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1 N T R 0 DUC T ION

Les actions visant à aLléliorer les systoQes d'élevarre traditionnels

en général portent essentiellement sur la couverture sanitB.ire et plus par

ticulièrement sur la pror-hylaxie luédicale, mais force est de reconnattre la

mise en second plan d'lIn as~ect non moins important: la conneissance des

paramètres de l'élevaŒe.

J~in de garantir l'avenir de l'élevage traditionnel dBns la Sous Pré

fecture de Toma, le Centre d'Elevage de Zourna a élaboré un progr~Je de

recherches.

Les résultats de ces recherches devront permettre de cerner les divers

facteurs limitants à l'élevare d'une part, et de faire du C~Z un point

d'ap~ui zootechnique h cette activité.

Co ?résent document traite d'lIn des thèmes de recherches au cours d'un

stace d'une durée de se~t mois (11ars 19G1 - Septembre 1981), dont le contenu

à ~our but de contribuer h une connaissanco\r~ pare~ètres de l'élevage bovin.

L'étude a été menée dans le cadre du Projet Toma et comprend dans une

preQière r~rtie, les généralités sur la zone et le Projet l'élevage dans la

région.

La seconde ~artie aborde l'étude des paramètres, d'abord par une intro

duction, ensuite suivront les matériels et méthode de travail, puis l'exposi

tion des résultats, et enfin les discussions sur les divers paramètres

trouvés compte-tenu des facteurs limitants h la productivité du système d'

élevaee pastoral sédentaire de bovin.

Dans une troisième partie, seront présentées quelques suggestions sus

ceptibles de contribuer à l'wmélioration de cette productivité.
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PREl'~IERE PARTIE: DC~S GENEi':t~

Climat:

La zone est comprise entre les isohyètes 600 ~ et &00 mm. Cette zone

- vocation à prédominance agricole - caract~rise le milieu écoclimatique Nord

soudanien.

Il se srécifie par l'alternance d'une saison pluvieuse de mi-Juin à mi

Septembre et d'une saison sèche de fin Novembre à début Juin. On ~cte en outre

l'existence de deux ~ériodes transitoires humides: l'une de mi-Avril à mi

Juin (pluies salvatrices permettant la repousse des espèces herbacées peren

nes) et l'autre de mi-Septembre à mi-Novembre.

Quant aux préci~)itations, des relevées pluviemétriques sur 30 - <,0 ans

dop~ent une moyenne de 700 mm avec un pic ~énéralement au mois d'Âoût (17).

La température montre les variations suivantes:

Saison humide:

Saison sèche :

-~:

Haximum

300C - 340C

34°C 40,5 0C

l1inimurn

20,5 0C - 23,5°C

160C - 26°C

Ce sont des sols formés sur des erés installés avec des mouvements de

terrain. On distingue des cuirasses latériques incultivables et des zones

rravillonnaires avec phénomènes d'éboulis.

- Vér-étation:

Elle est représentée ,ar une savane arborée ou arbustive. On ne possède

aucun renseienement sur le tapis herbacé. Cn peut néanmoins retenir les nâ

tureges de type 2 (pâturages ant.hroptque s dominante) et de type 4 (pâturages

d'utilisation normale en fOllrrace vert seulement) défini§ par BENCIT

(ORSTOH 1977).

A partir des observations faites au mois de Septembre où les herbes

sont a~~ stades de floraiso~ et de fructification, les ~âturages qui ont comme

eSIlèce dominante le ~Q!lAetj&..-i2P;.Q_~.n_~~s cor-re sponderrt au tYI'e 4.
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1.2. Po0ulation - activités
--~---_.,.. -

En 1976, la population de la Sous - Préfecture (Rapport Evaluation

Projet Toma l1ars 1979) s'élevait à bO.GCO habitants, re~artis dans ~lusieurs

villares dont 12 princi~aux. Elle est d~minée par l'ethnie Samo en rnajoritb

chrétienne. Viennent en minorité les Lo s s i s , Gourounsi, Peul hs , Da.finr" l<lar-

kas de relirions diverses.

Hormis les PClllhs et quelques H(lssis qui sont éleveurs de gros bétail,

le reste de la population vit de l'apriculture et de l'élevage de petit

bétail.

Le projet a eu p~ur incidence de convertir d'une part les agriculteurs

en éleveurs de eros bétail, et d'autre part les éleveurs en agriculteurs par

l'introduction de la culture attelée dont la Sous - Préfecture est privilé

giée dans l'ensemble de l'ORD de la Volta Noire.

Pour l'e qui est principalement de l'élevage, la ~J1u:rcrt des agricul

teurs confient leur gros bétail aux Poulhs (rémunérés en es~èces ou en nature).

2 LES SYSTEHES D'ELEVLGE D.ANS LI. REGICN

En général, on distinpue deux types d'élevage: l'élevare sédentaire

traditionnel pratiqué par l'ense~ble de la population, et le système d'éle-

vege pastoral qui est du ressort des Peul~s.

Selon Pallier la charre des retits ruminants dans la réGion est deux

fois plus élevées que celle des gros ruminants estimée à 7 - 9 bovins au lun
2

(1). En exprimant cette charge en Unité de Bétail TrOl">ice.l,(U.B.T.), corre-s

rondant à un bovin de 25C k~ de roids vif (P.V.) ayant achévé sa croissance,

elle serait de 0,07 à 0,09 UBT/ha/an.

I.'ex]loitation des animaux contribuant aux revenus monétaires des agri

culteurs est de: 6p.100 des bovins, 5p.1CO d'ovins, 2p.100 de caprins, 3p.100

de porcins, 16p.100 de volaille. (BroelÙ1uyse 197b).

Bn ce qui concerne la production de viande, il n'existe pas de données.

NéaIlC10ins il est préférable de cDnsUérér les pourcentages de 46p.100 de

bovi~ de 54p.100 0vin/caprin pour des poids carcasses de 1?C kg (bovins),

de 15 l~g (ovins' e~ 12 kg (caprins), fournis pa.r la 1ère Cdrc onac r Ipt.Lon d'Ele

vage Qans le RapT·ort ~nuel 1979. Il ressort que l'élevage du petit bétail,
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doit être &aélioré.

A cet effet le CEZ a entrepris l'étude des facteurs liI:litants à la

productivité de l'élevare ovin dans le milieu depuis Juillet 192C. Des étu

des si[1ilaires sont menées à l'Amenagement des Vallées des Volta (A.V.V.) et

au Yatenga (Projet Petits ruminants Aviculture).

2.2. Systèmes d'élevace pastoral

Les divers systèmes diffèrent l'un de l'autre par l'amplitude des

déplacements. Ainsi 1~pa8toralis~e (fait des Paulhs) revêt trois as

pects: la transhumance, la semi-transhumance et la sédentarisation.

2.2.1. La transhumance

La transhumance est un ['enra de vie caractérisé par un dé:?lacement

cyclique et simultané du bétail et d.'une Dartie de la famille, excluant le

transport d'une partie importante du capital domestique (1).

Dans la région, la transhumance se fait au Sud-Ouest, en Direction de

la Volta Noire. Les pasteurs conduisent le b&tail ft. un pâturaGe de saison

sèche ~ graminées vivaces qui longe le fleuve et large de 30 1an.(2).

2.2.2. La se~i-transhu~

Les ~asteurs utilisent ce même t~)e de pâturage, mais à courtes dis

tances. Dès leur arrivée ils chercb errt un "logeur" dans le terroir villageois

pour s'y installer. Les concentrations de Peulhs aux environs des villages

situés près des cours d'eau temporaires sont constatées aux mois de Juin

Juillet. On peut citer en exemple les villages de Tô, de Sien, de Pankélé et

de Zouma. Les animaux sont parqués dans des enclos mobiles faits de bran

chages d'épineux. Ils deviennent alors agriculteurs et mettent en valeur les

espaces indiquant les amplacements précédents de l'enclos. Ils y restent

jusqu'aux récoltes.

2.2.3. La s~entarisati~

Ont été considérés conwe sédentaires les proupes d'éleveurs dont la

plus grande nartie du bergers et du ~étail ne s'éloir,nent jamais d'environ

20 km de l'habitation. C'est la majorité des sédentaires Peulhs qui constitue

ce qu'on appelle communement les Foulté Samo. Ils se sont installés dans la

région il y a ~lusieurs année". Comme les seMi-transhumants , ils sont plus
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éléveurs qu'agriculteurs, et la plupart d'entre eux sont encadrés par le Pro

jet. Compte tenu de leur nature d'éleveurs, ils engagent les autochtones pour

les travaux champ~tres, qp'ils rernunèrent en espèces ou en nature.

Parmi les sédentaires, on distingue ceux qui possèdent deux camps: un

camp de saison sèche et un autre d'hivernare. Le premier sert de champs de

cultures pendant la campagne agricole,.

L'habitat des sédentaires se trouve toujours à l'intérieur de la zone

de ~ercours dont ils polarisent les circuits à de rares exceptions près (1).

Ainsi, il n'y R pas d'interrupti0n saisotLnière dans la conduite du

troureau•

2.3. Les problèmes liés au dévelo~ement_de l'élevage

Cette activité est confiée en eénérR: à un homrne jeune. Elle est plus

importante en hivernage o~ le cardien doit être vigilant et adrcit pour évi

ter les dégâts dans les chemps, sources de frictions entre éleveurs et agri

culteurs. Les éleveurs traditionnels ne possèdent pas de terre mais sont les

usufruitiers des pâturages naturels. C'est Ih qu'apparatt le problème foncier,

qui nécessite l'élaboration d'un "code rural" adapté à l'organisation sociale

et ,J_evant faire reférence h tous les groupes utilisateurs.

2.3.2. Alimentation

L'attention de tout éleveur est toujours porté sur le plan nutritionnel,

et la saison sèche s'étale sur 7-[; mois.

Pendant cette période, les bovin~ ,arcourent les 8êmes pâturages que

les petits ruminants. Ils disposent au début de la saison, du pâturage ca

ractéristique (chaumes de mil - sorgho) consommé in situ sur une superficie

limitée. Ils s'attaquent ensuite au pâturage sec restreint par les feux de

brousse incontrolés ~ui débutent en Novembre - Décembre. Le bétail est eon

traint d'aller en pâture de nuit à partir du mois de Février. Des feuilles

de caileédrat (Kaya sene~alensis) nisponibles sont donn{es aux vieilles

vaches et aux pestantes pendant le parcours. Enfin, comme aliment d'appoint,

il se nourrit de rares rep~usses de rraminées vivaces.

Il apnaratt alors l'amaiprissenent des animaux car la ration est non

seulement insuffisante, mais n'arrive pas h couvrir leurs besoins d'eniretien.

: . :: ,.::-\ ~ ~.l ,:._ '1 "- ....1 \ i \ \
)
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Il s'en suit une diminution de la fertilité et de la resistance aux infec

tio'1S et aux parasitoses (11).

2.3.3. Abreuvernent

La région n'est ~as sillonnée ~ar des cours d'eau permanents. Les

temporaires sont plus 011 moins les affluents de la Volta Noire. Il y a sept

puits pastoraux qui ne fonctionnent plus.

En saison sèche l'abreuvement est assurée par les eaux de puits. Le

moyen d'exhaure de l'eau se résume à une corde ft Lsque l Le est attachée une

puisette en caoutchouc. A l'entrée des ~uits sont dis!,osés des rondins de

bois sur lesquelles rlisse la corde de la l)uisette. Un canal tapissé de chau

mes ~art du bord du puits pour finir dans Hne fosse en forme de ~oire, pro

fonde de quelques dizaines de centimètres et large de 1-2m, autour de laquelle

viennent boire les enimaux.

Le berper ou l'éleveur passe beaucoup de tem})s pour abreuver son

troHIJeau, réduisant ainsi le temps de parcours.

Les abreuvoir+s des puits traditionnels et les mares qui deviennent

boueuses au fur et à mesure que la saison sèche s'avance sont sources de ma

ladies parasitaires en particulier~

2.3.4. La couverture sanitaire

1'azent vétérinaire de la région assure le. couverture sanitaire du

bétail par des interventions sroradiques et insicnifiantes par rapport à

l'ensemble des animaux.

Ainsi, de Janvier à Septembre 1901, sur 38.739 bovins, 15p.100 ont été

vaccinés contre la trypanosomiase, 3p.l00 contre le charbon symptomatique,

Gp.l0C contre la péripneumonie, O,8p.l00 contre la rasteurellose dans la

Sous - Préfecture de Toma. (Chiffres tirés du Rapport de la Circonscription

de Dédougou, adressé à la Direction de l'Elevage).

Le déparasitage interne est moins courant et le déparasitage externe

impratiqué. Pour ce qui est du dernier traitement, il est fait par l'appli

cation d'un melange de poudre DDT et de beurre (lait) sur les tiques.

2.3.5. L'élevage des veaux

Le ~roduit de l~ trait~ revient aux femmes. Une partie du lait est au

toconsommée (l~it fro.is, beur-r-e}, Le beurre contribue à, fabriquer ce qu'on
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a.ppelle le "savon peufb '", Le reste est vendu ou échangé contre le [!'IiI pour

l'alimentation de la fasille.

Il ressort alors une compétition entre les veaux et les femmes ,eur le

lait, compremettant ainsi l'élevage des jeunes, compte-tenu de la faible

production laitière des vaches et des conditions alimentaire~ difficiles.

Le sevrage, qui dénend de l'allaitement, est tardif. Les veaux sont

souvent sevrés au-délà de 11 mois.

Dans les cas ultimes, le sevrage est provoqué par l'em~lacenent d'un

disposiiif fait de grosses é:'Jines ('-\1 mufl'le du veau.

Le secteur d'activité de l'élevage est complètement négligé, car les

services de vulgarisation de l'ORD se consacre aux problèmes de production

véGétale.

Ainsi le Prejet Toma vient à point avec la création du Centre d'Elevage

de Z'mma dont les têches qui seront décrites plus loin, contribueront ulté

rieurenent à améliorer l'élevage dans la région. Il existe en outre un

syndicat d'éleveurSmernbre de l'ADST, mais qui malheureusement fait peu ?erIer

de lui car les t&ches et les méthodes de travail sont encore mal définies.

3. LE PROJli.,'T TChA

3.1. Lecalisation

Le Proj et 'I'oraa , dont le s1epe se trouve clans Ladi t e ville couvre une

superficie de 900l{lI12 sur les 2.620km2 de la Sous - Préfecture de Toma, soit

une zone d'un rayon de 17kF, auteur de Toma. Elle correspond presqu'entière

ment 8. la zone du secteur de l' Orgarri sme Régional de Développement (ORD) de

Koupny, au Nord-Est de Dédou[;cu.

3.2. Historigue

L~ mise sur nied du Projet fut l'initiative du Reverend Père RENDERS de

la llission Catholique en 1963, dans le but de contribuer au dévelo,rement éco

nODique et socia~ de la Sous - Préfecture.

A~rès une trise ùe contact de l'évêché actuel de Dédougou avec l'Orga

nisation Néerlandaise de Coopération pour le Développement International

(NOVIB), le Dr J. Th. Broekhuyse fut dépêché en Haute Volta rar le Hinistère

des Affaires Etr.~gère. de. Fays-Bas en 1966.
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Le pl an d'action élahoré par l'expert sociologue acqu i t l'approbation

de la source de financement. C'est elle ~ui assure jusqu'~ présent le finan

cement du Projet.

Les objectifs du Projet s'échelonnent sur quatre phases.

- Phase l ('968-1972): Création du Centre de Formation Rurale à. Tô et du--
Centre Médico-social k Tona. Cette ph~se était sous

la respons8~ilité de la Mission.

- Phase II (1972-76): Installation de la Caisse Apricole de Toma et ioplan

tation du Centre de Culture Attelée à Zouma.

A partir de cette phase, c'est l'Association ~our le Développement de

la Sous - Préfecture de Toma (A.D.S.T.) reconnue en 1972 qui est le respC'n

sable national du Projet.

- Phase III (1976-79): Vulgarisation de la Culture Attelée et infrastructures

socio-économiques (constructions des locements au CFR

pour les ~aysans stagiaires, et de cinq parcs de vac-

cination.

Â)rès l'év~luation du Projet du 15 Janvier au 3 Février 1979, les ac

tivités furent orientées vers une stratégie qui vise la participation de la

po::ula.tion au processus de développement.

- Phase IV.(1931-03): Le plan d'activités définitif sera arr~té de commun

accord avec tous les orrranismes impliqués dans le

Projet (A.D.S.T, G.R.D., Santé, N.C.V.I.B., Orranisa

tion des Volontaires des Pays-Bas (O.V.P.B.».

3./'·. !p'erçu sur les différente~ sections, du Projet

Le Projet a dévelo~pé, p~rallèlement à ses activités de formation, un

proeramme d'actions de vulparisation et d'animation, afin de permettre au

collectivités rurales 1e ~rendre en charr.e leur propre développement. Cette

action fut stimulée par des assistances technique.ct matérielle dont béné

ficient les paysans. Enfin, le Projet a été amené L étendre ses activités

dans le domaine de l'lleva~e.
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But~

Il a ~"our but, de former de jeunes paysans h la Tratique des méthodes

et techniques culturales améliorées ynr l'introduction de la Culture attelée.

diQ~e ,art, et d1appuyer la vulcarisation par des recherches arpliquées

d'autre part. En outre des notions de santé, de nutriticn, d'hygiène et de

jardinage sont données aux femmes des stagiaires.

llét:"lode ~------.......-
Il s'agit de former chaque ~nnée 28 familles peur un sta~e d'une durée

de 9 ~ois, de former de paysans dits apprentis par le biais des stagiaires une

fois au villare, de procéder ~ des recherches appliquées en collaboraticn

avec les instituts et Centre de recherches (CERCI, rC2ISAT, IRJ.~), organiser

des stages pour les femmes qui sont responsables des progrerrJ1:es médico

sociaux menés dans les villeres.

R.ésultats:

De 1970 à 19f1, 1062 paysans ont été formés.

En matière de recherches, une superficie ne 10 lla est allouée cette

~~née au Point d'Ar-rui de Prévulgarisation et d'Expérimentation ~fultilocale

(PAPE11), dans l'encèinte du Centre.

A partir du 1er Avril 1981, le progrwnme d'activités du CFR sera arrêté

avec l'A.D.S.T. et l'O.P..D. qui est entièrement responsable de son exécution.

But:

Outre la ,~1r.arisati0n des méthodes et techniques agricoles et horti

coles qui entre dans le cadre de la formation des paysans, il y a l'appui au

prcgramme de la Caisse Agricole de Toma (C.A.T.) dont le but est d'aider le

milieu rural à devenir autonome et resuonsable.

l~~_t]~~_es :

Elles consistent f-o mener des séances d'animation dans les villages enca

drés, à former les paysans-apprentis en collaboration avec les groupements

villageois, à faire rles recherches appliquées axées sur la ;1rotection, la

conservation et la rég'nération des sols, à sensibiliser les ~aysans sur le

constitution et l'utilisation du fumier, à concevoir le matériel pédagogique

relatif aux cours or~~i~é8 par le CFR.
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Ré~'5ultat~

De 1976 à 1900, 543 paysans-capprent.Ls ont été recrutés; 27 éleveurs

:Feulhs ont été équipés en 1920 et suivis; [; villages bénéficient de la mise

en ~lcce de lutte anti-érosivcj le programme touche 3C-40 vill~ges et une

cinquantaine de rroupements villaceois sont membres de l'A.D.S.T. L'animation

touchera àesormais les deux sexes de Décembre 8_ l la i ,

S0nt en cours l'introduction des plantes fourragères et du sorghe résis

tant au striga (plante rarasitaire), l'application du phosphate dans les ex-

:>loitf:1.tions.

But:
La r-aisse a nour but d'octroyer des crédits a~ricoles individuels et

collectifs aux paysans; de rendre d'autres services tels que l'assurance

mutuelle des animaux, l'épargne, la commer c i a'l i set i c-n des produits vivriers;

de structurer le monde rural.

!'Iéthodes:

Il y a l'octroi des crédits par l'intermédiaire des grou,ements villa

geois, l'orientation de ces derniers vers des coopératives villaeeoises pour

la gestion future de la C.l••T., l'élaboration d'un rrogramme è.e sensibilisa

tion et d'anifilation pour l'auto-promotion paysane en collaboration avec l'

O.R.D. et le Centre d'Etudes Sociales de l'Afrique de l'Guest (C~SAO).

r:~sultats:

Tablea~ N°l: crédits octroyés par la C.A.T.

;'-Rubr[qüs~iT-~l'~ùntant

1 ; (F CFi.)
1fumée :
l '--l---

Noinbre de
benéficiaires

1970 802.300 19

1971 S51.700 20

1972 906.0CO 20

1973 1.001.140 20

1974 1 .-?73. 540 38

1975 39t1-.595 28

1976 2.694.235 186

1977 12.371.6üO 206

1978 23.010.290 206

1979 12.023.330 151

1980 16.228.BOO 143

19H1 16.604.0Cr 165
, ,

~--.- ... - ----,--------_..... _. --_._--
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De 1970 à 1979, les crédits étaient individuels avec un taux de recou

vrenent mcyen de 85%.

Depuis 1980, les crédits - ccllectifs - dont le taux de recouvrement

est estimé à 97,5%, ont été octroyés n. partir du fonCls de roulement.

But:

Le Centre a pour but de contribuer à 'l.méliorer la situation nutrition

nelle et sanitaire de la population, notamment des enfants de 0-5 ans par le

procranulle de Protection Naternelle et Infantile (PLI) J avec un appui au pro-

gramme de "soins ùe santé primaires".

l.iét~:lCdes :- .........._.,...-----......,...

Il s'agit d'exécuter des pror.r~es PMI dans 10 vill~e2S autour de

Toma, depourvus de poste médical, de stimuler la population R s'organiser en

grou~ements et à prendre des initiatives pour son autopromotion, d'accorùer

èes crédits aux femmes au m~me titre que les hommes etc.

Résultats:

Depuis 1968, date de fonctionnement du Centre, on peut enrégistrer les

résultats suivants

- Le programme touchait 10 villages de 1975 à 1979, réduits actuellement

à cinq. Cette situation s'explique par l'arrêt de distributicn des vivres

CAT"mLL dont le hut est de responsabiliser la population quant à l'améliora

tion de ses conditions de vie. Les enfants touchés ,ar le programQe fipurent

à l'annexe VII.

- En 1981, on ne parle plus de ~1I, mais de Santé Maternelle et Infan

tile (S'LI), dent le prop.ramr;;.e est axé sur l' animatd on dans une vingtaine de

villages.

- Depuis le 15 Juin 1979 existe un Centre de Récunération et d'8ducation

Nutri t.Lonne l Le (CRh~) qui a pour tâche de s'occuper des enfants âgés de 1 2..

3 ans sous alimentés. Il reçoit aussi des orphelins ou des enfants dont la

mère scnffre d'hypogalactie 011 d'o.p,alactie.

En ra,pel, la nivaquinisntion préventive et le rrogr8rnme de vaccination

sorrb exclus du progrernme SEI pour permettre aux mères de se procurer librement

des com~rimés de ni.aquine, et de suivre correcteûlent les séances de vacci

nation.
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L cet effet, on enrégistre las nombres suivants:

15 Juin - 11 Octobre 1979: 37 enfants

- 11 Octobre 1979 - Bars 1980: 43 enf'arrt s

- Lars 1980 - Nars 1%1: 121 enfants

3.4.5. La Tech.nolC'itie Rurale jT .R.)

But:

BIle a pour but de co~cevoir, de réaliser et de ~llrariser des techniques

simples et t'eu coûteuse s pour le :':onde rural.

iiéthode:-'-
Le programme vise ~." cmélior,"!r l'hydraulique vf Ll age oi se et les moyens

d'exhaure de l'eau, à fermer des artisans ruraux en matière de fabrication,

d'installatior. et d'entretien des matériels, à développer des techniques

rel~tives aux besoins de la population.

Durant la période 1980-19Ü1:

- 2uits:---
* 15 famill~s approfondiront leur puits dont 3 busés avec location de

matériels à la section T.R.,

* 9 puits écroulés au CEZ, à Tô et à Toma,

* 3 ruits approfondis et busés au CFR,

* 2 puits forés et busés à Toma,

* 7 puits forés et bus é s partd eLl.emenf dont 3 au CFR et 4 ~~ Toma et

Niémé.

- Pn~~s à corde:

* 2 pompes dont une installée au CFR et une a la pépinière des Eaux

et Forêts à Toma.

* 13 pompes ve~dues à Raya et Ouahif,ouya.

- foulies:

* 200 ont été fabriquées.

*En matière de formation, il y a actuellement 20 puisatiers dans 15

villages, 17 menuisiers dans 16 villaees; 4 ap;'rentis-forgerons, 1 forgeron

traditionnel et 5 mod~rnes dans 10 villages.

En outre il y a la ~onstruction et le test de creniers et foyers amélio

rés, de tronçonneuse~ de semoirs (10 exemplaires).
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Le Centre implanté è Zouma - village d.istant de Toma de 15km - de~uis

1975, dispose d'un terrain d'environ 300 ha.

But:

Le Centre a peur but de fournir ùes boeufs de trait aux raysans et de

servir d'apnui zootechnique à l'amélioration de l'élevage dans la réRion.

Eéthcde:

- Contribuer ~ar des cours zootechniqu0s (cheix, dressare et soins de boeufs

de traits) è responsabiliser les :ra,ysans,

- mener des études sur les pâturages et l'hydraulique pastcrale afin de

localiser ultérieurement les puits nastoraux avec le concours des :)asteurs,

- élaborer un programme de recherches en cultures et plantes fourracères

d'troe part, et un prop,ramme de recherches appliquées sur les caractéris

tiques de l'élevare dont les résultats conduiront à la formation zootech

nique nes éleveurs.

~t~ats:

Les essais arronomiques portent sur un système de jachère ar.léliorée

aux légumineuses pérennes (Stxl~s~~~~~ harna~ - Siratr~). Les résultats

obtenus ont conduit au choix du Stylosanth~s hamata, car le Siratro est para

sité au mois d'Août.

Les observations, qui se poursuivent cette année sont rendues diffi

ciles à Cause de la divapation des animaux en saison sèche. Ces derniers

devastent les champs d'essais d2~ourvus de c18ture.

L'effectif des boeufs de trait fourni rar le Centre - jadis Centre de

Culture Attelée - reste difficile \ évaLuer , compte-tenu de la tenue des

documents.

Dans le but d'initier les naysans à l'élevage du ~ros bétail, le Centre

a eu à placer un troupeau re~rcducteur de 10 vaches dans chacun des trois

villages: Zouma, Gva, Koin. Il retira ceux de Zct:ma et de Koin à cause des

mauvaises conditions d'entretien.

Des thèmes de recherches conçues par le Centre, l'étude des paramètres

de l'élevage tant bovin qu'o~in est en cours. Le suivi de troupeaux d'ovins,

débuté en Juillet 1980, se poursuit dans trois localités (Tema - Goin - TB),

et au Centre. Outre le CEZ, aucune étude des param0tres de l'élevage bovin

n'est menée dans la r6gion. Les papes suivantes traitent de l'étude de ces

paramètres auprès de quelques éleveurs Peulhs.
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L'ETUDE :T~;S P1F.}J:ETRES DU SYS'IEME

PAS'!' CnAL SEDBN'TA IRE

Le but ~e l'étude est de faire un inventaire et une étude des divers

paramètres du système d'élevage pastoral sédentaire dans la Sous - Préfecture

de Toma. Celle-ci est divisée en quatre secteurs agricoles (Yé, Yaba, Kougny,

Toma), dont le secteur de Toma ov les rec~erches ont été entreprises.

Les nrises d€ contact avec les éleveurs Peulhs installés à ~roximité

du Centre (lieu du stage) avaient pour but de faciliter les diverses inter

ventions telles que l'i~dentification, les pesées, les v~ccinations etc.

Deux troupeaux ont été obtenus à Siepa, village ~eulh distant du

Centre de 81~ le 13 Avril 1SB1, et deux autres à Biba (251~ du Centre) le 24

Juin 1981.

Les observations et enquêtes sont étalées sur 6 mois pour les premiers

trouneaux et sur 4 ~ois pour les derniers. Outre le troupeau du Centre qui

fait l'objet d'un sui~i depuis 1976, un autre avait été iifdentifié en

Novembre 1980, mais n'éta.it nas suivi. (Peulh de Pa.nhélé). Il ya donc au

total six trouneaux.

Dans les pa~es qui vont suivre seront exposés les matériels et les

méthodes de travail ayant permis de faire l'étude, ensuite les résultats

obtenus au bout de sept mois de recherches, et enfin les discussions des

résul tats suivœs d'une conclusion.

Remarques:

Le Centre 'Pratique un élevage dit "amélioré" avec l'introduction d'un

géniteur de race zébu Azaouak dans le troupeau local constitué depuis 1976.

L'étude contribuera r cerner quelques aspects de cette amélioration,

à l'instar des Éleveurs qui conduisent traditionnellement leurs troupeaux.

1 Ll.TERIIC"S
••

Les animaux:

Les animaax sont de ~a race bovine zébu (avec bosse) ou Bos indicus.

Nous avons tra~alllé sur un effectif de 371 t~tes reparti en six trou

peuax (une partie du trouY'('au V a été marquQ.. Ce sont des zébus, cornmuneaent
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e,~elés zébus peulhs, qui sont sans doute issus de divers métissaEes de races

soudeno-saheliennes.

De par la forme des cornes et la couleur de la robe (roure, ~rise, rouge

sombre, pie avec plusieurs tâches), la taille très variable, on constate qu'

il n'y a aucun caractère de race hOMogène et fixé. Ils se rap~rocheraient

des zébus de Dialoubé du Lacina au Lali (5).

Lu Centre, on a un trou;:'eau rapr-oduc t.eur- dent le réni teur est un zébu

Azaouak. Comme caractéristiques, ils sont sensibles à l~ trypanosomiase,

pdturent en ligne et selectionnent les espèces vér,étales, contrairement aux

taurins ( sans bosse) qui sont trypanotolérants, pâturent en rond. et broutent

tout sur leur passare (1).

Alimentati.on:

l~: niveau de la conduite, le mode d'élevage est similaire, la divaga

tion est cénéralernent de rèple e~ saison sèche, mais quelques uns des trou

peuax sont ~ardés à cette période.

Fendant cette période extrêmement difficile, pour le bétail, les

l'mimaux du Centre bénéficient de 75 kg de foin / jour ,",our 89 Mtes à partir

du mois de Janvier. Dès Fevrier, les jeunes bénéficient de 15 kg de graines

de ceton peur 13 t~tes par jour, et tout le troureau de 95 kg de son de riz

rar jour dès lvril.

Les vaches restantes et nouvellement suitées et les boeufs de trait des

trou~eaux de Siepa ont reçu cette année 56 sacs de graines de coton (50 kg/

sac) pendant la saison sèche pour 3? têtes.

Les autres troupeaux traditionnels de Biba et de Pankélé se sont con

tentés des pâtura~es naturels et des repousses (après les feux de brousse

tardifs).

La complémentati~n minérale sous forme de sel de cuisine moulu a été

assurée ad Lfb i tum (quantit€ très élevée en hive rnage }, QugrL'au CEZ, il est

donné sous forme de sel phos~haté en poudre.

En saison pluvieuse, les animaux sont survèillés pour éviter les fric

tions entre éleveurs et aericulteurs. Ils disposent d'herbe abondante et de

bonne qualité (~~i - Juin - Juillet).

Le Centre d i speae debux .rui ts pastoraux avec abreuvoirlfs et les éle

veurs de Siepa d 'un ~~l. (sy.,tème à deux Duisettes dont la corde passe par

la gcrge d'une poul:ifZ ~u CEZ).
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Les autres abr-cuverrt leurs troupeaux au puit s t.radi t i.onne I, décrit

au 2.3.3.

L' abr-euvement, est assuré trois fois par j 0ur au Centre (7h - 3h; 11h 

12h; 17I-aC - 18h) et deux fois chez les autres (7h - 9hi 13h - 19h), d.e -Jan-

v.i e r à bai.
/

Zn h i ve rnage le bétail a à. sa :;>ortf.e les eaux de surfaces (mares,

marigots, etc.).

2 lili.:THODE

Il Y a l'identification des troupeaux par des marques rou~es fravées

de numéros, à l'oreille droite, les pesées ~our suivre les perfornences

pondérales, les vaccina~icns et dérarasitar,es exter~es. Ces deux dernières

interventions sont gratuites. Les prélèvements de selles sont fa,i ts ;)C'ur

éveluer le taux de parasitisme. Le tableau de toutes ces opérations figure

à l'annexe 1.

Rec~~il des données:

Les informatio~s recueillies auprès des éleveurs et les observations

~ortent sur la descrirtion de l'animal, le sexe, l'âpe, le nombre de velage

de chaque femelle reproductrice, l'alimentation, l'abreuvement, avec enré

gistrement continu des événements démo['rp.Jphiques (naissc.nces, ache.t.s , ces

sions éctanges, ventes, inortalités).lors des contrôles (pendant les vaccina

tions et déparasitages externes au Centre) et lors des visites à domicile

(Jùll1exes II et III).

Le numérotage suivant des troupeaux siest fait h partir des dat.e s

G.e suivi:

l'rou:;:,eau

Trou:?eau

Trcu~eau

Trou~;eau

Trou;.>eau

I: Centre d'Elevar:e de Zoume. (1976)

II: Village de l'enkélé (25 Novemb re 19[jO)

III: )
IV:) Vill~e ~e 3iepa t13 Avril 1981)

V: )
VI:) Villl\ge de :Bibp. :Z~- Juin 19H1)

0,' .:·b: •

.'
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L'évaluation de l'âre a été faite par confrcnt~tion d~ trois critères:

Renseignements fournis ~ar les ~leveurs ~t les berrers

l'aspect rénéral de l'animal

- l'examen de ~a ~entition

DeI'tition

0- 12 mois Le s "Dinces 0.e lait s orrt nivelées 11 12 no i s

12- 24 mois: lan Les lere et 2èce mitoyennes de lait sont usées

24- 36 mo i s r 2ans Apnarition des pinces d'adulte

36-, 43 mois: 3nns " " leres mitoyennes adultes

4~- 60 mois: 4ans " " 2° mitoyennes adul tes

6C- 72 mois: 5ans " " coins

72- 24 mois: 6ans

:'4- 96 nois: 7ans
) usure des pinces

96-1Oü mois: nans ) usure des lere Iïlitoyennes

100-120 mois: 9ans
} usure des 2eme nitcyennes

120-132 mois:l Gans
) usure des coins

+ 132 mois: + 10 ans

L'éruption des dents permanen~sest fonction ùe la race et des condi

tions alimentaires.

1. partir de 5 ans, l'âge est estimé sur l'état d'~_:sure des dents. Il

est ~ossible que des erreurs surviennent h ce niveau.

Les grouues d'âge ado"}tés définissent les caté;:,ories suivantes:

groupe 1 : 0 12 mois (veaux - velles)

grouye 2: 1 3 ans (taurillons - eenisses - bouvill O:':lS )

Groupe 3: 4 5 ans

grou:;Je 4: 6 7 ans
)
)

5: fi 9 ) reprodl.'ctrices - géniteurs - boeufsgrou:De ans

grou})e 6: 10 ans et 'Glus
)
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3. RESULT.A'fS

Ils concernent les caractéristiques d émogr-aph i.que s , les paramètres

de reproduction et ceux d'élevage.

Il Y a. la répartion des effectifs observés selon l'âpe et le sexe, les

taux de mortalité et d'exploitation, les apports extérieErs d'animaux durant

lB ~6riode d'observation.

:3.1.1 • ~~_ré:earti~.ion _~s effectifs observés r..~.~lasse

i.~!fLe....2.!...E.fl:.:r:-s_e_~e.

Les effectifs sont donnés à partir de la date de suivi relative ~

chaque troupeau. Les ~ourcentaces qui firurent au tableau N° 3 sont donnés

pe.r rapport à. l'effectif de chaque troupeau.

~e_l!1ar.9.~:

- Les ~ropriétaires des troupeaux III et IV ont une partie des ani-

maux ailleurs.

- Le troupeau V n'a ~as été totalement iJentifié compte-tenu de la

difficulté que les enfants ont eu pour parquer les nnimaux (parc en bancc

construit par le "9rojet et situé sur un terrain surélevé et nu).

Dans la répart.i tion nes animaux p8.r sexe, l'accent est mis sur les

normes de reproducticn chez les mâles, c'est h dire le n0mbre de femelles

en état de reproduction p0ur un mâle.

En considérant les taurillons d.e 2 ans et -:-lus c omme des ~éniteurs

potentiels et les femelles de 3 ans et ~lus, on obtient le tableau N° 2 suivant:

Tableau N° 2 ~ Nombre de pâles / f'emeLl e s

!Troupeau H!le Femelles
1

••
1 1 7

II 1 2

III 1 16

IV 1 5

V 1 1t

VI 4

-
Œ'~oyenne 1 7,5
-- - .......--..- ~_...~----- ---.--:



Tableau N° 31 Repartition d0S effectifs p~_~~ et ~ar rro~~_~'âce - }~rs 19~1

-~-_._~_.~<.__._._._------_._------ ---- -----_._- ~-~.- ------'-------.,

--...._--'----_._-'----~"
r r 0 U 1) e s 'd ' â r e

J [,9 HC

F

1: 53 piC 1,8 1 1,3
;

~,--_-~..._---+- F

~ i E 22,0

56 6 !
, 15,6 !1,8 j 3 ,

~ ;
1

2Qi
2" 1

7,4 i 10 : 18,8
l '

1 1
! 2,9; 1 1,4
l '
1

1 !

3 f 4

17,0 2

- 263lE

;'
~-- - -+._----._- --_......

IV 39

,3112 17,6,
---1 t
,5; 2 5,11
- 1 2 5,1 ,

- __ --"'-..__' ------._1"_- 17.9 1 2 5,1 !



(sui..!!_. Tableau N° 3)

23,9 l
7,8 f

6e,1 1253
29

89

4,617
._---'---_._.__.------'----~--...;,

J -l'-_. ! i - ---,----:
- i - -' - i 9 14,2 !

l "
- i - J - 1 - i ,} l' 471.' • , 1

~ 1 1 1
6! 9,5 1 4 : 6,3 1 51 i 80,91
~.. -,-+---+~.~ i !

1 -; - 1 -1 - 1 16 ! 27, 2 \

1 - ~ - 1 - 1 -! 2 1 3,3 1

l 3 i 5'oH__-...L_:-d-42 l 69,4 i
• 1 1
i 1 1 0,3 - 1
!! 1
! 2 1 0,5
. !

42 ; 11,3,

3,3

1 ,5

11 ,844

VI

-:-----,-----,-----'---:------,'---1""---1--'--1
i '; ; 0 t f 'l '. r, \ 5 7,"); 3. 4,7 1 - i -! 1 1

1 ;, 1 Iii 1 1V 1 63 : HC ~ - -: -, - - 1 - i 3 1 4,7
; il' i ~ 1

; : F ! 11 1ï , 4 1 61 9,5! 13 1 20,6 1 11 1 i 7,4
r---'-"-- --1-.,- --+-_._;--'- _.__'..1--,' 1 .• - 1 +- 1
, 1 . ' l' ,-,

i i -Jo,' ~ 0 15 2 4! 6 7 2! '1 3 1 1 1 6
1 ! n) .1 '-1 1 ' 1 1 J, 1 • 1,
1 1 1 l , 1
. 5c "'c 1 1 1 1 ! '2 !
: "J H;, - - 1 -', - i - 1 -! (
l ' 1 1 l 1;

L.----l--------- .!--l-~._.. ._1_5.~_2J-.-8-l~~.-l-~J 20,3 1 7J_1~!
, 1 i II! l ' 1

\ M . 45 12,1 1 32 1 8,6 \ 7 l' 1 ,9 i 4! 1 ,1
i ' ,1 1 . 1 1

Tcm \L ! 371 Ne ~ - - j 10! 2 , 6 8 i 2 , 1 . 9 i 2 , 4
, ; 1 l " -

- F ; 45 12,1 1 5B ! 15,6 1 47 1 12,6
1 •

1
\0
C\J

1
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r'eJT~~..9.~~: Les rapports conc ernerrt surtout les t.roupeaux traditionnels,

car le Centre (Troupeau I) ent.ond castrer les mâ.Ie s pour les

fournir aux paysans.

3.1.2. l',ortalités et exrxl ci t.a't i on--,._..._....._......_.,-----
b,c:!..tali t ~ s

Le taux de mortalité est soit le nombre absolu de ~orts rapporté à

l'effectif par troupeau (Tableau N° 5) soi ~(i le :lourcentace de mor t.s par classe

d'âge et par troupeau (Tableau N° 4).

14,2

25,0
!

6,25;

9,0

11 ,1 '

2

4

6

--_.__._-~--~------;

V

VI

VI

III

III

Troupeau>'. i r.roupe., cl' âge
c__ L· "...I ·

En se reférant au tableau N° 4 le taux de mortalit~ est élevé dans le

[rOUre 1 du troupeau VI avec 11,1 p.l OC, et du t.r-oupeau V avec 6,25 p.100.

Pour ce qui est du groupe 2, il Y a 9,0 p.10r de mortalité dans le troupeau

VI.

Quant à l'observation du tableau N° 5 le taux varie de 0 h 5 p.l00 pour

l'ensemble des troupeaux. Ce dernier taux est relatif au troupeau VI. Dans la

totelité, le tl'_UX est compris entre .Q_ et S'.J..~_'p_.)gc_ill2.!!I'.~-!l..

EXùloitation_._--
Le taux est calculé à partir de l'effectif restant (une fois les morta

lités réduites).

Comme dans 1. c4s des mortalités, les pourcentages qui firurent au

tableau N° 5 in~~q~ent le taux d'exploitation par ra?7ort à l'effectif par

trou:oeau.

Sont rés\w.é. ci-dessous les pourcentages d'exploitation par groupe d'~ge

et 11ar troupeau.



·.re.bIe~m N° 5 .:four2_entag~~. de mortalit~__~t ~' exploi tat~oll_.=-l.:!ars -_ Sep~embre.1981

-------- ..-. _..~------- ---~----- .._-~-----~- -- ---~--_._----

g r 0 U lJ e s d ' âge._---_._---_._--......-----_.__.-----~_._---
! j 1

',Nbre p.10C' Nbre p.l00 Nbre V.100: Nbre ,.1 CO . Nbre p.l CO : IJ1Jre p.1 CO
;-j----_... ""---- _._._---'----

2,2

------_.

TaUL

2

----!
Nbre p.1 co :

10 ans et + ,
c;roupe 6

---_.---~._------~

(;-9 ans
croupe 5

,- -_....-.....- ..,
1

2,2

----_.. ..'~ ~.~~.- ---~...•_--~-_.

2
<-. _._----

4-5 ans
groupe 3

1-3 ans
croupe 2

1
exp!.

mort.

. mort.
53

89

Effectif.

l

Il

TrOllreau ,

al

2,9

4,5

1 1,5

2

:3

é-

, 2,5

1,4.
-------4----

11,4

3,0

, C 2, ,
4 1,0

1

2

_ _ 4

._~-!

- i J 5,0 i
(

- ._1. ~.-, i
1 0,2 6 1,6,

1

1,6

---,'
1
i
1

l
- 1- !

C,2 j
io 2;, .

2,5

1

1

1

t. ', '

0,2

1 ,5

._- - _._-

-~----- ----
'.

2

1

1

1

expl.

mort.

expl.

exp!.

mort.

, expL,

- i ----i
1 ,5 j

1
1 - -
, i

3 3 \ 1 1 ~ ,--~
, i ' ; - -

~

i mert.

5')

68

39

371

v

rr

--~.;,._~.---~-_._._-_.__.._~

;_-;-' -i--

1

1 TOT.n,

exp!.
i------+------ ,!

mort. 3 0,8

lE

.L-- !
\
i IV
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'I'ab l eau N° 6 • P('~en~~~.,:-~' expIo i t.:.~tion pa.!...groupe _C!..' âge pa~

troupeau.---

33,3

16,6

p.1 co
- 1

114,2 t

15,8

2

4

1

IV

III

:Treupeau' 1 eroune:d t &ge1 co e ,

j--' ---------- _._~----j

: 1 4

i III j
1

1
-'

L'exploitation est élevée dans le t.r oupeau III avec 4,5 p.100 de l' en

semble dont 5,8 p.100 dans le groupe 1 et 33,3 p.100 dans le groupe 4.

Dans l'ensemble le taux d' exploi tation varie entre 0 et 4,5 p.100.

Peur tous les troupeaux il est compris entre Ce~.100 (grou~~.

3.1.3. "Naissances ho_r.~_ troupeau"

On entend par naissance hors troupeau les entrées extérieures d'animaux

(Bchat, échanges, cessions).

Le taux est calculé par rapport à l'effectif restant

Effectif début - (hortalités + Exploitation) ).

Le tablequ N° 7 indique les pourcentages d'entrées Dar groupe d'âge

et rar troupeau.

Les 6 femelles du çroupe 4 observées dans le troupeau 1 sont celles que

le Cerrtre a retiré du villa~e de Koin - pour cause de mauvais entretien.

Dans le troupeau II, les entrées représentent une cession.

Toutes les femelles du troupeau IV ont été achétées (information four_

nie par l'éleveur).

Dans l'ensemble les entrées d'animaux portent sur les femelles.

3.2. Les param~tres de renroduction

Ils rerrou?ent l'~ëe à la première mise bas, l'intervalle entre les

mises bas, la fécondité, la repartition mensuelle des naissances.

3.2.1. Age moyen à la prem~re ~i~~

Le tableau N° 8 est tiré d'un exemple donné par Wilson ct Clarke (1975).

Toutes les femelles reproductrices ont été regroupées par ~ge et par nombre

de veaux produits.



Tableau Nc 7 : Entr{es extérieures Q'ani~aux--_._----_.._-.-.-.-"_.,,, ..

, .__ ._0•._, _

1.curcentares CI' entrées / r-r-oupe s / troupeau
----- -"---,--'.'.'_.•._.

TOTAL
1

10 ans et + 1

erou::?e 6 '
0-12 mois 1-3 ans 4-5 ans 1 6-7 ans 8-9 ans

i croupe 1 ['rcu~e 2 'rrcu:)e 3 ! f'roupe 4 groupe 5
~_ ... _..__.__.-_...._~- -..--.-.-.-~.-.I-.---_._- ...- -.... ----.-.-....---- - __ \... L.__ • -'---~F-, ,

Trc~re~u . Effectif

p.l00? ~ OC 1 l\1brep.1CO i Nbz-eNbrep.1CO:p. 1 CO • libre:p.100 , Nbrep.1CC: Nbre; Nbre
_;__ -_~ ._.. ~ ,.. .. __ 1__ . ~~ .__..~_ ~__.~ . .._" __~ __~_._. ..__ _ ,~".-.;.._4_ _----= ,,- • ~_-__~.. :

1
o
;':"\

1

1 l , G7 : NH.T,! 6F 6 ,8 ! 6F 6, f) !
1 ~ : I! i : l i
!----~t- --.__._.._~_._~-t---~---- ~ -- ...-.,.---. ...-...----- . -·,·---"'t--'""--·.---....-·------··--····'r---·-·-.--~--~ -1
i II 53 trrr: : , F , , S 2F 3,7: Hl 1 ,[\ i i ;;1 7, 5 !
t- ~---....-----·-~--t·------,·~'+-~-~----·_·t-·_- -1-----.------...;- ... ~- ..~-- .._-----+~--,_ ..........---,,-,.-.---, ~ .-----.-1
1 1 l ' j l!

L I TT : 63 NHT il. 1 ::;
; ! 1· '.___.,. - . _;---•• ~ - .__--;- ._ --__ ._./-. _._•• ~_._,_~,__•• __•• ~••'_O'~ ' __

l' ,j 1

I
l IV : 3D ! NHT ~ : 41<' 1G, 5 i 1 1F 2,6 1 ! 5F 13,1.
1:; 1 1 !t- _... ---i-~"'--' ---'1"-- --~- +- -- "---'; ..+-~_ .. ~._._~ --~ .. _- ·_·····1 ~.- ! ---1

1 : l ' : 1 ! '
i V i 52 : 1'.'lIT i ; : 1 ; Il!
1 1 i 1 i . , : '. 1 1
j----.. j ; -:-. ---t---.-----r------r-------,-------.-.:------ l 1
; i ; ~ : i. ' ; : , 1
il.'" !, 1 ~i VI . 56 iNBT 1 1 Hi 1,7il: l 1 n. 1,7 !

j.- --_._,._-~ 1 ---+-------+--. -'-T-'---'---'-'-'- "1--"'--"-! ~---I
t ~ i ~ ',l,' ;!
f,' " si sos»: j 359 .NET 6 1,61 2 0.5! 7 1,9,1 0,2; ; 16 4,4
~ , t ; 1_.__•__...._,_ ' .•.__...._,._ --'_"'0- .. ,.. . ._. • . _. . .. . .__~ ' __ .... c • .;.. .. _., _

Rema2:Ç'-:~s.: L:::: Râle; F :::: femel:'.e; NHT :::: Naissances IIcr1; 'l'z-cui-eau



Tableau N° 8: Re~arti~ion des nai~sances Dar âge et par femelles reproductrices

•.. _ •.. '._0 _ .• _ .. "_.0_' ., __--.-- - _
-----,-_._---~----

Nombre de veaux nés

, ! ,
19 ! 11,3

Totû : p.100

10971 64 l , ,
• ----L.....,'- ~--

3

3

1 ' 2
~..-,

o 1

163 ans

Age

s.

.ç e.~s 7 13 c 20 11 ,9

5 a...'1S 3 17 7' C 27 16,0

6 ans o 14 t c o 21 12,5

N\
1

7 ans o 4 12 7 o o 23 13,6

3 ans o 1 14 7 o o o ' 22

9 ans

11 8..'15

8

5

19

o

cc

c

i
r

2 ; 0 0

c

cie

1

1

o

o

1

2

9

1

4

O! 0

o

7 111

012
!
i,

o ! 2
l

1 i 0 1
1 !

. , 1
i

26 2 i 5 2
11 • ......

c

o

1o

c

o10 ans

1

! 12 ans et +
~,----
j
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Il ressort alors du tableau que 24,5 p.100 des femelles de 4 ans ont

leur ~:,remier veau, 32,0 p.100 de 5 ans, 26,4 F.100 de 6 ans et 1,5 p.100 de

1 ans. La première mise bas survient entre l'tge de 4 - 6 ans.

Ca!<:2-l de l'tge moyen au-yremier velage à partir du tableau N°8

xi ni xini

3 0

4 13 52

5 11 85
1

6 14 1 84
\

1 4 1_ 28

N::48 ~xini=249

xi = Age à la première mise bas (ans)

ni = Nombre de mise bas

M = 1:"xini = 249 = 5,18 ans.
N 48

Remarque: les 5,6 p.l00 des femelles de 3 ans qui ont leur premier

veau sent du CEZ. Leur Age moyen est de 39 mois.

3.2.2. Intervalle entre les velages

C'est le nombre de jours qui sépare deux mises bas consécutives chez

la vache.

En se basant sur les naissances enrégistrées au cours du staee, les fe

melles qui ont eu deux mises bas successives (en 1980 et 1981) ont été

recensées.

La détermination de la date du dernier velage a été fonction du calen

drier agricole. Il a été retenu.ce qui suit:

Labour Hai

Semis Juin

- 1er sarclage Juillet

2eme sarclaee Aoùt

épiaison Septembre

Recolte Cctobre

Fin des travaux: Novembre
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La date de naissance a été fixée au 15 du mois de naissance correspon

dant à la période du calendrier agricole (à partir des informations fournies

par les éleveurs).

Dans l'ensemble des troupeaux - exception faite du CEZ - 1 femelles

ont eu deux mises bas, comme l'indique le tableau N° cci-dessous.

Tableau N° 9 Intervalles entre mises bas recensées dans les

trouneaux traditionnels

. Total

1 1 1 1 1

l

391 411, 571 1 286 j 3151
! j

1 --,
Nombre ! 1 1 . 1

.Intervalle~';"1-4-3-8-+-4-1-5-+---+--+---+----+------!

{en j ou~.E..L:~__.i--_"""__:'-'_~_--.l ";

....
En nosant: ni :::: nombre d'intervalles,

xi :::: l'intervalle corresnondant à ni,

N == nombre total d'intervalles,

l'intervalle moyen == H ::::: X :::: ~ xini == 3151 == 450,14 jours = 15 mois.
N 1

Tableau N° 10 Intorval~es entre les mises de quelques

reproductrices du CEZ---'-_._._------,----

: Nombre
L..-_

Intervalle
(en jours)

1 1 1 1

i i

1 1 i 1 1 1 1 1 ' 1 1 i 1 t 1 1 1 ; 1
i -r- L .. 1

i

!
1

l- I j !

1 j
f

, 1 i ;

7611
, 1 i

509 ;743 j 335 341 365 i 378 i 438 495 i 491 ; 549 1 5''''i t vu
1 i 1-_..'...._--

1

106! 711

1 ;
i- 1

1936 !, ,
t

N == 29

?-:.xini == 15.762

L'intervalle moyen ==}! = X == 15762 =543,55 jours == 13 mois.
29

L'estimation de chacune des moyennes calculées par la méthode statis

tique propre aux petits échantillons (n~30) donne les intervalles entre les

mises bas suivantes:
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Troupeaux traditionnels: X = 450,14 ~ 108,2 j.

Troupeau CEZ X = 543,55 ~ 59,6 j.

Le mode de calcul est décrit à l'annexelV

Détermination de l'intervalle entre les mises bas à yartir du Tableau N° 8
-"-'~,...~_ ...-.... -------,._---_.__.- -_.' -

La dernière colonne du tableau indique qu'à l'&ge de 9 ans, les femelles

reproductrices obtiennent rarement leur quatrième veaut. La carrière des re

productrices se limite pratiquement à 3 veaux, car 84,? p.100 des femelles de

9 ans ont produit 2 à 3 veaux.

En posant: xi = nombre de veaux produits,

ni = nombre de femelles de 9 ans,

N = nombre total de femelles de 9 ans,

la moyenne de veaux produits à l'âee de 9 ans est: M= ~xini = 11 = 2,6 veaux.
N 19

Au paragraphe précédent, la première mise bas intervient à 5,18 ans. Il

reste en principe 1,6 veaux (2,6 - 1) à la femelle pour atteindre 9 ans, soit

3,82 ans plus tard.

L'intervalle entre les velages obtenu = 3,82 = 2,38 ans, soit 22,6 mois =
1,6

En résumé: à Dartir des informations recuei~lies la femelle reproduc

trice doit attendre 6 mois en milieu rural et 9 mois au Centre avant d'avoir

leur second veau (voir les moyennes rr'intervalle entre les velages calculées

dans les deux cas aux tableaux N° 9 et N° 10). En se reférant à l'intervalle

fourni à partir ~u tableau N° 8, la femelle doit en pratique passer 19 mois

avant de veler de nouveau.

Elle conditionne le facteur renouvellement du troupeau. Deux modes de

calcul sont utilisés.

1er calcul

Le tableau suivant donne le taux de fécondité pour la période d'ob

servation: nombre total de produits rapporté au nombre total de mères (ensem

ble des femelles de 3 ou 4 ans ayant mis bas et celles de 5 ans et plus).
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Tableau N° 11 : Fécondité~~cu~eau

Nombre rri se a-bn.s .~ Nombre de

..~---_._._._.- -_._._--_.._-_.__.--;_._..'---..----,
Troupeau mères ) Fécondité p.100 !

; .i

34,,4

21,4

. 1

..~- 1

1

1
\

17

3

10

"3 18,7

1 6 , 22,2

i 10 1 41,6
-r--.----+-.--.------j

1 32 1 29,0 (*)
-----....;..-----_._~-----*------

Remarque (*): taux de fécondité moyen~ de l'ensemble des trou

peaux traditionnels

Il e sb possible qu'il survienne d'autres mises bas après la période

d'observation, modifiant ainsi les taux figurant au tableau N° 11 • Le taux

de fécondité moyen est faible dans les troupeaux traditionnels.

2eme calcul (Mémento de l'Agronome - 1974)

Le taux de fécondité (T.F.) peut encore se calculer en utilisant l'in

tervalle moyen entre les velages (I.M.), exprimés en jours. Ce taux est

légèrement surestimé car il ne tient pas compte des femelles stériles.

T.F. = 365 x 100
I.N.

En fonction des intervalles moyens entre les mises bas calculés au

paragraphe 3.2.2., l'application de la formule donn~~

T.F. de Troupeau 1 . : 67 ,1 p.100

T.F. des Troupeaux traditionnels:81 p.100

T.F. pratique :42,5 p.100

Il ressort des deux modes ae calcul du taux de fécondité qu'il y a

une très grande différence au niveau des troupeaux traditionnels, alors qu'

elle est néglipeable au niveau du troupeau 1.

3.2.4. Répartition mensuelle des naissances

En milieu rural, la monte se fait librement au pâturage toute l'année.

Il y a cependant un ~eGroupement de naissances à certaines époques.

Le tableau N° 12 indique la distribution mensuelle sur 50 naissances

observées pendant l·t suivi.
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Distribution merisue Ll e des naissances

.Eur la période dl observation

La firure N°l a permis de tirer le tableau N° 13 suivant.

Tableau N°13 : Distribution saissonnière de saillj~ 

.!.E!lares - sevrap;es

._-_.- -'---,

S El. i IIi e s 1'1 i ses bas Sevrages

! Avril-l'Ïai
1

Juin-Juil.
1
(

Î Aoùt-Sept-Oc t
1

Nov.-Déc.

DSP

PSP

FSP

DSS

Janv.-Fév.

Mars-Avril

l>1ai-Juin-Juil

SSF

SSC

PSF

FSP

AO\1t-Sept.

Oct.-Nov.

Déc-Janv-Fév

fifars-Avri l

FSP i

DSS 1

SSF 1

SSC!
!

:..------_.__._ .._.--- ._-_._- .__.__._--_._-_._---_.-
Re~gue: DSP = début saison pluvieuse

PSP = pleine saison ~luvieuse

DSS = début saison sècl-e

SSF = saison sèche froide

SSC = sa.ison sèche chaude

FSP = fin saison pluvieuse

3.3. LEl13•...2aramètres ~_'élevege

Il yale poids à la naissance des veaux, la croissance pondérale des

veaux et des adultes, la production laitière des vaches.

3.3.1. Poids moyen à la naissance

Il n'a pas été possible d'avoir le poids moyen à la naiss~nce des vea.ux

des troupeaux traditionnels pour les raisons suivantes:

les velages se font au pâturar,e,

les voies d'accès impraticables en hivernage réduisant les jours de
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visite,

- les velares ne sont nas sirnalés par les éleveurs.

Le tableau ci-a~rès donne les poids noyen à la naissance de quelques

veaux dl\., CEZ •

Tableau N° 14: PoidR..E..0yen à la naissance de 14

veaux et velles du CEZ.

1

iMâles
(--_._---_..
iFemelles

~~r9.ues: P.N. = poids moyen è la naissance par mois

(•• ) = nombre d'observations

Poids moyen 1

18,6 "'1
16,3 ,

••

x 17,4 1= 1
!

Il n'y a donc pas eu un nombre important d'observations pour conclure

sur les poids moyens des mâles et des femelles figurant au tableau N°'''' .
3.3.2. Croissan~e pondérale de quelques veaux du CEZ.

Les fiches de pésées et de contrôle du trou~eau CEZ ont ~ermis de suivre

la croissance pondérale moyenne de quelques veaux de l'année 1980.

Les poids moyens des veaux aux différentes pésées selon le nombre d'ob

servations par mois de naissance sont donnés au tableau N° 1.~ Ce dernier est

illustré par la figure II. Cette dernière figure montre que les veaux nés en

Avril ont une croissance ralentie, ne Novembre 1980 à liai 1981. Pour ceux nés

en :Lai, le ralentissement est constaté È', partir du mois de N oVf1more11980 à

l'Iai 1981.

Les troupeaux 1, III et IV ont été pésés sensiblement à la même période:

le premier en Juin et les deux autres le m~me jour au mois de Juillet.

Comme catégorie, ce sont des femelles qui ont été recensées, et les

poids moyens vifs sont regroupés par âge comme le montre le tableau N°!t~

La remarque à faire au sujet du tableau est relative au troupeau l

(CEZ). En effet les femelles âgées de 6 h 9 ans sont des zébus Peulhs, le

reste est issu du croisement zébu Azaouak x zébus Peulhs (femelles).



Tableau N° 15: Performance pondérale de quelgues veaux

1 ;! 2-4-80 17! 50 62,5 t 79,1l' 99,9 r 108,9

(2) 1 568* 416* 555* 445*, 514*

2-5-80 i 16 r;;-~3 1 44,6 1 54 1 65 1 87

1 (3) 1 260*! 364* 1 313*1 354* 1 709*

.
1 110 ~l 107,5 1

1

107 , 5 11C5, 51 113 , 5 '111 2

1-166*~1 -92* 0* 1117* 347* 34*
j 1

P6 1P7
30-10 30-11

160

305*

P
16

11-9

149

481*

P
15

6-8

117 f 148, 51 157,5

277* 1 572* 250*

122,5

55*

P14
12-6

121,5

34*

P
13

25-5

110 1 120

-264*. 416*

Année 1981

P 1 P11 12
10-3 2-4

PlO

21-2

114,5

384*

r
P8 fi P9
30-121 26-1

115

64*

1 fi95 ;92,5 1 104,5
1 1

25,6* 1-83* 1 444*

94,2

240*

113

136*

1:.nnée 1980

P3 1 P4 1P5
30-7 30-8 30-9

lr . i

~IPMNlp1 iP2
1 MN ~., , 30-5 i 30-6

"i l 1

27-1-81

t

1
0"'>
1'("\

1

14-12-80! 13 11 •
l (2) 1

~
15

1
1 (2) !

"1
24-2-81 1 14,

1 (2). :

1
!

1

1

l
1
1
1

1
, ,

51

250*

64

317*

40 152,5

675* 520*

25

784*

78

325*

62

220*

60
1

1522*

81,5

138*

72,5

583*

67,5

416*

109

500*

94,5

400*

122,5\

375* '

110

430*

Remfrgues: ( ••• ): Nombre de veaux observés

~1 : Date de naissance

Pm : Poids vif moyen (kg)

* : gain de poids quotidien (g/j)

PMN : Poids moyen à la naissance
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Tableau N°16 : Evolution du poids vif moyen des animaux/âges

Poids vifs moyens (kg) / dpe---_._---_.
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 e,ns 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans

118 153 232 219 253 236 221 231 241

Troupeau l (5) (7) (3) (6) (5) (3) (2) (5) (5)

216* *
~~~

, . 95* -35 93 - - - -
.....---

127 175 206 247 262 227 267 259 284

1T=UX III-IV 1
(4) (4) (2) . (2) (5) (4) (2) (3) (3)

* 1 * 41::-
1 131* 84 1 112 - - ! - -1

~c~~qL~; (••• ): nombre d'animaux

* : gain de poids quotidien (g/jour)
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En outre, sont comprises toutes les femelles qui ont mis bas dans le

but d'avoir des échantillons re~résentatifs.

A partir des tableaux N° 14, et N° 16, le gain de poids moyen à la

première année de croissance est Qe 275 g/jour pour le Centre et de 300 g/jour

rcur les jeunes femelles des troupeaux traditionnels, soit une moyenne de

287 ch euro

De 1 k 2 ans, on a un gain de poids moyen de 95,0 g/jour eu CEZ et de

131,5 r./jour ( Tréupeaux III-IV)

De 1 à 5 ans, il y e u~ gain moyen de 33,75 kg/an au Centre et 33,75

ke/an soit 92,4 g/jour.

Il ressort alors que la croissance des animaux du Centre et celle des

éleveurs traditionnels semble identique de 1 an à 5 ana.

3.3.4. La production laitière

L'estimation de la production laitière des femelles reproductrices n'a

pas été possible chez les éleveurs à cause du poids à la naissance que l'on

ne peut connaître pour les raisons précitées au paragraphe 3.3.1.

L'estimation de ce par-amè t re est faite à partir des te.bleaux N° 14 et

N° 15 relatifs aux veaux du CEZ.

A cet effet, la formule suivante tirée du rlernento de l'Arronome - Edi

tion 1974 permettra cette évaluation de la prcduction laitière:

L
4

' = 9,18l!.4 - Pn)
120

P
4 = Poids du veau à 4 mois

Pn = Poids du veau à la naissance

L4 = Quantité de lait exprimée en kr/jour

Les valeurs de L4 sont données au tableau N° 17 •

Tableau N° 17: Calcul de la production laitière de quelques vaches du CEZ

1 1 1 _

". 1 D' A () 1 (0 ) . T 1
L":~_s 1 ec.. vri1 ,Mai 1980 l l~a_l._·_1_9_0_1____ 1':-t, otal i L4
1 ( ) 1 2 : 2 1 3 ! 1 1 1 1 1 1 13; i

1!-~n-t-1 ü--+-!1 17-t16 12,4~~- 13,8 14,1 17 16' i--j
i : !

1--=-4,. 64 1 92, 5~__7_C.•L_60__,~__._42__3~-f--~ j
'L4 3,5 ~ 5,3 ~ 5,4 4,4 ;4,3 3,5 3,1 1,9 1,4! .33,71 3,7 1
....-- ' _..0'----
Remargue: ( ... ) Nomhre dt observations



Remargues: = Nombre d'observations

L
4

= moyenne du total observé

Production laitière moyefu~e = 3,7 ke de lait/jour, soit une production

mcyenne tota~ de 9Q9 kr de lait ~ar lactation si on prenù une durée de lac-

tation de 270 jours. (11)

La production moyenne journalière individuelle varie e~tre 1,4 et 5,3

soit une production moyenne totak:378 - 1566 kg de lait par lactation.

3.3.5. Le taux ~~station paras~~~ire de quel~ues trou~eaux

Des prélèvements de selles ont été effectués au mois de Septembre sur

les trou~eaux l, III et IV au CEZ. L'opération n'a pas été possible sur les

troupeaux V et VI, compte-tenu de l'emplacement du parc en banco construit

par le ~rojet et la difficulté d'y faire entrer les animaux.

Les résultats de l'analyse faite par le Laboratoire des Diacnostics

et de Recherches Vétérinaires à Ouagadou[;ou, sont donnés par les tableaux

N018 et N° 19.

Àu re~ard des deux tableaux, les veaux du groupe 1 (0-12 mois) (trou

~eaux III et IV) sont rlus infestés de strongles (50 p.100) par rapport aux

veaux du CEZ (6,6 p.10C). Dans tout élevage le santé des jeunes animaux est

primordiale pour l'évolution du trou~eau.

Les 53,2 p.100 d'animaux infestés de fasciole (voir tableau N° 19)

appartiennent au troupeau III.

Rem~rque~ une seule analyse ne permet pas de situer los

~6~des d'inte~vcntion.N6Rnmoins,larecrudes-

cence Ses parasitoses à lieu généralement en

pleine saison sèche et au d~but des pluies.



Tableau N°18 : Pourcentage d'infestation parasitaire du Troupeau l

Pourcentage d'infestation / rrcupe d'dge / parasite

/

Nombre
d'animaux
observés

rroupe-';.
d'8.ge Strong-les ~ C i d i \ ptnamPhiS-j Di,vers 1 .

j OCCl les t (V·) Fasclclar- + . ++ i +++ 1 \ omUID monazi.a ~ :

1 0-12 mOist-~~ . 73,4 11~ 66,6 1 13,3 1 - e - 1

L j l, i
1 . •

l-~ 1 ! 1-- ~: ,l' 11 1-3 ans 27 77,71 7,41 - 62,9 1 51,& i 3,7 3,7 :

~
. 1 l, 1
1 i ! 1 ;

I l ! i

1

: Il! 1
4-5 ans ! 15 73,31 -! - 46,6 Il 80,0 j - - !

, 1 - ,
1 1 l 1 1 l,

l " i 1 1! 6-7 ans 18 1 83,3 1 - 1 - 1 22,2 1 50,0 11,1 1 - j

1 1 1 1 Iii ,1
~- 1 1 1: 1 r 1l " 1 1

1 8-9 ans ! 13 176 , 9 1 - ! -; 1 5,3 1 69,2 - -1 - !
1 ! l'!' l 1
1 10 ans et + 1 ~ 00 i - : - ! 100,0 i 100 _. - :
1 l , i 1 1 1r: ! i· 1 ---!

) 1 1 1 1
! TC'UL 89 56,1 5,6j 1,1; 45,0 f 52,8 3,3! 1,1 1
.; ; ~ J j ~

.. 1 1 r t

•li"\
~

1



Tableau N° 19: Pourcentage" d' infestation parasitaire des"troupeaux III et IV

,
Pourcentage d'infestation / eroupe d'~ge / parasites1

1 Nombre Strongles
ICoccidies1 d'animaux Paramphis- Divers

Fasciola*
observés ! ; -1-++ 1

tomum U-1cnazia)
+ ++

1 Ji j 1

! ! f 1 i

groupe.
d'are

1-----,

, <-12 mois i B 1 37,5 i12,5 50 - 1 - ! 25,0 1 -
r-- 1- r--- 1 1
1 i 1 1
1 '-3 ans 1 49 36,71 30,6 16,3 48,9 1 22,4 1 6,8 1 25,9 i:--- -t I! ! 1 1 - !
! ! Iii 1 1L4-5 v,ns 15 1 40 , 0 ! 33,3 6,6 20,0 1 33,3 ! 13,3 1 33,~

! 1 1 1 I,!
; 6-7 ans 12 58,3 25,0; 8,3 l 16,6 1 75,0 11' - 100,0;

1 l' . il" l ~
1 1 1-1 1 1 l ,
1 8-9 ans 18: 55,5 27,7,16,6 11,1 72,2 1 5,5 1 91,6 1
i 1 1 1 1t--._-_. 1 i i
; 1 l ' " 1

1 10 ans et + 4 50,0 1 50,0! - - 1 75,0 1 - 1 66,6 !
t ! i! 1 1 1 ;
1-_ -t- ; ~ , ! . 1

! 'l'OTAL 106 1 43 , 3 ! 29,2116,1 29,2 38,6 7,5 1 5,,

1-

1
}

1
\,()

"<::t
1

Remarque: *: TrouDeau III uniquement
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4. DISCUSSIONS

Sont analysés dans ce chapitre les résultats obtenus pendant la période

d'observation.

4.1. Caractéristiques démoer~~igues

4.1.1. Repartition des effectif~~~upe d'âC~ / sexe

Il apparaît au tableau N° 3 que les animaux du croupe 6 constitués

uniquement de vaches âgées de 10 ans et plus sont conservées dans les trou-

peaux (4,6 p.100 de l'effectif tote.l observé) • Il en est de m@me pour les

mâles du rroupe 3 au [roupe 5.

En considérant le rapport mâle/femelle du rroupe 3 au groupe 6, il y a:

Troupeau I: 1 mâle T)cur 24 femelles

Troupeau II: 1 mUe pour 4 femelles

Trou:peau III: 1 mâle pour 32 femelles

Troupeau IV: 1 mâle pour 16 femelles

Troupeau V: 1 mâle pour 34 femelles

Troupeau VI: 1 mâle pour 8 femelles

Les rapports comparés à ceux obtenus avec les mâles du groupe 2 âgés de

2-3 ans et plus, et les femelles de 3 ans et plus, montrent que les mâles du

grou~e 2 sont conservés dans les troupeaux et éliminés avant l'âge de 4 ans, à

l'exception des troupeaux II et VI et du troupeau l (le CEZ entend fournir des

boeufs de trait aux paysans encadrés par le projet).

4.1.2. Mortalité - Exnloitation

Au cours des observations, l'exploitation touche les animaux maladt8 et

irrécupérables (1,6 p.100 du total dont 1 p.1CO du groupe 4) et la mortalité

frappe surtout les veaux (1,6 p.10C du total dont 0,8 p.100 du groupe 1)

(cf. tableau N° 5 ).

4.1.3. 'Naissances hors troupeauxlt

Il Y a plus d'entrées de fenelles (4,4 p.100 du total dont 1,6 p.100 du

groupe 2) (cf. tableau N° 1 ).

Conclusion

Â l'exception du Centre j les normes de reproduction chez les mâles
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(30-50 femelles p~ur 1 mâle) sont peu ou pas respectées quand on considère les

m~les des autres groupes, outre les groupes 1 et 2.

La selection des femelles est nulle.

L'explcitation est motivée par un cas pathologique, et la mortalité

s'observe en particulier chez les jeunes (11,1 p.l00 du troupeau VI).

Les entrées de femelles ont trait au groupe 2 (13,1 p.100 du troupeau IV).

Le temps imparti pour l'étude ne permet ras d'anal~erprofondementles

fluctuations observées dans les troupeaux.

4.2. Les paramètres de reproduction

4.2.1. Age moyen à la première mise bas

Le tableau N° 8 indique que l'âge moyen à la première mise bas est de

5,18 ans. Il se rapproche, sinon est identique à celui du zébu peulh souda

nien (au nord du Nigéria) qui a son premier produit à 5 ans (FU~LAN - 1979)

dans le m~me système d'élevage.

Cetâ?e moyen tardif à la première mise bas serait dû aux conditions de

vie difficiles (longue saison sèche de 7 mois et plus, où les animaux ne dis

posent que de p~turaees naturels secs, très souvent restreints par les feux

de brousse tardifs).

Remarque: Au CEZ, l'~re moyen à la première mise bas des trois femelles est de

39 mois. L'on pourrait se demander si l'amèlioration de ce paramètre n'est pas

influencée par la présence du p,éniteur Azaouak depuis 1976. A titre d'exemple,

l'âge moyen au premier velage de cette race à la Station Expérimentale de

Tocl~ounous au Niger est de 40 mois et demi, avec un écart - type de 13 jours 

cité par C0ULIBALY Oula (1978 - h.ATCURKOU).

4.2.2. Intervalle moyen entre les velaees (I.M.)

L'I.~. tiré du tableau NOS est pratiquement de 28,6 mois = 358 jours,

légèrement supérieur à celui du zébu peulh soudanien qui est de 27 mois =
810 jours, ce qui donne une fécondité de 36 p.100 des femelles (14).

L'I.M. au CEZ (18,11 mois = 543,55 jours)serait dû au système d'~le-

vage pratiqué dont l'amélioration est perceptible au niveau du taux de fécon

dité du troupeau.

L'I.M. (15 mois = 450,15 jours) obtenu à partir du tableau N°9

est sujet à discussion, car les mois de naissances des veaux recueillis (pour
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l'année 1980) sont loin d'~tre fiables, et la taille des échantillons (n ~ 7)

ne permet pas de mener une étude statistique.

Il est alors préférable de retenir pour le moment l'I.M. des troupeaux

traditionnels à 28,6 mois. Clest dire que les femelles passeront pratiquement

19 mois avant d'avoir un autre produit. L'I.M. reste néanmoins long aussi bien

au Centre qu'au niveau des troupeaux traditionnels. L'I.M. de quelques races

bovines tropicales est donné à l'annexe V.

4.2.3. Taux de fécondité (T.F.)

Le second calcul surestime effectivement les taux de fécondité déduit

de la valeur moyenne des intervalles. Dans les cas étudiés ici, le calcul

fournit les fécondités théoriques de 61,15 p.100 (troupeau 1) et de 42,5 p.l00

avec l'intervalle moyen ~ratique, et de 81 p.l0e (troupeaux traditionnels).

Ces valeurs sont supérieures aux valeurs moyennes ealculées par la première

méthode: 62 p.100 (troupeau 1) et 29 p.10C (trouueaux traditionnels).

Il ressort que l'estimation de la fécondité à partir de l'intervalle

moyen entre velages est entachée d'erreurs:

les genisses de 3 ans ne sont pas prises en compte,

les femelles n'ayant pas mis bas pendant la période d'observation y compris

les stériles, non plus.

Le second calcul de la fécondité ne permet pas d'estimer correctement

la productivité en veaux 8, partir de la mesure des intervalles entre velages.

En définitif, il est mieux placé de considérer les taux de fécondité

calculé par la première méthode, quitte à l'avenir de les corriger. A l'ex

ception du CEZ, le taux de fécondité moyen est très faible pour l'ensemble

des troupeaux traditionnels (29 p.10r), mais ayant retenu l'intervalle moyen

entre velages de 28,6 mois, le taux de fécondité pratique serait de 42,5 p.l00.

L'amélioration de la fécondité du troupeau l par rapport aux autres

serait due à l'administration du sel phosphaté aux animaux, à l'instar des

autres qui reçoivent le sel de cuisine (NaCl).

En effet, l'administration du phosphore aux femelles reproductrices per

met la mise en évidence des chaleurs (peu visibles et très fugaces chez le

zébu) et une nette augmentation de la fertilité, HlGNETT et HIGNETT (1951-52)

(4). Le déficit alimentaire en phosphore peut entrainer des troubles au niveau

de la reproduction, FT~RNftJ[DQ (1969) (4).

En conclusion la grosse part de la faible fertilité proviendrait d'un
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dèséquilibre nutritionnel tarit sur le plan fourrager (longue saison sèche où

la valeur des fourrages diminue progressivement) que sur le plan minéral

(carence en phosphore surtout).

4.2.4. ttépartition mensuelle des naissances - Croissance des jeunes

En observant simultanément les figures N° l et N° II, les poids des

veaux du CEZ nés en Avril-}~ai sont sensiblement les m~mes à 6 mois. Ceux nés

dans la période Janvier-Décembre ont le m~me poids 8 mois plus tard. La crois

sance des veaux au CEZ est identique dans les 6 premiers mois.

La croissance des veaux est ralentie sinon arr~tée à partir du mois de

Septembre jusq'au mois de Juin, soit 9 mois (veaux nés en Avril-Mai). Elle

reprend de Juin à Ao~t. Le ralentissement devrait de nouveau s'observer si

l'étude continuait jusq'au mois de Décembre.

Les animaux ne disposent donc que de trois mois pour accrottre leur poids

vif (Juin-Juillet-Août).

En ce qui concerne la répartition des naissances, il serait préférable

d'avoir le maximum de naissances en début de saison sèche (Octobre-Novembre)

afin que les veaux amorcent le sevrage à la période où ils pourraient bénéfi

cier de l'effet du flushing (~~i-Juin-Juillet-Août).Il conviendrait donc de

placer le maximuo de saillies fécondantes dans la période de Janvier-Février,

d'où une necessité de supplementer les animaux tout juste après la saison des

pluies (Octobre-Novembre-Décernbre).

En effet, des essais de GIROU et BRCCa\RD, cité par DENIS (1971) (4)

ont prouvé qu~ne supplémentation alimentaire de 3 ke de concentré titrant 0,90

VF et 22 p.100 MAD, durant 6 jours à 164 vaches en anoestrus post partum

depuis plus de 60 jours induisait une aurmentation du nombre de vaches en

oestrus durant les trois mois suivants (+ 12 p.10e) et une augmentation du

nombre de femelles fécondées (+ 11,4 p.100).

D'une manière générale, la croissance des veaux est influencée par la

période de sevrage (passage du veau au stade adulte: monogastrique au stade

polygastrique) d'une part et par la diminution progressive des reserves four

ragères de la fin de l'hivernage au début de l'hivernage suivant. En rappel,

les veaux sont sevrés à 7-8 mois au CEZ, et à 11 mois et plus chez les éleveurs.
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4.3. Les paramètres d'élevage

4.3.1, La croissance de§ apimau! de 1-9 ans

Les résultats sur ce paragraphe montrent que l'apport d'aliment au CEZ

en saison sèche reste insuffisante sinon négliGeable pour le troupeau ( 1 kg

de foin, 0,76 kg de son de riz, 1 kg de graines de coton / animal/jour).

La croissance des animaux du CEZ est identique à ceux des éleveurs: de

1 an à 5 ans, les animaux ont un gain de poids vif moyen de 33,75 kg dans les

deux systèmes.

Pour ce qui est du troupeau du CEZ, l'explication se trouverait dans la

conduite du troupeau. En effet les animaux ~arcourent dans un rayon d'environ

4km du Centre, tandis que les troupeaux traditionnels sont constamment au

pâturage sauf aux heures d'abreuvement. Le troupeau du CEZ revient des pâtu

rages vers 11h et repart vers 14h, d'où une réduction du temps de pâture.

4.3.2. ~ production laitière

Le tableau N°17 indique que la prcrtuction laitière varie d'un individu

à un autre au sein d'une m~me race. En pratique, la production laitière du

zébus peulhs est estimée à 70C kg en 8 mois (11).

La moyenne obtenue est au CEZ de 999 kg de lait en 9 mois de lactation.

Cette ëJroduction moyenne ne tient pas compte de la quantité prélevée lors de

la traite. Elle est faible par rapport à celle de l'Azaouak (6-8 kg/j) (11)

Au Centre la traite est faite de façon somnaire, car le développement

du veau prime sur la consommation du lait. Seules les bonnes laitières sont

traites, et la quantité prelevée n'excède pas 1,5 kg / jour / vache.traite.

De ce point de vue, il est alors difficile de montrer l'influence de la traite

sur la croissance des veaux.

Ce chapitre doit faire l'objet d'une étude particulière au Centre (pour

voir si la présence du géniteur Azaouak contribue à améliorer la production

laitière des vaches) et en milieu rural où la traite est sans doute exagérée.

Il est établi que la traite entraine un important retard de croissance

pour les veaux, retard d'autant plus important que les quantités prelevées
" ilsont plus élevées (7). Un nouveau facteur apparait: la survie des veaux dans

le système d'éleva~e traditionnel. A titre d'exemple le tableau suivant pré

sente les résultats d'une comparaison menée dans un parc de la zone de Korho

go (Nord de la C8te d'Ivoire).
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Tableau N° ,20: Poids à âges - types, des veaux (race Baoulé)

-.\ ,

j
; , 1

° 3 1 6 12

~
Âge - type

(mois)
X(kg) (kg) n X(kg) (kg) n x(kg) (lI".g ) n x(kg) (kc)n

-Veaux des
146 6,53 :62 9,04 150mères traitées 13,0 3,71 172 28,5 44,9 65,2 12,44 1

! j .._...J1
i1Ve.aux des mère~

1

6,14 1 9 1
nen traitées 5 13,5 3,50 \10 33,7 54,0 7,73 l 7 8.0,1 10,21 j

i

2,71*\, t80 ='3,18*~ 3, 75*J.\Différence t49 = t69 = t55 = 3,97**i

4.3.;,. Le taux d'infestation parasitaire

La aravité de l'action pathogène des parasites est liée aux ~auvaises

conditions alimentaires, resultant en particulier de la durée de la saison

sèche.

Comme le montrent les tableaux N°18 et N°19' le taux d'infestation varie

avec l'âge, et il n'existe pas d'animaux indemnes de parasites. Le maintien

d'un certain taux de parasitisme confère à l'animal une certaine immunité.

Le c~s le plus important à considérer est celui des jeunes. Pour ce qui ~sr

des strongles, 50 p.100 des veaux des Troupeaux III et IV sont plus infestés,

par rapport au Troupeau l où il n'y a que 6,6 p.100. Cette différence serait

da au système d'élevage. En effet, les veaux sont ~ardés au CEZ, alors qu'ils

suivent souvent le reste du troupeau en milieu rural.

Bien que les autres parasites soient importants, nous verrons le cas

particulier de la distomatose hépatique dont l'agent parasite est le Fascio~~

(Douve) et est responsable d'un amaigrissement considérable des animaux at

teints. En effet ce parasite hématophage présent dans les canaux biliaires

du foie, détermine un ictère et des troubles généraux avec cachexie et anémie.

Son incidence économique est considérable (Troupeau III avec 53,2 p.100 d'ani

maux atteints, dont une partie se trouve vers les rives de la Volta Noire).

Les parasitoses causent des dégâts économiques surtout chez les veaux

quand elles sont nombreuses: retard de croissance, sur l'âge à la première

mise bas, sur la carrière des femelles.

COIlclusions:

La durée des observations ne permet pas de conclure définitivement sur

les résultats obtenus qui dépendent en grande partie de la fidélité des

informations recueillies auprès des éleveurs.
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Les divers paramètres étudiés sont sujets à des variations dans le temps

et dans l'espace. Néanmoins la ,roductivité des troupeaux traditionnels com

parée pour le moment à celle du troupeau du CEZ est sous l'influence de l'ali

mentation, des Ca~ences minérales, de llabreuvement, de la fréquence des soins

rare, en relation avec les conditions du milieu.
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Les suggestions porteront sur les facteurs limitants à l'élevage des

bovins et sur l'importance du Centre d'Elevage de Zouma.

1 LES FACTEURS LTIlITANTS A LA PRODUCTIVITE DE L'ELEVAGE

BOVINS DE LA ZONE D' ErUDE

Les facteurs limitants qui influent sur les paramètres de l'élevage sont

d'ordre nutritionnel (feux de brousse - complémentation minérale - abreuvement)

et sanitaire.

1.1. Plan nutritionnel

L'animal est tributaire du végétal. Les conditions de vie des animaux

sont rendues difficiles par une longue saison sèche, ag[:ravées par la pratique

des feux de brousse certainement tardifs, et l'agriculture itinérante et

incontrolée.

1.1.1. La maîtrise des feux de brousse

On ne peut pas préconiser la suppression totale des feux de brousse

traditionnels pour la seule raison qu'elle provoquera la mutation de la for

mation herbacée vers une formation de transition dans le sens du retour au

climax, et donc ~ long terme à la suppression de l'élevage. (8).

De même un contrale rigoureux de l'évolution de la végétation a montré

que le feu améliorait les capacités de germination des graminées de savane

et que la dégradation des sols était temporaire, l'érosion s'attenuait dès

que lG couvert se refermait, HENDIN (1972).(9).

Il faudra donc arriver à sensibiliser les paysans sur la pratique des

feux de brousse précoces au mois de Septembre (lorsqu'il aura tombé les 3/4

de la pluviométrie totale), donc avant la fin des pluies'. Cette sensibilisa

tion est possible par les agents d'encadrement du projet. Elle doit ~tre suivie

d'une organisation consciente de lutte contre les fGUX de brousse tardifs dans

la région.

Des équipes bénévoles pourront ~tre constituées à partir des groupements

villageois qui regroupent généralement des personnes plus dynamiques, con

scientes des problèmes, mieux informées et mobilisées.
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1.1.2. La complémentation minérale

Les éleveurs trouvent que les pierres à lècher coût.errt chèra..t.,

Là aussi la sensibilisation s'avère nécessaire, pour l'utilisation des

pierres à lècher dont dispose le CEZ. Elle doit porter sur la faible fertilité

causée souvent par des carences minérales, en phosphore surtout.

Les formules de pierres à lècher proposées par l'usine de Kaya figurent

à l'annexe VI.

1.1.3. L'abreuvement

La multiplication des puits pastoraux permettra l'ouverture de nouvelles

aires pastorales. Elle nécessite au préalable une étude hydrogéologique et

agrostolocique afin que la création de nouveaux points d'eau évite le surpâ

turage autour d'un point d'eau permanent. Elle fait d'ailleurs partie des

propositions pour le programme de recherches élaborées par le CEZ.

Il serait possible, dans un même temps, de favoriser l'introduction de

nouveaux moyens d'exhaure de l'eau avec des techniques bien appropriées. La

section Technologie Rurale du Projet Toma est la mieux placée pour cette

tgche. Ainsi les éleveurs trouveraient l'abreuvement moins fatiaant, et

gagneraient sur le temps de pâture des animaux.

1.2. La couverture sanitaire

La couverture n'est pas totalement assurée. En milieu rural, les animaux

sont généralement vaccinés une seule fois contre la trypanosomiase. Elle

dépend aussi de l'humeur de l'agent vétérinaire.

La création du CEZ par le Projet montre l'inter~t que ce dernier porte

au développement de l'élevage dans la Sous-Préfecture.

Il est souhaitable de chercher à former des vaccinateurs pour la couver

ture sanitaire des animaux de la région, et que le projet prenne cette forma

tion en charge, pour l'avenir de l'élevage.

Le choix des vaccinateurs pourra se faire par l'intermédiaire des

groupements villageois et rn~me d'éleveurs qui sont tous membres de l'ADST. Les

interventions anthelmétiques pourront ~tre assurées aussi bien par les paysans

que par les éleveurs (deux fois far an: Février - début des pluies). Tout

n'est qu 'une quesb i on de sensibi.lisation et de formation. Sur ce, le Centre

d'Elevage de Zourre joue déjà un :~ôle de point de ravitaillement en produits
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vétérinaires, et pourrait assurer cette formation au Centre de Formation

Rurale de Ta (CFR).

2. LE CENTRE D' ELEVAGE DE ZOUH,f.

2.1. Fourniture des boeufs de traits aux paysans encadrés par le projet

En admettant que le Projet équipe 125 paysans par an, il faudrait alors

250 boeufs. S'il faut remplacer les paires de boeufs tous les 6 ans, il faudra

alors 500 boeufs 1 an. En fixant le taux de fécondité du troupeau reproducteur

du CEZ à 60 p.100, il est nécessaire d'avoir 833 femelles reproductrices.

Actuellement en supposant le nombre de femelles à 10e, le Centre four

nira 60 veaux (mtles - femelles). Si le sex~-ratio est de 50 p.100, on aurait

alors 30 mtles soit 15 pairesde boeufs.

Par rapport aux 500 boeufs 1 an à fournir aux paysans, le Centre ne

pourrait satisfaire que 6 p.100 des paysans.

Compte-tenu de l'ampleur de la culture attelée, il est souhaitable que

le CEZ s'occupe plus des recherches que de la fourniture des boeufs aux

paysans encadrés par le projet, pour contribuer activement à l'amélioration

de l'élevage dans la Sous-Préfecture.

2.2. Les recherches

Les recherches sur les essais des ~lantes fourragères doivent ~tre

poursuivies et les résultats permettront au Centre d'asseoir une politique

d'introduction de ces plantes dans les systèmes culturaux.

En ce qui concerne l'amélioration du milieu, l'étude des paturaaes est

impérative pour la localisation des puits pastoraux. L cet effet une carte

pastorale est indispensable.

Quant à l'étude des paramètres de l'élevage en Général, les efforts

doivent ~tre dépoyés pour qu'elle se poursuive.

Outre le programme de recherches élaboré par le CEZ, ce dernier doit par

ticiper à la sensibilisation et à la formation zootechnique des paysans

(entretien des boeufs de trait - petit élevage) et des éleveurs (problèmes

relatifs à la productivité du gros bétail).

Le CEZ doit aider le syndicat des éleveurs à définir objectivement ses

ttches et ses méthodes de travail.
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Pour terminer un grand hommap,e est rendu à l'ADST et au Projet pour

l'effort soutenu dans l'amélioration des conditions de vie de la population de

la Sous-Préfecture. Il reste par contre les problèmes fonciers à résoudre. Des

recherches doivent ~tre entreprises pour le bien-être de toute la population

de la région.

N.B.: Il eet souhaitable de constituer un second lot d'animaux de race peulh

afin de voir l'influence du eéniteur Azaouak sur les différents paramètres

étudiés dans le premier lot.
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CON C LUS ION . GENE BÂLE

L'étude des paramètres du ~stème d'élevage pastoral sédentaire a été

menée dans un milieu où moins d'éleveurs ne sont en contact avec l', agent

vétérinaire que lors des vaccinations sporadiques et insienifiantea.

L'interêt concret que le CEZ a porté à leurs troupeaux a suscité au

départ une certaine méfiance chez les éleveurs. Ainsi les premières informa

tions recueillies sont sans deute entachées d'erreurs et influeront sur les

divers résultats.

Néanmoins les commémoratifs recueillis et les observations dans un temps

relativement court pour une telle étude (7 mois, sinon moins si l'on considère

les dates d'identification relatives à chaque troupeau) auraient permis de

constater les caractéristiques suivant; d'un tel système d'élevage:

1°/L'effectif de chaque troupeau semble inférieur à 10G têtes.

Les mâles seraient éliminés avant l'âge de 4 ans, peut-être sous forme

de bouvillons compte-tenu de l'ampleur de la culture attelée dans la Sous

Préfecture. Le reste sont les géniteurs. Lu niveau de l'ensemble des trou

peaux, la selection serait peu ou pas operée, car les femelles âgées de 10 ans

et plus et certains mâles de 4-5 ans en plus du géniteur y sont conservés. Il

y aurait 68,1 p.100 de femelles dont 40,4 p.100 (4ans et plus).

2°/ L'âge moyen au premier velage pourrait être fixé à 5 ans, l'intervalle

moyen entre les mises bas à 28,6 mois, à l'exception du CEZ (18,11 mois =
543,55 i jours). Le taux de fécondité moyen théorique serait de l'ordre de

42,5 p.100, à l'excepti0n du Centre (62 p.100), et le maximum de mises bas

se situerait à la période pluvieuse (Mai - Juin - Juillet).

3°/ La production moyenne quotidienne de lait serait de l'ordre de 3,7 kg

au CEZ, et le parasitisme accentué chez les jeunes (troupeaux traditionnels).

Il ressort que les paramètres du système d'élevage sont sous l'influence

des conditions du milieu.

L'amélioration de tout système d'élevage passe nécessairement par celle

du milieu.

Bien que l'étude des paramètres de l'élevage en général constitue une base

d'amélioration de cette activité, elle demeure néanmoins une tâche de longue

haleine. Il faudrait alors éviter de rompre de telles recherches, afin de corri

ger éventuellement les résulta\s obtenus sujets à des variations.



.AN:JEXE I: OPERAT IONS EFFECTUEES DE l".J..RS à SEPTElJillRE 1981

Vaccination
ContrtHe

Juin Juillet A~~ Septembre

1
Pesées Pesées Pesées
Vaccination Déparasitage 1D~parasitage 1 V~ccination
Contr8le Contr8le Contrale Contr8le

1
1

t r ô l e 1 Contr8le
1

II

l
l"""'~T MMooiiss r; l Avril 1 ~",i
TrouIJ~" , ..1- "--, - - -'--1

il ~!Pesées 1 Pesées 1 Pesées
r Vaccination Vaccination 1Deparasi tarr'

1 Contr8le 1 Corrt.r ô l e Contrôle
1--- . 1 1 l 1 1

1

Pesées 1
. Vaccination 1
1 Narqua[e 1 Con-
1 .

1
0"\
lC\

1

T
~ .. _ • •• 1

IV

i_. '
! 1 t, \ ; 1

V

VI

-------
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.AN!:.:.~~: ETUDE DES Plu.wrETRES - CENTRE D'ELEVAGE ZCUliiA

Date: .

Eleveur: .•.•..

,Numéro Poids 1 Sexe l Are Nombre ' Derni~r 1 veau i Si,"'nalements 1
1

date 1
1

1
' (Animal) (kg) j FIN ! mises bas N,g ! remarques
i

1 1
11

1 -
j1

1

,

1 • 1 i
! i

11 !

1

1

1
1

1

1

11
1 !

1
1 !

1
1



ANNEXE III: FICEE - SITUATION TROUPEAU N:!!: •• • • • Date: •....•

0',
-"

TC"l'AL

Nombre ENTREES SORTIES
1 Nomb

CATEGORIES initial --- 1
1

rest
au ..... VELLGES ACHATS VENTES

i
HCRT.ALITES au ••

l i
VACHES i 1

t ----t---
TAUREAUX !

1

1 ---
i 1 1

i
i

GENISSES

-~----j-
1

!
i---l- .

TAURILLOnS i
- 1 - -t---~

VElLES
1

1
re 1
arrt 1

!
~

i-.
-----J

1
---t

1

1----t
. 1 .L ~

1 j -! 1 __ j
.L-. - 1___ i ! Î

~. --II 1 --: 1 _.t
l
.. of

VEJUX Il --t-- , 1

- 1 I------r- 1 !_----.1BOEUFS 1 1 ~ _ _

i .

1----·
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ANNEXE IV~ ESTU:.ATICN D'ID-rE LCYEN.\!E
.:..:.'•. --... ....... ... .......""

Le mode de celcul utilisé est tiré du Memento de l'Agronome, Edition 1974.

Le but est d'estimer les moyennes d'intervalles entre les velages dans

les troupeaux du Centre et traditionnels.

Tableau: Rap,els des résultats statistiques ~our n ~ 30. (taille des

échantillons) •

inconnu

-_._----------'"
m-tO,ü25 s,

y-n

~
m+tO,C25 s !

vnl

,____ __ ___• .c ...... ,...- .• . _

i Paramètres l Intervalle de confiance
, • 1 Estimation .~------

-.::...:.st1mer i --i- connu

!__~~_!__m-~~_m+~
a) Estimations

1>1 (moyenne)

ni = Nomhre

avec

xi = Intervalle correspondant à ni.

b) Inte~es de confiance

11 suit une loi normale de moyenne Iv! et d' écartype cr- avec

v-;\/ z..Lxi - ~2 O~l Viï
, N

N = nombre total et

x = moyenne du paramètre à estimer.

Ici, ~est inconnu: du fait de l'imprécision portant sur l'estimation

de ~à partir d'un petit nombre d'unités statistiques, on ne reut, comme pour

les grands échantillons, sous peine de conclusions éronées, remplacer1Jïpar S.

On a alors recours à la lei de Student dont l'utilisation est la sui-

vante:

On calcul m et S avec

Cn évalue v = n - 1 (nombre de déprés de liberté~)

- On lit sur la table de distribution de t la valeur de 0,025 au seuil

P = 0,05 (voir table uage 1JG3)

- On encqdre l'i comme Indiqué au tableau.



- 63 -

Linares et PIasse
1 (1966) (Brésil)

- F-

Rakha (1971)

Afrique de l'Est

-1- --_.
457,1

Gobra

Shorthorn 444,1

465,2

456,2

(302)

446 j

Sada (1968)

Singh (1970)

Pires et Collab.(1967)

Redon (1962)
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ANNEXE VI: FOHY.TJLES DE PIERRES A LECHEH. PROPOSEES PAR L'USINE DE I\AYJ.

Formule 1

p.100

NaCl 65,000

Phosphate bicalcique 15,000

Polyphos 10,000

NgS0
4

2,000

FeS0
4

1,000

CuS0
4

0,50C

YmS0
4

0,600

ZnO 1,000

CoS04 0,010

Iodure 0,004

L'ianf 5,784

Formule 2

NaCl 61,865

Phosphate bicalcique 19,000

Polyphos 10,125

HgS04 1,000

FeS0
4

0,300

CUS04 0,30r.

MnS04 0,375

ZnS04
0,030

CoS0
4

0,005

Liant 7,000
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.Am.1EXE VI II BESOINS (Mémento de l'Lgronome - 1974)

de matières

grasses

0,38 par kg

de lait à 4 p.100

Croissance

12-18 moi 5: 2, 7

6-12 mois: 2,1

Besoins totaux 60g par kg de lait

(entretien + croissan- à 4 p.100 de

ce) exprimés en grammes, matières grasses

Par kg de gain

(Croissance moyenne)

1 au sevrage: 1,2-1,7

1
1

2,0

2,3

2,6

3,8

: 3,2

: 1,6

O,6[!/j/kg de

400kg

SCOkg :

200kg :

2S0kg :

300kg :

15Ckf
1COkg: 1,2

1 Entretien

-f
1 Poids Vif (P.V.)

•

Enercie en UF

~NS
~~--=-=....::: 1 1

!

1Besoins proteiques

(matières azotées
1

ubi.Li.sab Le s

1
\0
\0

1

par U.F.

sevrage: 130-140

12-18 mois: 80-100

f 6-12 mois: 100-130

1

1Cal~ium
Phosphore

NaCl

! Sg/100kg de P.V.

i 3g/100kg de P.V.
1! Sg/100kg de P.V.

+ de 18 mois: 80

1Sg/kg de gain

6e/kg de gain

2g/kg de gain

2,S-3g/!~ de lait

2,0-2,Sg/kg de lait,

2,Og/ke de lait 1.
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ERRAT./'..

Page 25: Tableau N° 3:

Remarques: M = Mâles; MC = MAles Castrés; F = Femelles

Page 29: 9ème ligne:

Au lieu de: " 5,8 p.100•••••• et 33,3 p.100••••• "
lire: 33 p.100•••••• et 66 p.100••••• "

Page 34: 19ème ligne:

Au lieu de: "avant d'avoir leur second veau"
lire: "avant d!avcir une saillie fdcond~ntJ;:lI:

Page 35: Tableau N° 11, 1ère ligne:

Au lieu de: "mises bas", lire: "mères".
Au lieu de: "mères", lire: "mises bas".

Page 38: 2ème lipne du 3.3.2.:

l~u lieu de: " •••••quelque s veaux de 1 tannée 1980"
lire: " ••••quelques veaux de la période 1980-81.

Page 44: 3ème ligne:

Au lieu de: " une production de 999kg ••••• 270 jours"
lire: " une production de 444kg •••••• 120 jours".

Page 47: 2ème-3ème lipne du 4.1.2.:

Au lieu de: " ••••• 1p.10C••••••• 0,8p.100",
lire: " •••• 62p.100 ••••• 5Op.100".

1ère ligne du 4.1.3.

Au lieu de: " ••••• 1,6p.100", lire: " •••• 36p.100".

Page 50: 4 premères lignes du 4.2.4.

Au lieu de: "En observant ••••• 6 premiers mois",
lire: "Les veaux nés en .Avril ont le même poids à 4 mois que
ceux nés en Déeembre - Février à 6 mois".

Page 51: 4è"l) ligne du 4.3.2.:

Au liEnl de: " ••• 999ka en 9 mois" lire:" •••. 444kg en 4 mois".

Page 56: 4(,me • ipne du ~. 1 • :

il. lieQ de: "33' femelles"
li:;:-e: ",1900 fel11elles avec un taux de mortalité de 1Op.l00 en
12n'e tulnée et 'p.100 en 2ème année."


