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1. fntroduction

Dans le cadre des SFB 308/83 de Ia Fondation Àllemande pour 1a
Recherche (DFG, projet: Àgriculture adaptée à 1a zone de 1'Àfrique de
1'Ouest), on a étudié de 1987 à 1989, I'effet des suppléments
Iocalement disponibles sur Ia croissance des jeunes bovins dont
1'alirnent de base se constituait de Ia végétation des pâturages
naturels. Àu terme de ces études certaines lacunes faisant appel aux
questions suivantes ont été signalées:

- gue1s niveaux de supplémentation affectent-ils Ia croissance
pondérale, 1e dépot de protéines et de lipides corporels chez les
bovins zébu?

- - Que11e différence de production peut-elle exister entre des
t animaux supplénentés en saison sèche et ceux supplémentés
I pendant toute l'ànnée?

QueI est 1e rendement d'utilisation de 1'énergie métabolisable
et des protéines ingerées pour 1e maintien et Ia croissance?
Tout potentiel de production des bovins est-i1 extériorisé avec
une supplémentation après 1a pâture?
Est-i1 possible de développer une stratégie économique de supplé-
mentation alimentaire à base de sources localement disponibles
et pouvant être produites par 1es paysans eux mêmes?

2. Object if s

Pour repondre à ces questions, une deuxiène phase dans 1e mêne cadre(83) a été initiée en Àvril 1990 et continuera à être executée jusqu'à
la fin de 1992. ElLe a conme objectifs:
- Etude de f ingéstion alimentaire des bovins sur pâturage naturel

et Ie test de la précision du tnarqueur externe utilisé dans ces
é tude s
Etude de 1'évolution
Etude de changement

pondérale des zébus mâles en croissance
de 1a composition corporelle in vivo

Etude des facteurs de correction de 1'êspace hydrigue du tractus
gastrointestinal

I

- 3. l4atériel et néthodes
t 3.1. Ànimaux et alimentation

I Pendant une période de deux ans, quatre lots de zébus rnâres en phaseI de croissancè -(n=lsltot, poids vif en début d'étude 1OO-1,{Okg), sontsounis aux régirnes alinentaires suivants:

I
I
I

Lot témoin: pâturage naturel
I.,ot Ia: pâturage naturel plus supplémentation en saison
Lor rb : ;J;,;#. ïJ.";1" i""ijjn=,1;oïâ;3"1:Ji;" "ï;i.'si:lde I'hivernagre avec un niveau de 300g de

quot id i en

sèche

tiers
gain moyen

pâturage naturel plus supprémentation pendant toute1'année avec un niveau de 6009 de gair moyen guotidien

I
Lot II:
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A chaque lot expérirnentale 4 boeufs fistulés à l'oesophage et du nêne
poids vif que les taurillons d'expérience sont ajoutés.
L" troupeau pâture tous les jours de 8h à 18h sur les aires de
pâturage de Ia station du Sahel. sous la conduite d'un berger.
L'abreuvernent se fait au niveau du canal qui litnite 1e Ranch
d,Enbouche. Pour la couverture des besoi.ns en rninerau:< les anirnaux ont
accès aux pierres à lecher. IIs sont régulièrernent traités contre 1es
parasites àt vaccinés contre les naladies infectieuses. l,a nuit ils
sont gardés au parc et reçoivent individuellenrent leurs rations
suppt énentaires. Les concentrés utilisés sont 1a farine basse de riz
et 1'alirnent bétail HuicoMa (tourteau de cotton). La qualité noyenne
des suppléments figure sur tableau 1. les quantités adninistrées au
cours de 1'année passée sont illustrées par le tableau 2.

r-'
- Tab.1: Valeur alimentaire des suppléments

I Àl iment
MS MO

tt
PB

9 /kg MS
MG

g/kgMS
EM

MJlks MS
dMo

B

I
t

lourteau de
cotton

Farine basse
de rj-z 92 ,5

92,7 85,7 240 70

84,4 100 20

9,L 64,L

9 ,7 52 ,4

I
I
I

MS: matière sèche;
MG: matière grasse;
de 1a MO

Mo: matière orgranique ; PB :
EM: énergie métabolisable;

protéines brutes;
dMO: digestibilité

Tab.2: Niveaux de supplémentation au
(en ksr Ms/j)

cours de 1'année t99L

I Mois
Lot Ia

Farine ÀBH
Lot

Farine
Lot II

Farine ABH
Ib

ABH

I
I
I
I

Janvier
Févri er
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Àoût
S éptembre
Oc tobre
Novembre
Décembre

L ,20
L ,20
L ,20
t ,20
t ,20
t ,20

0,72
0 ,92

0,35
o ,2t
o ,2L
o ,2L
0 ,2L
o ,2L

o, rs
0, L8

1,10
1, 10
l-, 10
1,l-0
1,10
1, 10
1,10

:
0,72
o ,92

o ,25
o ,20
o ,20
o ,20
o ,20
a ,20
0,19

o]s
0, l-8

2,LO
2,LO
2,LO
2 ,7 8

2,78
2,78
2,78
0, 93
0,93
0, 93
1,39
1,76

0,31
0, 46
0,55
0,56
0, 56
0, 56
0,56

ol:o
0,35

rarine: farine basse de rj-z; ÀBH: aliment bétail HuiCoMa

I
I
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3.2. Déternination de f ingestion sur pâturage naturel

L'ingestion des aninaux est déterninée indirectenent à p-artir de la
producrion de fècès 

"f"i.r" èt 1a aigestiËïiilè-à. f inger:é et se fait
sur les boeufs fistulés, chaque cinq semaines' IJes fècès totales sont
déterrninées par Ia néthode 

-d'un narqueur extern' 11 s'y agit des

granules de polyanid;'-ËÀt- de 1.5. a i mrn qui sont indigestibles et
inert dans 1e ;.È;;' !àstrointes tinar ' Le dosage se f ait
reoulièrement chaque iirr-p", ioie orale à une dose de 4oglapplication -

ili::'ï-ïî1.-'J'lJJ^i'i"tïitio" le taux- àè *"tqtttt dans les rècès

atteint un pl.ateau iu;hi.t, 1991),- et-à partir du cinquièm jour des

échantillons de fècès ;;;;' collectés chaqire sept heures pendant sept
jours (grab-sanpli"gi. --p""t--la rnêne. période' -rnais p-our cinq jours
seulenent, aes ecna-ni]'lf-ons oesoptragiens sont coll'ectés sur tous Ies

anirnaux fistulés po..t Jet.ttinei ta digestibilité (in vitro) et 1a

q;àiite arinpntairè de f ingeré' ''

La quantité totare d; iétt" (F) est calcuiée à ' ?artir de ra

concentration *oy.rrr,. à-'' t-"-tqt"or ( cJ .dans 1es échantillons du grab-

sarnpling et Ia aose' :""r""ii-gË adrninistrée (PÀoa), en appliquant un

facteur de correction pour 1a précision 
-à;éstlrn"tion du tnarqueur (R)

(Mah1er, 1991) .

-PÀao*R---------=-

àpartirde}aquantitéÈotaledefècèsetla
ingeré:

F
?:

1d

3.2.!. Contrô1e de La précision d'éstimation du marquer polyanide

Dans 1e développement de la rnéthode du marqueur PÀ par Mahler (1991)

le taux cle recouvrement du marqueur figure en bonne. plêce et par

conséquent la pte.i.iàtt à; i'estlmatloi ae Ia quantité de fècès
é1iminées. I1 reste cependant à tester Ia préeision evec IaqueI les
quantités d'aliment J-à. ietgs sont éstinées en fonction du niveau
d'alirnentation (quantiieil a. -f. q"âfite de 1'alinent de base et de Ia
cotnposition de Ia ration alimentaire (proportion alinent de

L ' ingestion es t éstimée
diséstibilit'é (d) de I'

base/supplément) -

Pour ce but un essai
recolté sur pâturagre 

'
deuxièrn essai contrôIé
aliment de base -

contrôlé était mené en 1990 avec 1'herbe vert
qui était repeté en LggL ' De plus ' €D 1991 un

èt"it effectué avec la pai11e de brousse comme



3.2.1.1. Plan expérimental

Essai 1991/1, Àott:
Àliment de base (ÀB): herbe verte du pâturage naturel , recoltée unjour en avance.
Matière sèche: 31,7*
Cendres: 10,5 t (en H.S.)
Protéines brutes: 101,5 g/kg M.S.
DigestibiLité de la natière organique (in vitro): 50,8t
Energie nétabolisable: 8.4 M,t/kg U.S.
Supplénent (SP): farine basse de riz (qualité voir tab.1)

Rations journalières des groupes expérimentales (n=3/groupe)
croupe L-: 3.4 kg MS ÀB
Grolrpe t+: 1,9 kg ttts ÀB + 1,2 kg lts SP
Groupe H-: 5,4 kg MS ÀB
Groupe H+: 3,8 kg MS ÀB + 2,4 kg MS SP

Période d'adaptation: 5 jours, période expérirnentale: 10 jours

Essai 1991/2, Décembre:
Âlinent de base (ÀB): pai1le du pâturage naturel
Matière sèche: 94,8t
Cendres: 6,1 t (en U.S,)
Protéines brutes: 36 g/kg M.S.
Digestibilité de 1a matière organique (in vitro) = 47,2*
Energie nétabolisable: 5,0 lrl,I /kq M.S.
supplérdents (sP): farine basse de riz et ÀBII dans une relation de
1:1 (quali.té voir tab. 1)

Rations journalières des groupes expérimentales (n=3/groupe)
croupe L-: 4,5 kg US ÀB
Groupe L+3 2,7 kq MS ÀB + 1,8 kg MS SP
croupe H-: 5,{ kg MS ÀB
Groupe II+: 4,5 kg US ÀB + 3.0 kg US SP

Période d'adaptation: 10 jours. période expérimentale: 8 jours

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I La ration journalière était distribuée en deux fois, à 7h et 17h. LesI réfus étaient guantifiés avant chague nouvelle distribution de Ia

ration. et des échantillons représentatifs gardés pour les analyses
I bronatologiques . Le marqueur était adrninistré régulièrement chaque
I 12h. La quantité de fècès était déterrniné avec 1a rnéthode du grab-

sanpling (chapitre 3.2.) et paralleletoent par Ia collecte totale des
. fècès.
I

I
I
I
t
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3.3

5

Détermination in vivo de 1a composition corporelle

!,4 composition corporelle est estimée cbaque trois nois par }a méthode
de dilution in vivo à base de deuteriurn (DzO) sur tous 1es taurillons
d'expérience. Àprès 1a déternination du poids vif à jeun (12h) et Ia
collecte d'un échanti llon-réf érence de sang à partir de }a veine
jugulaire (2 x 10n1 ), 1'anirnal reçoit en injection intraveineuse le DzO
à raison d.e O,Aqlkq poids vif. La guantité adninistrée est détertninée
à lrng près. Après le ternps d'équilibre du Dzo (7h aprés injection),
trois échantillons de sang (10n1,/tube) sont pré1evés. Pendant Ie temps
d'équilibre du D2o les animaux ne sont pas affouragés ni abreuvés.
Les analyses des échantillons pour leur concentration en DzO sont
effectuées au laboretoire du Départernent de Nutrition Àninale de
1'université de Hohenheim.
Les calculs de 1a composition corporelle en termes de 1'éspace
hydrique, des protéines brutes. fipides et cendres font appel aux
équations de stetter (1992, ên préparation) .

3.3.1. Aspects méthodologigues de 1'application du deuterium

3.3.1.1. L'éspace hydrique du tractus gastrointestinal

Le facteur de correction de la quantité d'eau et de la rnatière sèche
du contenu j.ntestinal et de 1a vessie a une grande influence sur
1'éstination de Ia quantité de lipides du corps (susenbeth, 1984).
Pour 1a détermination de 1a valeur moyenne du contenu du tractus
gas trointes tinal en foncÈion de Ia saison, des tauriLlons déstinés à
1'abattage sont pesés juste avant 1'abattage- Les compartiments
digestifs sont pesés pleins et vides ainsi que leurs contenus. Pour
chaque compartirnent des échantillons répresentatifs sont gardés et
analysés pour leur teneur en matière sèche, cendres et fibres (NDF,
Goering et Van Soest, 1970).

3.3.1.2. Effet d'un tranquilisant sur 1'équilibre du deuteriun

IJe troupeau de taurillons est très peu habitué au contact direct avec
I'homrne. Pour cette raison une injection de D2o est seulernent faisable
si Ies anirnaux sont tranquilisés. Le nédicament applj.qué a un effet
diuretique qui peut biaiser 1'équilibre du deuteriun pendant les
premiers 30 minutes après son application. Pour quantifier cet effet
diuretique, une expérience contrôIée aura lieu en Juin 7992. 20
anirnaux recevront le tranquilisant et leurs excretions (en urine.
salive et eaux transpirées) seront nésurées comlne pertes de poids
chaque 15 ninutes pendant 10 heures.
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4. Résultats

4.1. Ingestion sur pâturage, ingestion totale et évolution ponderale
du troupeau

4.L.t. Va1eur alimentaire du pâturage au cours de I'année

La val-eur nutritive de 1a ration selectionée au pâturage au cours des
différentes saisons de 1'année est déterninée par 1es analyses
bronatologiques classiques des échantillons oesophagiens. L,es
résultats ne sont pas encore conplets, nais le tableau 3 donne une
idée de Ia qualité de f ingeré à partir de Ia préférence pour des
éspèces herbacées et ligneuses. observée au cours de 1'année.
L,a quantité ingerée sur pâturage estinée avec Ia méthode du marqueur
PÂ figure sur tableau 4.

Tab.3: Espèces ingerées préféramment sur au pâturage naturel

I Espèces
Mois

Jan. Mars Avril Juin Juil Àoût Sépt . Nov.

I
I
I
I

Strate herbacée

Andropogon sp.
Borrefia sp.
Cenchrus biflorus
Eragrostis tremula
fpomea sp.
Panicum laetum
Schoenf. gracilis
Tribulus terrestris
Zornia glochidiata

+
+
+

++++

++

+++

+

+++

+

++ ++
++++ ++++
+++ ++
++ ++

+++
+++ +++

++ ++++ ++++
+++ +++

++++ ++++

+++ +++

+
+++

++++ ++++

++++ +++

I
I
I

Strate ligneuse

Acacia senegal
Acacia seyal
Àdansonia digritata
Combretum sp.

Grewia sp.
Guierra senegal.
Pterocarpus lucens
Sclerocaria birrea

Commiphora africana ++
Dichrostachys glomerata

+
+
+

++

+
+

++

++
++

+++
+++

+++
+++

++ +++

++
++

+
++

++ ++++
++

++ +++
+++

+++ +++
+++

I
I
I
I
I

Intensité de consommation:
++++ très fréquent

+ peu; ++ moyen; +++ fréquent;
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Tab.4: Ingestion moyenne sur pâturage naturel
détermination indirecte de la quantité

, êstimée à Partir de
de fècès

1a

Inges
Lot Témoin

PST

tion, g
Lot s

P

t{.o/kgo,tsl
I a+b LoT II

ST

''l

I

l

;D
!T

L991
Mois

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Jan.

Mars

Àvri1

Juin

Juil.

Aott

Sépt.

Nov.

72,O
t9,l-

92 ,1
!23

55,6
.t5r3

60 ,2
!4,4

92 ,5
+A,O

95 ,9
t9,-I
'tt,3
!9,3

80,6
t3,6

72,O
+9r1

92,L
+23

55,5
+6 ,3

60 ,2
!4 ,4

92 ,5
+4,0

95 ,9
!9 ,7

7L,3
t9, 3

80,5
t3,6

74,3 L5,2 89,5 56 ,4 35, 5 92 ,9
+13+26 tO,6 !26 1 t13 t4,3

résultats biaisés

94,7
+L2 .

I

97,41
r1-1- 

i
I

I

l-00, q
,2 ,1

I

96,9 
I

+9 ,'7 
I

7I,3l
+9r3

84 ,3
+6 ,6

L0 ,2
t0, 3

55 ,7
+11-

67 ,9
t1L

89 ,9
!2 ,6

96 ,9
!9 ,7
'1L,3
t9, 3

7 4,L
!5,4

19,0
t1 ,1

19, 5
t1 ,1

20,8
f 0,6

53 ,2 46 ,9
!6 ,4 !5,7

51,8 4'1 ,3
+L9 f5, 3

70,5 44,9
!4 ,2 t3, 3

73,8 LO,4
!4,5 10,5

59,0 9, I
+14 t3, 3

67,8 L6,9
!2,9 t1,9

100, 1
r1L

109,1
+16

LLs ,4
+5r3

84 ,2
!5 ,7

79,8
t17

84,7
+Z ,6

ffia métabolique; Mo: matière organigue, pâturage;
S : supplément , T: total

A cause de Ia grande variation des moyennes iI n'y.a pas de différence
;is;iiicativ" lour f i"gè=ti"" totalJ entre les àifférents lots. Ceci
p"ot 

"'expliquèr 
par la grande variabilité observée entre les moyennes

à r'irrteri.rri aeJ lots. -un niveau de supplénentation très élevé a un

effet dépressif sur f ingestion volontaire de fourrages sur pâturage'
Une suppiénentation à un niveau moyen cependant ne change presque pas

." p"tàlnètre par rapport aux aninaux non supplénentés'
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4-f .2. Evolution du poids vif et de Ia cornposition corporelle

Les courbes d,évolution pondéraIe des quatre .lo-ts sont largement
pàraflèles (graphique 1) - ies ch0tes de poids qui débutent au rnois de

;;il- . .,.=-t â ai.. en f i.n de saison sèche pour s'accentuer en
Juillet, début de Ia saison des pluies et décrites par plusieurs
auteurs (calvet et al ., fg76, Rippstein, 1980, Klein, 1981' Gillart'
1982, wagenaar et "i.,' fgeg. rq"iti.., 1991) n'ont pas été observées
dans le lro,rpeau. El1es étaient plutôt rnodérées dans 1'ensemble. De

nême la croissance compensatri.ce (une croissance rapide et intense des
animaux non supplênentés pendant la saison des pluies) ne s'est non
plus manifestée.
Lès apptications du deuteriun pour Ia déterrnination de ta conposition
.orpoiàrr. ont eu Iieu en rnli-Février, fin .Iuin et début Novernbre
tggi, 1es resultats pour 1a concentration des échantillons de sang en
Dzo ne sont pas encores disponibl'es- 

"

380

330

280

230

180

'l
Jan Fév Mare Avrll Mai Juln Jull Ao0t Sépl Oct Nov Déc

1991, mois

Témoins Lot la -+- Lot lb --4-- Lot ll

Pêriodes de supplémentation

poids vif moyen, kg

Graph.l: Evolution pondéra1e des lots expérimentaux en 199L
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4.2 Précision d'estimation du marqueur PÀ

L,es deux essais contrôlés avaient pour objéctif de tester I'influence
de 1a gualité et de Ia quantité ae fa ration ingeré sur Ia précision
d'estination de 1a production fécaLe. L,es resultats font 1'objet du
tableau 5. 11 faut noter gue 1e niveau de précision d'estination est
1e rapport entre 1a quantité de fècès estimée avec 1e rnarqueur et 1a
quantité de fècès mésurée par 1a collecte totale.

Tab.5: Niveau de précision d,éstination de la production fécale par le
marqueur PA

Groupe
Essai 9L/L

Fècès Préci s ion
més. ést. t
ks MS/j

Essai
Fècès

nés . ést.
ks Ms/j

et/2
Précision

t

I
I
I

L-

L+

H_

H+

L ,23
lo ,2

L ,44
+0 ,2

2 ,24
+0,5

2,45
t0,1,

L ,25
+0, 1

1,48
t0 , 1

2,31,
t0, 3

2,44
10,1

L02 ,9

103,6

107,5

98,8

t ,97
10,1

2 ,33
t0, 1

2 ,4t
lO ,2

3, 53
t0, 3

2 ,64
10,1

2 ,50
10,1

3, 00
+0 ,2

3,49
10,4

L34,9

107,8

L25,4

98, 8

I
I

Moyennes: Totale
H
L
+

ta3 ,2 t8 ,

103,1 t3,
103, 3 t3,
LOL ,2 t3 ,

L05 ,2 13 ,

I
l_

3
l-
2

Lt6,7
LzL ,3
LLz,L
L03, 3
L30 ,2

+L7
!4 ,5
+4 ,4
!2 ,9
13, 9

I
I
I
t
I
I
I
I

Précision: Fècès éstimées ( ést. ) en t de fècès mésurées (més-)

contrairement aux essais de 1990 (cornrnission technique, Mars 1990) et
ceux réa1isés par Mahler (1991), qui ont acquis une précision
d'estirnation respectivenent de 95,4* !9,8 et 95t +5,9, tous les deux
essais contrôlés de 1991 surestiment Ia production fécale. ceci est -
entre autre -certainement imputable à Ia perte de lnarqueur au moment
de 1'analyse des échantillons fècès.
une comparaison des moyennes pour H, L, + et - des deux essais fait
ressortir que Ia quantité ingerée n'a pas d'influence sur Ia précision
d'estination du marqueur. c'est plutôt Ia basse qualité des rations et
précisernent Ia faibiesse de ta digestibilité qui réduit la fiabilité
âe la rnéthode. Tandis que dans 1'essai 9I/L La digestibilité de la
rnatière organique était supérieure à 5Ot pour toutes les rations, dans
l,essai gtlz ette était de 53t pour IJ+ et H+ et seulenent de 4?* pour
L- et H-, qui n'étaient pas supplénentés.
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Àu cours des essai.s réalisés sur pâturage. utilisant égalenrent 1es
marqueurs PÀ pour I'estination de la production fécale. 1es
échantillons oesophagiens ont toujours une digéstibilité (in vitro)
supérieure à 50t. netne au rnil.ieu et en fin de 1a saison sèche. Àinsi
on peut exclure une surestirnation extrètne de 1a quantité de fècès
obtenue par cette tnéthode. jusqu'ici dans les essais. Le problètne posé
par Ia faiblesse de Ia digestibilité de Ia ration dans 1a précision de
la méthode du rnargueur sera étudie en Mars !992 au cours d'un essai
contrôIé avec Ia pailLe de riz conrne alinent de base.

IJa concentration de marqueur dans les êchantillons de grab-sampling
varie largenent, et ceci indépendamnent du poids de 1'échantillon
(graphique 2) et de l'heure de défècation (graphique 3). Mais nalqré
ces fluctuations fortuites, Ia concentration moyenne concorde très
bien avec ce11e trouvée dans les fécés totales collectées sur chaque
anirnal parallèlenent au grab-sanrpling ( tableau 5 ).'.

PA (rClatlv à Cnotrcn)

I

Irllrt/r'trttttlt

o.1 0.2 0.3 0..f .6 .6 .7 .E .9 t. 1.1

Ouantltâ dc tèoèr (rrtletlv â Qmar)
Donnect dc lrolr rnlmrux indlviduclr

Graph.2: Relation entre la quantité de fècès et Ia concentration
du marqueur

Donnôcr d'un anlmef Indlvlducl

Graph. 3: "Ë:i3.ïll"r3:Ë:""1ières de la

o

Conocnfr. dr,r merqucur an t dc C max.

concentration du marqueur
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I Tab.6: Comparaison

échantillons

11-

de l-a concentration du
grrab-sampling et dans

marqueur dans des
1s fécés totales

Concentration du marqueur
Ànimal g PA/kg MS fècès
no éch. grap-sampling éch - régroupées

L
2
3
4
5
5
7
I
9

L0
11
t2

I
I
I
I
I
I
t
T

I
I
I
I
I
T

I
I
I

28 18
27 t6
32 r8
30 +8
30 +13
31, t9
27 t5
24 +5
29 !7
32 !7
29 +$
33 +5

28 15
29 +5
33 t5
29 +4
30 t9
32 +6
26 +J
23 !2
29 13
33 +3
31 +4
32 J3

4.2-l-. Effet de 1a qualité du jus de rumen sur fa digestibilité
in vitro

tes expériences ont montré I'influence du niveau de Ia digestibllité
sur la précision de Ia rnéthode du marqueur PÀ. ÀIors que dans ces
études ù digestibilité est déterrninée selon Ia néthode du test à gaz
de Hohenheinr (Menke et a1., 7979',.
Le principe est fondé sur f incubation in vitro des échantillons de
fourrage avec un rnédiun de ius de rumen fraichenent préIevé en
présence d'une solution des macro et micro é1érnents et d'un tampon
à,anmoniaque. Le jus de rurnen est pré1évé sur un animal recevant une
ration stindardisée conposêe de la fane de niébé, Ia pai11e de riz et
Ia farine basse de rLz (7 kg vlE/i de chaque componente) et Ie tourteau
du cotton (0,5 kg MF/j). cette ration a naturellernent une conposition
différente de ceile irigerêe par 1es aninaux sur pâturage naturel avec
ses différentes éspècei herbacées et ligneuses. D'où 1'opportunité de
vérifier si 1a composiÈion du jus de runen utitisé pour I'anal.yse a
une influence sur Ia production de gaz in vitro et alors sur la
digestibilité de Ia rnatière organique dérivêe à partir de Ia
production de gaz.

cet essai consistait à incuber:
a) en hivernage (végétation: verdure de la strate herbacée et de

la strate :_ign..r=é) des échantillons d'extrusa oesophagien de 1a
période avec Ie jus de rumen standard et avec Ie jus de rumen
d'un aninal donneur conduit avec Ie troupeau au pâturage

b) en saison sèche (végétation: paille da ta strate herbacée.
verdure de 1a strate ligneuse) des échantillons d'extrusa
oesophagien de 1a période avec 1e jus de rutûen standard et avec
le jus àe runen d'un aninal donneur conduit avec le troupeau au
pâturage

Dans les deux cas 1a
d' ammoniague .

solution d'incubation contenait Ie tampon
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Le tableau 7 montre 1a composition du jus de rumen des différents
donneurs en saison pluvieuse et en saison sèche. Les droites de
regrression du graphique 4 permettent de conclure que I'origine du
jn= de rumen n'a aucune influence sur 1a production de gaz in
vitro des échantillons à analyser.

I Tab. 7 : Taux d'azote et pH du jus de rumen
I
I

Saison RËrtion pH
Taux d'azote

mg / 1OmI

Hivernage

Saison
sèche

S tandard
P â turage

S t andard
P â turagre

6,7
5,7

7 ,L

l-,03
2,LL

0, 54
0,80

EO

60

10

30

20

o510 162026303640
ml gazl 2OO ng MQ retlon rtenderd

Y.1.O5.X-1-O9 r-O.96
n.43

a)

i

20 [-

I

to l-
,-/

110
o

I
I

Io' -+
0Eto 16 20 26 30 36 40 45 60

ml gezl 2OO rng M8; rrflon llendlrd

Y.1O6.X-2.23 r.0.98
n.26

rl

Graph. 4 : Comparaison de Ia production de gaz i-n vitro de
I ,incubation avec Ie jus de rumen d'un animal sur ration
standard et d'un sur pâturage naturel;
a) échantillons et pâturage de 1'hivernage
b) échantillons et pâturage de la saison sèche

ml gaz/ 2fi) mg M8; plturagc nalurcl ml ga:/ 2(X) mg M8; pâturego naturcl
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4.3. contenu du tractus gas trointestinal

L,es 41 taurillons sur lesquels les nésures ont été effectuées venaient
iorr" à." parcs d'ernbouche-. l,eurs rations étaient conposées de paille
du riz, de farine basse ou de son de riz, parfois aussi.de tourteau de
cotton et de melasse. qui, dans la plupart des cas, étaient données ad

libiturn. Normalenent les aninaux étaient rnises en jeun 12 à 17 h avant
I ' abattage -
Chez IeJ anirnaux ayant fait 1'objet de nos études Ie contenu du
tiactus gas trointes t-ina1 variait entre 10,5 et 26,0* du poids vif de

1'animal (tableau 8) . Pour toutes les classes de poids vif les
tnoyennes sont plus éIévées que 1es vaLeurs trouvées par différents

"rrl",rr" qui donnent des facteurs de correction de 8.7t à 13,5t, pour
des duréés de jeun avant abattage de 12 à 35 h (Àrnold et aI', 1985'
Jones et al . , 1985 )

Tab.8: Relation entre
le poids vif

.

le contenu du tractus gastrointestinal et

I Marge du PV en
jeun ftz-L7h)

kgr Minimum.

Contenu
ent

Moyenne

du TGI
de PV

Maximum n

6
I
I
I
I
I

150 200

200 250

250 300

300 350

350 400

15, 3

11, L

10, 5

t6 ,2

L2 ,6

L8, L
+4,2

th I

+3 ,2

L6 ,2
+2,5

L9 ,3
x2 ,7

L8 ,7
t5, 1

24 ,9

2t,t

L9 ,3

2t ,9

26,Q

L4

1L

I
I
I
t
I
I
I

PV: poids vif ; TGI : tractus gastrointestinal
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5. Expériences prévues pour 1992

Estimation de f ingrestion sur pâturagre en Janvier, Février,
AvrLl, Mai, Juin, Juillet
ContrôIe de Ia précision d'estimation du marqueur PÀ en Mars
Déternination de Ia composition corporelle in vivo (DzO) en Mars
et en Juin
Détermination du contenu du tractus çIastrointestinal en fin de
saison sèche et en cours de Ia saison des pluies
(Mai Octobre) (alimentation des animaux selectionés: pâturage
nature I )

Détermination de 1'effet diuretigue du tranquilisant en Juin
et JuiIlet
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ETTIDE DU UILIETI D-ELEYAGE DES YEÂUX:
Inpact du node d'allaitement aur la
croissance des veaux et la production
laitière des vachee zébu -

par

Uamadou D. COULIBÀLY et Kari SOGOBA

I IIITRODUCTION

La productivité des troupealtx d'élevage à double f in se
mesure d'une manière générale en te"rme de kg de veau sevré et de
kg de fait produit arrttr"tel-Iement. par r,rnité de femeIIe. Pour les
é1evages de races bovines autochtones ÊouÊ les troplquee êrr
génêrà]e , et en Af r j-que en particul ler , f Ê conÊtat aénéral rend
âompte de Ia faiblesse de cet,te prodr-ret.1vlté par rapport allx raceÊ
euràpéennes (CIPEA/IER, 1978; Bertaudière, 1979; Hoste et af,
I1BZ i Saeed et â-I , 1987 ; l,lagenaar et .aJ, 1988 ) . Au nonbre dee
rai6ons fondamentales communément avancées Pour cette falble
perf ormance f igurent Ja mort.al ité éIevée des i eunes et lee
perturbations de croissance chea ceux qui survlvent lee cc-rndltlons
â'Clevage host j"l-es , gul r-: 

'êXpllqueraierrt à leur tour par , errt're
autre , la concurrent* qrti s ' est établle , depule des tempe
i-mmémoriaux, êDt.re Ie \'Ê.îu et I'homrre autour de Ia productlorr
laitière de la vache aIl-.aitante.

L'anélioration cles concli-t,ions d'êlevage dee veâux dans Ç:e';

élevage à caractère " t,ra,1it,ionne} " pasBe par 1'.q}legemËrrt de t:ette
compéiition d'avec I'homme qui dicte d'abord une mellleure
cgnnaissance de Ia production réeIle de Ia vache allaltant'e poHr
sa répartitlon judicieuse entre les parties en Jeu. Dane Ie caÊ
particulier des élevages zébu en pur, ]'évaluatlon précise de 1a
production laitière et cle la consommation de lalt par le veâu bute
â.,x phénomènes tant, documentés ( Bertaudlère , 1979 ; Alvarez et .1.L ,

1980 t Ngere et âf, 197 3 , cités par Wagenaar et âf, 1988 ) de Ia
retention 1actée et cle la,lépendance de la mictj-on Lactée de Ia
présence du veau.

pour applanir ces difficultés plusleurs systèmes
,l' allaiternetrt des veaLlx c)llt' f alt I 'obJ et' d' lnvee't18at1ons
soutenges , mais snrt,out sur des race6 exotiques ( européerrttee ,

créoles, indiennes , . . . ) e t/ou ]eur prodnit,s de crolsement avec les
races autochtones d ' Af r. i,lue , les zébus en occurrence ( Gi ra ldea et
âf , 19?6 ; Gaya et ,a.L, 1977 ; Alva rez et .?J., 1980 Saxema et' .11-,

1gg1; Tee1r.rck ef, âJ, 19S1) . Les résultats sont aËSea variée et'
Jeur extr.apolatiol pure et s impLe aux zébus atttochtones d 'Af rlque
en génér.al et clu Hali ell particnlier, oti l-e niveau de maitrlse et'
l-es 05 j ectif s de I 'éIevage et, les aptitudes des animaux dif f èrent
naturellement, rtê pettt être conseillée.

Ains i cet.te recherche a ét,é condulte pour évaluer f impact' de
dlf férents mor3es tl'.lIl.qitement sur les performanceÊ Ialt,1èreÊ dee'

vaches et Ia croissance cles veaux en vue de Ia déf lnitlon d'une
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ligne de gestion judlcieuee dn potentlel laltler de l-a vache Zébu
aLlaitante dans les élevages à double fln, laLt,/ulande, êrr zone
sahélienne. El]e visait en plus une évaluatlon a6sez préclse de Ia
product ion l-aitière de ces vaches et l- ' établ- issement de facteurs
cle convers ion du lait par les veaux zébu .

II UATERIEL ET HETHODES

2.1 Uatériel
L'expérience a porté sur un lot de 59 couplee vaehe/veau de

race Zébu Maure et Zébu Peul échantlllonnés aux h.q6ard des vêlagee
dans l-e troupeau de la SRZ de Niono.

.a

Lé matérieI technique comprenait une bascule pèse-veau de
portée et précision 200 ke et 100 g et une balance de précl,elon de
portée et. précision 15 kS et 50 g.

2.2, Uéthodes

2 .2 .1 Dispositif
L'étude s'est cléroulée en cleux e6Êa1s couvrant la pérlode de

1989- 1991 . Dans les deux eseals , des couples vache,/veau étaletit
affectés au hasard des vê1ages à un des quatre réglmee
d' a1]aitement suivants :

régime I: traite conplète de Ia vache matln
de la distrl-bution ad-Lt bLtum, à I'alde de blberon 'trait au veau;

rêgirne II: tétée ad-itbitum matl-n et eoir
traite conplénentaire de la vache;

régine III: traite partielle de la vache natln et solr
suivie de la tétée du veau; et

réglne IV : tral-tement identi-que au régl-ne I I pendant lee 3
premiers moLs de lactation et au réglme IIf du début du quatrlème
mois au tarl-ssenent de Ia vache ou au Bevrage à neuf nol-e.

Les régimes I et I I traduisent un mode d' aI laltement Êan6
rest,riction très rarement testés dans la 1lttérature,
puisqu ' excl-us if s de I ' option pré lèvement de lait pour Ia
colsommation humaine, ma j-s qui 1'otit ét,é 1ci polrr une évaluatlorr
oJ3j ective de 1a proportion de 1a productlon ]ait lère maternelle
qlre Ie veau peut, à volonté, prenclre. Aussi est il lntéressant de
savoir s i réel- Lement les vaches zébtts peuvent, réel lement nourrlr
Ieur veau. En ontre }es 2 régimes permettent de comparer les
systènes d ' .al-l-aitement du veau : la tétée et I ' al laitement
"art,if iciel ( clistrilrut.i-on de 1.eit, trait ) .

Le régime I I I Ie plus rapporté dans l-a l ittérature , simule urr
mode d'allaitement traditlonneL cles Ëystènes d'élevage au t{a}1. II
impose en fait la restriction maximal-e d'aLl-altement.

et soLr sulvl
du lalt al-nel

eulvl.e d'une
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Le régime IV traduit un aLlaitement restrictif intermédiaj-re
entre l'allaitement ad-libitum dans rêgimes I et I I et la forte
restriction en régime III. I1 vise particulière un partage
judicieux du lait maternel entre le veau et I'homme.

Au plan alimentaire les vaches étaient soumise au traltement
ordinaire de la SRZ pour l-es femelles all-aitantes: pâture de
chaume de riz, de miI ou de jachère, de th00 à 15h00, plus une
supplémentatj-on à I'auge d'une valeur énergétlqne de 0.9 à 3.2 UF
et aaotée de 138 à 490 g de MAD par J our et cê , selon l-ee
saisolts . Les veaux éta j-ent al laités de Ia naiÊsance J usqu 'au
tarissement cle l-a mère ou au sevrage à l'âge de I mols . I ls ont
reçu à partir du quatrième mois une suppl-émentatlorr dont la nature
a varié, comme indiqué dans Ie tableau 1, d'un essai à I'autre.
2.2.2 Essai 19Bg

De janvier 19Bg à août 1990, un lot expérimentaL de 40
couples vache,/veau ont été soumis aux 4 régimes décrits plus haut
à raison de 1 0 par régime au départ . ta mort précoce d'une des
vaches a très tôt réduit cet effectif à 39. Au départ de la
suppl-énentation les veaux recevaient de 1a fane de rrlébé, eul err
raison d'une rupt,trre de stock f ut pâr la snlte remplaeée p,er 1a
farine basse de riz et 1'ABH.

2 .2 .3 Essai 1990

De mars 1990 à décernbre 1991 , un lot de 2I corlplee. vache/veau
a été soumis aux mêmes traitement qu'à 1- eseai précéderrt. en ral Berr
de 6 couples pour Le régime I et 5 pour les autres. Icl égalerrerrt
la perte d'un veau au niveau du réglme I I I s rittncr-ré 1 'ef fectif
flnal à ZO. Four q-:et. essal les veaux ont, reçLl exclr-rslvement cle Ia
farine basse de riz et aux quantités spécifiées dans te tableau 1.

2.2.4 lJesures

Production totale et consommatlon de lait: mesurées
quotidiennement par pesée directe du lait trait et/ort
indirectement par la méthode pesée tétée pesée, sêIon les régimee
d ' a1 laitenent ;

Supplément.ation: mesure quotidienne des quantités offertes
et refusÉes , prise cl'échantillon pour analyse bromatologique;

Fc,ids : mesuré à l-a naissance et quot idlennement j usqu 'au
sevre€fs , ensuite à un rythme hebdomadaire j usqu'à l-lri an d'âge puis
mensuel- j usqu 'à 18 mois .

2 .2 .4 Analyses

Pour la production laitière, Jes données quotidlennes ont été
agrégées pour calculer l-es productions par lactation et
quotidienne. Les poids par semaine anniversaire de la naissance
ont été a justés sur 1'âge en jour poltr estlmer ]a crolseanee
pondéral-e cles veaux.

I
I
I
I
I
I
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L'analyse de variance ( SAS, 1986 ) des varlables enreglstrés
ou dérivés a été conduite sous 1e modèIe lncluant lee effete flxée
du sexe du veau ( pour les polds , la crolssance et les
consommations ) ou de Ia parité de 1a vache ( pour les paramètres
Iaitiers ) , de ]'année d'essai et du régime d'allaitement. La
méthode des contrastes a été ut,ltisée pour comparer les moyenrreË
au sein des mêmes groupes de facteur.

Tableau 1 Supplénentation des veaux, kg de supplément
par veau et par j our .

I Es sai
Cl-asse d'âge

du veau Supplément :

I
I

1989
1989

199 0

4-6 mois
7-9 mois

4-6 mois
7 -g mois

0 , 37 5 ke cle f ane de niébé
0,400 kg de fari.ne trasse de rlz +
0, 400 ke d'ABH

0,5(10 à 1 ke de farlne basee de rLa
1 à 1,500 kg de farlne basse de rlz

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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III RESTITTATS ET DISCUSSION

3 - 1 Production laitière
L'anal-yse de variance a mj-s en évldence 1'lnfluerrce

s ignif icative du régime d ' al- ].aitement sur les paramètree rle
production laltière étudiés, excepté l-a dnrée de lactatlorr
( tableau 2) . Par contre, les deux autres facteurs à savolr la
parité de la vache et 1 'année n'ont affecté ( P
paramètres de production laitière.

Le tableau 3 résume f influence des différents facteurs 6rlr
Ia production laitière . Les v.aches ont prodult en moyenne 899 . 6
kde lait en 24L .3 j ours de lactat j-on , soit une productlorr
iournalière de 3.7 kS. Cette production est nettement supérieure
aux moyennes antérieures dlr contrôIe laltler bimensuel
traditionnel à la SRZ ( rapports annuels ) mals inférieure allx
estim.ations antérieures ( CIPEA/IER , 1977 ) qul tenaient compte de
l-a qu.întité de lait consommée p.1r' les ve.llrx est lméee à partlr der-r
coef f icients rapport,és p.ar Drewry et .aL ( 1959 ) .

Comme illustré par les courbes cle ]ac-:tatlon données en flgure
1 , l'inf luence du nocle d'allaitement s'est traduite par une nette
supériorité de Ia production l-aitière des anlmaux soumls au réglrre
d'all-aitement restrictif (III ) . Pendant les t,role premlers mols de
lactation, Ies vaches soumises aux trols autres réglmes ont des
productions comparables. Entre 3 et 6 mois, la productlon Ia plus
faible est observée chez leo vaches soumises à Ia traite totale
sans tétée ( régime I ) . Au cours de la dernlère phase de Ia
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lactation ' 'r- 
'effet 

. 
clu mode cl'-q11.qit,eme't. n - eet plus notolre. ce

résul-tat .enïeg'istré ici-,-- *àt 
"orrt.,tir* à ceux rapportés parLampk in et Ld;;i; - 

( 1e7 B') ;;" ra proàu*tion ;;; vaches aébu err
Afrique de -r 

'nJu-"t G"vr 
- 
eJ- -ql ( 19?8Jl Gaya J 11 t r 977) sur des

vaches créoLes ' P'er -c^o;ttre, i1 **i- àrr- âccoro âvêc-r 
_ r-es résultate de

Teel-uck et. ar (r981)--'o,î' cies -rrJ*n** 
;;é;r_es soumlses à

1'al-laitement ont' ptoauit' niu* cle ri'.it, q*e cerree Êou$lees à ra
traite.

TabJeau Z.

Paramètres
__;

Poids 3 mois
Poids 6 rnois
Poids au sevragePoids IZ mois
Poids 18 moi_s

fnfluence de trois facteurs exogènesd'al laitement, sur l-es par.amèt.res de
_ ]11:::1:_ ", de """iu*",,"* ,

et du réglmeprodlrction

Sexe dun veau Parité . Année RéSimà
59
57
59
55

x*

x*

x**
x*x
x**
xx
x*
*x*
***
**
***
*X(*
x**
x**
*
x**

*
**

quo ô-B-,ii:" 33
9M0 pré-sevrage 

59qMQ post-sevrage 
SsCons. l_ait 0-B-trois bgCons. l_ai t/ract;;i;" beCons. quot, t)_B ,;i; bg

lotl- quot./tact s9Production 0_B mois SgProdtrc tion/Ia"t"ti;" bgDuree de l_actation bg
lrod. quot. ()-B-râi* S9Prod. quo t . /tact. SgFact. conv. 0-B mois Sg
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production laitlère des vaches soumlses
modes d'allaitement .

I
Variable

Durée
l-actation

(i)
0-3 mois

( kg;
lact.
(ke)

Prod. totale Prod. quotldlenne

0-3 mois lact.
(he) (ks)

1a
de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hoy. général-e
Parité

1
2
3
4
5
6 et plus

Année d'essai
1989
1990

Régime
I

II
III
IV

247 ,3

253,3
249,7
25Q,7
248 ,3
27(t , Cl

227 ,4

239,7
240,L

227 ,B
247 ,4
255,5
7.28 , B

832, B

313,2
371,6
Atg ,7
422,4
383,6
380, 1

404, 5
358, 7

375,5a
373,9a
457 , 4b
327 ,6a

899,6

834, 3
861,3

1041,1
983, B
866, 7
814,9

937,5
863,2

738,8a
917,0a

1136,6b
809, 1a

4,2

3,5
4,7
4r6
4,7
4r3
4,2

4,5
4,0

4, 1a
4 ,2a
5, lb
3,6a

3,7

3,2
3,4
4,L
3,9
3.; I
3,5

3,8
3,5

3 ,2a
3 ,7 a
4,4b
3, 5a

Au sein des groupes de variables, 1es noyennes affectées de
même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil
5 %.

3 -Z Consomnation de lait par les veaux et préIèvenent de lait

Tout. comme Ja production laitière, les quantités totale et
journalière de lait consommées par les veaux ont été
slgnlf icat j-vement, inf luencées par Ie mode d'allalterrent. ( tableau
2}.ParcontreIesdonnéesneSupportentaucuneinfluence(P>
0 . 05 ) du sexe clu veau ou de 1'année de production sur ces
paramètres . Comme indiqué au tableau 4, les veaux ont consommé en
moyenne 644.6 kS cle lait avant Ieur sevrage, soit une consommatlon
moyenne de 2.7 ke/ j .

Les veaux soumis au régirne de tétée .ad-l-iltitun ( réeime I I )
ont consommé pLus cle lait ( F < 0 . 05 ) que celrx des rêglmes
restrictifs ( réeime I I I et. IV ) qui restent. comparables entre eux .

Quant aux veaux soumis à I ' a] laitement au b,iberon ( I ) Ia
consommation est. intermédi,-aire, 2.8 ks/j. Ces résultats sont
contraires à ceux rapport,és par Gaya et aI Ëri 7977 oir des veaux
créoles nourris au sceau ont consommé pltts de lait que ceux qul
ont tétée leur mère (4.(rZ contre 2.66 ke). La consommation moyenne
de 2 .7 ke/ j tombe dans la f ourchette rapportée par Gi raldez et .q-Z

( 1976 ) sur des veaux croisés Hol-stein x Zébu et par Gaya et .eL
( 1978 ) sur des veaux créo1es .
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Exprirnée en proportion de Ia prodttction de l-alt Ia
consommation est de 87.7, 96.2, 43.2 et, 68 % pour l-es modes
d'allaitenent I, II, III et IV, respectivement. Les prél-èvemente
de lait correspondant sont de 72 .3, 3 . B , 56 . I et 32 lo,
respectivement, soit 9t).9, 35.3, 645.2 et 260.7 kg de lait par
lactat i- on .

Tableau 4 Quantités de lait conÊommées par lee veaux eottmls à
différents modes d'allaitement .

Cons. totale Cons. quotldlenne

2,6
2,7

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Var i abI e t)-3 noj-s Iactat ion 0-3 mole lactatlon
---:-

Moyenne
géné ra ] e
Sexe

Femelle
MâIe

Année d'essai
1 989
199 t)

Réeime
I

II
III

IV

3t)1,6

28(),3
309,I

371 ,2
279,0

294,7b
334,2b
223,9a
327 ,6b

644 ,6

627 ,4
657,3

655, B

628, I

647 , 9b
881 , 7cr
491,4a
548 , 4ab

3,3

3,1
3,4

3,5
3,1

3,3b
3,7b
2,5.1
3,6b

2,7

2 r7
2,5

2,8b
3,4c
1,9a
2 ,3a

I Au sein cles grouPee de variables, leo moyennee affectéee de
I mêne l-ettre ne Êont pas s ignlflcativenent dlfférenteÊ au Ëeull

5%.

Ces niveaux cle prélèvement sont pour Ie régirre à restriction
supèrieurs aux seLrils rapportés dans la. lit,tératnre pour les
él-evages à gestion t,radit.ionnelle ( Bert.eudière, 1979; Wagenaar et
.a.L, 198B ) .

3.3 Croissance des veaux

Leii r'ésnLt.at,s de l,'analyse de v;1ri"1lrcr€ ( t;rbleau 1) supportent
I'i1f Juence signif icative, dtt mode cl '.qllaitemctit s,tlr le Poids à
âge-t,ype aLl*cLîi Lrien qLlË les g.titie fficrlr€riF-; qlr.utl.llener (GMQ) des
veaux j usqu'à l'âge de 18 mois , du sexe sLlr leer poids à .3 et, 6
mois et cle l',-année sur l-e poids i-t 3 lirr-r j-,-*. et le g;11]1 moyen
quot id ien après -qevrage .

Le t,alrleau fr pr'ésent.e Jes polr-le: Irlliireiig ,--1.*g vt.-e.Llli '1 5 âge6-
types, et l-e t.able.qu 6 ]es GMQs entre (-j-ÉË. .-q.gee., Et: IfirfyÊTll'lÊ, les
veaux ont pesé 5i'r. 3, 85 . 5, 1[]3. 3, 120.,3 et, 156..3 kg 'gux âges de .3,

6, sevrage ( - I mois ) , 72 et 18 mois reÊpec:tlvemerrt. Les vltesses
de croissance pré-sevrage et post-sevr;1gÉ ctrt, Èté reËpectlvement,
de 338 et I72 g,/j.

1a
de
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Tableau 5. Poids (ke) à âges types des veaux

I
Var i-ab 1e sevrage ( =8 ) T2 18

Age en mois

I
I
I
I
I

Moyenne générale
Sexe du veau

F'ene11e
!lâ 1e

Année d'essai
1 989
1990

Régine
I

II
III
IV

55, 3

51,3a
56,8b

57,3b
50,9a

55,4b
58,0b
44,7 a
58,2b

g5,5

81,6a
89,4b

85,8
. 85, 1

B9 , 6bc
100,4c
70,3a
B 1 , 5ab

103,3

100, 3
106,6

103,9
103,0

105,8a
126,7b
87,5a
93,7a

120, B

114,6
726 ,1

722 ,3
118,3

120,7b
T4T ,7 C
100,5b
118,3b

156, 3

148,6
161,8

161, B

LAg "2

151, 1ab
17 4, 6b
131,5a
163 , 6b

Au sein des groupes de variables, l-eÊ moyennes affectées de
même lettre ne sont pas significativement différentes au seull
5 %.

I
Tableau 6. Croissance (9,/Jour) des veaux eounls à dlfférente

I 
résime d'alfaitement'

Stade en mols

1a
de

I
Variabl-e 0-3

avant
sevrage ( =8 )

âPrè-c
sevrage

Facteur de
convers 1on

8.7

8.7
8.7

I
I
I
I

Moyenne générale
Sexe

Feme I 1e
Itlâ1e

Année
1989
199()

Réeime
I

II
III
IV

392

362
399

472b
349a

398b
433b,
27 Qa
422b

338

324
349

335
338

379h'
472r.
25Ba
297 a

t72

159
174

19 0b
744a

14 0a
162;r
135a
230b

8.5
8.9

8.2
8.9
9.1
8.7

I
I
I
I
I

Au sein des groupes de
même l-ettre ne sont.paÊ
5 7o.

L'inf luence cltt sexe
des mâl-es (P

variables, les moyennes affectées de la
significativement différentes au seul] de

se traduit par Ia supériorité pondérale
les femell-es à 3 et 6 mois d'âge.
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La figure 2 illustre clairement I'influence du mode
d'allaitement sur la croissance du veau. Comme attendu, les veaux
soumis au mode d'allaitement sans restrlction ( I , II et IV)
pendant les trois premiers mois de l-actatlon ont réal-leé un polde
à3moisetunecroissancepondéra]-etret,terrenteupér1eure(P<
0.05) à ceux soumis à Ia restriction (III). Les veaux soumls à la
tétée ad- L ibi tum garde cette supériorité pondéra1e même au del-à du
sevrage. Sur I'ensemble de l-a période d'ee sal, les veaux soumls à
I'allaitement restrictif ont présenté l-es plus falbles
performances pondéra1es, atteignant un polds au sevrage de 18 et
45 % inf érieur â la moyenne du tot cl ' essal et cel le du réglme I I .

A 18 mois l-es veaux soumis à une restriction modérée ( régime IV)
pèsent autant l-ourd que ceux soumis à I ' al laltement Êans
restriction. Ils semblent même surpasser, à partlr de 1'âge de 424
j ours , les' veaux al- Iaités au biberon . Cee performances pondéralee
reflètent très intimement les niveaux de consommatlon laitière
clans les dif f érents systèrnes d'allaitement, les veâux dr.r résime I I
ayant ingéré l-e plus de l-ait et cellx du réglme I I I , le molns . Ce
résultat s'accorde parfai-tement avec 1a Ilttérat,ure disponible (

Lampkin et Lampkin, 1960 ; Giral-clez et .?.1 , 1976 ; Fernandeu et âJ,
1977 ; Gaya et âf , 7977 ; Gaya et .?J, 1978 ) au sttJ et de I' inf luenee
négative de 1'allaitement restrictif ,sur le développement des
veaux él-evés sous l-a mamel le .

3 - 4 Facteur de conversion du lait

Compte tenu de la non disponibi l ité des résul-tats de
l-'anaLyse bromatologique des alimetit.s ut,ilisés en supplémentatlon,
et des di f f icul-tés d ' êval-uat.i.c-rn rle Jettr contrlbutlon au
dével-oppement du veau après le troir=ième mois, 1'étude du facteur
de conversion du lait a porté 6ur l.a phase de 0-3 mois où les
veaux vivaient exclusivement de 1 'allaltement maternel . I 1 est
cal-culé comme étant le rapport de la consommation quotidlenne de
lait sur le GMQ du veau sur l-a période de 0- 3 mols .

Comme indiqué dans Le tablealr 1 , Ies résultats de 1'analyse
devarianceneSupportentaucunedifférence(P>
d' aI laitement .

En moyenne , l-es veaux ont consommé B , 7 kg de }alt pour
réal iser 1 lçg de gain de poids vif ( tableatt 6 ) , Dee f acteurs de
conversions comparabl-es ont été rapportés par Lampkin et Lampkin
( 196t) ) sur cles veaux zêbu en Af rique de l'Est. Le facteur établi
ici est inférienr à ceux de I .2 rapportés par Gaya et aL ( 1977 )
sur rles veaux c:réo les et de 10 . I rapportés par Tee luck et .ql-
( 1981 ) mais slrpér'ieur à ceux, cie Drewry et aJ ( 1959 ) 6ur des veaux
Angus et de Hoste et ,al- ( 1982 ) c1es veaux N'f)am.-q et Baoulé .
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IV. IUPTICATIONS

Au del_à cle I'évaluation pfus précise de la production
l-aitière totale des vaches allaitantes zébu et de l'établlssement
de f acteurs cle convers ion clu lait par les veaux zébu , les
résul_tats de l'êtude ,Connent une indicatlon tout à falt clalre de

1'effet néfaste de l'allaltement restrlctlf, tétée précédée de

traite partielle matin et soir, sur la crolssance du veau'

En effet, }a tétée ad-libltun aa6ure au veau zébu un très bon
déveroppement corporel (polds à 18 mois de plus de 11 % Êupérieur
à ra moyenne du troupeau) mais ralÊÊe très peu de lalt dlsponlble
à La consommation ùumaine ( settlement 3 ' I 4 de Ia productlorr
laitière totale ,Ce la vache ) . L'allaltement 'restrlctlf matln et
soir et durant toute l-a lactation, Pâf contre, Procure à Ia
consommation humaine plus de 50 % de Ia prodttctlon laltlère totale
de la vache mais au détriment de Ia crolseance du veau qul Ê'err
trouve pararysée ( poids à 18 mois ,ce près de 16 7o lnf érleur à ra
moyenne du troupeau ) , euant à I'all.altement reBtrlctlf modéré
( régime IV ) , iI pro"u"" à la consommation humaine plus de 30 7o de

i- production raitière totale,ce Ia vache tout en assurant au veau

un dével-oppenent comparable , voire au des6us , à Ia moyenne du

troupeau. par 
"apport aux deux régimee. précédents , tout 6e paÊse

comme s i 1 1 kg .rlr cle veau de 18 moi-q. avalent été échangés contre
225 kg de tait . sur un plan purernent éccrnomlqne et âux prlx loe'qux
à Nlono, 65t) f rancs cFÀ le kg de viande ( solt, stlr la baee d'tlrr
rendement carcasse de 50 %, BTs francs cFA ]e kg vif ) et 150

francs cFA Le kg de lait, cet échange correspond à un galrr
rnonétaire relatif brute de près de 30 000 francs CFA par couple
vache,/veau soumis à un système cl'allaitement re6trictlf modéré '

Dans La pratique un node d'allaitement à re6trlctlon modérée '

où re veau bénéficie par tétée des 6b-?b % de Ia productlon
la it ière maternet le p"r',i être conse i 1Ié pour Les é levages zébu à

double fin, fait',/viancle, âu Hali'

Toutef ois , l-a recherche de f ormlrles plus e lmples pour l-a

pratique de ce genre d'allaitement par res éleveurs en mirietr
ré*l , fera I'obiet des futures investigations '

AIvarez, F. J.,
Effect on
cros sbred
the calf,
Anim Prod
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5:25-37.

19?9. Complémentation alimentalre des veaux.
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ETUDE DE LA VALETIR NUTRITTVE DES FOTIRRAGES ITGI{ETIX
CONSOUI'ES PAR tES RTIUI}TANTS:

RESTILTAS PRELI}ITNATRES

Dr- I

par

KASSAI{BARA et B. TOUI{KARA

r . THTRODUCTTOH

Le Mali e6t un pays sahél-len où l.élevage occupe une pLaceinportante dans 1'écononle.
L'alirentation constltue de nos Jours Ia contralnte DaJeuredes élevages extensifs sahéllens.La base essentier-le o'u nêne excruer.ve de Ialirentatlon 'du

bétai1, est le pâturage naturel- Bouni6 perpétueLleDent aux aLéaÊclinatiqu_es. ces pâtuiagee ottrent'-essentrltt.nerrt-àLe Ëranrneeeet dee 
'éguuineuses 

annuer.le. pour la strate rr".u""e? et crufourrage ligneux pour Ia atrate aerfànne,Durant les troLe mols d.hivernage, I.apport de ce6 pâturagesper'et une croissance nornale du béiai1 et-ïgne -o' 
n t-rrJ"o *"e*"élevé de production 

. Ig3f" p"naer"i, productlon au faii-'etc... ).
191 Flil" Doyens quot^idie_ne 1c.}l.e.]' làs plus éIevéE 6ont obaervésd'Août à septembre: 0,?39 fe' tXaS-SAMBÀna 

-et 
COr..rgïf i,---ianare quedurant le reste de l'année:-9 ;.i";i;-strate herbacée n.offre quede Ia paille avec une falble oai"u. azotée et énergétique, deeurcroÎt insuffisante et mêDe ab.ente en fln de ealeon Eèche. ceclse traduit chez le bétai1 par dea perteÊ de poide *ppre.futf""

:l!"". ^!li - Juin, estimée à plue - àe 1.b_20?d-: ill . s.^-ilrcro .tCOL.,1980), un ltanque de croisÀance et de précoclté chez leeJeunes'Pour pallier ces insuffisance. reÊ éleveura ont recour. auxsoue-produits agro- lndustrleLe de plue en pluÊ difflclLe àacquérlr,

. Cependant, en plus de la pail1e en ealson sèche, Ies anlDâuxrecherchent le fourrage rlgneui a 
'giat 

vert à cette période pouranéllorer surtout l-eur slatut 
^i"ià-. La part dt ;; -foor"rg*

llgneux c'est à dire ra quantité ;a i; nrveau d'anélloration qu-1rapporte à la ration du bétal1 est mal corrn,r" , 
-'"-'"Ë-t- -piï, ..tt"ralson que 1a S.R.Z./5. en collaboratlon .rr".--à-aotresinstitutlons de rechercheB (en Afrlque et en Europe) a entreprlsdes lnvestigations vi.ant à appréclei I ruportancu -s,.uniri;tlve 

etsqalltative dee fourrages 1iÀneux ttani Lâ ratlon deÊ dlfférent6types de runinants dome6tique6 (bov1ns, ovlne et caprins)---Ces lnvestigations comprennent: -

a) 1-étude phénol-ogique qul permettralt une connalBaanceapprofondie des différentes espèèes c-on.om'gea ser.on lee saieons.
b) 1'étude du 

. 
co'porteoent qul permet de déter'lner r.eÊpréférencee ar-lnentaires et d' raentiiier- les eepècee 

'*o"Ëoire.".

c) 1'étude de la val-eur nutritive et arlnentaire des fou*agesl:ianeux - (conposition chinlque, ingestlon volontaire e!digestibllité).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Les deux premières parties de cette étu,ce ( a et b ) Ëe eont
dérourées de septembre rs-go à Août 1gg1. Ira troislème Partle (c) a

démarré au mois de Mars Lg92 et se poursuj-t nornalement '

Dans ce document, nous ne traiterons
les préférences alimentaires des bovins
sur pâturage naturel.

II ËATERIEL BT UETEODES

2.1- - Localisatl'on dee études

EII-es se sont déroulées au ranch d'embouche de fa Statlon de

Recherchos zootecrrniiiJJ-à" s"fttr (.s-' I' z ' ) sltuée à 12- -kù de 1a

ville de Niono,en ,"iË- u.iteritonet iL"t' ia"eo'; LonS' 5'45' o et
.riitoa" d,e 277 n) .

Les observatione ont été faitee dane une des - narc.e-lales dee

12000 ha. du ranch , -if-Ët"git de Ia Parcelle I qul falt 4000 ha'
Un drain ae vraaùJ a"ïi""""" iizicotes du vlllage de Kouvan

t otti"" àù nig"" I tà"î de linlte sud de tout Ie ranch'
è';;;-1; rie,, à'aure-uiet"tti p"tt"ttent dee aninaux En hLvernage '
1'abreuvenent eBt asguré Par un certaln nombre de nareE

i.ip""âit." dissémlnéee dans tout Ie ranch'

2.2.- DESCRIFTIOX DES PATURAGES:
on distlngue 

-s^Ïrâ"p"r."t" végétaux corresp_oldants à 3

tvDe6 de so} (Baudef et Leclercq' fSZO Pennlng DE VrleÊ et
oiituy", 1982, c.LP.E.A. ' 1983)

- grouPenent" 
'"-éséi""i - -""t dunes sablotrneusee' La atrâte

Iigneuse est câractéti"-g" -pât -A 
' seyaf ' 5' blrres' C ' g:hazaLenee '

G. senegaf ensjd et lï-"t."-tâ herbacèe p_a-r scàoe.xe feLd_1a_Ez'ac7L78 '
Diheteropoe:on nus",JËll 

-Zi bto"nt-us. biflorus' Le couvert llgneux
est de 10 % enviro--à-i""" qùt celui des herbacéee Peut atteindre
4O %. La Productivlte 

-"t n""ffJ eet de-2000 à 3000 kg ms'lha'
Àrôuperents sur eols llnoneux à fâlbleg pentee

t," p"upîêt.it rtst.,ri-eài irresulier' Le tapl6 herbacé eÊt

dlscontinu, neterog?Ë-lË-"Ju"ttt llgneui eet de 20-?l I tând16
que le recouvreBênt 'lï'r" Ltrâie rrertaéée varLe entre 30-40 %. L,a

strate ligneuse est domlnée Par A' deyaJ' P' lucens' S' blrrea' G'

blcoLor, z. naut'nlàià,-- C'- afrl--cana- ei Ia Êtrâte herbacée eÊt

doninée rlar Bort'etiî"âi"u7o"pi"l'a' Eorreria stachvdea' Biephatis
j1"îr17àlla, Eltunàrii-' àlesans, schoenerel-dia et DlhetetoPoson '

La productivité de 
-1; t-tt;l; Éerbacée varle de 1000 à 2500 hs

ms . /ha
- grouPenents végétaux des déPreseione argileusee :

Le peuPlement est lrrégulier avec. une Btratlflcatlon pIuB ou

molns nette tstratJ--iiù"*ii"u et etrate bt11Ê60nnante). Ire

recouvrenent aes f iàir-e"**""I- à-pàu prèe de 30 ni Le tâPlB herbacê

egt discontinu et hétérogène avec un recouvrement de 50 f à

f.extérleur du couvert ligneux ta etrate llgneuee est
caractérieé u p^, p.-'iii"ns, V' nlcraythun' G' btcoLor' ' I'' aclda
etc. . . , et f es neruac?Ë-- â""t donlnéee par I'oudetla togoengle '
DlheteroPol:on tsiiipii' ----Borteria. etachvdea' PennLgetun
pedlcellatun et eiâ)iiââ"" iàiiaaprlcua' L'a productlon de Ia
Btrate herbacée ".t 

-à"-ilài"nne-de 
2000 à 3000 ks' de n's'lha

que }e comport'ement' et
ovins et caPrlns é1evée
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2 - 3. Les anirnaur

Les études ont Porté sur:

- un troupeau de zébus Peu1s de- 200 tête6 envlron' parmi

Lesquels quatre tetes -6euùent- 6ont guivieÊ par un obgervateur

- un trouPeau de Petita rum-irantÊ coDpoEéE d-ovlne et-caPrln6
du Sahe1 d'one et..àttàrnè at têtes envlron Parml leequefs quatre

ovin6 et quatre ""piï"I'-Ëà"i 
- suivls à rai6on d'un obeervateur pâr

espèce animale

2.4. La oéthode

LaméthodeutilieéeeÊtenprunté-eàM,S'DIcKo,1980E1le
consiste à guivre ptiâàii 5 i"t;; consécutifs de chaque nols
4 animaux depuis r";;-âé;;d-à"À etttr"s Jusqu'a leur retour' Lee

activitéti (narche, nàt"tË'- 
-""noul abreuvJrent ' runlnatlon) ' aont

enregistrée" p". ,,,t-lt""t"tt""t touteg lee '15 nlnuteg après une

minute d'observatlon '

III RESTILTATS

3.1. Le conPortelent des aninaux

Les activités dee animaux portent eur Ies donnéeg recuelllles
sur 12 noig d'obae""âtil" Dàns un eouci de comParalson ' lee

ràsultats ont été regroupéB en ôal6on :

- saison sèche et chaude (SSCh) de Mars à Juln
- saison pl"ïi""Àt isrr) at Juillet à Septenbre
- saison.eËttl-.t-riàraâ tssrtl d'octobre â Février

Lee résuLtats enregiËtrés soni traduite Par la flgure 1

et fes tableaux 1 à 6'

ILs 6ont raPPortés à l-a durée de conduite qui est de 8H'30'

3.1.1 La Pâture et sa réPartition

Le temps moyen meIlSUel Lle pâtr.rre.1 varié L1e

poLrr 1es Uoïins, 5 H.23 à 7 H.42 Lr(:)Llr les ovinË et'

7 H.01 PoLlr les caprins'

Letempscol}sacréàIapât,trrede}.}rerbe
Lrr:ivins a v.arié entre 4 H.33 et. 5 H.25 Ë:oit' 53 ' 54 à

!-,_: rnrl . à 36 mn. sr)it 1 à 7,r4 gi, pc)ur les rignenx.

Les ovins ont Passé 3 H'41 à

paitre les herbacées contre 1 H ' 42

pour }es l ignettx .

4 H.38 à 6H,01
5 H.zT à

âu n iveau d-eer

63 , 79 Y, contre

5 H.14 soit, 43,35 à 61,66 % à
à 2 H.28 Eoit 20,02 à 29'05 Y.

Errfin}escapritlsol)tmisSeLl}ement38à53mn.Êolt.7,58
ltt,44 % à brout.ei I'herbe contre 4 H'43 à 6 H'08 soit 63'13 %

82,51 %Pour les ligneux'
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Ces résuLtats sont conformes à ceux enreglstrés Par DIALLC)
( 1978 ) , M. S. DICKC) et COL ( 1980-82 ) et GTIERIN et COL ( 1987 ) .

3 . I .2 Evolution moyenne
I 'annêe

de f intensité de pâture aucours de

Des observations, il ressort, que le temps de pâtttre
enregistré au niveau des trols espèeee anlmal-es varle
significativement (P < 0,05) cl'utre salËon à 1'autre. tes duréee
les pl-us faibles sont enregistrées pendant Ia salson des plules
correspondant à la période oti Ia biomasse est importante, de bonne
quatité et facilement accessible. Les temps ont été en moyenne de
4 H. 28 pour les bovins, 5 H. 23 pour Les ovlns et 5 H.ZI pour lee
caprins . Les temps les pl-us longs sont enregietés en salÊon sèehe,
periode où L'herbe est rare et de manvalse quallté, respectlvemerrt
6 -H.01, 7 H.42, 7 H. 01 pour l-es bovj-ns;l-es ovins et les caprins.

3 . 1 . 3 La marche et l- 'abreuvement

Les résultats enregistrés figurent aux tableaux 3 et 4 . I ls
ont été en moyenne de :

marche: 1 H.11, 37 mn
bovins, ovins et caprins.

et 52 mn . regpect l-vement Pour Jes

abreuvement : 17 mn. pour les bovirrs , 4 mn. pour les ovlns
et 3 mn. poLtr Ies caprins. Ces deux résultats -sorit
significativement différents ( P
espèces animal-es: bovins > caprins > ovins pour Ia marche et
bovins
résultats ont }a même tendance que ceux obtenus au CRZ de Sotutra
( 1e87 )

3. 1.4. La rumination et le repos :

Les résultats obtenus au niveau de ces deux actlvités font
I'objet des tableaux 5 et 6. Il-s sont relatifs seulement. à Ia
période de présence des animaux sur pâturage ( I H. 30 à 17 H. )

En moyenne, Les tepms de rumlnatlorr ont été de 58 mn solt
7 ,4I % pour les bovins, 16 mn soit 3, 15 7o pour les ovins et 27 mn

soit 4, (13 % pour les caprins. Ceux consacrés .tu repo6 ont été de
59 mn so j-t tL , 47 % au niveau des bovins , 53 mn solt 10 , 32 % pour
l-es ovins et 55 mn soit, I(1 ,77 % pour les caprins. Ces r-leux
résuLtats, à f image des "lctivités abreuvement et marche sorrt
significativemetrt différetits à P < 0,05:

mminatiotr: bovitrs > caprlns ) ovlns;
repos: Lrovins > caprins
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Tableau 3. Temps de marche

Esp. Anim. bovins ov].ns capr lns

Saisons SSe SFr SPI SFr SSe sPl SFr SSe SPI

%de BH. 30
Temps

13, 19 14,66 14,00
1H07 1H14 1H11

8,41 7,85 5,41
42nn 40mn 28mn

10,56 11,11 9,61
5 4mn 5 Tnrr 44mn

MOY. %

ANN. Temps
13,95

1H l1mn
7 ,22
37mn

10,09
32mn

Tabl-eau 4. Temps d'abreuvement

Esp.. Anim , bovins ov]-ns capr 1ne

Saisons SSe SPT SFr SPl SFr SSe SPI SFrSSe

Y,de BH30 3,57
Temps l8mn

2 , 38 4 ,07
12mn 2 Omn

1, oo 0,54
05nn 02mn

0,85 0,57 0,43
04mn 03mn 02mn

1,37
0 6mn

MOY. %

ANN. Temps
3, 34
1 7mn

0, 97
0 4mn

0,61
0 Srrn

Tableau 5 - Temps cle rum ination

ov ]-nÊ capr lnsEsp. Anim. trov ins

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

Saisons SSe SP1 SFr SSe SPT SFr SSe SPl SFr

T"de 8H 3 t)
Temps

8,22 7 ,27 6,82
42mn 36mn 34mn

z ,44
1 2mn

4,45 2,56
22mn 13mn

3,18 6,79 2,L-t
16mn 34mn 1Omrr

MOY. %

ANN. Temps
7 ,41
3 Bmn

3, 15
1 6mn

4, 03
2Lmrt

Tableau 6 . Temps cle repos

Esp. Anim. bovins ov ].ns capr 1ns

Saisons SSe SPl SFr Q,Q,.:' SFr SSe SPl SFrSFl

%de 8H30 11,73
Temps 1H0 t)

13,3[] 9,40
1H(17 47 nn

4,44 r9 ,22
2 3mn 1H3I

4,37 19,46 8,49
22mn 1H39 43mn

7 ,32
3 7mn

MOY. %

ANN. Temps
1r,47

5 9mn
10,32

5 3mn
TO,7T

55mn
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3.2- La valeur nutritive des fourrages ligneux:
A partir des résultats d'inventaire florlstlque, if a été

retenu a* suivre J'évolution floristique de t4 arbres et arbustes
appartenant à 10 familles (cf. tableatt 7). Les échantll1ons
p;a Levés sllr ces arbres et arbustes ont ét,é séchés à I ' étuve â
T 0 " C et regroupés entre 1es trois salsonË de I ' année ( sèche ,

pluvieuse et froide ) et utilisés pour les analyses
Èromathologiques, Ces analyses ont porté sur Ia compositlon
chimique (t't-.s., M.U., l{.o., M.A.T,, N.D.F.,A.D.F., A.D.L.,
CelLu1ose, Hemicellulose ) et à I'estimat j-orr de la dlgesttblllté de
Ia matière organique (D.M.O.) et, de 1'éner8le métabolleable
( E.M.), Ilenke et coI., (1979).

Les résultats enregistrés font I'obJ et dee tableaux n" 8 , 9 ,

10, 11, LZ et 13 pour la saison sèche et chaude (SSCh), Ia saleon
pluvieuse ( SPL ) et l-a saison sèche et f roide ( SSFr ) '

I 1 ressort de ces résultats que les Iégunlneuses ont en
général une teneur plue éIevée en protéines brutes par rapport aux
âutres ligneùx: 12;85 à 29,68 % pour l-es légumlneuses, 8,38 à
ZCI ,03% pour Les combretacées, 8,8 à 21,48 % pour les autree
Iigneux. De tous Les ligneux anaLysés, c'est 1'Acaela senegal qu1
*"i 1e plus riche en protéinee brutes ( 29 , 68 7o en SSCh , 28, 07 % en
spl , et 14 , 5g yç en ssFr ) . c ' est le Comtrretnm ghazalense qul est Ie
rnoins riche (8,82 % en SSCh , 11,49 % €rr SFI et 8,37 Yo en SSFr).
La teneur en proté j-nes brutes de ceÊ f ourra8es l lgneux varle d ' une
saison à 1'aùtre; cependant les teneurs les plus éIevées sont
enregistrêes en saj-son pLuvieuse.

Les coefficients de digestibilité de Ia matlère organlque
(DMO) varient, de 38,79 à 62,57.

Les teneurs en fibres ( NDF, ADF et, ADL ) lee pJus éIevéee
sont rencontrées chez Gierr.a sêJ1e€,r.1-Zetsj-q pollr l-e NDF ( 60 , 31 16)

Djchrt>-r- t"?ally-s gLomer.ata pour I ' ADF ( 47 , 1I ?i) et Ie Combretun
micranthun pour I'ADL ( 18 ' 23 7") .

Ces résultats sont proches de ceux enregletrée pâr Le
Houeroux,lgBt) ; sur un grand nombre de fourr.qge llgneux de
I'Af rique de l- 'Ouest .

T.ableau N"7: Liste
LeguniiJO-Ç€.? .'

-P.api f iottctïc?eacl

I{imosttj'cle.ae

Autres Ligneux:
An'.ac-'a t'cfi ac:e.ae
ZygctpJtyl l.?c?ê.?cl
Cttmbre t.ac:eae

des fourrages ligneux étudiés.

Rh.?mn.ac?êc? €
Rubiceâe
Ti 1i<.?c€.?€
Ca pp.a z'j cla c:e.a e
Burser..?<.-€â(?

Pteroc.?t?{Js J {rceus : N 'gaf ai iri
Ac:aci.a senegl.al .' P.atuktt

Ac::.aci.a -qey.?J : Z,-ajè
I)ic:hrtt-s t.?c:à;'-q glttner'.? t.? : N 'k i I Jk i

Sc:l efc)c.?t'y Lt jrrea : Kttn.a
B.a L an ite-r- ae€l-r'ptj.?c:.? -' Jègfênê
Combre tum "1c7tt 

L e.z tum : IrilJ cî Ko L i
Conbretum g:h.qaa LËfl-s€ : N' t 1.qng,.ara
Gierra -s€nêg:.?Jetr-sjs -' Kunjè

Z i z I plttts n.zuri t|an.a : TcSmônô
f'ere tla .?p.?clâJ? tàer.q : Mutttlna i Lrt
Grer+i,-t LtLc-to Lot : .lfttat:.a
C.atf .eba f.?J'inc:-r-â -' Mènzè
Conmipltêtt1 africlâllc? : Earhanté J iri
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3 - 3 - contribution spécif ique des ll-gneux au

fonction des aaLsons

SSFr.

Elenu dee anlnaux en

Les résultats portent 6ur It: j:"it"ï,l^;-:":::lll:- 6ur les
des douze

p r é r é : : ; 
" 
.'ï "Jit"'?"ù 

" i 
;;È : g ; I 

" 
Sl'i "li" *1 

o, 
n"n1î' 

a s e a u c o u r s

i:i:";:"ii"r,r,e* t sepiàmbre 1ee(l à Août 1ee 1 ) '

La contribution spéc:if ique ( en y') des eÊpeceÊ' l igtreuseÊ

figurent au tableau 14'

On a enreciistré 33 espèces de fourrages llgneux aPpetés par

on. a"" trois esPèces animales'

En noyenne la contribution spéclfique des 118neux atl nenu dee

.animaux a été de : '

Bovins:7,29% en SSCh; 1 7 en SPI; 5'43 % êri SSFr'

Ovins : 19 , 98 % *" SSC}'; ZZ 'ii v' en SPl et 27 '29 % err

Caprins:?5,05%etlSSCkr;58,4617{€fiSFlet77,71.1i
en ssF r ' De Ia compara ison des résu l-tats par ra méthode de

contraste après "rrrivu. 
de variancà, ir ressort que ler-:

préférences â1it"ntàrr'à" des bovins ' ovins et caprins dif fèrent

sig.if icativement ,c 
- une saisorl à r'autre-'a;i. tabl-eatl allliexe rr" 7 )

pour res espèces riË*..,ser l.*lres que à. 
- 

.,-e''€J , A' 'r-€ll€Eaf' 5'

l:j.r.e"a , E. .aegyptj.rl=z-, À. Je-r.r-.l.lr.p,r*, c. ic:rrJ e-qtu-n, c' p.ocëi"?' c'

njc:ï.artltun, r). slorii..ata, I.i. i,irnis, c. 'aft'iL1a,a, A ' trieit'et'a '

pour Ies autres *rpÀ"*= te]]es que z ' ntaut'iti''an.e ' G' 'cellegalËil'\-j'{r

c. tc)r.êI)t,cts,a , F. .apcrc?a,, tltor.a , E. t ufes..e,'o-, G, Lticc>JOr, G ' T-Al'jttc:S't '

res préférences alinent,aires de ceÊ troiÀ'*spèces attirrarer: Ile e'orit

pas stati=iiquement clif f ére't'es cl'une s''aisotl à I'aut're '
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Tableau N" 14 :contribution specifique de 33 espèces ligneu'es au

niveau des bovins, ovins ' caprine en %

Espèces EPineux Combreta PaPilion
cées(5) nacées(2)

Autres TotaI
( 1? ) ( 33 )

Iigneuses
7 ,23

(e)

O,24
0, 00
.1,43

6 ,42
g ,27

5, 13
0, 29
0,49

0,45
0,51
L,26

0,31
6,14
3,57

L ,4L
0,20
2,25

2 ,36
2 r'17
4 ,37

1,00
5,43

19, 98
22,Q4
27 ,25

SSCh
Bovins SPl

SSFr

SSCh
Ovins SPI

SSFr I5,77

10,89
4, 86
3,54

I SSCh
Caprins SPI

SSFr

54,77
43,54
63,88

13,05
2,L9
2 ,42

0,68
10,49
1,37

6,56
2 ,24
4 ,04

75,06
58,46
7t,7L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CONCTUSION
De ces résuf tats préliminaires, c)n peut retenir qu'en

fonction de 1'espèce, Les ruminants Be comportent, différemment sur
le pâturage. Ce comportement est influencé par lçe besolns
nutritionnels, I'époâue de I'année et la disponibilité des
fourrages ( herbes et ligneux fourragés ) . Ainsl les zébue
consomment plus d'herbacées que les moutons et les chèvres .

Inversement les chèvres consomment plus de Ligneux que lee deux
.autres espèces. Les ovins ont un choix irrterr.rédiaire entre lee
bovins et l-es caprins.

En hivernage l-e pâturage est atrondant et, de bontre qual1té, les
animaux couvrent. rapidement l-eur besoin et arr'êt,errt de pâturer.
Tandis qu'en saison sèche , le fourrage herlr"qcée est rare et de
mauvaise qualité;sa recherche entralrrer.qlt Lrn tenrpr-: pltts long, cÉ
qui expl-iqr-re 1'alrgmentation dr-r temps c(:)TrË,ilc_rre ir. l-i'. recherche rlee:
l- igneux . Ains i les temps reservés à l-a pâtr.rre en saiÊon sèche et
en saison pl-uvieuse ont été cle:

I - :iii:i ' ufiÏ,3' , SFiï ',":;ï::",ffÏ;l'*;", [33fii ',

I caprins: 5H.21 (*qPl) contre 7H.t)1 en (SSCkr)

I
I
I
I
I
I
I
I

Au nive.-eu cie ]a contribut ion spécif ique de:: l- igneux au merru
quot,iclien et cles préférences alimentaires, c)n per-lt. retenlr que les
bovins ingèrent, les combretacées et l-es p.api l ior:rrLîceeÉ penclant les
trc-:is saison-q rie 1'année, cont,rairement illlx caprit-rË qui ont, LlfiÊ
préférenc:e pollr les épineux. Les moutons ne sÊIrrlrletrt. pa6 avolr urre
préférence al-irnentaire pour telle ou telle espèce l-igneuse; Leur
choix est lié à l-.a présence des espèces sLrr l-e pât,urage.
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AN!IEXES

Tableau 1 - Test de Newman Keuls au seuil de 5f appliqué à Ia
moyenne des tenps de pâture des herbacées -

Fl Libetlés Moyennes Groupes homogènea

1 Bovins 5H.00 A
2 Ovins 4H.33 B
3 Caprins 0H,45 C

Tableau 2 - Test de Newman Keuls au eeui.l de 5X appll-qué à Ia
moyenne des tenps de pâture des ligneux

F1 LiÉel}és Uoyennes Grouies homogènea

3 Caprins 5H, 33 A
2 Ovins 2H.13 B
1 Bovins OH .24 C

Tableau A Test de Newman Keule au
nroyenne des tenps de runination.

F 1 Libel lés l{oyennes

1 Bovins 0II. 38
3 Caprins 0H. 23
2 Ovins 0H. 16

Tableau 4 - Test de Nennan Keuls au
rnoyenne des tenps de repos

F 1 L ibel Iés lloyennes

1 Bovins 0H - 59
3 Caprins 0II. 55
2 Ovins 0H.53

seuil de 5% appliqué à Ia

Groupes honogènee

A
B
c

seuil de 5% appllqué à Ia

Groupee honogènea

A
B
C

au seuil de 5f appllqué à la

Groupes honogènes

A
B
c

de 5f appllqué à la

Groupes honogènea

A
B
c

Tableau 5. Test
noyenne des temps

Fl tibellês

1 Bovins
3 Caprins
2 Ovins

de Newnan Keuls
de marche

l{oyennes

1H.11
0II. 52
0H. 37

Tableau 6. Test de Newman Keu1s au seuil
moyenne des temps d-abreuvement

Fl LibeIIés lloyennes

1 Bovins 0H. 17
2 Ovins 0H.04
3 Caprins 0H.03
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