfIturages considdr6 par les "dileveurs purs" 

comme menaqant leur existence, est perqu par 
les agriculteurs comme un moyen d'amdliorer 
leur sort. Pour le Gouvernement malien, il s'agit 
d'une dvolution n~cessaire qui permettra d'ac
croitre la production de riz en vue de la satisfac
tion des besoins des populations urbaines et de la 
r6duction des importations de cette denrde. 
Certes, les d6cisions relatives A l'utilisation des 
terres dans le delta sont, de par leur nature, essen
tiellement politiques; toutefois, ii existe des 61
ments techniques qui peuvent aider les pouvoirs 
publics Adlaborer leurs d6cisions. C'est IAque Ic 
CIPEA, qui effectue dans cette r6gion des 
recherches multidisciplinaires relativement 
importantes, peut apporter une contribution 
remarquable. 

L'dtablissement de cartes d6tailkes sur Pen
semble du delta pourra servir de base AI'dlabora
tion d'une carte relative aux possibilitds d'utilisa
tion des terres, qui fera l'inventaire des vertus 
pastorales ou agricoles des divers types de vdg6ta
tion. Etant donnd les dnormes variations du 
niveau de l'inondation, on pourra facilement 
identifier d6s zones prioritaires pour le pfiturage 
de saison s~che et pour la culture du riz. C'est le 
lieu de signaler que les conditions optimales pour 
la culture du riz flottant ont dejA W 6tudides A 
Mopti par 'Association pour le d6veloppement 
de la riziculture en Afrique de I'Ouest 
(ADRAO). 

Par ailleurs, l'intensitd de la controverse 
actuelle sur l"dquilibre" entre ressources pfitura
bles et population animale dans le delta pourra 
8tre attdnude quand la capacitd de production 
fourragre des types de v6gdtation les plus impor
tants sera mieux connue et lorsque des directives 
auront ddfini un cadre appropri6 pour leur utilisa
tion. II conviendra dgalement de replacer le 
concept de "surpaturage" dans un contexte 6colo
gique naturel plut6t que de lui laisser le sens qu'il 
a chez les dieveurs et leurs "d6fenseurs", Asavoir 
une rdduction des ressources fourragres (bas~e 
gdndralement sur une appr6ciation subjective des 
pratiques passdes et des modes d'exploitation uti

lisds lors des anndes fastes) menagant la vie du 
troupeau. Aussi faudrait-il reddfinir le surpfitu
rage comme un taux d'exploitation qui compro
met la productivit6 soutenue et Along terme de 
I'dcosyst~me. Pour les herbages p~rennes du 
delta, il y a peu de risques qu'une telle forme de 
surpliturage se produise Agrande dchelle, en rai
son de la restauration de la fertilitd du sol et de sa 
non-utilisation pendant les six mois que dure 
'inondation, ce qui permet des taux d'exploita
tion 61evds sur de courtes pdriodes. 
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IIest certain que I'expansion de I'agriculture 
dans le delta rdduit les quantitds de ressources 
fourrag~res disponibles; toutefois, ilest difficile 
d'dvaluer dans quelle mesur, cette diminution 
affecte I'dlevage. On estime q.';'ne integration 
plus poussde de I'agricultu. et de 'dlevage 
contribuerait 'tminimiser les effets d'une telle 
expansion que l'on sail fortement tribut&.c du 
rdgime de l'inondation annuelle. Dans les annes 
oci les crues sont faibles, les terres les plus hautes 
r6servdes au riz ne sont pas inonddes et les agri-
culteurs s'abstiennent de cultiver cette denrde 
pour ne pas l'exposer "aune mort certaine. Il en 
r6sulte un sol nu ou couvert d'une vdgdtation 
pionnire annuelle de faible niveau. Les effets du 
feu sur les chaumes des rizi&es aprts la rdcolte 
sont encore plus graves. Certcs, les chaumes de 
riz et le rccr6 des jachres de riz sont bien moins 
productifs que les pfturages i bourgou (voir 
figures 20 et 21), mais ces terrains peuvent porter 
jusqu'A 100 t~tes/km2 pendant deux Atrois mois, 
comme le montrent les dtnombrements adriens 
du bdtail effectuds dans I'Office du Niger pour les 
zones irrigudes. Dans le delta, les agriculteurs 
brsj'4nt la plus grande partie de la paille de riz 
pour pouvoir commencer le labour de leurs 
champs, lorsque le sol est encore relativement 
humide. Ils soutiennent que la destruction du 
chaume est essentielle parce que leurs charrues ne 
peuvent venir a bout des tiges endurcies' . 

Les conflits relatifs it 'utilisation des terres 
sont moins frdquents dans les zones de culture 
pluviale, exception faite de la frange fortement 
peuplde des projets d'irrigation de I'Office du 
Niger et des secteurs de la zone d'attente du delta 
(figures 13 et 26). Les rares diffdrends enregistrds 
relkvent de cas ofi le btdtail traverse un champ 
cultivd. L'agriculture ne contribue gure iila pro-
duction animale dans la mesure o6 les animaux 
n'ont pas accs aux terres actuellement cultivdes. 
Les jachrcs sont souvent plus productives que la 
v6gdtation d'origine qu'elles remplacent et quand 
le tapis herbac6 commence Ase ddvelopper, il est 
gndralement constitud de Zornia, 1dgnmineuse 

On a connu le m6me probl~me A['Office du Niger etilavail 
dtd cstimd que lescharrues utilisdes par les agriculteurs 
avaient w faites pour des sols sableux t non pour des sols 
lourds 5 forte couverture vtgdtale. Aussi un nouveau proto-
type de charrue capable de relourner l'andain a-t-il did mis au 
point. 	II serait inttressant d'essayer cettecharrue dans le 
delta. Si elltrdussissait Avenir About des chaumes de riz, le 
recours au feu ne s'imposerait plus eton pourrait micux utili-
setles chaumes. Les dlcveurs pourraient i'reamends a 
cooporer avec les agriculteurs en surchargeant les rizi~res 
immddiatcment avant laprdparation du sol.Celapermettrait 
d'dliminer labiomasse restante c faciliterait du m~me coup 
lestravaux des agncullteurs. 
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hautement nutritive. C'est surtout sur la couver
lure ligneuse qu'on observe I'effet de la transfor
mation du pfturage en superficie cultivde, notam
ment par la rdduction des ligneux fourragers dis
ponibles. 

16.3. 	 DEVELOPPEMENT DES RESSOUR-
CES EN EAU DANS LES TERRAINS 
DE PARCOURS DU SAHEL 

Comme dans plusicurs autrcs pays saheliens, 
'amdlioration de l'approvisionnement en cau 

constitue une composante importante de nom
breux projets de ddveloppement de I't61evage au 
Mali, absorbant souvent une bonne partie des 
investissements sur le terrain. On remarquera par 
exemple, que la rdgion semi-aride du Mali a dtt 
divisde en une sdrie de zones de projets parrainds 
chacun par un organisme donateur bilatdral ou 
international qui, dans la plupart des cas, accorde 
Aia mise en valeur des ressources en eau un rang 
d1ev6 de prioritd (Banque mondiale, 1980). Les 
effets ddsastreux des projets d'approvisionne
ment en cau dont plusieurs ont contribue a per
turber I'tquilibre pastoral, notamment en modi
fiant brutalement la mobilit, des troupeaux et 
I'agencement de leurs ddplacements, ont d6j ifait 
couler beaucoup d'encre. Ces dds6quilibres ont 
entraind des charges excessives sur les p;iturages 
et l'installation de populations agricoles dans des 
environnements trop secs ct trop fragiles pour 
supporter des modifications d'une telle ampleur. 

Le CIPEA s'intdresse vivement aila mise en 
valcur des ressources en eau et suit de pros l'ex
perience que tente I'ODEM en construisant des 
sdries de puits et de forages et en approfondissant 
plusicurs mares de surface, le long de la bordure 
occidentale de Ia zone d'attente et des routes de 
transhumance traditionnelles du "delta mort". La 
mise en valeur des ressources en cau dans cette 
zone proc~de de la volontd d'dtcndre la saison de 
paiturage au Sahel, de retarder I'cntrde des trou
peaux dans la zone d'attente et de rcdduire, par ce 
biais, la charge des pfturages. Ainsi, ati lieu d'une 
rude des troupeaux du Mtma et de laMauritanie 
vers le delta, on assisterait en octobre-novembre 
5 une descente lente et progressive du bitail par la 
zone mise en vaLkur. Sous rdserve d'une lutte effi
cace contre les feux prdcoces, on estime que sur le 
plan quantitatif, les ressourccs paturables sont 

satisfaisantes dans la majeure partie de lazone. 
Celte opinion a Wttconfirmee par une reconnais
sance it basse altitude faite en octobre 1980. Cepe

nant, I'ODEM prdconise juste raison I'adoption 
d'une rdglementation de I'utilisation de ces points
d'eau et des pfiturages qui les entourent avant 
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d'en ouvrir I'accts. C'est la raison pour laquelle il 
tient A cc que l'organisation pastorale basde sur 
les unitds territoriales, qui a td proposte pour le 
delta, soit dtendue ii la zone du Sahel, cc qui 
implique I'application d'un corps de r~gles et de 
contr61es qui incluerait notamment: 

1) l'interdiction d'abrcuver ou de faire pfitu-
rer le btail dans les points d'eau, ou d'entrepren-
dre des activit,2s culturalcs autour des points 
d'cau i partir de la mi-aocit. Cettd disposition per-
mettra d'viter Ia pollution de leau et de prdser-
ver les ressources fourrag&cs qui seront utilis6es 
ultirieurcment 

2) la mise en oeuvre d'un plan sdquentiel qui 
reglerait la chronologic des mouvements des 
troupeaux des diffdrentes units pastorales. Cela 
signifie que chaque unit, jouirait de droits 
d'abreuvemcnt dans les points d'eat' et de droits 
de piiturage sur les parcours situds autour des 
points d'cau pendant une ptriode donnee, dMfinie 
i I'avance et pour un certain nombre d'ULBT. 

Le plan devrait trc i la fois souple et strict, 
d'une part parce que la periodc d'accs strait 
fixie chaque ann&e en fonction de la fin des pluies 
et des caracteristiqucs de l'inond:ition du delta, 
ces deux t&lments dterniinant le moment du 
commencement et de la fin de la migration et 
d'autre part. parce que les mouvements seraient 
strictement fonction des ressources en cau et du 
fourrage disponiblcs le long de la piste. 

Pour cr~cr les conditions favorables i une 
utilisation contr1Lc des parcours et des caux 
basde stir l'extension de l'organisation pastorale 
envisag&c pour le delta, le CIPEA a I'intention 
d'centreprendre les activitts suivantes: 

I) .,tablir une carte des ressources des par-
cours sur laquelle scraient r~pertorids les pftu-
rages et leurs capacit s de charge i des pdriodes 
donntes, les ressources en cau, la taille de la 
population animale sdentaire, celle des 6tablis-
sements humains et des superficies cmblavdes, 
pour remplacer la carte actuelle de la vdgdtation 
de la zone d'intervention; 

2) analyser certains t16mcnts relatifs aux 
troupeaux participant ii la descente (nombre, 
unites territoriales deltaiques d'origine, droits de 

prioritd sur les ressources en eau, etc.). 

16.4. LES LIGN EUX FOURRAGERS 

Si la croissance de la population et partant, celle 
de la demande en terres et en bois de chauffage se 
poursuit au rythme actuel, la couverture ligneuse 
est condamnde ii diminuer Aiune allure vertigi-
neuse. Le ddveloppement des cultures et la sdden-
tarisation du bMtail qui en rdsulte vont favoriser 

I'abandon des bovins pour les petits ruminants et 
par consdquent, un accroissement de la demande 
de ligneux fourragers. Ainsi, toutes les tendances 
convergent vers un dds~quilibre croissant entre 
I'offre et la demande. L'intensification de la 
mdcanisation des travaux de labour contribuera A 
aggraver la situation, en rdduisant la couverture 
arborde des terres cultivdes et des jachres. Jus
qu'ici, les recherchesdu CIPEA ont dtd axdessur: 

1) les techniques de reboisement des hautes 
terres du Sahel avec des essences de ligneux four
ragers Iocaux et exotiques install6s par plants et 
par semis (Gosseye, 1980); 

2) 1'dvaluation des effets des pratiques d'dla
gage, d'dmondage et de cou?:e, de leur dpoque et 
de leur frdquence sur la productivitd des ligneux 
fourragers (Cissd, 1980); et 

3) la prdvision des tendances en mati~re 
d'utilisation du bois de chauffage et des ligneux 
fourragers par des centres semi-urbains comme 
Niono (Wilson, 1980). 

Certes, on a ddjA ddmontr6 que dans cer
taines situations la culture d'espces A double 
fonction (fourrage et combustible) dtait dconomi
quement valable (CIPEA, 1981); toutefois, on 
peut se demander si les autoritds sont disposdes A 
faire les investissements Along terme requis et si 
le climat politique s'y prate. Par ailleurs, le man
dat du CIPEA ne permet pas au Centre d'entre
prendre les activitds de recherche n~cessaires 
pour appuyer une telle initiative. Par contre, le 
CIPEA devrait soutenir les efforts destinds Apro
mouvoir une exploitation plus rationnelle des res
sources fourrag~res, en mettant 'accent sur le 
rfle des ligneux fouiragers dans r'alimentation du 
bdtail pendant les pdriodes difficiles. Par exem
pie, il pourrait entreprendre l'Htude des ligneux 
fourragers, qui poussent autour des villages Amil 
de la zone d'dtude, d6terminer leur mode d'ex
ploitation et dvaluer les possibilits d'amdliora
tion de celui-ci sans ddtdriorer l'environnement. 

16.5. STRATIFICATION DE LA PRODUC-
TION ANIMALE 

La stratification de la production animale en une 

quantitd de composantes spdcialises est depuis 
longtemps 'un des themes favoris des organismes 
de ddveloppement. L'dlevage de jeunes animaux 
dans ,es zones aride et semi-aride (oi les maladies 
sont moins frdquentes mais o6 les ressources 
pAturables sont limitdes) destinds A tre vendus 
pour engraissement et finissage ou pour dressage 
A la traction dans les zones du sud dotdes de res
sources en eau plus abcndantes et de meilleurs 
pfturages reprdsente, au moins en thdorie, une 
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approche rationnelle AtI'accroissement de la pro-
duction. Toutefois, la balkanisalion politique de 
'Afrique occidentale qui freine la libre circula-

tion du cheptel le long du gradient climatique, de 
mdme que les systimes actuels de commercialisa-
tion, constituent de s6rieux obstacles. Cela ne 
signifie pas qu'it une 6chelle plus r6duite et au 
niveau regional, la stratification nexiste pas. On 
peut consid6rer que I'existence de syst~mes de 
production animale qui partent du riziculteur et 
du cultivateur de mil n'utilisant qu'une paire de 
bocufs d'attelage, au pasteur transhumant qui 
s'intdresse un tant soit peu it ]a culture du riz, en 
passant par les agriculteurs propridtaires de trou-
peaux plus ou moins grands, constitue une forme 
de stratification. La structure des troupeaux dans 
ces systtmes est une preuve tangible de I'exis-
tence de la spdcialisation et de son intensification 
future. 

D'aucunssoutiennent quelesprixactuelsdes 
jeunes animaux mules dcouragent les ventes 
prdcoces, dtant donnd que le kg vif d'un animal de 
2 ans ne cof~te que la moitid de celui d'un animal 
de 5 ans (Banque mondiale, 1980). II existe 
cependant de bonnes raisons de penser que la 
structure des prix changera avec I'accroissement 
de la demande d'animaux de trait et celui du nom-
bre des petits propridtaires de la zone sub-humide 
ddsireux de se lancer dans I'embouche bovine. 
Une telle dvolution incitera les deveurs it modi-
fier leurs objectifs de production et i restructurer 
leurs troupeaux en consdqucnce. 

C'est dans cc contexte qu'iI convient de 
situer la r6duction de la mortalitd chez les veaux 
des troupeaux en transhumance. La rdalisation 
d'un tel objectif permettra non seulement de limi-
ter un gaspillage manifeste de ressources, mais 
contribuera egalement it protdger les intdrdts du 
producteur. L'expansion continue des cultures 
pluviales et inonddes devrait entrainer I'augmen-
tation de la demande en produits laitiers, cc qui 
donnerait A l'dleveur une raison d'accroitre sa 
production laitire. Comme ,t court terme la pro-
duction laitire par vache restera vraisemblable-
ment inchangde, I'dleveur sera enclin Atconserver 
davantage d'animaux femelles. Cette tendance 
sera d'autant plus prononcde que les ressources 
ptturables diminueront. Par ailleurs, la mise en 
place d'une organisation territoriale prdvoyant la 
r~glementation de I'utilisation des terres incitera 
I'6leveur itlimiter ie nombre de ses animaux. S'iI 
estime qu'il est dans son intdrt de garder autant 
de g6nisses que possible pour accroitre i I'avenir 
sa production laitirc, et si conformdment aux 
prdvisions, le prix des miles augmente, il prendra 
davantage soin de ses veaux. On peut done s'at-

tendre Atce que les dieveurs deviennent plus exi
geants en matire de santd animale, afin d'ac
croitre le taux de survie des veaux. 

Transposition6 d'autres types 
d'environnenentssah~liens 
On a ddjA souligne qu'il serait vain d'espdrer un 
accroissement notable de la productivit6 du trou
peau pastoral tant qu'une erganisation pastorale 
n'aura pas dtd mise en place. On estime qu'il s'agit 
IAd'une condition sine qua non du ddveloppe
ment pastoral, et d'un domaine prioritaire de la 
recherchc sur i'devage. L'approche intdgrde 
adoptde par le CIPEA a ddjit suscitd un vif 
intdrdt. Si elle aboutit it la mise en place effective 
d'unitts pastorales, il faudra 'appliquer i la zone 
purement sahdlienne, o6, les formes tradition
nelles de l'organisation territoriale sont beaucoup 
moins rigides. II faudra en m~me temps mettre 
I'accent sur la formation de scientifiques et 
d'agents de ddveloppemcnt africains dans les 
techniques de dd1imitation et de mise au point de 
telles unitds au niveau rdgional. 

16.6. INTERVENTIONS AU NIVEAU DU 
TROUPEAU 

11semble que les principaux domaines possibles 
d'intervention au niveau du troupeau soient la 
reduction de la mortalitd des veaux, I'amdliora
tion de I'alimentation des vaches laitires et celle 
des services vdtdrinaires, dans le sens d'une effi
cacitd accrue. Cependant, ces interventions ne 
doivent pas s'effectuer de manicre isolde, car, 
comme 'a montrd I'analyse de la Oroductivitd du 
troupeau, les niveaux actuels de productivitd sont 
le rdsultat des strategies actuelles d'exploitation. 

II a dtd avanc6 quo la competition pour le lait 
entre les hommes el les animaux dtait une cause 
importante de mortalitd chez Ics veaux, quoique 
la r6gression entic le prElkvcment de lait et la 
croissance des veaux dans le present rapport ne 
confirme pas cc point de vue. Un changement de 
r6gime au terme duquel les hommes devraient 
s'abstenir de boire du lait a dt6 pre'conise, mais on 
estime que, contrairement aux autres socidtds 
pastorales, les Peuhls transhumants consomment 
peu de lait. Des 6tudes plus approfondies sur cc 
sujet, 'accord recemment conclu avec un institut 
spdcialis6 dans cc domaine et les rdsultats des 
enqu~tes sur 'dconomie m6nagire actuellement 
mendes dans le cadre du Programme du CIPEA, 
permettront de clarifier cette question. II 
convient galementdenotcrquecesontlesautr-es 
fractions du troupeau et non le garti, le theme 
principal des 6tudes sur les troupeaux bovins 
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transhumants dans le present rapport, qui consti-

tuent la source cssentielle du lait consommd par 

'homme. II sera plus facile de faire des interven-
tions sur cclles-ci que sur le gartiqui est i peu pr s 

inaccessible i cause de son extreme mobilitd. 

Toutefois, la forte mortalitd des veaux est encore 
probablement le rdsultat des carences alimen-

taires (lait et fourrage), des maladies et de I'inte-

raction de ces deux facteurs. L'importance rela-

tive de ceux-ci n'a pas 06 dtcrmindc, mais I'in-

troduction d'un programnme simple de contr6le 
sanitaire destin6 aux vcaux et 'itleurs niZres amd-

liorera le nivcau de nos connaissances sur cette 

question. Si les rdsultats de la prtsente ttude et la 

recherche sur I'alimentation humaine cnvisagcc 

confirment l'interaction de la maladic avec la 

nutrition, des tudcs plus approfondies sur des 
produits de remplacement du lait pour les veaux 
et sur leur adaptabilitW aux conditions pastorales 
pourraicnt alors contribuer it accroitre la produc-
tivite des troupeaux. 

L'affouragemcnt stratdgique des vaches lai-

tibres et des veaux constitue donc une autre possi-
bilitd d'intervention, sous rdserve d'une rdgle-
mentation de l'utilisation des terres. Dans les 
,tudes relatives aux svst~mes de transhumance 
effectudes dans le prdscnt rapport, les fluctua-

tions saisonni~res sont moins notables aue dans le 

syst~me sahdlien pur, mme si elle; 'i. meurent 

assez sensibles. Dans le syst~me de transhumance 
du delta, on pourrait bien envisager la suppl-
mentation de I'alimentation des vaches laitires 

avec du foin de bourgou. La plantation de 

cultures fourragUres, spdcialement sur les 

jachres du riz, parait possible. Des rdsultats 
encourageants obtenus en irrigation avec des gra
mindes pdrennes (Brachiariamutica et Echino

chloa stagnina) dans la plaine d'inondation du 

Niger, au sud de Niamey, confirment cette possi

bilitd. En cc qui concerne le syst~me pastoral basd 

entirement sur la v6gdtation pluviale, l'adoption 

d'une strategic alimentaire, fondde sur l'utilisa

tion des sites dcologiques les plus favorables, 
revt une importance encore plus grande et 

devrait ultdricurement faire l'objet d'dtudes 
approfondies. IIsera ndcessaire ici de combiner la 

recherche biologique (selection des epces, pra

tiques culturales, utilisation des animaux) et la 

recherche socio-6conomique (opinions des dle

veurs sur les mdcanismes de distribution). 
Comme nous i'avons indiqud dans l'intro

duction, 1'dquilibre entre les syst~mes sahd1icnset 

I'environnement est tr~s prdcaire, et les possibi
litds d'amdlioration de la situation sont limit6es. 
Nous avors essay6 dans la prdsente dtude de 

quantifier les principaux obstacles et de formuler 
des propositions sur la recherche-ddveloppement 
future. Leuradoptionn'entraineraprobablement 
qu'un 16ger accroissement de la productivitd des 
syst~mesdeproductionanimalesahdliens. Toute
fois, leur mise en oeuvre pourrait contribuer A 

assurer la prennit6 ef la stabilit6 ,Along terme 
d'un syst~me de pro juction qui utilise au mieux 
les ressources dispo fibles et permet Aune bonne 
partie de la populaton des pays du Sahel de survi
ve. 

186 



REFERENCES
 

APRU (Animal Production Unit) (1978). Annual CIPEA (Centre international pour I'dlevage en Afri-
Report 1978. Botswana, Ministry of Agriculture. que) (1980a). Evolution de rutilisation des terreset 

Banque mondiale (1980). Sectorial report on the lit,ve- de la vtgtation dans la zone soudano-sahelienne 
stocksokindustry in Mali. Abidjan. 21)0 pp du projet CIPEA au Mali. CIPEA. Document detravail no. 3. Addis-Aheha, CIPEA, 37 pp. 

- Rinder-
Bartha, R. (1971). Studies in Fragen der Zbu 

I't.levage en Afrizucht in den Tiopen. Afrika-stdien No.59. Weltfo- CIPEA (Centre interntionl pour 

rum Vcilag, Munich. que) (198(0b). Les prcmircs ann~es du CII'-A. 
AddiS-Aheha. CIPFA. 127 pp.

Blancou, .I., Calvet, 1., Friot, 1). ct Valenza, J. ('978). 
CIPEA (Centre international pour go el,en Afri('omposition du paturagc naturel consomm6 par les 

,de) (1981a). Tendances ct perspectivve; de l"igribovins en milieu tropical. Note sur une technique 

d'etude nouvelle. D:,ns Colloquerech. sur l'e;vage culture et de 1'O1evage en Afrique tropiclt.
 

CIPEA. Document de !ravail no.5, Addis-Ahca,bovin en zone tropieal huaide. 18-22 avr. 1977. 
CIPEA. 124pp.Bouakc. 

Boudet, G. (1972). Projet de dcveloppement de l'- CIPEA (Centie international pour 'Fi evage en Afti

vage dans la rdgion de Mopti, Etude agrostologi- lie) (1981b). Distribution of rural population and 
livestock in the Sahel. (Programme Document N" que, Maisons-Alfort,que,IEMVT.EMVT.AZ 58) CII'EA; Mali.
 

et (1967). 
 Emplhi pratique
Boudet, G. Rivire, R. 

l'analyses fourragrcs pour l'apprciation des ptu- CIPEA (Centre international pour V"dlevage cn Afri
que). (1981c). Cattle Herd Dynamics: an integerrages tropicaux. Maisons-Alfort. IEMVT. 
and stochastic model for evaluating production 

Boudct, (. et Leclerq, P (19711). Etude 7igro-,tologique alternatives. Version finale. Addis-Abeha. 
poti la cr6ation d'une station d'embouche dans la CIPEA. 
rcgti, Lie iqiono (RWp. du Muli). Etade agrostologirug 29. Maisoris-Al[fort, EMVT. CIPI-A (Centre international pour l'Oevage en Alri

(luc) (1l08ld). Aspect%&conomiques du d~vcloppc-

Boyer, J. ,19710). Essai de synthisc des connais;ances ment de fourrages ligneux. Illhtin dit ('IPEA, 12, 
requises sur Ics facteurs de fertilit6 des sols en Afri- juin 1981. 
que intertropicale francophone. Comitt des sols 

Ciss6, M.I. (!976). Inflience de I'cxploitation sar latropicaux, Londres, 14-16 juin, 1970. 
quaiitd d'un pturage soudano-sahd1ien. Thse tic 

Breman. 9j. et Ciss6, A.M. (1977). Dynamics of Sahc 3&rne cycle, C.P.S., E.N. Sup., Bamako. 
lian pastures in relation to drought and grazir- Mu 
Oecologia (Berlin) 28:311-315. Csse, M.I. (1980). 1. Production lourragrc dc qucl

qucs arbres sahlics. Relations entre la biomasse 
Breman, H., Diallo, A., Traorc, G. et Djiteye, foliaire maximale ct divers paramtrcs physiques.

M.A.(1978). The ecology of the annual migration- 2. Effets de divers rtgimes d'effcuillage sur la pio
of cattle in the Sahel. Proc. First. Intern. Rangeland duction foliaire de quclques buissons fourragers de 
Congress, Denver, pp. -92-595. la zone soudaiio-sahilienne. I)ans FIN. Le I loud-

Breman, H., Ciss6, A.M., Djiteyc, M.A. et Elberse, ron (d.). Les f]urrages ligneux en AJrique. Efat 
W.Th.(1980). Pasture dynamics and forage availa- acltul des conraissances. Colloque ('IPEA, avril 
bility in lie S;ihel. IsraelJournalof Botany, 2S:227- 1980), Addis-Abeha, pn. 213-2118, 219.212. 
251. Coulomb, J.(1972). Frojt de dveloppenent de I'ele-

CIPEA (Centre international pour I'dlevage en Afri- vage dans la rgion de Mopti (R6publiquc du Mali): 
que) (1977). E'alualion de la p: oductivitW des races Ftudc du troupeiu. Maisons-Alfort, tiFMVT. 
bovines Maure et Peuhl 'i la Station do Sahel. Dancete, C. et Hall, A.E. (1979). Agroclimatology 
Niono, Mali, CIPEA et Institut d'6conomic rurale applied t water management in the Sudanian and 
(IER), Addis-Abeba, Bamako, 1() pp. Sahelian 7ones ol Africa. Dans A.E. [fall et coll., 

CIPEA (Centre international pour l'dle /age en Afri- dds. Agriculure in seni-arid environments. Ecolo
que) (1978). Central Mali: Study of Traditional gical Studies no. 34, Berlin, pp. 90-117. 
Livestock Systems of ite Niger Delta and the Sahel. 
Annex 5: Livestock in the Study Area. CIPEA/Mali. 
Barako. 

187 



Day E.G., Mattei, F. et Solomon, S.I. (1976). An eva-
luation of climate and water resources for develop-
ment in agriculture in the Sudano-Sahelian zone of 
West Africa. Special Environmental Report no.9. 
Organisation mdtdorologique mondiale. 289 pp. 

de Leeuw, P.N. et Hiernaux, P. (1980). The secondary 
productivity of Sahelian rangelands. (Programme 
Document N°AZ 53) CIPEA: Mali. 

Del,ado, C. (1978). Livestock vcrsus Foodgrain Pro-
duction in Southeastern Upper Volta; A Resource 
Allocation Analysis. University of Michigan, Ann 
Arbor: Centre for Research on Economic Develop-
ment. 

Diallo, A. (1978). Transhumance: comportement, 
nu,'ition et productivitd d'un troupeau de z6bus de 
Diatarabd, These de 3me cycle, C.P.S., E.N. 
Sup., Bamako. 

Diarra, L. et Breman, H. (1975). Influence of rainfall in 
the productivity of grassland. Dans Inventaire et 
cartographie des piturages tropicaux africains. 
Addis-Abeba, CIPEA, pp. 171-174. 

Dicko, M.S. (1980). Mesures de la production secon-
daire des phturages: un exemple d'application dans 
I'6tude d'un 6levage du syst~me extensif au Mali. 
Dans H.N. Le Houdrou(dd.). Lesfourrages ligneux 
en Afrique. Etat actuel des connaissances. Colloque 
CIPEA, avril 1980, Addis-Abeba, pp. 245-251. 

MS. pa lalaommrcilistioDick, Commercialisation198). dudulailait par 
femme peuhle du syst~me agro-pastoral du mil et du 
riz. (Programme Document N°AZ 56) CIPEA: 
Mali. 

Dicko, M.S. (1981). 

Dewry, K.J., Brown, C.J. et Honea, R.S. (1959). Rela-
tionships among factors associated with the mothe
ring ability in beef cattle. J. Anim. Sri. 18:1209. 

Land and Labor Use of Mixed I-armsEddy, E. (1979). on of Miindy,tE Pastor.a ofNer Uniersiy in the PastoralZone of Niger. University of Michi-

gan, Ann Arbor: Centre for Research on Economic 
Developmetit. 

K. (1961). HerbageElliott, R.C. et Fokkema, 
consumption studies on beef cattle. Part 1. Rhod. 
Agric. J. 58(1): 49-57. 

FAO (Organisation des Nations Unies pour I'alimenta-
tion et I'agriculture) (1979). Annuaire de laproduc-
tion. FAO. 

Gallais, J. k1967). Le delta intirieur du Niger. Etude de 
glographier~gionale. 2vols. Dakar: IFAN. 

Gosseye, P. (1980). Recherches sur l'introduction dc 
ligneux fourragers en zone soudano-sahdlienne. 
Dans H.N. Le Houdrou, (6d.). Les fourrages 
ligneux en Afrique. Etat actuel des connaissances. 
Colloque CIPEA, avril 1980, Addis-Abeba, pp. 
383-386. 

Hiernaux, P. (1980). L'inventaire du potentiel des 
arbres et arbustes d'une rdgion du Sahel malien. 
Mdthodes et premiers rdsultats. Dans H.N. Le 
Houdrou, (6d.). Lesfourrages ligneux en Afrique. 
Etat actuel des connaissances. Colloque CIPEA, 
avril 1980, Addis-Abeba, pp. 195-201. 

Hiernaux, P., Cissd, M.I. et Diarra L. (1979). Section 
Ecologie/Pfiturages naturels: Rapport annuel, juin 
1979 (Programme Document N' AZ 23). CIPEA: 
Mali. 

IEMVT (Institut d'dlevage et de m~decine vtdrinaire 
des pays tropicaux) (1979). Rapport annuel. Labo-
ratoire de recherches vt~rinaires et zootechniquesde 
Farcha, Tchad. Maisons-Alfort, IEMVT. 

IEMVT (Institut d'dledage et de mdecine vdtdrinaire 
des pays tropicaux) (1980). Le ranch d'Ekrafane, 
Niger. Maisons-Alfort, IEMVT. 

IER (Institut d'6conomie rurale) (19/5). Enqu~te agro
socio-dconomique dans la zone d'extension de 
l'opdration de riz Segou. 2vols. Bamako, IER. 

INRA (Institut national de recherches agronomiques) 
(1978). Composition et valeur nutritive des four
rages tropicaux. Dans Alimentation des ruminants. 
Paris. Institut National de Recherches Agronomi
ques, pp. 579-584. 

Jones, M.S. et Wild, A. (1075). Soils of the West Afri
can Savanna. Technicl Communication, no.55, 
Harpenden, Commonwealth Bureau of Soils. 246 
pp. 

Kowal, J.M. et Kassam, A.H. (;978). Agriculturaleco
logy of savanna. A study o, West Africa. Oxford. 
Clarendon Press. 

Lambourne, J. et Reardon, T.F. (1963). The use of the 
chromic oxide and fecal nitrogen concentration to 
estimate the pasture intake ef Merino wethers. 
Aust. J. Agri. Res. 14:251. 

MAF (1975). Energy a!lowances and feeding systems 
for ruminants. Tech. Bull. 33. Londres, Minist. 
Agic. Fish. Fd. 

Milligan, K. et Keita, M. (1981). Recensement du chep
tel et description du syst me dcologi.uea, rienne.de la rgiondu delta du Mali par enqu~te (Pro

gramme Document N°AZ 55a) CIPEA: Mali. 

Ministbre de la cooperation (1960). Les rcssources de la 
Rdpublique du Mali, leur exploitation, perspectives 
d'avcnir. Paris. 

Montsma, G. (1962). Observations of milk yield and 
calf growth and conversion rate on three types of 
cattle in Ghana. II. Effects of plane of nutrition.Trop. Agric. (Trinidad) 30 (2), pp. 123-129. 

NAS (1975). Nutrient requirements ofsheep. 5th revised 
edition. Washington, NAS. 

NAS (1976). Nutrient requirements of beef cattle. 5th 
revised edition. Washington, NAS. 

Oyenuga, V.A. et Olubayo, F.O. (1975). Pasture pro
ductivity in Nigeria. I. Voluntary intake and her
bage digestibility. J. Agric. Sci. 85 (2): 337-343. 

Penning de Vries, F.W.T. et Djiteye M.A. (dds.) 
(1982). La productivit6 des pfiturages sahdlie-ns.
Agric. Res. Rep. 918 PUDOC, Wageningen, 
CABO. 

Pieri, C. (1971). Le point sur les essais de fertilisation 
des cdrdales de cultures s/ches rdalisds au Mali de 
1954 A1970. Rapport IRAT, Bamako, IRAT. 

Poulain. JF. (1976). Amdlioration de la fertilit6 des sols 
agricoles au Mali. Bilan d 13 ann~es dc travaux 
(1962-1974). Agronomie Tropicale, 31(4), pp. 402
416. 

SAFGRAD (Semi-arid Food Grain Research and 
Development) (1979). Rapport de la campagne 
1979. Projet conjoint 31 OUA/CRST; mai 1980. 
Bamako, CNRA. 

SRCVO (1980). Rapport de recherches sur les cultures 
vivri rcs et olagineuses. Bamako, IERJDRA. 

Steele, W.H. (1972). Cowpeas in Nigeria. Thse de doc
torat. University of Reading. Voir: Jones and Wild 
(1975). 

188 

http:dcologi.ue


Stroosnijdcr, L. et Hoogmoed, W.B. (1980). Influence 
of rainfall and physical soil conditions on infiltration 
and runoff on crust sensitive sandy soils in the millet 
area of the Malian Sahel zone, West Africa. Soil 
and Tillage Research, Wageningen. 

Swift, J.J. (1979a). West African Pastoral Production 
System. University of Michigan, Ann Arbor; Cen-
ter for Research on Economic Development. 

Swift, J.J. (1979b). The Economics of Traditional 
Nomadic Pastoralism: The Twareg of the Adrar in 
Iforas (Mali). These D. Phil., University of Sussex. 

Tilley, J.M.A. et Terry, R.A. (1963). A two-stage tech-
nique for the in vitro digestion of forage crops. J. 
Brit. Grassi. Soc. 18:104. 

Trail, J.C.M. et Gregory, K.E. (1981). Le b6tail Sahi-
wal: une dvaluation de sa contribution potentielle A 
la production de lait et de viande bovine en Afique. 
CIPEA Monographie no.3. Addis-Abeba, Centre 
international pour 'dlevage en Afrique. 128 pp.

Traord, G. (1978). Evolution de la disponibilit6 et de la 
qualit de fourrage au cours de ]a transhumance de 

E.N.Diafarab6. These de 3 me cycle, C.P.S., 
Sup., Bamako. 

Van Soest, P.J. (1976). Dans Swan and Lewis, (ids). 
Feed Energy Sources for Lives.ock. Londres, But
terworths, p. 83. 

W,!tselaar, R. (1967). estimation of nitrogen fixation by 
four legumes in a dry monsoonal area of North West 
Australia. Austr. Exp. Agri. Animal Husb., 7. 

Wilson, R.T. (1980). Consommation de bois de com
bustion dans une ville du Mali et ses effets sur la dis
ponibilit, des fourrages ligneux. Dans H.N. Le 
Houdrou (ed.). Les fourrag-s ligneux en Afrique. 
Etat actuel des connaissances. Colloque CIPEA, 
avril 1980, Addis-Abeba, pp. 463-466. 

Wilson, RT. (1982). The social and economic impor
tance of goats under traditional management in the 
semi-arid zone of northern tropical Africa. Dans 
Proceeding4 III World Conference on Goat Produc
tion and Diseases, Tucson, Arizona, 10-15 janvier 
1982, pp. 186-195. 

Wilson, R.T. et Clarke, S.E. (1976). Studies on the 
Livestock of Southern Darfur, Sudan. 11: Produc
tion Traits in Cattle. Tropical Animal Health and 

Production.8: 47-57. 

189 



LE GROUPE CONSULTATIF POUR LA RECHERCHE
 
AGRICOLE INTERNATIONALE
 

Le Centre international pour I'elevage en Afrique (CIPEA) est l'un des 13 centres internationaux de
 
recherche agricole finances par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
 
(GCRAI). Presque tous localisds dans la zone intertropicale. ces treize centres crtes au cours de la der
nitre ddcennie ont requ pour mandat d'appuyer les programmes de developpement agricole 5 long terme
 
des pays du tiers monde. On trouvera ci-dessous. le nom. I'emplacement Ct Ic domaine d'activites de
 
chacune de ces institutions: 
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IFPRI 

* 

Centre international 
d'agriculture tropicale (CIAT), 
Colombie: Manioc, haricot de 
plein champ, riz et p:turages 
tropicaux. 
Centre international 
d'am6lioration du mais et du ble 
(CIMMYT), Mexico: Mais et 
ble. 
Centre international de la 
pomme de terre (CIP), 
Pdrou: Pomme de terre. 
Centre international de 
recherche agricole dans les zones 
arides (ICARDA), Liban: 
Systemes agricoles, cereales, 
legumineuses vivrieres (f~ves, 
lentilles et pois chiches) 
et cultures fourrageres. 
Conscil international des 
ressources phytogdndtiques 
(CIRPG), Italic. 

•0 ISRAN 

D I f IITA 0 

Institut international de 

recherches sur les cultures des 

regions tropicales semi-arides 

(ICRISAT), Inde: Pois chiches, 

cajan, millet achandelle, sorgho, 

arachide et systemes agricoles. 

Centre international pour 

l'elevage en Afriquc (CIPEA), 

Ethiopie: Production animale 

en Afrique.

Institut international de 

recherche sur le riz (IRRI), 

Philippines: Riz. 

Institut international 

d'agriculture tropicale (liTA), 

Nigeria: Systemes agricoles, 

mnais, riz, racines et tubercules
 
(patates, manioc et igname),
 
legumineuses vivrikres (nidbd,
 
haricot de Lima).
 

ASR
 

Laboratoire international de 
recherche vdtcrinaire (ILRAD), 
Kenya: Trypanosomiase et 
theileriose chez les bovins. 
Association pour le 
ddveloppcment de la riziculture
 
en Afrique de I'Ouest (ADRAO).
 
Liberia: Riz.
 
Service international de la
 
recherche agricole nationale
 
(SIRAN), Pays-Bas.
 
Institut international de.
 
recherches sur les politiques.
 
alimentaires (IFPRI), Etats-

Unis: Problemes alimentaires
 
dans Icmonde.
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Rapports de recherche 
1. 	Tendances et perspectives de lagriculture et de Il'evage en Afrique tropicale, par C. de Montgolfier

Kou&i et A. Vlavonou. 1983. 
2. 	Cattle herd dynamics: An integer and stochastic model for evaluating production alternatives, par 

Panos A. Konandreas et Frank M. Anderson. 1982. 
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techniques de Kolda, ScMngal. par A. Fall, M. Diop, J. Sandford, Y.J. Wissocq, J. Durkin et J.C.M. 
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pie: rsultats preliminaires,par G. Gryseels et F.M. Anderson. 1983. 


