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INTRODUCTION
j

Au Sahel, de rudes conditions climatiques associêes à. une mauvaise- gestion du
, ~

troupeàu ne permettent pas auxanimaùx d'.extérioriser leur potentiel gé~éÙquè .

.Le Sénégal, pays sahélien, ne fait pas exception à la règle. :Pire én~ore, ces'derriière~
" . 1. ,... .

années, le tissu socio'-économique s'est vu fragilisé par la dévaluation'du franc CFA.
~ . : .

, . 1 . . , 1 r

Qùand on sait que l'élevage constitue 15 pilier de l'ééonomie sénégalaise,' l'accent doit
1 • •

être mis sur la production animale pour relever ce double défi.

'. " '. Pour ce faire,nous avonS pensé à une évaluation' du disponible fourrager en vue de
. ' : '. )'. .' . . .

dégager l'impact de -ce dernier sur la productivité du zébù en' élevage traditionnel.
. '. ..'.. ,1 ,

r .N~tre travail qui se limit~ à la zOIie péri-'urbaine ,de Dakar s'inscrit dans le, cadre d'un

projet AIEA/FAo dont l'objecÙf principal/est l'amélioration de la productivité du zébu par
, ,

la recherche de solutions locales au~ contraintes d~élevage en zpnesahéllenne.
"\..

. li a été 'conçl,! en deux 'grandes parties : d~ la 'partie bibliographique nous donnerons

, un aperçu sur les pâturages mlnitels du Sahel, sur la productivité du zébu au Sénégal et sur

les conséquences des, el!eurs alimentaires sur la productivité des boviris; dans la partie

expérimentale, ,après avoir passé en revue l,e 'matériel et la méthode utilisés, nous

.présenterons les résultats et leur discus·sion.

. i

"-" . .~,
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i CHAPITR:Ê"'I':' '-

'GENERALITES stril LES PATURAGES NATUiŒLS'DUSAHEL. '. , .. '.' .

/

1. L -'DEFINitION

\ J
1

:On appêllè pa;6ours 'riaturel, ou pâfurage naturel~ l~e~emble d~s ~r~s 'de végétation'
. :, . ---.... ~. '

'où l'herbe" lesarbi~set l~s,arbùs.tes poussent ~aiure~~ement au gré des" pluies, vents et

érosio~"~tq~i~~rit eXPI'oi~é~Ypour l'alimentation des' ~ux-:de pâture)d1f ',' \
" ,

,~~

i:,:~'1

-'tlassifiéation :
'~}j .

, i
1.2.'1 .: La steppe

JI '
) j ,

Défulition :, La' ste~pé' est' une fonn~tion,végé~le essentiell~merit herbeuse',:' p'iqJetée ça et

. _ làde ra;e, arb~ès è! arbusres et qui se r~nc9ntre dans les dimats--à PluVimnélxi~\moyeJ1Ile :

,- annuelle' inférieure à 500' inm.
• " l '

,Elle corn.porte- des touffes disséminées et espacées généralement non parcourues par
· , ,l" ./ ". 'J'" ',,' '

le feu. Les plantes ·tu~~esab~Ii~~m alors qu~ les plantes 'vivac,es sont rares.

Le couvert berbace ne depasse pas, habItuellement, 80 cm de hauteur:
'1 . '

Il

1

t '1.2 -,DESCRlPTION,SYNTHETIQUE
j ,/ " 'C' \ 'l" ..

, '
, "

- Steppê'J:!léSophile·l

· eUe eslcaracférisée- pa! rabondance de gr~n:üiIées -peu adaptées -à la sécherèsse~vec'

.. des feuilles larges et étalées.,

- :Stêppexérop~le :l,
· Lès giaIDinébs' annuelles sont ~daptées à la' sécheresse avec des feuilles, étroite~,
,',.. 1. ~, " 1 - , D'

,~.,epIoulées su, t?IJes-tiJ-êmes ou repliées. "

- Steppe contraétée~ "
. '1 '" .

.Elle e'st consti~ée,de lambeaux de tapis h'erbàcé, loéaIlsés aux zones ies plus propices

, à là yegétatidn 'par l~ "qualité du solou les res~our~es ~n eau. :'.. \



- Steppe buissôtmante :

. , , . É"lJe est èa;actéri~ée

.r

..'.

~.."~: ,,;'

• ï •

3

par Falionda,nçe :d~~s plantes basses' à tige ..'générale'mènt très
~ ._\. J': '

rarruftée dèS, la .surface du' sOl et fonnanCune touffe assez dense.. . . \ (
. - ·Steppe··herbeuse :. ; ..: "

Les·ligneux.(arbres ou arbustes) sont absents Olirecouvrent moins de 2 p. ÎÜOdu. soi~ .

" ce ~ui' ~~;iés~~t~ un~' .densi~é:à l'he~tare de 50 i~dïvi,çlùs. à ,t~lùo~e' de 2 ~ de

, di~ètre.

Les" gfainillée~i.peuvt:nt :y être exclusivement. ou jn~langé,es"'~ d'autres' plantes

herbacé~~ ·~pp~rtenan~~:;~.d'autres familles. ! ,."

, ., • ."~ 'J ". ."

- Steppe· arborée:
'- ~.

Les arbres et "les arbustes fonnent un couvert idair.Ils/ couvrent une' superfide

cbmpri~e entre 2-20 p.l00 du sol.

- Steppe .arbustIve :

Les: arbustès à' tr.oncs indifférenciées et de taille inférieure à(5 m. fônnent un couvert

; )

-, cOlp-pris èntre 40 let 40 p. 100 du sor.

, ": : -' Stepp'e boiséé':-
. ~

(

- :"-t'

.~ ,

.., .

. .\

.tes' arbres' à .troncs bien différenciés, et de taille gé~êrale~ent .'supéiieurt(à 5 m

for~entun"~oùvert'~ompris entre 20 et 40 p.100 du 'soL(cf tableal! 1).

Li.2 - La pra.iriè

, t'est un~ fo~tion végétale ,dans laquelle les individus exclusivemenVherb~~és et

~ppart~ri!P1t p~ijiéipaIem.erit à' :"la famille des graminéè~ s.0nt s,i serrés;q~r l~~is \; tiges '~t
feuillages r~e touchento~ presque. On y rencontre les .,gi~rn.inées dans d~s prop~~io~s au

poiIi~ de'yue surface du sol occ~pée et biomasse, supérieures ou egal~s' à; 80 p~ï00..
;. ~ ,

Onen dist~gùe trois variantes : prairie aquatique, prame marécageuse, prame

altimontaine.

,.
'"

~ ..

" .,

... ~. "....



Tableau 1 : Classi fication' des pâturages natùrcls du SaI)el.

'r-~

'ô,'

\

o:t

,

'-,.
Végétation

) --,
-- ."

Secteurs Précipitation Période active (mois)
Physionomie Variantes édaphiques

Rendement

(mm)
général~

Substrat Physionomie (kgMS/halan) \.,1 _

"
Sahélo-sahariè'n 100-200 0 Steppe contractée épàndage slCppe contractée 500

'--
1tI1'pes sahleuse steppe CO III l'actée 400

Sahélien' 200-400 .- 0-1 Steppe xérophile dune à relief steppe arbustive 1000
,.

dunes arasées steppe arhuslive 1500-

- glaci,s collu~iaux steppe arhustive -2000\<
squelettique inondable steppe arbustive 500

-
prairie aquat.ique 6000

Sahélo-soudanien 400-600 1-3 Steppe mésophilé dune à relief steppe arbustive 1500

.~.' dunes arasées steppe arb"ustive 'î200

,il glacis colluviaux steppe arbustive 3000

-, squelettique inondable steppe arbustive 800

prairie aquatique 15,000

Source :(5).

Î
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1.3 -'FACTEURS.DETERMtNANT'LA IÜOMASSE

1.3:1 -LA PLUVIOSITÉ
,

"..J

Il existe urt lie~ très étroit entre la 'quantité· totale d'eau Jombée et le"ë~pital'fourrager'

:: q.e la ,sai,son. C\est 'p~~r~~~i au, gradient pluviométrique se~toriel se' superp.ose Un gradient

, qualitatif de' ~égétati~n (4'1 Y';': (38). "
. . "."

Au sàhel, on, à~'siste àUne pluviosité faible ,et irrégulier. :L'hive'mage a ùne durée'

striètement ·limitée,,·té~~ée~J.lr les mois de juillet et 'août '~en~~t lesquels la, demande
,',

. évaporati,ve est,pl\ls forte (l p.'~, '. ,
.' -'La COÎlStitutiçil de'réserve d'humidité superficielle et/ou pr'ofonde y est ainsi limitée'

" . par 'l'~tensité,des ph,êp6.mènes é~aporatifs.' "

Les', préCll?itati<ms au Sahel sont· aussi marquées par u,ne forte' v~tiabilité~patio

temporelle.

1.'3.2.1. - La'textuJ::'e du substrat

'~ .

(

, . (La texture ou'grapulométrif du sol, est sa tene~' c~ntésimaleet pondér~le ~eIl s~bles .
. '" '.

"grossi~rs,;sabl.~sfms,;'limonS et argiles.
,~. '. - ...... ' ,1 .

S9~ intérêt pratique conèdne toutes les propriétés' biogèp.ès'du soL Elle est .donc
\. . ,

. .
" indispensable pour connaître le cycle de fertilité du sol. Au sahel, J)n ,distingue trois,grands

typesd~ "substrats à savoir ies substrats sableux, les" subsüats ,cuirassés et les sUbstrats

" . mOQdables.

,a) bes substrats sableux

,", ;~

; ......

.....

Ils pré~~ntent une texture plus ou moins grossière et une grand~ capacité d'infIltration
. ":. ' . ", :.' '.

, '

d'eau. Le "fuis~ellement est très réduit. Lès sols' bru~-rouges portent une vég~tatioq peu

dense aves une, flo,~ plus riche.

La strate, herbacée est dominée par' les' esp~ces annuéllès,' essentiellement .des

graminéès, qui·formeQUe plù~ souvent un tàpis qu~si ·coritinu. '. ," .' .

î

,,'

'''r ..., , : ~
'.;. "
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b) Les substrats cuirassés

~. Ce sontles ensembles détritiques sur grès caractérisés par'un ruissellement: important

>.- .

e~ une forte érosion par l'eau de pluie. Ils portent une végétation très dense pratiquement

fe'rmée, connue sous le nom' de "broussé tigrée".

c) Les substrats inondables

La plus importaiIt~ zone inondabkdu Sahel estJe delta intéri,eur du fleuve,Niger au

Mali (II). Les pâturages de la plaine d 'inondation son~:constitués-par de hélutes herbes~ qui,
f' .':.

cèdent 'la place à des rqrmations arbustives et des espèces ligneus'essur les monticules'

'do'mînant la plained'uiond~tion.
. -

La vegétate vafie en fonction du r.égime des crues et se composé' de pâturage de'
.',
}- -',

qualité "bourgou" (Echinochloa stagninti) et de graminées pérermes comme Vetiveiia
J

, ;zigritiana, Andropogon gayanu~ et Oryza' longistaminata (5).

Les parcours 'de la 'zone d'inondation qui sont des prairies aquàtiques, submergées,

sorit pâturés dedéèembre à juillet.

Il faut cependant noter qu'il existe au Sahel d'autres pâtùrages de ce type sans
1 • ,

toutefois une telle abondance de "bourgou". Il s'agit à titre 'd'exemple, des vallées des
,1

fleuves Sénégal erNiger, du lac Tchad et.de l'aire d'inondation du Logone.

1.3.2.2 - La fertilité du substrat

La fertilité du sol traduit sa richesseen ions hydrosolublès'nutritifs.pourle végétal.'
..... • "--J-

)., '

. i

./

. .

La fertilité des sols sahélien est médiocre.) Les taux de ~arbone et surtout d'azote sont
• • 1

extrêmement' bas. Pour l'azote, le taux est semble+:il tellement bas que les méthodes

,actuelles d~analyse ne sont pas assez précises pour en déteriiili:ier la teneur exacte dans

certaines régions (41).

Il 'en' est de même pou~ certains minéraux assimilable~ par la plante en particùlier le . ,.:\
J

.phosphore~ le cuivre' et le zinc. )

Cette faible teneur en éléments nu~tifs du sol reste pour certains auteurs, le principal
. '. '.' ../. , .

facteur limitant la productivité fourragère des pâturages naturels du S~e1.

'1' -.,
. /
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1.3.3'- LE RYTHME D':E~:bOITATION

-.;: , t,

, "",

. 'f

. ~.

~, ......

. "'.

,'.'

Un par~ours, naturel soumis':.à, une exploitation qui ';dépasse' ses: capacités rédies ,
..

s'épui~e très vite:
" "

Il est' qoncnécessaire de,~délesterlà zone pour ajuster la .charge à la "capacité"de

'productiofL e~c;;ttè dpacité.,.dè production' est liée à la poùsse' des'. semis de la sài~9~

pré~édedte.Ceite pb~~'~e, bien que fonction du stock de .se~~~ 'dépend entr~ "a~tr~~ ~e
,1'4tt~nsité d'~xploitati~n' du pâturage au cours de l'année' iJ_récéden.~e. -Le:rythnie

. ~ , ",. _ . ._. :? ..\~~ 'l • ~ •.~. ,,:; r •.••• : .' ••• .' .

d'exploitation'aü cours deJ'ânnée doit permettr~ une o1:)tentionoptimale,:'à la fois de la
. . . '

matiçre sèche :,(M.S.h,et de la matière azotée digestible (M.A.D.). C'est la. raison pour

laquelle;' là 'rotation d~it~êtré àd~ptée tant au rythme de~ 'saiso'iis qiI:~' la ~bYSioI0'gie' de la
.~ .... , '.

plante.
r

(

1.4 - EVALU.4'r.IONDES PARCOURS

lA.! '- Métho~es d'évaluation d'un' parcours

"'"

, .:; . ~

Selon PAGOT(38) deùx app'roches, s~mt possibles: dans la première; les animau;x

sOI!t-'errlployés:commerévélateurs des qualités du pâLÙrages ; dans la 'seconde, on évàlue les
1.;_ ~ t, '. ,"

.qua]it~s· et' -Iesquantitésdi,fourrages ùtilisables' el' on, en' déd~it par estimation ·Ies

:.... :potentialités pour l'élevage.
1

\.

a) Première méthode

Elle-est:plus simple' et consiste à faire pâturer·la zone à estimer:par.cÎes animauxqûi:'

.yséjouni~ntén pemknenc~ oupàr période. Des pesé~s faités à' intervalles réguliers
, ",,,-{,. .
,pemiettent de$~ivre lacr6issancè et 'l'état d'entretien des animaux-.

La productivité s'exprlme en kilogramnies de viande à l'hectare. La charge maxImale
. . . '

,':1iInite corr~sporid' cl .ce~lé pour laquelle le 'poids des animaux re~te statiônîiaire : les'anjmaux

;ne trouv,enr spr ie'pâ~'rag~ que leur ration d'entretien.
'. -,~ .

_ _ "or •

:r ~

.\ ...:.....

" ~,:-'"

. \ -~.

.. J . "

~ ~: . ,{, } ,._,':
;.t

v" .:'" '.

, ,

'. \

,',
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.. botanique est étàbli ct 'l;lbord en! noms vernaculaires puis e~ n'OIp.S scienûfiqu~s:
"l- .' • .' :

le n~mbre d'an~maux qui, pour~~ie~t y ;être entre~enus. ~,
'--..' , "." .'

" Des 'enclos de quelques mètres carrés sont mis' en défens
'- " J

/ -:
,

1

" ,.

. ,-;,.

'/-.'

",.. ,"

b) Deuxième méthode

E.~le esiplus élaborée et moins yontraigriante. .'Elle consiste à mesurer la productivité

. végétal~ à partIr d'échantiilons de fourrage préleyés. sur la zone à caractériser et à 'évaluer'

à '1 ~abri .du: b,rputage.
. "".

L'herbe: y est récoltée en totalité à la fm' de .la péti.ode de croi·ssance... Un ~,~ventaire

L"échantillon~st pesée suq>lace (poids en vert) et après dessiccation au four (màtière

.sèche). La déte~àtion de~' différents composants chimiques '~st fàite au l'aboratoire.

I.'4~2 -"PRODUCTrVITÉ'D'UN"PARCOURS

J,.

\

"
·1'

l , '

La:productivité d'ùn parcqurs naturel traduit 13c quantité de .biomasse.... prodllitepar
• • • • - '.'~ < : (\ ' • ' ~ " • >' "-....

" .unité de' surface., On l~estime ~.partir de la strate 'herbacée. C'est un facteur inip~rtant car·

mesure le disponible fO!;lriager net 'pour 1es.,animaux.,

, Elledéperid' non~~ulementdu cycle biologique des espèces végétales en' présence

• 'r

~ .
maisaussi de l'écologie de la zone,et de la période. de l'année (41).

. La productivité,' et' la compositionfl0r,istique, des pé;lrcours naturels

fonction du volume et surtout de la répartition d~s pluies (Tableau' II!):'

1.4) - VALEiJR.FOURRAGÈRE. D'UN PARCOURS,"

du Sahel sont

.-, "

La valeur fourtagèt':e appelée également valeur brbmatologique exprime la telieur en

énergie (UF) 'et 'en matières azotées digesti,bles (MAD).
...... ,

L4.connaissance de ia valeur fourragère q'uI1,pâturage permet entre autres d',envisager
"':1

rutilisation',ultérieur~ d~ ce pâturage, de précisè~ comment les;.anima~x tir~ront..p;~fit de ce

'pâturage ,~t. surt~ut" d'eStlIIler lès produëiions. animales susceptibles d'etre' fourilies. (lait,

viande,;',tràvail).

(:,Pour un pâturage donné~ la ~valeur fo~rragère tout: comme la pro9uctivité:ëst)a

'résultant~dès é~pèces~égé~les en présence. La détenDination <:le -la yaleur fourragère se fait '..

'à partir de~' ~Vëb.taïies·bQ~ques,de~ pes'ées et des ~iyses C~qüeli effectué~s sur les
·é~haritil16ni. ", '" : " " . ..'". "" ' .'

/
J

". '.~
\ "<. -' .~.
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Les données les:p1us importantes (38) qu~tà la valeur fourragère'd'un parcours Sont:
''"'. " .

la quantité de matièr~ sèche 'produit~ par: ùnité de surface,

la valeur énergétique dès fourrages,
. .

la quantité de matièrès azotées 'digestiblès par kilogramme de matière sèche

cons9mmable, ,

,~lesÜ~n~uts'~n ~élém~nt, minéraux' (macro et oligo-élélrtents) conSonuitable~·.
1. . • "

1. "

"

,~,

"

i.4.4 - CAPACITÉ DE CHARGE D'UN PARcouRs
, " ' \ ,"

, ",\~

, ' La charge':~d'un jJarco~rs ~orrespond aux quantités d'animaux exprimés en têtes de
. ... - . .'

b~tail 01;1 en poids vif q~e':ce,p~rcours peut entretenir sans se-dégrader.

"-~, ",' èene, valeur es{faêil~ à .déterminer lorsqu'O'n emploie:~es animaux pour mesurer la

.prod~ctivité du·;,pâtura'ge. Elle '} 'est ~oins l~rsqù'on ne dispose que de~ renseignements sur '
. ," .. . .

'. : la' ~àleù;bromatblogiqu~ des fourrages (38).

.. ~;.>. -"

Pour intégrer toute~~les informations recùeillies, on rapporte la charge possible à une

unité ~é9rique,dont on a: chbisi:à priori le poids et dontJes besoin.s ont.,été calculés d'une

part en fonction .~e cè p.oids et. d'autre part en fonction de la production choisie {viande,
; , , ' ," (

':lait).

référence.

. ,~

,Dàns les régidns tropicales, c'est l'Ug,ité Bétail Tropical (U.BiT.) q~i:)ert', de
. :..:

, ..

..

'. C'est un bovin de 250 kg de poids vif qui doit recevoir chaque jour pour son entretien'
." .'.,.. .

sur parcours naturel 6,25 ki de ma~ière sèche ayant une valeur foùrragère de 2,8 UF av;è: '
, """" .' .. , ;",;', ,~ .. "J .' ,

;156g de M:A.D. (dans le cas de petits déplacements) et 3,24 UF avec 182 g de MAD (dans
" ,

le, cas deIgrand~ déplaçenients). "
, ." ··r • .

Selon, TAMBQURA (41), la charge d'un parcours peut être estimée de différentes

manières :'

,'r - le nombre d?UBT pouvanLpaître sur un hectare en u~ sèuljollr. La charge est

exprimée en UBT/j/ha

le nombre de journées pendapt lesquelles une UBT peu,t paître "sur un hectare. La

'c~rge est e,xp~ée en nombre dejournées de pâture/ba. ' (,

.le-hombre d'heGtares qu'il faut par UBT et par an. Lacliarge est alors exprimée en
.' 1,'",'

.~ ..... - ,ha/UBTfan.

); .,
J'

" ,

" \

,"1
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Lorsqu'on envisage de vastes surfaces, ce qui est le cas lors del'établissemeQt d'un

plan de développeJi1~nt il est intéressant de pouvoir rapporter ,la capacité de charge à' la

pluviosité.

De récentes recherches ont.. montré que la production herb~cée moyenne est de 4 kg

<;le matière sèche à l'hectare par millimètre de pluie (38). ,
, " .

Si l'on admet que la partie de la biomasse exploitée, par les' ruminants domestiques

n'en représente que le tiers, chaque millimètre de pluie 'corrèspond à 1,33 kg de matière

sèche cOl1$ommable à l'hett3-re soit133 kg ~our 100~ de pl~ie.

Une UBT devant, pour son entretien, disposer de 2 280 kg de matière sèche par an,

-le, tableau III montre que c'est seulement lorsque l'indice pluviométrique annuel atteint'une

valeur voisine de 1700 mm q'u'on peut entretenir en pennanence une UBT à l'hectare.
" . \

1.5 - CONSTITUTioN, DE RESERVES FOURRAGERES

1.5.1 - INTRODUCTION

"Les plantes fourragères ont une croissance saisonnière et dans tou(le Sahel il n'y' a

qu'une seule période' de croissance centrée sur, les mois de juiUet et août.

Etant donné que la teneur en matières azotées totaies, la valeur énergêtique et le taux

de cellulose brute sont ,très variables avec l'âge de la plante, l'éleveur dôi(récolter et

conserver du fourrage qu'il utilisera en mauvaise saison.

\

./ 1.5.2- MÉTHODES DE CONSERVATION DES FOURRAGES
/ '

1.5.2.1 - Fanage

DéfInition: c'est un processus de dessiccation visant' la conservation du fourrage à)'état sec.
'1 ',\ ,

Principe: le fanage consiste à conserver le fourrage vert ,à l'air libre. On obtient un fourrage

,sec appelé foin.

Conditions de réalisation: le fana~e nécessite ime aération pennanente. Le fourrage 40i~ être

fauché avant floraison.

Réalisatioil' pratique: Le fariage peut se faire 'au, sol,en. grange;sur claies ou sur 'plancher, à
'. - . ' . . ,

claire-voie (2). Dans tous les cas,' le fourrage doit être 'retourné fréqueII1J;Ilent: On ,obtient

, )

" ,
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, '

un produit qui conserve saèouleur \:,erte. Après.séchage, le foin. est mis en bottes pour'

libérer raire de séc~age. ,

Avktages : De réalisation facile,Je..fanageperrnet l'utilisation progressive du produit obtenu'
. _,. .., . , '." . r • .', ~ . •

tout en' conservant-Ia'même valeur' nutritive. "','
, .

, Inconvénients: La videur nutritive du 'foin est plus faible par r~pport à celle du produit
~- .' ..' ",

ensilé.· Le: fanage entraîne de nombre~se~ pertes 'inéc~ques et 'denl!triments.

La réalis~tion ~'xige, 40. terrips ~nsoleillé.

,Espèces ,à utiliser : toutes les espèces peuvent être fanées à condition qu'elles contiennent- ',

.. pêu d'ealipour pérmettreun séchage facile et que les feuilles rie tombéni ,pas une foi.s

'.

1.5.2."2 - Paille

,':Défmition : Les pailles sorit· constituées par' l~s ch~lUmys fe!Jillés. déP<!.uillés de leurs :épis~

, . -; , Traitement de la paille : .

L'a~§ence de matières azotées où' leur présence 'en taux faibl.~ dans les .pailles f~it

, qu'ilest nécessairë de supplémente; en az~te, une ratio~ àba~e ~~' paille.-

'Le'tiaitementdes pallies' qui vise à accroître' la.-partie normalement dige;dble mais

,dont la dégradation est limitée p~r la présence de iig~e, exige encore de noinbreu'~~s mises

,au point. " "

On peut procéder soit aubra'yage, au hachage, au traitement.à la soude ou àl"urée,
.. . ~ \. . ~ '. .

à' l'agglomération.

.Avantageset inconvénients:

Si 1'\_ récoite peut se 'faire sans empresseinent,il n'en demeure pas moins qu'an

obtient un produit peu nutritif qui demande des traitements qu; on Ile maîtrise pas très bi~n

pour le' moment danS nos système~ 'd'élevage.,

.,
"

1.5.2.3 - Ensilage '

'Défin:ition ': c'est un processus de fetmentatiollvisant à codservef les fourrages à :l'état

'hUmide avec Wiminlmum de pertes mécaniques et, de nutriments et sans fonÎlation de

produits toxiques.
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Principè L'ensilage .consiste à: conserver le fourrage'. vert à l'abri de l'air. Cette

conservation résulte d 'une fè~enta#on microbienne.

Méthodes:

/ a~ Ensila.ge à chaud (aut6fermenla;~ion)

Il se fait à l'abri de'}'~r. O~'utilise des piântes ayant une forte teneur en glucides' et 1·

un~ humidité' convenable.

, Cette.rn:éthodeentraîne des pertes considérabh~sen nutriments'si elle n'est pas bien
..-' ~, .. .' . '.. .... ..

"

maîtrisée.

U~~ dégradationdes glucides peut aller jusqu'à 25 p~ 160 alors que celle. des matières
. . . , "'," . '.

azotées totales peut varier de 45 à 75 p.l00.
/

,b). Ensilage à froid, (acidification)

Dans le but4'accélérer l'acidification de la ma.~se à ensiler et éviter la fermentation'
. ~ -. ~ .

l ' '.)' ,

putride, on utilise l'ac;tion antivitale des acid~s et la fermentation se fait à basse températUre.

,Dans ce ~as, il est préconi~é l'addition d'un acide dilué (acide cWorl1ydriq~e~acide"'

.,sulfurique~ acide phosphorique, acid~ formique)~

Cette méthode peut s;~pplique~ aussi bien à de jeunes r~pousses qu'aux légUInineuses.

ConditionS de réalisation :

~: ., '~.' '. ,

Pour, réussir up. ensilage il faut:"'. '
'" ' . . , ". ".

- réàliser et maintenir des conditions d'anaérobiose danS la massé à ensiler;
\

- empêcher le dévelol?~ement de micro:'organismes qui entraînent une dégradation des

protéines, en artllnes biogèri~s toxiques poùr les anin:iaux ;'
. . - ~. ,

.' .
, \- disposer de moyens adéquats de fauche, .pc hachage, de transport et de tassage;

"' . " . - '

- utiliser des conservateurs et évacuer les exsudats proveilantJle 1a fermentation.

R'éalisation pratique :'
, '

. )

. ;./ 'à} Silo-fosse enterré ou silo-tranchée

, Il ~oûte ~oins cher que les silos aériens. Il, peut être étabIien peu de temps. Son

rempIissage'Qcmande ~ Plinimum d'énergie et de matéri~L
. ' : . - '.

:-.- ". ~l;" ' .

. .,".
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Les formes les plus,utilisées"sont les sections trapézoïdales. On choisit Un terrain qui
- . ~ .

.' '

se draine bien. On construit plusieurs fosses étroites et on joue sur la longueur plutôt que

côtés pe~vent,~tre ciinentés.
. . _' ~ ...~ t,· ...... ..... ", . ~

Si leJeiTam es,!. très compact on cr~use un puisard en'partie déclive pour évacuer les'

sur la largeur: Les parois 'vértica:l~s doivent êtrebi~ri,lisses et entretenues. ,Le .fond et ,les,'
\

'.

,.{

exsudats.

, l:.e fourrage récolté à un stade précoèe est, SI' possible haché.' il'es(di~p'OSé en

c;ouches de là 25 cm d'épaisseur, arrosé avec urie solution dé conservateur (sel d;e cuisih~

4-5 kg/tonne de fourrage).
. 1 :

If fa~t tasser fortement surtout dans les coins, soit par 'piétinement, .soit au tracteur~ .

soit au fût reJ;Ilpli d'eau.

On recouvre le fourrage avec une couche de paille de, 10 à 20 cm d'épaisseur et le
. .~ . . . - . ~ . : . " . . " \

tout sera recouvert par une couche de terre de 40-50 cm d~~paisseuL Si les moyens 'le

., pe.4ett~ht~on utiliserél une bâche enmatlère plastiqu.e. . ,

b) Silo-couloir: c'est une 'variaI!te du: s,ilo-tranchée.

On élève les murs en béton au lieu de creuser une fosse.
j

c).Silo-meule ,ou silo-taupinière'
,'l,.

Il faut le contour de la meule au di~ètre' voulu puis .creuser sur '0,08"-1 m.'
i • • . ,

La terre retirée seJ;Vira à recouvrir la mèule.

Il faut utiliser la' IIiême technique d'empileIIient que p0!1r le' silo-tr~chée~ .
..cl - ... ~ • •

Si l'on énsile le fourrage haché, il faut le disposer sui,vant les rayons de la meule. '

, L'utilisation d'ulJ,e bâche en ,matière plastique est recommandée. ,_
\

Espèces à ensiler :
, ' ,

Toutes les gramInées et-toutes les légumineuses peuvent être enSilées mais avec les
, . ,

. .
légumineuses, ,il faut prendre .certaines précautions au début de la fermentation.

.... . .. . -~, .

En •.effet, les, ~éguII1Ï!1euses sont des plantes riches en proti~es, mais pauvr.es en

glucides ce ,qui favorise le d~veloppement' de baiténes nuisibles entraînant une

décomposition du produit obtenu.

'. '.

. \.

A~antages.:,Laréaliséltion de'l~ensÎlage est indépendante dés. condlti,6ns atmosphéri'ques.

'On 'obtient de~pr09uits peu dég'nid~s et de bo~e digestibilii{ .' , '" ,
- . - , 'j -'. ' ;. -'
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En effet, malgré les pertes de' matières sèches dues à la. fermentation, la digestibilité
1 . "'.' .. " ,

du fourrage ensilé est importante et peut même t:ester voisine de'éelle du fOUlTage vert ?ont

,il est issu.

• Inconvénie~ts : (

/

, Hormis Jé~ diffiéultés techniquesnotarnmenÙ'anaérobiose difficileà'obtenir surtout
l '

en milieu rural, 1'~~i1agesuppose~e tec:hnologie' et une gestion du 'troupeau qui. sont loin .
/_. . .

d"être 'maîtrisées dans' nos' p~Ys.

Même ens~tion, parfois on dis,tribue, aux animaux un fourrage plus'pourri qu'ensilé

avec toutes ,les coriséquencespathologiqües qui peuvent ~'ensuivre: entérotoxémie, acidose,
'..' . -...

acétonémie, mycotoxicos~; listériose, etc.

1.5.2.4 - Déshydratation

DéfInition : Un fourr~ge déshydraté est un proquit provenant' de la déshydratation et du
.:.

,conditionnement' du' fo~rrage sous une presse.

Réalisation pratique :. /

Les -fourra,ges hachés sont déshydratés dans un déshydratatèur ~ Le c.onditiorinement

peut se faire de, trois f~çonsdifférentes :

- directement d~,une presse à piston.

On obtient ull fourrage comprimé

- directem~nt dans une presse à filière

On obtient un fourrage compacté

- dans .une press~ ~,piston après broyage préalable.

On obtient un. fourrage condensé.

,Avantages : De stoclGige !acile, le fourrage" déshydraté conserve t~ute sa valeur nutritive.

Inconvénients :

Coût élevé des iùstailations

Risquesqe météorisation

Diminution du taux butyreux.
,1 \

j ,

,'r'

- /

r
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Tableau II : Classement des types de ,pâturages. en fonction du. rendement en matière sèche

~t de la charge à 1'hectare

"
1

','
"

"

, ,

"

Classë ,Nombre ha/UBT Journées Productivitépotentielle matière"
, pâture/an/UBT • sèche (kg/ha)

..

1
,

10 <36 < 675,·'
. ,

..

4 5,1 - 10 36 - 75 675 - 1400
3 3,1-5 75 - 125 .. Î 1400 - 2309
4 1,1 - 3 125 - 365 2300 - 6850
5 1 365 6850 . ,".

Source: (38) .

.. Tableau ~n.:( Pillviosité et capacité de charge. /
~

Précipitatioris MS/ha MS/ha Î NOi:lbre,
(nim) totales utilisables . ha/llHT.

~

(kg) (kg)

200
'.

798 266 8,6
400 1596 532 4,3
600 2394 798 2,8 -

800 3200 1066 2,1
c 1000 4000 13'33 1,7"

1200 4797 1599 1,4 "0: .1406 5598 1866 1,2
. ;','

)

1600 6396 2132 1,07 ' ,ù
1700 6783.

/

2261 1,0
1800 ! 7197 ~399 0,95,

r

Source : (38)

.\
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.CHAPITRE II :
, '.

, ~)

':"'PRODUCTIVITE DU ZEBU AU' SENEGAL. . . . . -.

:~." ...:.

/

.
-'. l

II. 1 - SYSTEMES DE: PRODUCTION

IL:!,.: 1"., Système tr~(Iid()nnel
". l"

Ùest dé type exte~if'ou légèrement'semi-mtensif. ILest resp'onsablede' 90 %.des.
- ' " ~ - . " . .

" 1 :' '. •

'.. productions· animales au Sénégal. Il comprend 'deux 'variantes à savoir : le système pastbraJ
" ~ : ",- _"' , ", ' " • f' -;" • ,

.. " )

. et' le système agr~pastoral.

-,

.,' j

. ..~-.

.. . ........

,~ ..

Il est pratiqué daIls la zone sylvo-pastorale du Sénégal. Les pâtur~ges ,.naturels
, " "c l

constituent l:appo~ess~ntielsinon exclusif danS'l'alimen~tio~ desaI1,Ïll1aux.

)'. Les:' faïl)l~s piu~io~ités 'et le disPbrti~le fOUl'r~ger relati'vemenr p;é~aire'expliqu~nt ..~a
,'. 'pratique de la'irànshumançe observée pendant la saison,~èche.

r- . . ". . " '. _'"~ > " .J"', '

',.,: ' , Avec .iajÎ1~ltiplication-judicieuse de forages, on observe une nette tendance à la

séd~ntarisation dê~: po·pulations. pastorales (8).

,b): L~système agropastoral

( "

. Il est pra~qué au rnveau du bassin arachidi~r. Pendant la saIson d~s pliIiés, 'les

aniinaux 'pâtùrent sur les jachères et les zones non ~ultiYées. En saison sèche; lesa:nimaux

~OIlt ramené~'dans les zones de cultUre où ils trou~ent les' resid~s, d'e:récolte.ll y a athsi 'uri~.
',I . ' .t "

.. .., .. .( , .

véritableassoci~tion entre les composantes animale et végétale se traduisant par l'utilisation
, ' ,
~es productions: animales' à de~ fI,ris agricoles 'et la valorisation de ,sous-produits agricoles el'.

agro~mdustriels pour leb~tail..
.. , l ' < .. '

! Ceperidanfl',intensificatioIi" ge·:téchnÙlues culturalès entrâthe· une. réduction 'des aires
• ~J,. " .' ,.' '. \ .' , •

de· parcours':ali,ni"o~en~ Qf1le bétail: en·a le plus besoin Ô5). ' ,

;..

",A-
- ~ -:. ' '.- .-:
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11.1.2 - SYSTÈME MODERNE

:.

l ~ • .'

. !

"

'.
, " ...

1 ../

\"."

j
, 1;. 1 ,...

\ ' 1

t,. ,
! ,

:' '
j ~"

,
"

,." i. '-.'
.~ ." '

·"t··

, "r

.,
J

Il est représenté par' de .petites ou moyeiwes'exploitations agricoles, de type semi-,

in~ensif localisées:~n iônepéIi-u;~aipe 'e~'p~rticulie~ dans)aj:one des Niayes. .
. '. ' ,.' (.' • ". " . ~ "l • • ..

Les exploitants. utilisent ,le' potentiel laitier ~es tàçes', exotiq~es pour' 17améIjoiation

,génétique des rac~s locales. '

IL 2. ,PERFORMANCES, DE ItEPRODUCTIQN
//

II.2.1 - AGE À LA PUBERTÉ

Le sujvi de l'activité, ovarienne effectué par,MBAY~ et son équipe (28) au Centre
. • 7 " ',', '. •. , .: ;'. '. '. . ',- ' .' " .. '

de'Recherches ~ooteèhniques (CRZ) depahra sur 21 yelles ·:dè. raëe Gobra à partir de 6
, -:',:t .: t - •

. m9ts d'âge, a J!1o~trépour cette race l;>ovineque l'aètivité ovarienne peutdéwarrerôès'l;âge.

;'de 412,8±63,iijours soit environ 13 mois.

éet âge' sembl.e plus précoce que c~ux cités pour les zébus d'Afrique, cl'ASIe el.

d'Amérique (16-40 mois) malS reste dans la fourchette obtenue: ·sur les b,ovins en' :zone,
"

teIi1pé~ée (1 0'-15 inoi~).

Ce démarrage est suivi d'une ,certaine irrégularité ayec ,d~s mtervélllésassez lo~gs

e~tre les montées qe progestérone. Ceci ,corrqbore ,Jes -çonclusions de DENIS et
'.. " ~ ,'1' ; - ;,~ , ..

THJONGANE (16) qui oht trouvé que les preniières chaleurs observées à 26 mois,'d'age .
. '."" . , ..-' "

.chez la race GQqra n'étaient pas: suiviés d'une fécond,atibn.

L'mstallation ·'difficile de l'activité ovarienne à la puberté doit être en rapport avec
" < \ ",

i'effet des conditions du milieu.

C'est aiitsi' .que :fHIBIER(47) ra~porte que J'apparition des premières chaleurs
'. 1 •

'semble plutôt liée à la matu~ation pondé,rale qu'à l'âge des 3:nimaux;

La COrrélation iliise' en évidence par MBAYE et al (28) ~mire çet âge et te poids à 7

mois (P, = 0,1) est conforme' aux observatioÎlS faltes':~;~ de pom~reux aut~~~s2~~e quoi
. . ," •r . . . ~ •

'les génisses.. ayant une vitesse de croiss;;mce plus' g~ànd~' âttèig~e,nt la :puberté' plus tÔt.

:Par.'rapport aux saiso~; lespreri~res Irulqjfesilitiôils de l'activitéovarie~e ont lieu
'e' • "

. au cours de l'hivemageet en saison sèche froide (Tabieau IV).

/

J .

, ,

•' , ," ;_.>".
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Cet âge est un f<;leteuT impo~t dans 1;aplnéclation de la' carrjère reproductrice de
" . . -'. " '. .

la ,(emelle:'bovine:.

Il,est lié directementà celui del~ première conc~pfion en rapport avec la puberté.

'D'une manière.générale~ les bovins:sontmoitis précoces en zo_~e 'tropicale qu'en zone
'. ' . 'r

tempéree (47).
. ' ",. ~ .

Avec nos races. ,locales, de nombreux auteurs affirment que les taurins sont plus

/, précoce~, qJle .les iébu~-. 1ct~bleau V. ',',

.' Lesrésulta~de~ sùivis dus~stème tra~itionD.el de production 'bovine 'dans'la zone
~ . . ", "'. ~ ( . \

sylv9-paSto~~e et ceu)Ç .o.btenus en station confèrent au ~ebu Gobra un âge au pr~mier, vêlage

assez tardif'(~l etA~;;mQis;~~~pective1Vent)ce qui fait que la fém~lIe Gobra est'c6nSidé~ée.', :.. : \ ....' .. ":. ". . . .. .
comme étant peu\précoce (28) .

Selon DENIS- e,t al (13 ; l4 ;' 15 ; 16) qui rappoqent~es résultats d'un.e;étuge ~enée
. " .' ' /' ... ~ .,' ,~ "';

au CRZ de Dahra pendailt Tans, l'âge moyen.au premier vêlage 'est de 1.365,61 ±.24 joùrs

(45 niois)~oùr les animaux vivant danS· les cop.ditions na~relles, i .184 ±55 jours·(4Q ~ois)

" pou;l~s ~ux ,vivant en station· et 933 ±46 jours' (31 mois) .pour' 'les 'aninlauxâb~euvés .
" -

, et.noums·ad libiqIm àvec un':concentré titrant O,9UF et 120-130,g-d~MADlkg,
"'. ";.... : ~:' • '.. ~ " '. '-', '~,:j;' •

,II apparaît que les ari.imaux vivant dans'les conditions favorablès gagnent 17..:24 mois

\ p.ar rapport a~x ·.~ux vivan;en milieu ,tra9itionneloù le premier produit estobtem{vers
~ ., '. ..

l'âge de 3·:4 ans ''(Tableaux V et VI).
. ,

:Ce manque de pr~coci~~ 'qes femelles Gobra n'est pas'uneca~encèphysiQiogiqu~mais
.. 1 • ,~ ,

. plutô~une conséquence des conditionS difficiles dans les'quell~s~ces .animaux, évoluent (55).
• • • < , (

• -:> " ~' • ' • •

En effet, ~vec l'objectif d'intensification des' productions animales'; il' est possible'
.' , . l " .' ~." -

d'améliorer entr~ autres'la prodt(ctivité numerique.de la femelle 'Gobra par. une ~éduction de','

l;âgealJ premier·'vêlage.
.:/

, .. ( ."

. . //". " ''' ..

II.23 - INTERVALLE ENTRE VELAGES (I.V.V)'.

C!est le nombre de jQursséparant deux. vêlages consécutifs. n,..est
; .' ' . ;..' '. . '. . ..:~ , . ' ..
proporti~Iinel à la fécoïi<llté ,;' IVV = 365/taux de féconçlité:(47). ".

D"une manière générale les ~terv~es entre vêlages;~6nt pl,us longs, en zone tropicale

"qu'e,~ zone·t~mp~~é~,(T~blea~ V'II). "'.' , . . '. ", .
; ,r,~

.....
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Distributibn d~s du~ées d'interv~ll~ ent;e vêlage~;'
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'Selon MUKASA-MUGERWA (33), la durée moyenne d'interval1~~ntrevêlages se

situë entre Ù,2'et i6,6 m~ispour les ~ébus 'airicains.' ,;,
'. " • ~ ,.... .':." "'~. .', 1.. . .~. '..... -"'" ~. " "

, 'Au ruveau de .la zone, sylvopastorale du Séhégal (lene durée se situe eptre, 14,3 et 17',7
. '. '. -.

, 1

mois (29).,

'-'.'
, ' ,

'II.3 '-',PERFORMANCES DE PRODUCTION
" .-.<

, "

ri.3.l -PRODUCTION PONDÉRALE' ,

,.
\

Lepoids nioy~n à la~i'ssan,ce obtenu par FAYE(Ïo) ,sur 345 ~esures ,est de '18~5

±2;7kg soit un coefficient'de ~ariati6ri:(CV)'de'14 p.lOO~
. . :." ~ . .). '

La 'répartition,'des jeunes 'veaux selon le pOids à'la naissance a môntréque c'e~t à

peine 'l~ tiers des aniffiaux qui atte~t~~-dépasse 20 kg.,' , ' ,
, ."'. .

,I1.3.l:?; Poids aux 'âgès types (O~3, an's)"

_L'éV,olution 'pondérale de je~ne~ bo~in;est1'éxpre'ssion'de'leur potentiel de c~oissance_.
. - " . ,.", . ..' '. ~ - . . -'.,. -. . .

" " ·s,o~s le contrôle ,de différents' facteurs dontl'envirpnnement 'es~ sans doute ie ,plus, important

-qans le contexte du: système d'élevage' considéré.

" L"é~ame~ des poids 3:ux'.âges,typ~, de 0 à Jans a montré qll'à lafmp,e cette,

période, tous sexes confondus i .les Jelines bovins atteignent'un poids moyen.~é 175,'kgavec

168 kg pour les femelles et :19~ poû'r,les rpâh~s (20) (Fig. 2). ' . ' ,- ,',
l ". ". r _

.,,' .
11.3.1.3 -:::Poids,,"adultè" ,

....
1 \,

\
~ .

li est difficil~ de détefminer un poids pQuvant êtr~' reteriuco~é poidS~ stâbdard des
, 'f .

, animaux'adulté,s (27): : ";, '", (" ,,'

En 'effet;\,'l?évolutlonpondénllê' au ~delà 'dé l'âge de trois ans reste :tribuwe 'de

l'équilibre 'entre:I~s animaux ~t'leur couve~re. ' , ' ,.

, ' - En:vue 'd'apprécier la précocité des j'eunes,bovins': FAYB '(20) a calculé la moyenne

.despoids' des~uxâgés de,~lus de' 5· anS ~o~~ cha~~'e'~xe." " -" .
" . - , . "\ .o 1••

"
,'o.

, "

- , ....



21

. ,

Les poids ainsi obtenus sont d~ 231,6 kg (CV 16,%) po~~ les vaches .supposées
• 1 > • •

. vi.des (peséesdaris· oies trois mois aprè~ la mise-bas) et 301,3 kg (CV - 73 %) pour les

mâles:·". )

Ces poidséorrespondent à 'Ceux ·des femelles éntrées en rèproducti~n et:des~les
, .' . : l • • • 1 • ~ ," • •

· reproduçteurs.

Il apparaît' àinsi qti'à~ l'âge4e.. trois ans, les mâles et .les ,femelles .atteignent

-'respeètiveme~t63p~100 ~t72 p.100 deleu;l.poids d'~dülte~:soit u~e préêôdté pliisgrande
. ~ '. \ .

chez celles-ci.

, .

U.~.1.4 :. RendetPent carcasse

Pour ce qui concerne le poten~el oOl~cher, le zébu Gobraest classé' "meilleur

producteur de viande.en Afrique 'de l'pue~L 'Bien préparé; le zébu Gobraadulte présente un
• .' • •••• • • .' • -':' '.' .'-. • 1 • • :

. poids moyen s.e situant entre AOO-500 kg avec un rendement-carcasse de 48-56 p.100 (28) ',;
· . ". '.

,cf tablea~'VIII:'

L 'e~périence.de la' S~ciété de c:Dé~eloppement de l'f:levage dans. la zo~e' sylvo-

.: p~torale (SOD~SP) aPtontré;que l'aug~ei1tation de la producti~ité'po~dérale ~'accomp'agné .

,d ·~eaméliorati.oil de' la compositiùn de l~ .c~rcasse et de son rendem.~nt. Ce rendement

pa~se'de 45 p.100 en 'élevage ,extensifà 50 p.100 en élevage semi-extensif avec 55 .p: 100 ~Ï1

embouche.

n.3.2 - PRODUCTION' LAITIÈRE

Il a été.,nbté que les races' bovines sénégalaises· éraient· de mauvaiseS laitières. En· '. l,,····· , \
effet, la production laitière e~ miliéu traditionnel est de ,1,5 à 4 litres par jo~r de lactation
, .,....... \. '.' . ,. . ., . ;

X35}. Toutefois, il convient de souligner :que ce potentiel est mal connu en· milieu, favorable,
1 : " • .,' ç .'

Le,s niveaux' de production lès plus '~levés ,sont atteints en, saison de pluies (17) cf

figùre 3,':'"

Eri saison sèche, les niveaux de produc!!on tombent à 0,5 'litre:par j~ur de lactation
. . .' '" . :',," " '" . 1 . ...... Î . .... '. .

enJ'absence de .toute sUPPléméntati\on. La période de lactatioriva.dé,~1;o-180jours. (55) .. "~.

Toutes les. vaches sont généralement traites au cours .de leur lactation avec une .. '
'. ',,' . - . . ,

, . intensit~ et un rythme variant essentiellement selon la saison.
• . ""'r •. ,} :. ~. '. ',' .' ~ ," :'. •

, Certaines:: femeUes .sont ainsi épargnées lorsque kurs conditibIis, nutritionnelles ou,
. . .: ;,l . ~ .' ..' ".' ..... '. . '. .' .' 1

· celles du veau I.e demandent.

( ",
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Fi gu're 2 Croisi~nce des jeunes bbvins de la haissance à trois ans.
) .

'.

/ .

, Poids en kg
~oo ,-----'--'---.....:.....-----:----------~~---::-----_:_r_-'-'_.
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100,
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o '--- --:---'--"'""----;-~-------L------.:.----L--------,-;-J,,:.
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Source,· (20).
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Ceci s'observe en saison sèche chaude et. surtout en~e niai et)uill. Le pourcentage

de vaches' ~on t~aites varie' alors d~ 10 à 35 p.100 enmoyenDe selon ies troupeaux (20): La

t~aite du soir ~st quasi-généralement suspçndue en'fm de 'saisbn s~che. La production laitière
, ",

annuelle extraite qui en découle est de 207,9 kg'ce qui équivaut à un demi-litre 'de lait par

jOtlf.

II.3.3 - RENDEMENT AU'TRAVAIL

, 'l, ' ,
Le, zébu Gobra est· utilisé èomme boeuf de trait dans le système,agrop~storaI. Il

"

intervient dans, les travaux 'agricoles et les t[aD.Spoi1s\ en charrette.

, ,Le zébu Gobra' reste ainsi uri anunal' de choix pour l'intégration agriculture':'élevage,
,\ .' ' ' ' ,- , -,' - '

mais sa sensibilité aux trypanosolllOses limjte son extension, dans les' zones agricol~s du Sud

(19)., Son r(n~~IIlent ~u travail est compa;~ble à celui des ~es et des chevaux·:

. \

Tableau IV : Saison d'apparitiondesp~emières manifestations du comportemen! d'o~strus. . :

et de l'activité ovarienne.

Saison sèche Hivernage

froide chaude début, . fin, ,
"

Première élévation, de
progt:sterone (> 1 ngiml) 47,05% - 35,1% 17,6%

, /' ,

Première's manifestations du .. '

comportement d.'oestrus 4,7% 14,2% .' 66,6% 14,2 %,

. Source: (28).
\

Tableau V': Age au premier vêlage et eff~t du croisement Bos taurus x Bos'indicus.

Type génétique Nombre d'érudes 'Age au premier , '

"- " vêlage (mois)
\ -

Bos taurus 24 32,3

Bos indicus . , 57 44,4"
,l

Bos taurus x Bos indicus ' ' 61 33,1
','

Source: (12).
\

.: " f
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Tableau VI : Répartiti0~,del'âge au premier vêla~e par clas~é'd'âge.

-
Classe~d'âge '

..
Effectif "- ,'Fréquence " Fréquence

"-

~ absolue, cumulée

2':3 ans 2 0,6 0,6

3A,ans ' 115 '334' ,'34 °. ,
, '---..

,', "

, '

4-5 ans 223 64,6, " ,98,6
~

..

J ' 5-6,ans ,5 - 1'4 , 100,0, ,
~. '

, Source ':' (20).

-) >. " ';. • • •

-:--Ce tableaû expose la fréquence à laquelle advient le' premier:vêlag~,dans les classes

'd~âge. Irinoritt~'que peu de femelles ~ntrenten r~pioduction'~v~t l'âge ~~ 3 ans, la'grande
',' \.' , ",' ' , ,

'ma)oritédes,premiers Y,~lages se situant entre 4', et 5 ans.

tableau VII :: Intervalles entre vêlages (en mois)
. . - 'o." . .',

" "

,Race ou typ~ .. Nombre Moyenne Vale~r Valeur
" 'd~études " Iilinimale

)
maximale..-, , ..

Ho1stem ' . , 20 15 .11-:. 8 19,9
"

, ' ,,'
Jersey " 4 14,5 " 13,4 15,6"

\

Brune .>-.
" 5 ,15,8 13,5 17,7 )

"

'Charolais 3 17,9 14,1 21,
"1 ~ -

"
Zébu indien

"
" 16 '15,2 12.. 19,0-

, Zébu laitier 20 14,5 Il,5 24,9..

zébu africain 7 21,4 15,6 28,4'-
, '

, ,

Créole 12 ~" 13~'5 '17,7 " 16,5
"

'Bovins 20 17,5 Il,7 24,3
trYPallptolérants

" , ,

Zébu à"viand~" .
.

25 ,16,8 :12 7 ' 26,4 ~, \,,

Î
Source: (1-0).

~ .'.

...., \..



Tableau VIII. ,'Etude comparée de la carcasse ,du, zébu Gobra avec celles d'autres races.. " \ . .

bovines. '"

"

)

(

1

Race .. % Musclé % graisse %os

,Harèford 54,5 31,3 f4,I'~
" ,

"
' , ' ' "

Brarigus 52,7,
, ,

34,3 ' ,J2,~,
"

,

"Brahman 60,1 24,4 15',3 ,

Brahman x Santa ~8,3 26,9 15,0
gertrudis

Holstein' 60,1 22,1 17,6 (

, Jersey 570 26,1 17,6,
..

643
' ,

19,9 15~6Gobra:, ,
,,

J

Source : (35). '
" ,

. . . \.

,Tableau IX.; P~ids à différents âges de zébu GQbra à des niveaux différents d.'àlimentation.

"
"

"
: 1

: Mâles Femelles'

Alimentation Aliment,ation
Différences

Age
, forte " faible forte faible Mâles Femelles

, '

Naissance 21 25 ,23 24 -4
·t·.

-1"-
1 mois ,33 39 36' 36 -6' 0 ,,

452 mois, .. . 45 49 48 -4 +3
" ' +\23 mois 64 62 64 58- +6

, 6 mois 126 96 119 88 +30 +31
, 12 mois 249 144 217 129 +105

..
+88"

-.

,l8'mois 381 197, ' 317 174 ,+184 ,+144,
,24 mois '490 260 388 220,

" +230 . +168'
"

Sour~e : (38).
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Figure 3: Evolution heb~madaire de la quantité journalière çe lait extraite.
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CHAPITRE III :

ÇONSEQUENCES DES'ERIq:URS D'AkIME~TATION,SUR LA'
, ( , '

PRODUCTIVITE DES BOVINS

L'~limentation est Un'facteur primordial de productivité.' Elle permet d'extérioriser

les .potentialitésgénétiques des individus. Les erreurs d'alimentation affectent en premier lieu
" ,,': ',' . \ '" .

lafonctionde reproduction avec principalement le problème d'infécondité èollective au sein'

du ~ême troupeau (2I).

'.

" \

I1Ll - ASPECT QUANTITATIF DE LA RATION

III. L 1 - LA SOUS-ALIMENTATION

, ,

La ration alimentaire d~s bovins tropic~ux étant, dans la plupart des éas, ,directem~nt
\ .

-issue d'l!npâturage naturel, la sous-alimentation est une constante saisonnière' de l'élevage

tropical (10).

Un p'roblèmealimentaire rencontré àu cours des pr~miersmois ,de la' vie ded'animal

entraînera un ajournement de la puberté.

Les ',apports alimentaires sùffisants duranr-le jeune âge avancent la' matur~té sexudle

tout en favorisant, la croissàn~'e et la confonnatio~ des génisses (22). Lorsque là ,ration

alin:lentai~~ yst satisfaisante tout au long de .l'année les problèmes (de, reproduction se

ràréfient. 'Çhez la vache adl!lte en milieu 'sahélien,... les gains de poids' réali~és en' période
, " ;-. " .- ~ #

'favorable ~ont perdus en ~grande/partie,au cours des derniers. mois de !a saison sèche (8).

Cene chute spectaculaire du poids contribue à allonger les,intervall~s entre vêlages'
..i; • '".' '.

çe qui faitdiJe que l'anoestru~ post partum quis'install~ est un anoestros des~uvegarde lié
. ": ."..::-. .'

aux mauvaises conditions d?entretien, (22).. '. , ..

\ .- :.

?,
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111.1.2 - tA SURALIMENTATION

. Les excès alimentaires sont à éviter puisqu'ils som aussi nuisibles qu;une carence
j. _ J. \

, '

énergétique en matière de fertiIlté(21). Chez les génisses, les excè~ alimentaires sont

néfastes à la fertilité ultérieure, à la production laitière et à la longévité de la vache (49). \ ;.

Chez les adultes, les excès alimentaires provoquent l'obésité entraînant un état

hypoho~ç)nal .par infiltration graisseuse des ovaires ce qui est à l'ongine des chaieurs

silencieusès et des ovulations' retardées (22).

111.2 - ASPECT QUALITATIF DELA RATION. .

Le manque d'apports énergétique et protéique adéquats sans oublier le .déséquilibre ,

, minéral dans les sols· et .les' fourrages ont éJé depuis longtemps tenus pour' respo~sables de

productivité médiocre obserVée chez les ruminants menés sur parcours naturels (30). "

, 111.2.1 - APPORTÉNEllGÉTIQUE

, L'énergie est un facteur clé de la ration, pennettant aux
l
différents appareils de

fonctionner en' assurant le métabolisme basal. En effet. tant que les besoins d'entretien ~n

énergie ne sont pas couvertS, l'animal ne peut pas produire.

'L'apport énergétique insufQsant avant et après vêlage peut entraîner une
\

hypoglycémie déprimant la fonction hypoth~l1am1queavec comme conséquence ralentissement

de l'activité ovarienne c(35).

La fécondation paraît également sensible à la glycémie : la période la plus critique

se situerait autour de l'insémination (une semaine avant et deux semaines après).

Durant cette période une carence énergétique s'acç:ompagne d'une forte mortalité

embryonnaire précoce.

Les èarences énergétiques affectent également les, vaches en fm de gestation et

entraînent une réduction de la sécrétion du colostrum et du lait au vêlage (22).
. .

III.2.2 - APPORT PROTÉIQUE

\
\

Chez les je,unes bovins" la croissarice est prioritaire par rapport à la fonction de
'.. .

reproduction (47).
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C'est pou~quoi les carences protéiques entraînent un' retard de déveloPP.t::ment des

organes sexuels.

Chez l'adulte~ les carehces protéiques inhibent la sécrétion' antéhypophysaire des

honnQnes gonadotropes.
"

.On ilote 'unarrêt de 'synthèse des stéroïdes honnonaux faute de cholestérol,~ principal

précurseur des stéroïdes lipoprotéiques (40) ; (25).

Les excès aZotés entraînent un déséquilibre horynonal par défaut de catabolisme des

honnones seXuelles.

Ces excès peuvent aussi 'conduire à l'imprégnation de l'organisme par .des substan~es
" . , .

toxiques issues du catabolisme a,zoté avec comme conséquence élévation de la, mortalité

embryonnaire (22).

III.2.3 - APPORT 'MINÉRAL

Les carences les plus fréqu'entes en sels· minéraux sont celles en macroéléments,

particulièrement en' phosphore, en calcium et en magnésium.

Plusieurs travaux rapportent l'effet bénéfique de là suppléméntation phospho.:calcique

sur' la reproduction (36).

Le phosphore conditionne la sécrétion antéhypophysaire de la FSH (Follicle

stimulati?gHonnone) (22).

'. La carence eil phosphore ou l'excès du calcium par rapport au phosphore provoque
.' ,

un retard de cr<;lissance des femelles et tout particulièrelIlent un retard dans l'apparition des

premières chaleurs à la puberté..

Mc DOWEIL et al (30) signalent que BISSCHOP et DU TOIT ont montré que les

vaches bénéficiant d'une supplém~ntationde phosphore (farille d'os) pesaient 20 p.lOO d~

plus et donnaient 35 p.lOO de veau en plus. (
/""

Le phosphore bicalciq)le 'semble prodùire le meilleur effet sur le poids, le polyfos ti

le pho~phate disodique lui étapt nettement inférie~rs (6) ..

Le magnésiùm intervient surtout danS la tétanie d'herbage et entraîne Un retard de

l'involution utérine.

S'agissant des oligo-éléments, le manganèse et le zinc sont nécessaires· à l'élabor",tion
" / '.. .

des h~rinones gonadotropes ~téhypophysaires (22).

La'carenceen zinc chez la vache provoque une dégénérescence kystique de l'ovaire
" 1

et des rétentions. placentair~s. .

r



\

l
'.

.. \

30

111.2.4 .; APPORT VITAMINIQUE, .

"

Les différents états. physiol9giques ont des exigences particulières et les besoins sont
. .,', '. . ."' . '\

d'importance d.iverse selon qu'il s'agit de l'entretien, de la croissance, de la gestation ou de

. la lactatio~. étiez les ~~ants adultes, les besoins vitaminiques portent sur trois' vitamines
~.' .

liposolubles (A,D,E) et sur le carotène.

1l1.2.4.1 - Le .carotène

Les travaux récents conduits par une équipe allemande, ont permis de mettre en
. ~ .

. . évidence le rôle spécifique du Béta carotène dans le fonctionnement de l'appareil génital des

vache~ et des génisses.

Chez les génisses carencées en carotène, l'ovulation est retardée de24-48 h après le

pic sanguin de LH (Luteinizing Hormone) ce qUI compromet gravement la réussite de
.1

l'insémination artificielle (31).

La fécondité de ces animaux est également médiocre par rapport à celle des animaux

correctement alimentés.

Chez le~ vaches ges~tes, ,le manque de carotène se traduit par une sécrétion plus

faible de progéstérone ,ce qUI les prédispose aux avortements. _

L'ensemble de ,ces obseryations rehausse l'importance nutritionnelle du carotène qui

reste néanmoins, le précurseur"principal de la vitamine A.

III. 2.4.2 - La vitamine A

La vit:4D1ine A est inéontestablement la vitamine dont lé besoin est plus essentiel pour

la santé, la· croissance et la reproduction des bovins.

Dans les conditiops na~relles d'élevage, les besoins de bovins en vitamine À sont

. couverts par les caroténoïdes de~ fourrages et surtout par· le Béta carotène qui a la plus forte

activité provitaininique A. (31).

Chez les vaches gestantes en état. de subcarence vitanuruque A, on observe des
, ..

avortements spontanés; les durées de'gestation réduites, une haute fréquence de rétention

placentaire. ,
. .

,La vitamine A est.réput~e jouer, comme le phosphore, un rôle considérable dans la

l

reproductio~.
/'
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:En' effet, elle stimulel'appantion 'des chaleurs et renforce leur manifestation.
, . '. ~ ,"' .,'" .

Elle agit en préservant l'intégrité ~~s épithéliums, germinatif et utérin (22).

Chez len:).âle, lacareI;lce en vitamineA provoque l'abaissement de la spermatogénèse,

et l'atrophie des glandes annexes.
, " l ,

Chez la femelle, cette carence entraîne la chùte de la, fécondité. Des, produits 'donnés: '

par' des génisses ~ar~ncées 'en vitamitle 'A sont débiles pu mori~~és' (21). Cependant, les ' )

signes ,spéGifiq~es ,de caren.ce ell yifumme ,A' Sont rarement observés contrairement aux

symptômes de lasubcarence vitaminique A (21).

ID.2.4;3- L~ vitamine D

Elle' est réputée avoÏ! aussi, en plus de son rôle sur le métabolisme osseux, des

propriétés oestrpgèniques favorables à la reproduction (39).

·En ouu:e, elle a un rôle capital de corriger les déséquilibres phosphocalciques néfastes

( sur l,a feriilité" Les vaches carencées spécifiquement ,en vitamine D depuis six' mois au plus

donnent naissance à des veaux maigres'et peu viables bien qu'e"inés à' te~e.

Les travaux de POBSON et WARP rapportés par MEISONNIER (31) montrent

l'impona,nce de la vitamine D dans les 'principales étapes de la reproduction : le

raccourcissement de la période d'involution utérine, les chaleurs plus visibles et les meilleurs

taux de 'féconditt~ chez les vaches supplémentées en vitamin'e D que chez les témoiiIs.

ill.2.4.4 -'Lavitamine E

Le métàbolisme <;le la vitamirte E est très lié à celui du sélénium.

C'est pourquoi les mesures de prophylaxie et de traitement des carences liées â ces

deux substances' sont fondées sur leur ~tilisation commune.

. La èarence en sélénium et/ou vitamine Ea été, suspectée dans .les troupeaux laitiers
, ":. . .

où la fréquence de rétention placentaire était élevée.
1 . '.

C'est ainsi que plusieurs essais ont permis de constater que. la vitamine E est
. .

impliquée dans ce processus complexe de délivrance' comme cofacteur du sélénium et de la
. -' , .

. vitariune A (31).

,. La prise en compte de ces trois substances dans l~ prévention de. ces troubles donne
• . \" . •. . 1

. de m~illeurs résultats (50). /

/
;. "

/
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CHAPITRE 1:

MATERIEL ET METHODE

/

1.1 - MATERIEL

I: 1.1 - Milieu d'étude

, ,. . . .

Il s'agit de la zone des .,J'liayes située sur la façade ouest du Sénégal et allant de Dakar
/

à Thiès...

Trois localités', abritant' les 5 troupeaux' suivis 'ont' été ciblees :' GOROM,
, J

DIAKHIRATE, DIAMNIADIO (Tableau X):

Le relief e~t caractérisé par des dunes et des cuvettes, interdunaires.

Du fait de sa' s'ituation géographique avam~ée dans l'oc~ân Atlantique, la région de

Da1ci.f et1tretientun'microc~t particulier soUs l'influence d'un courant des canaries et des'

alizés venant du Nord.

L~ climat, est de type sahélien avec une pluviométrie variant de, 200-600 mm/an,
, , ' ", "l,

centrée sur trois mois Guillet, août, septemb.re). La ·végétation est caractérisée par d~s

steppes' ~.rbustives ~veë une strate herbacée'largementdominée p~ les graminées. Les

températures sont' faibles par rapport au~ ~utres régio~ avec des maxirria en septéni'bie

octobre (27-35°C) et des minima én janvier-février (20~22~C) (32).

La figure 4 donpe les pluviométries ~uelles enregistrées à la, stauôn de Sangalkam
. . . .

, r

de, 1984 à 1995 tandis que la figure 5 donile lapluviométiie mensuelle à SangallQun en 1993

et 1995.

1.1.2 - Animaux d'e,xpérience ,

~

a) Race et effectif utilisés

Cette étude a étê eff~ctuée sur 107' vaches de race Gobrà primipares ou multipares,

, lactantes: ou tàriés, réparti~ d4ns S'petits éi~~ages traàii.io~elS de la zone des Niayes. Il
. ,

. ..' . .'\' . - .

faut toutefois souligner que la plupart de 'ces vaches ont Un fort taux de métissage zébu x

N'dama~ ,

.. '. ......

....,..•. <0,

., .:, ....

;'. "." :,'
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F'; gure: ~, :'Pl uviométrie annuelle à Sang'alkà,m de 1984 à 1995
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Fi gure 5 '. Pluviométrie mensuelle àSarigalkam èn 1-993 et 1995.
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Les ~bleaux XI, XII, XII~, XIV et- XV donnent la répartition .des animaux

d'expérience par troupea,u.

b) Mode d'élevage
/'

La zone des, Niayes constitue urie zone de maraîchage par excellence.

L'é~evage est souverit'àssocié à l'agriculture ,dans un systèmeagropastoral.

Le pâturage naturel constitue la principale source alimentaire pour les animaux qui

bénéficient égaiement en période de récolte, des sous-produits agricoles.

Tous les animaux sauf les veaux sont entravés ensemble la nuit. Les taureaux sont cependant
.,' . !. . ' .

détachés lorsqu'une vache manifeste des chale.urs.
.- i .

Lesveaux'sont parqués dans un enclos différent de celui' des adultes et sont conduits

sur des pâturages séparés.
. ,

Les .lieux \ d 'abreuvement ~.eprésentés par des puits traditionnels; se trouvent à
.' , . ,

',quelques 'mètres des villages respectifs. Sur le plan sanitaire, ces élevages ne disposent pas
. ,,' . 1

de suivi vétérinaire hormis la vaccination annuelle contre.lapeste bovine qui est réalisée par
. ~ . : ~

le service départemental de Rufisq~e.

1.1.3 - MATÉRIEL TECHNIQUE

a) Matériel de p~sée : une balance électronique (0,5 kg) et un ruban-mètre.

(

b) Matériel de cOIitrôle laiti~r : un récipient gradué en millimètre, à parOIS

trans~arent~s et d'une capacité de 1 000 ml.

c) Matériel de prélèvement de fourrage un sécateur, un mètre, un sac et une

cordelette.

"

.d>' Matériel de prélèvément de lait : tubes en polypropylène d'environ 4 ml

contenant deux gouttes de dichromate de potassium (conservatèur).

e)MatérieI de prélèvement de sailg aiguilles, p0rte'-tubes, tubes héparinés

d'envIron io ml.'
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f) Materiel de cep.trifugation et de conservation: une centrifugeuse ~éfrigér~e,'une
. .

glacière, ,un réfrigérateur, un ·congélateur.
-'

j J g) Mat~riel de dosage radioimmunologique : réactifs (étalons, contrôles de qualité

,externe et'int~rne, progestéroné marquée ,à l'iode 125), tubes "coatés", compteur gamma"

:'compteur Geiger-Müller, mk;~plpettes répétitives type eppendorf, 'micropipettes non

répétitives type eppendorf, mélangeur (vortex), portoirs.

h) Matériel d'analyse,bromatologique,: balance analytique (0; 1 mg), etuve réglable

à 105°C, desskcateur, creuset en porcelame, four à moufle réglable à 550°C, ballons de
, J

Kjeldahl, pipettes de ,10 à 20 ml, erlenmeyer 'de 250 ml, installation de distillation, burettes

"de 0,1 ml de grad~tion.

i) Matériel informatiq.ue :

- micro-ordinateur type IBM"(unité centrale)

- clavier et compteur gama '(péilphérique d'entrée)

,-imprimanteet écran (périphérique de sortie)
,/ . .

- régulateur de tension

1.2 - METHODE
?

1.2.1 - DÉTERMINATION DU TEMPS DE PÂTURE

Dans le but d'avoir une idée sur la répartition des activités alimentaires au cours,

d'une' journée, à chaque sortie pour les prélèvements de fourrage nous avons noté'

suc~essivement le temps cohsacré au 'déplacement, à la pâture, à l'abreuvement et au repos.

i.2.2 - PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS

a) Prélèvements'de fourrage

Les prélèvements.d~ fourrage ont été effectués au rythme d'un prélèvement toutes les
. .

deux se~ines et par localité soit au total six pré1èv,ements par mois pour les trois localités

) ciblées. La méthode consiste à suivre 'les ~ux au pâturage, à observer leur
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comportementalimentairé pendant ~e de~ journée, ~ délimiter une zone de 4. mz." 8 ml
", . " , ~ . . '.

ou 16 m2 suivant la ric)1esse du 'pâturage, en tapis herbacé et à couper au ras du sol à l'aide

~'Un sécateu~ to~tes les he~bes se trQuvant dans la zone délimitée..

~Pour ce qui, concerne les ligneux (arbustes et arbres), l~s prélèvements n'ont porté

que S\lr les feuill~s, les fleurs et les fruits, Aussitôt après la coupe, on procède.au tri manuel'
• , '.. .>

pour ~~ garder que les'.e.spèces app'é,tées par les animaux. L'ééhantillon est mis dans.~ sa~.
" , .:. i. \.,.... . . . v" . -

On procède· à l';jde.ntification,en préciSant le lieu et la date: L'échantillon est pesé sur place

(poids en vert),":Il ~erasé~~éau soleil puis pesé après broyag~'·et·tamissage. I1.~~ra gardé
, . '" ..l ' ,'.' .

:'au congélateur en attèndaÎlt'le jour d'ànaJ.yse bromatologique.

. .
b) Préièvem~nts de laït

,nbs prélèvements b~ebdomadaires (mardi, et vendredi) ont, été effectués '~ès tôt le
, .

.matin sur des vaches lactantes.

Nous ayons ut.ïijsé des tubes en polypropylène d'environ 4.ml et'contenant deux

gouttes d'un c.o~ervatyur~dichromatede potassium).

Les prélèvements sont acheminés au labor~toire dé Biochiniie (EISMV) dans 'une

:glacière contenant de la glac~.

l '

;Après tln bref séjour au réffigérateur, les échantillons sont centrifugés à 3500 tours/min. " , . '. '.

pendantlOmiputes à 4 oC.

'Il y a 'ensuite récupéràtion du laitécrémé (en perforant le fond.du tube) dans.un tube

.:à hémolyse .
./

.' Les échatitill?ns ainsi 'préparés~ont identifiés' en précisant le code de, la vache et la

:série.' Ils sont' conservés au ,~ongçlateur'rà -20°C en'attendaI-lt le jour du dosage RIA.
'. 1 •

/ ..'..

c) Prélèvements de sang

. Dés prélèvefuents bihebdomadair~s (mardi et vendredi) ont été effectués très tôt le
. ~.' .

Iillltin sur des vaches taries: Nous avons utilise des tubes hépa.rinés d'environ 10 ml.
. .

Les' prélèvemen~ sont mis danS une glacière contenantd~ la glace et acheminés dans
, ' .

les meilleùrs délais au laboratoire de Biochimie (EISMV). Ils sont. directeniènt centrifugés. ", " - : .... .
à'3~OO tours/min pendant 7 minutes.

li y a enSùité récupération du plasma dans des tubes à hémolyse.

\..
\

'." -~. .~
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, , .
", L~s_;éêh,antilloiIS ainsi préparés sont identifiés en précisant lé code de la vache et la

. série .de' prélèvement.

Ces:éc~tillons sont conservés au congélateur à -20°C en attendàbHe jOJlr d~ dosa~e

RIA.

1.2.3 - PESÉES,DESANnviAUXET CONTRÔLE L~TIER,'

a) Peséesde~v~ches

Des pesées .ineru;uéIIes ont été ,effectuées sur des' vaçhes à jeun à l'aide de la balance
, ... ~.... ....... ,::,. .

et-du ruban-mètre.

b) Pesées déS vea~x >~1~?
:;,,*:-" '1 \~;

Des pesées mensuelles :ont été effectuées avant et après là téteè à l'aide de la balance.

,Cette double p~sée'~~nn~ uneidée ~~~,la..\quantité de lâittétée ~t perinet de' suivre la
" "

croissance du v~au.:
),

c) ContrÔle laitier .
....-".. ,

/ .. .

Une fois par mois et pat vache après chaque traite (matin et soit) le lait trait a été
•• r,

quantifiéafm de' déteiininer la production .laitière totale par jour (lait trait + lait tété).

1.2.4 - NOTATION DE L'ÉTAT D'ENGRAISSEMENT, . . "

Elle s'effectuait U-èstôt le matin au moment de la traite sur des animaux à jeun.

L~ .méthode utilisée' dans cette étude est celle proposée par NICHOLSON et
, - ~ .

)

.BUTTERWOE"fH 'pour, les bovins Bos indicus (zébu) et qOi utilise une échelle de 9'points '

(37).

Le tableau XVI donne une description des notes de pointage tandis que la figure 6

:donneies'partiesanatomiques servant de critèfesd'appréciation de l'état d'~ngraiss;ement.
"" . ' t.

1.2.5 - ANALYSES DE LABORATOIRE

a) .Analyses brom~tologique's
, 1

Après séchage, .broyageet tamissage ,des échantillons, nousavoris procédé à l'aiial>,s~'

","brOI;nitologique suivant lesystème "Weende" ~
. .' + . .

\

,"-,', ~ -'.. ".
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Parties anatomiques savant de critères d'appréciation de l'état d'engraissement.

/

Source

\
1

ApophysC's rran5verv·s
dn ,"'crtèbrts

lomha.ires

Apopbyses épincusu
des "eni:bres

. dorsales

Côtes

E.pine diaquc
(point< de b h':nche)

Gi~nd Irochanter

Dép<lI de gr.u
sur les ycnèbrn

coccygiennea

Epine ischiatique
(pointe des fe..",)
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b):Dosages radioimmunologiques "

Le dosage de la progestérone' dans le' plasma et dans le lait écrémé a été effectué
, . .

suivant la méthode R.I.A.

(

Tableau X Localisation des 'troupeaux suiyis,
/

: ~

Troupeau Localité Propriétaire

-/
A DIAKHIRATE DJffiI

B DIAMMIADIO ISMA
1

( C DIAMNIADIO KA

D GOROM NDONGO

E DIAIqIIRATE DEMBA
.

, '-'

Tableau XVI Description des notes de pointage
--"

Catégori,e Etat Note Caractéristiques

Emaciation prononcée. animal susceptible (j'être condamné à l'examen anté-
M- I mortem.

MAIGRE
Apophyses t~nsverses proéminen-tes. apparition très nette des pointes ~es

M 2 apophyses épineuses. '

: ( Apophyses éRineuses de l'épine dorsale pointués au toucher; hanche, pointe
: M- 3 des fesses, base de la queue et côtes proéminentes.

i Apophyses transverses,visibles et généralement individualisées.

Côtes, hanche et pointedesfèsses clairement visibles. La masse musculaire
N- 4 située entre la pointe de la hanche et celle de la fesse présente une forme l.. ,

NORMAL légèrement concave. La couche de chl\Ïre recouvrant l'apophyse transverse
est un peu plus importante que chez l'animal M +,

Côtes normalement visibles, légère couveltUre graisseuse, épine dorSale à
N' , 5 peine visible.

Animal'Iisse e~,bien ,couvert: épine dorSale invisible mais facilement
N+ J 6 palpable.

Animal lisse(et bien couvert, mais les dépôts graisseux'n'appa-raissent pas
G- 7 nettement. Epine dorsale 'palpable par exercice d'u!le,forte pression. mais

appa- raÎt plus arrondie que tranchante

. '

Le gras de couvertlJ"re des parties cibles del'aniinaf se voit et se tâteGRAS
G 8 facileme!!t ; les apOphyses transverses ne sont plus visibles ni p~lpables.

Importants dépôts graisseux net- tement visibles à la base de la. queue, sur·la ,
G+ 9 ' poitrine et sur le scrotum ; les apophyses épine,!ses, les côtes, les pointes 'de

la hanche et celles des fesses sont tout à fait noyées et ne peuvent être
.. l'a1pées.même avéc une forte pression.

Source (37),

'..
.~
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Tableau XI: Troupeau de Ojlbl(A}.

Nom de la Code dèla Age en _"Date avant Oate Numéro de,
vache vache annees dernier dernier vêlage--

(No~/~S)
vêlage vêlage

Aoûtl93 .Oéc/94 02
1.Haougou 90 06.

04
2.Slwe ar. 91 11 09111/94 04
3.Soye .92 12

AoûtJ93 Aoûtl93'., OS
4.Bounayel 93 11 21/08/95 02
5.Dlade 94 08 Aoûtl93 02
&.P.K.Diouf 95 08

AoûtJ93 Aoütl93 -~

02
7.Dûtang~e 96 09 18/01/95 03
8.G.Youme 91 iO Aoûtl93 04

-9.DouJo 98 11 Jan/94

10:-P.Houss 99 10

ewe. DécJ93 03

'11.G.Houss
100 .... 04ewe ' ! AoûtJ9J

12.Saje. 106 12 Aoûtl93 04

13.Siwe av. 107 10 Déc/93 03
,.~

i08 0614.P.Youme AoütJ93 01

15.Pakista 109 oa
naise

110 14/01/94 02
i6.CoUli1ba .< '1 ,

04.1 •
Aot"lt/93- Taii

-i 7".G3t1SCf": i13 09 ".. ~ ,"._,A.. 03L. "UI:)I~4
.L 114 07

H~.Saye 19/06/9l!. 02-

1S:.Aissatci 115 Ub
ü5i07i94 Oî

Ta\!
/

./.,

r
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Troupeauae üjibi(Aj.Suite:

. l

Noni de ia Code dê ia' Age en Date avan.t üate ' NU"1éro de
'v~che vache

< ,

dernier dernièr . vêlage
'--"

·annees

.(Novl95}
vêlage . vêléig~

16/0794 û3
,2Q.D~nayet 116 Os

02
• 1

â7l07/94. 21.Toure· î17 07
23/11/94, 03

22.01e 118 10

23.Ndama 15/i2I94 02
120 10

1, .. Soye 13/07l94 01 '.

123 . 06.
24.5iwe \

. 22/01194. 02
·25.Nlabe 134' OS

',' ?6.Njigouye Déc/93 "
01

1~5 09 1
,

27.Tole 'Aoùtl93 02
138 ':,,. 09'

r"\ ~. ",..A 01
28.Balewe 1 144 09 ueCi~.)

29.Ndoyène 30107/94,- : 02
179 06 ~'·1 • .

.' ,,30.Boye 20/01/95 ' 01
187 06«

3i.Deni
\ 10/02/95 Ù4

188 11
. , .". 02/ü9i95'

nI)

--32~Balewe "
U4

200 " on

j

........... i':'.......

~ -,-'-,-~

'~,,;'
, .,

/ J
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,Tableau XII: Troupeau de Isma(B},

. !

N,om de la . Code de. la Age en Date avant Date . Numéro de
v.ache vaèhe années dernier

t
derni~r vêlage

{Nov/95}
vêlage '. vêlage

1.Saye r 43 12 Oct/92 09/09/94 03

Octl92 25/06/94
','

2.Sayell 44 .07
02

\

3:Nolc 46 09 Juin/93 03/081.94 Ç4

1 Jan/93 02
4.Bari 47 09 07/07194

!i,Touba B. 4S 08 ~oûtl93 17/12194 03

6.V\!oull 49 07 20/07/94 02
Jan/93

7~Touba·R. 50 .11 AoûtJ93 ' 03

8.Ndama 51 Qfa
2.1./04/95 O~

.Jan/93

9:No'!e R. 52 14 AoùtJ\:}o a~"

'.

10.Nol? B. 53 09 28/06/S4 02
Nov/90

11.Daral 54- (' O~
01fQ"(/94 02

Oct/89

12.0iembt S5 05 iS/OGi94 01

13.Barke ,,-' 05 04!!J7!94 Oi
'":Jf

.,
14.Mboude.,'1 5<- 05 ûîiO!i!95 a1

·15.Siv'!e 59 Ot} 0-;'/09/95 ~)'j

iS.Logue 'i24, .ûn
l)r:;iÜf ;94

,.,...,
~,'

{
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Tah!eau XlV. :Troupeau ·de Ndongo(O}.

Nom dela
vache

Code de I~~

vache
f\ge en
annecs
(Nov/95)

Date avant
dernier
vêlage

Délite
dernier
vêlage

N'uméro de
vêlage

06
1.Diongoma 19 11 Nov/92 03/07/95

Saje

2.Bare 20 10 Novi92
n'l.. '"

3;Thibel M. 21 09 NOV/92 28/09/95 03

!4~S~we 22 Gï Novi92 21/01195
n"-'v,

'-" .b.lhibet T. 24 05 22/07/95 \ 01
1

7.Saye 25 OG 19106/94 01

8.Ndamq. 2M ne 09/03/95 01uv

Soye

~,soyC? 29 05 30/06j9et 01

10.Thioyel 12 Octl93 -
1'1 0511.No!e 73 Novi93

12.5iwe F. 74 aa SeptJ93 01

13.8iguel i"',S
Aoùtl93·

-'i ., r.i)
~4.Sayer}· 16 1 . .H·

Sept/93 •
15.Lebou 1~" 16i07/95./ 01'':'"

01-
it).B~ri "!21

1)7 15107/94 ü~i

17:Guido .... "J"~

01108/95·IL"':
Q:; 05

18.Golo rl,-'l. -~ ~?
ijs Aoùil93 !!:~ _.

19.Golo T. .; 92 ,-..::: OS!08f95 ai
20.T~r

')'"' .<

ïf!û8J94.t4 t• l !
(!""j' tJ:~

2·I.Le! 2ii2 G°;- mH'10195 03

(

\
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..

.' v

\"'. ,
\'
;1.?argu~ 145

,2.Biguel 146

3.Bounayet '147

'4:Ndakarou 148
1 ., •, :,

5.panayel 14~

-6.Tode '--c. 150

;,7.Ndania' 151
:

8.DabH 153
,

9.Youme 189

" 10.Sandiara 190

'l'i .nianeoîo 191

12.BodeYEfI 204
, ,

13.Saje 22(1

1.t.Ole, 207,:2

15.Bongue; 207'4

16.Foure 2075

17.Balewe 2076

'-,~,
'''-,

'-., , ,
'''-..' ,...,
~ "'.... ' ..~~
'-~

,. '-~/

Nom de la
vache

J ,r

,j

,"

,
\

,Cod~de,ia

vaclie

Tableau XV : troupeau de Dembà{E}.

1

Age en Date avant Date Numéro de
a"'nées dernier (jemier vêlag~ . ~ ,

(Nov/95) vêlage vêlag~

06 20/t1/94 03

07 15/02/94 03

05 17iOJi94 l 01

-08 13ï01/95 03
, ~. .

11 '25/03/94 OG

OS 23111194 03

06 1'!iOEl/94 02

OS 27/11194 01

07 29/011.95 03

OS 23i03/95 01

05- 17/02195 03

06 îG1Oa195 O'"
08106194-

'L-

07 29/06194' , 03

Oî "05 22/06/94

~" lafi 1!94 ,"06
\ 1

Ob ln; 'i194 u,.),

07 25/i 1/94 rn

'-,

. ,--':
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1

CHAJlITRE II :

RESULTATS

a) Temps' de~ pâture sur l'e~semble des trois localités

(

La répartition des activités alimentaires au cours d'une journée sur l'ensemble des
. ' . r

trois loc~lités est donnée par le tableau XVII.
'.

Nous avons noté quatre types d'activités alimentaires au cours d'une' journée: la

pâture; le déplacement, l'aoreuvement et le repos dont les pourcentages respectifs' sont les

suivants :.50,0~% ; 29,45%.; 15,64% et 4,86%.. .~..

,',

Il n'ya pas eu de rumination au pâturage durant tou~e la du:rée de l'étud~. '

Dans 1'c;nsemble, le temps de pâtu~e est satisfaisant, ie temps de· repos insuffisant 

alors queJes temps d'ahreuvement etde déplacement sont très élevés.

1
Tableau xviI :Te'mpsde pâture sur l'ensemble des trois localités

, !
/

,

.. Activités alimentaires au cours Temps eh minutes' Pourcentagy --

.d'une journée 1

,

Pâture ; 360,4 50,05
, 1

'Déplacement
1 . , 212,0 29,45

Abreuvement , - 112,6 15,64
1

Repos '\ 35,0 4,86
,

~ : 720
,

•• , 1

b) Temps de pâture par localité
1 ' •

Les tableaux XVIII, XIX et XX donnent la répartition des activités alimentlires au
: \"," . .

cours, d'.une jOln:née par localité. Ils montrent un- temps de pâture plus élevé à GOROM

. (52',82%) et un temps depâUlre plusfaible:àDIAKHIRATE (25,6~%).
, . ,

.' J •

A DIAMNlADIO, le temps de pâture est de 35,57%.

)
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Tableau XVIII : Te~ps de pâture' à GOROM

Activités alimentaires au cours d~une jo.urnée '(emps' en min'utes Pourcentage
"J .

Pâture "

380,3 52,82\
J
,

. Déplacement 215,8 29,97

. Abreuvement 87,2 12,.11
,

Repos. 36,7 5,1
'i 720

, ('

Tableau XIX : Temps de pâture à DIAKHIRATE

,
Activités alimentairés . Temps;en minutes Pourcentage,

au cours d'un~ journée

Pâture - 422,5 25,68
-'

. Déplacement 181,8 25,26

Abreuvement 87,6 12,16'
..

.:Repos 28,1
;

3;9
.'.

.-/ 720,
\i .

Tableau XX : Temps de pâture à DIAMNIADIO
-\ :,

Activités alimentaires au cours Temps en minutes Pourcentage
d'une journée

,.
'256, lPâture 35,57 ..

\
Déplacement 247,3 34,35

Abreuvement 174,5 24,24
_.

Repos 42,1 5,85

720·

r

L /

\
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IL2 - PRODUCTIVITE DES PARCOURS

II.2.1 - COMPOSITION CIllMIQUE DU RÉGIME ALIMENTAIRE

; a) Composition chimique du r~gime aliIrtentaite sur l'ensemble des trois localités

Le tableau' XXI donne la composition chimique du régime alimentaire sur l'ensemble
'/ '

des trois localités.,

Il indique un timx très élevé de ma,tière sèche(MS) durant toute la duréede-I'étude.

,Onnot~ un taux élevé de matière organique (MO) de Décembre' à Février avec un

maximum de 74,6% en Janvier.

De mars à juin, .le taux de matière organique diminue considérablement. Il passe de
, 1.-. ", • , " ,

68,2% enmars à 61,8% en juin. Le taux de matières azotées totales (MAT) qui atteint son
'. '

nÎinimum en janvier (8,2 % de MS) subit une forte augmentation de février à juin (9,6%: à
, , .

12,4%).

Tableau XXI Composition chimique du régime alimentaire sur l'ensèmble des trois

loc~lités. /

.' ,

. , 1·

Mois
,

',' MS (%) MO (% de MS) MAT (% de, MS),
~-./. Décembre 89,9 73,8 8,5

Janvier 90,9 74,6 8,2
1

,
Février: 90,8 71,0 9,6

~

Mars 90,4, 68,2 Il,2

Avril 91,3 68,2 13,1

Mai 90,8 64,3 12,4

Juin , 91,0 61,8
"

" 12,4

b) Composition chimique du régime alimentaire par localité

,L,es tableaux XXII, XXIII- et XXIV do~ent la composition du régiine alimentàire par
1

, localité.

•4
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1 On note un taux élevé,de matière sêche (MS) et qui varie très peu. Le taux de matière .
'. ..' :.:.: ~ .', '. ": ".; '. . ~ ~'I •. , " , •

organique (MO) di~ue consi<:iérablementpour les localités de GOR0M 'et DIAMNIADIO
, ' ..-. " .. " :',' , ./.

de:décembre à juin.enpassant par le minimum en mars où il tombe en dessous de 60 %.
",' . .

A DIAK}IIRATE, le taux de matière organique évolue très peu. JI passe de64~5 %
.'-....: ".', <: ,". . )

de MS (début'décembre) :160,0% de MS (fin juin).
\. ' l," '. ,_'

. i 'Letau'x de matières azotées·totales suit la même évolution pour les trois localités. Il

subitun~' légè;e,dïiriu:turlqn d.e' décembre à janvier pui~ une forte augm~ntation de'février à
. .' , . . "

JUill. )

. ./ .'

Tableau XXII :. Compos16onchimique du régiine alimentaire 'à, GOROM

'.

"
........ ---

Date ,MS (%) MO (%de MS) MAT'(% de MS)
" .•..

".'

13112/94 -- ,
91,2 80,4 10,5. , .,

,
, .

" '.

27112/94
"

90,5 80,4 9,4;':'
.'. --

10/01195 90,2 60,0 '103
." .

,
.

~'.' .
24/01/95 92,9 60,5 Il,6

j

i .

07/02-195 .. 91,4 .- 56 7,4
'w:' ' ,

21/02/95' 91~2 56,6 12,3
, ,

, . ;

07/03/95 ' " . 91,1 5i,1 '12,7. .
" ,

21/03/9S':
""

" " 90,9 5.9,5 10-6
,', ,

- . l '
04/04i95 91;6 62,9 ... 9,7

--

. 18/04/95' ---.,..: ,91,9 60,4 !
85' ., ."

..
\02/05/95 93,0 61,5 11,8

16/05/95 '92,9 59,4 15,5
"

,

30105/95 , 90,2 58,6 Il,6
" ,

1'3/06195 91.0 61,3 10,5
\ "

·27/06/95 .93.5 '. 59.1 9,6 '
,.

. ,1 '
l '

, '

.,:f'

"

. '-

~",

~...

1:

.'
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TableatiXXIII : COm:pOSi~O~ chimiq~e du' fégim~' âiimentaire à Or.AKHlRÂTE, j .
.. )'. {" ',. l " " '

O~te ....

, 15/12/84

29/12/94

. ,-12/01/95,

2;6/01195

09/02/95

\

, MS (%)

88,9

87,8

90,.1

89,8

91,7

'MO (% de MS) 1

64,5,

66,8

66,9

59,7

1 9,3

7,8

7,9
,
7,5

..'~

. /

:23/02/95 90,2 56;3, 8,9

,-04/05/9~" .,

" .:':.
•... ,

.\

, . '.' .

~ , ....

",

,
09/03/95 ~ ,88,6 ",69,3- -12,5

1r-23_1_o3_/9_5__----;-~-,...,..---'--_9_0_,9---'-_-I- 5~3~,0-~_+'----1-1..:..,0-'~___I1,

06/04/95 ,,91,8 59,7 6,3

,20/04/95, '91,0 59A, 10, le-
,11----...,..,-,..---~-_+_,'---,-""---------'-_+_---':""'-,..---'---,-+_-.,...."-,-----'--,..------ll

'--'-

,89,4 56,2 ,11,8

; 1r.-·_18_/0-::-~-'-/9-5-··....::,.'-_~.... ,r,--__9_1;...."1_----::-/--+- 6_7.:....,6__-+ 1_2~;3____l1

01/06/95 '90,0 .65:3,' Il,7
c

15/06/95: '92,4 62,1 12,2
?

.29/06/95 91,1 60,0, 10,9

(

'-.

, . ~.,
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. Tableau XXIV : C6mposit~on chimique du, régime àlimentaire. à DIAMNIADIO., "

Date MS (%) MO (% de 'l\1S) M,AT (% de'MS)

16/12/94 90,3 ' 76',3, 8,3 '.

30/12/94
-,

90,8 72,8 6,5)
\

13}01/95 ' 90,8 699 6,2

1

' "
27/01/95 91,1 73,3 8,8

, 10/02/95 90,0 .72,7 10,2
"

, ,

24/02/95 90,,3 ' 68,7 10,4

10/03/95
j

90,2 62, l' Il,7 . "

24/03/95 91,0 56,7 8,5 ' ,

:

07/04/95 ,91,5 60,4 Il,2
"

~

21/04/95 91,3 55,0 10,0
~

i :

05/05/95 9g~0 593 I.l ,0 ,
, ,

19/05/95 88,6 . 60,3 16,6~
1

02/06/95 88,5 '634 16,5
.

, , ;

16/06/95 90;0, 60,1 14,8
"-

c

30/06/95 91,6 .6,3,0 12,6 ' . '.

(
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11.2.2 ':Comp~sition,botanique du régiIile alim~ntaire

,> Les tableaux XXV et XXVI donne la composItion botanique du régirpe alimentaire.

Nous pouvons remarquer que le régime alimentaire est composé aussi bien· du
\ ," .

pâturage aérien (arbres et arbustes) que du tapis' herbacé.
.; .-, ,'>..(,

Le 'tapis herbacé. esLlarg~ment dominé par les graminées. Le pâturage ,aérien '.

comprend diversès espèces parmi lesquelles les mimosacées occupent une place

prépondérante.

Tableau 'Xxv : Pâturage aérien.

".. ':'

NqIri scientifique - ·.. Famille
\

, ,
..

Boscia, senegalensis Capparidaceae
"

Pentatropis spiralis _.
Asclepiadac.è'.le .

Leptadenia hastata Asdepi,adac,eae

Acacia seyal -../ \Mimosaceae ~

, .

Acacia adans()~i Mimosaceae

Perj.strQphe bicalyéulata Acarithaceae .-

, (

.Zyzyphùs mauriitiana' Rhamnaceae

'. AdanSonia digi~ta Bombacaceae

Aiadirachta indica Meliaceae
'-,

Mitracarpus ,scaber Rubiaceae ..

~iliostigina 'reticulata Cesalpiniaceae
-

,Bombax'costatiJm Bombacacea'e

Khaya senegalensis Meliaceae
'.

Cierodendroil aculeatum ' Verbenacèae

Acacia albida Mimosaceae ,

Balanites aegyptiaca: Simaroubac~ae
;

/
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Tableau XXVI : Ta:pi~ tlerbacé.

" "\. . ..• ~

~ .

"

. ~ '.

,
. ': :" \ .'

Nom sèi~ntifiquee, Famille

AlysiCarpus
\e

ovalifolius
" ' Papilionace~e

Schoenefeldia',graèilis". Graminae
\ ' "

"

'Pennisetum 'viôiaceùm Gramînilè .
" ' " "

Dactylbçtenum aegypticum Graminae

·Paspalmn scroblculatUm Graininae

Cenéhrus' 'biflorus
,

, Graminae
,', . '

, ,
. ,

Andropogon gayantis, ", Graminae, , ' ,

Cyno'doll daètylon Graminae"
.. ,

Ctenium elegans Graminae !
;".

, Pennisetlim pedicellatum Graniinae
.

Digitaria exilis Graminae ..
~

"

.

; ....

, -"j

" .
II.2.3 ~ PRODUCTION DE LA BIOMASSE

"

a) Prod1Jction de la biomasse sur l'en~ëmble !les trois localités

La production de la, biomasse par l'ensemble des trois localités et donnéee,par le
tableau XXVII.

Il montre une productivité satisfaisante en Décembre q~i est de l'ordre' d~ 826 kg'
e' ,

MS/ha.

Toutefois, ,la production de la biomasse diminue cons~dêratilemenfdurant ,la saison

esèch~. Elle pass~ de 826 kg MS/ha en décembre à 225 kg MS/ha en juill.

) . '-



'1 55

.i~bleau,:xx.vÎi:~ Pr~~'~'ction de la'biomasse sur l'ensemble des ilois localités.
i
f

"Mois
, ,

1.,' ;> .": ""

.. .
Janvier

"Fé~rier ,~," "
" . '\" .... . ~

8\26' ,.\"
" '.

53'Ct, ',- '\
:' .~, 567,
. .. . .. ·rt"

. :' ~

Avril·,

, '>

',' '535 ','

209

225è':

1 ...

,M''a'l'::< .
'\' 11-:-...........,------'-.,.....--,....---+------:------'--.,.....-"--....,....----11

.. , ' .~.

\ , ,
î .;.

r'"

,b) Pr~ductjon de la ,biomasse' par, localité

, Le tableàti XXViII do'nne l~. produetion dé la biornasse'par~ localité.
> • ~'" 1

.~_ 1.. • <

" -~,

, "

Iimon:tr~ une' productivité 'beaucoup plus élevé à DIAKHlRAl'Epar rapport aux deux
'..' , ,',,- • l ,.. .•

, autres localités .

En décembre,la prodlictïvité est de 1537 kg MS/ha à DIAKHIRATE contre 478 kg ,,..

\, ,MS/ha e'( 464 kg MS}lia"respective.hem à GOROM et à PIANiNIADIO~

En jUin, la pro~Ùctivité eSt deJ26kg MS/ha à DIAKH,IlMTE contre 37 kg MS/hà
, . . . . . . . ~ , .' '.,) " ~.::..

ét 62 'kg MS/harespectiveinem à GOROM, et à DIAMN~ADIO:'
',';

Tâbleau' XXVIII : Produ~U6n de la .biomasse pa~ localité:
; 1 "'"~: \ , :' .:' .' " ' .

J'

, ,
,. '~: .": .

( j'"

.. '
MÇ>is,

..
'Biomasse (kg' MS/h~),

.. '. ,;,,,,,
" ..

c' ,'GOROM DIAKHIRATE:: ,~DIAMNIADIO .
"

..

,béçembie 487 1537 464
..

)

Janvier ' , 580 568 441/
' ..

Février
"

563:"" 570 568
.-

Mars 343 697 .. .. 566

Avril 348 , 445 573
'.. .. '

;
..,

Mai 153 (~76 ' , 198:
.. .. .. "

Juin '37, 126 . i 62,
" ~ "

\,
, ;
, .

"

,; -....
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IL3 - PRODUCTIVITE DES EEMELLES ZEBU

II.3.1 - STRUC~' DÈS TROUPEAUX, ET PYRAMIDES DES ÂGES

a) Structure des troupeaux suivis

La structure des)tr<?upeaux sUIvis est' do~ée par ie tableau XXIX.
. . - \.., .. ,-.: '

Au total 5 élevages ont été intéressés par cette étude.

Le' nomb~e t6~'éaniffiaux par ~I~vage Varie de 37 (lSMA, NDONGO) à 61 (DJmb.

DEMBAét KA 'ont ~e~pectiyert1en~/49 et 59 animaux.

, L~ nombre de 'femelles (t~ut ~ge confondu) varie en fonction de l'élevage. Il estcte
, • • 1 -." , \

"153 soit un pourcentage moyen de (>3 % de l'effectif global. . /
, " ! ','/ )

,Trois élevages sur' cinq ont un, pourcentage élev~ de femelles : 68 et 77 %'

respectivement pour,ISMA, 'KA et DJIBI.
/ " (

').'. • • • <.

/ Le pourcentage le plus' faIble est celUI de DEMBA (45%).

:Chez NDONGO les femellesreprésement 51· % des effectifs .. Lasu~ucture. des élevages
, ..... . '. ,}.

,montre que le, nombre de ta;ureau (reproducteur) sur le, nomb;~ de femelles en âge de ~e
, ,

, .reproduire (femelles ~ 4 ans) est variable d'un élevage à un autre.

Il est de 1/16 chez ISMA; 1/21 chèz KA ;"2/16 ,chez NDONGO ; 4/18 chez

'. ,DEMBÀ et 3/30 chez DJiBI.

b) Pyramide,des âges i des 'troupeaux suivis

La pyramide'des âges est donnée pat la figur~ 7 pour l'ensemble des élevages et par
" , ',' ',,",', \

, les figures 8, 9, 10, Il et 12, pour chaque élevage. J

Globalement, ·à un an nous avonS 64 % de mâles "contre 52 %à2 ans et 38 % à 3 ans.
. ,'. ..,' \ " ' ,

A 4 ans et plus, 'le pourcentage de mâles est de '7 %.

, ,,' Ceci mohtre ~~e I~' croissance des, troupeaux se fait\ ~n faveur ,des vaches et au

détriment~d.es velles et des génisses' darul'1a caté'gofie d~s fémeJ,Jes. . ' "

," '~~~ contr~, dans la catégorie des mâles, 'la c;oissancese fait en faveur des veau~ et

au détriment des taurillons et taureaux.- '

/

. ,



Tableau XXIX : Structure des élevagès

~

"
,' ..

~,

\

·t

"'-
~,atégorie l, ,Isma(B)

d'an~maU)(

Ka'(C) ,. ' Nd~ng'o (0)

,.'

J

be'mba (E) Djibi (A) Total

"
, '\ ,

, "

',.

Mâles 1 12

veaux .. '8 ; ,
". . .. --'

taurillons-, ,'3 /'
. ",,' "

• '" )<

, tauré'aux ", 1 ' .

,. )

-,

./ 22 '47

2 ' 9'
..

'6 12,.

14 2G

Femèlles

velles

GéJ:lis~es

vaches

-'~ Pcentage

Pcéntage

25

5 "

5 ,

15

1

67,:56

_.
.' :

32;43 .'.. '
,',

40

9

11

20

,67,19

19

.' 11

7.
, .'
l'

32.20

19

3

15

'51.35

18

14

2'
.•...

. .2

..
, 48,64

44,89 '

27

8:
14

4~
(

55,10

T7.04.

·14

4

" . 7

3'

'f _~; .
!" ~.•..

22,95
",

". 1 ••.•
153·

26°::

37.-

90

"- "
'.

6~i96
,.

;"---

90/

45
33·

i'"

11
;; 1

~~'.

37;03'
.:: . ·:·ü

".' .'
.Total

r

37 '

;. ~. -1 ",

~:.• ", ~ -"'J'

'", ~ . ,~.,

59
"

--

.~-.

37

: .~. '!
(' ;

',~ ."

.49

~'

, "6'1 , :243.

- ... ...-'-.......-.-

" .'
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Figure" 7
.' . 1;.- > -:

Pyramide des âges de l'ensemble des"êlevages

)

'.
12 ans la
11' ans T:<:':>d

10 ans f~:<;"z·::<.~·<.:<::;·:::,Zx:ç~·<ti.'.:,m·:;21'>r· , .,.
9 ans 'f;<~,:·;:,,:"'<;";'<;"-8'>"':;';;-"<,ki";'-;';';;-;;';]

,.' 8 rlns f"'::<:'" "":':'<'<:<""::"-' ,.-:<:<" ..<,,::<,;:j

7 ans ~4'<;i-'-"-'Wi"&bo"<'i'i<i:i'l ';

E..••;;;g==El:~0~'.'
Ef_=======::;=====r====:··::··:···:··:···:···::··:···:::;::..:..:~·=':~~!i~':~··::·:~::::::::::::::;::<~:<S?:Y'1

._-. ----~., ._J;-=2f~~~:~~~=,~=~,=~~~~~:~~,~;,·:t- .--.--
40 30 20 10 o 10 20 30

','

.. '

Nombre total d'individus

(

·7
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Figure 8 . Pyramideés~s âges :.- DJIBI CA)

Q i\ilâies [] "Femelles ./

12 ans 1'""·,,,"'·,1
·11 ans t""'+"J
-10 ans ~"N;x.".".,"'x,;;<x;!&;,,,x;v;vAÙAil

9 3n s 14@;~,ts::.:·x;,;~,-:~2;4;:~..P~{--:'C::::s.g":·;f;,~\;:':~':·i":~·;,,:::{X';?):sf;g:·:~·~:·~~,:-:":>:·;~·;:·;:;:":~";R*1~;*"x·9:W·:j

9 :1ns L"x·,.,:,<x:""":x:":,,.,,,j

~ 7 ans iXI«"'",u'·y.g'·x>w,·,,'sd )
6 ans f;",,",-,·,;,';.2@'!!iNN'·'''·''g:<;?:{'·;'(P'1

1.·.· ..:.:J::::~.::;';::.:'J""x,.",,<~,,/)

8 6 4 2 a 2 4 6 8 10

-',' .~- '.~ ~ l' .:... '

(

Nombre total d'individus

.. ,:;'..
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Figure. 9 Pyramide des âges IS.MA CS)
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F,i gure 10 :Pyramide des âges KA tc,)

[J ~.ilâl~s.'.

12 ans
11 ans

-10 ans

9,an,s

8 ~ns

7ans

6 ans

Î

./..'

.~ ~:J~':»~':':':À9x·:<:·<:{X~~.:::~::-:-:<:.:x:.:;,:-:.:i<:.:~}:<i(~~"::~;;:'~';':)-:2~:~::: :·:·:·~1

4 ~":·'i;";·";';';>~"'*}'·:'"':·'~":"'·;'~·'i}.F,";-;·""'/"""'''''';'':]

..,.•••:.::.J:::;,:::~<:<::::::';:;:::::,',::'::..::,::::::::::':,:1';"'" ".. 1

8' , 4 2 o 2 4 6 8

.' ','f

l'

"+

NO,mbre total d'"individu~
';.

, (

t,

/

'"

\," "J'

,"
"

,oF :

. , ~.....



Î.

1

!'

'- "

62

Figure 11 : .Pvr~l11idedes {1geS - ·NDONGO CD)
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/::1 gure .12 .. Pyramide des âges DEMBA CE)
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" 'II.3~2 -pARAMÈTRES DE REPRODUCTION 1

a) Statuf de rt:production '

),'

, La répartition des femelles en pourcentage d'acycliques, de cycliques et de}'gestantes

r est db~lIiée par la figu;e 13 p~~r l'enS~mbl~ des élevages ,et p~ le~: fi~u~~s, 1,4 ; 15 ; 16 ; 1"(
.f -,,','. .., .\ ., . --- . "

__ ~et·18 po~r .chaque élevage~. ,.' .

. " ~ 'Globalement on note l'absence de 'femelles cyclée,s (0 %),

Le pou'rcentag~ de fe~elles acycliques (55 %) d~ue de novembre 1993 à juin 1994 .'

'\. ens~ite augmente jusqu~à 70% en novembre 94 èt juin,,95 puis retofub~'à.55% 'e~ octobre

o '95. '
/

Le pourcentaged6feri)eÜes en gestation (45% )au"gmente de no~embre93 à juin 94.. '. - . . . .'

in att~ji1t'le,maxiniu~ de 6O%,enJ;lovembte 94 etjù~ 95 puis{~tombe: à45%en'oct~bre 95..
1 ", •• .' " ".

U évolution <lu statut de reproduction montre une;: tendànce aJl renouvellement au bouti ~ ',' (' t,

de deux ans.

.,

femelles acycl!ques en
, ,

novembre 93 et j~in 1994, et un minimuni en juin 1995, avec tine' augmentation èn octobre "
~ \ f ~ Il ~ , . , ' "' . .

:1~95. Le pourcentage'Je plus. élevé ,de femelles gestantes est atteint èI?- ,Juin 1995. ·La

itendance au renouvellement' après deux ans n'e'st, pas aussi évidente dans le troupeau de

JNDONGO (0) q~e dans les autre~ élevages.' ' , . . .
)i " ,.
. L'élevage de KA (C) montre le pourcentage le plus élevé de. feme~les aèycliques en

'. . . . " .

:nove~br~ 1994 ,et un'autre (moins important en o~tobre 1·995: D~ part et d'autre de ces pics
!. . ,'. . .

',:on note des pourcentagesétrès faibles de femelles acycliques. ~es femelles gestantes sOnt en
: ':'" • 1

pourcentage plus élevés en juin 1994 (90 %). De part et ~'autre de ce pic, les pourcentages
1 "\. • ,

'sont plus faibles:.'

,.
La même évolution et la même tendance se .retrouve dans les troupeaux de OJIB. (A),

ide ISMA' (B) et de OEMBA (E).
. ' ; '..... '. ~ -

Le troupeau 'de NOONGO (D) .présente le maximuni.~ de
,l.

La tendarice au 'renouvellement est plus courte dans l'élevage de KA (C) :élle est de
: ..'

119 mois.

b) Répartition des vêlages

;\

/ La :figure ·23 donne Ïa r~parti~ondes mises bas, de novembre i9~J3 'à octobre'·1995.

bn, note deux' périodes) de, vêlages :' n~v~mbre-décembre-janvier èt juiii-juillt~t-août.
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Fi glire .) 5.Statu'~ de reproduction du troupeau dp. Isma!
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Figure 16 Statut de reproduction du troupeau de Ka
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..Figure 18··.: Statut de reprbductiondu troupeau de Demba
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Fi gure 19 : Statut de'reproduction en fonction dé la moyenne de
. la note d'état

" .
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Le pO\irc~ntage de vêlage est plus élevé en. jU!n~juillet-août (50 %)."contre 3q% en

novem~re':décembre-janvier. .' "

Entre ce~ deux<:périodes,' il ne reste que 20 % de vêlage,

c) Reprise de l'acti:vité ~)Varienne .

.". r-

,

La figure- 24 montre que la reprise de l'activité 'ovarienne chez 'les femelleS

concemées:'commence à 4 mois où elle est de Il %pour l'e~emblè des élevages.
. " . ~ .

Le pourcen~gecumulé 'de'la repriseest respectivement de20%, 30%, 50% à 5 mois,
'"

'7 mois et 9.ll)ois.

'. La saison de' vêlage semble avoir un effet sur la' r~prise. En.effet, les' mises bas de .
. . ," , . , '.' / . . .

, 'juin"et juilletprésente~tun niati~ajs pourcentage de'reprise par rappoidillX niises bas' d'août·

et septembre qui ont un: meilleur pourcentage de re,prise. ,
i

.~. .' .

,. d)' Répartition des montes fertiles·

.-,. ,

, \

" La figure 2Tdonne la répartition des, montes fertiles tout au long de l'année.

Il y a un pit plus important en octobre-novembre-décembre .et un autre mpms .
I~

.ip1portant en.mars-a~ril.:mai.
~ 1

, . 1

'. 1

e) Intervalle ~ntre vêlages
• 1

~ 1 j

i .

L'intervalleIttoyen entre vêlage estiffié est de 21,3 ± 1. mois. La figure 29 Illontre
1 ',. ,...

Veffèt de l'ag~ au vêlage'surJ'intervaJle entre vêlage tandis que la figure 31 montre J'effet

.., j'4u numéro de Vêlag~ S\lT l'intervalle.,entrevêlages. '
, \.

i .L'interv.alle eftre vêlages le plus cou~ sUrV;iemoUnuméro de vêlage 3 et de part et

d'autre(~e ce numér6 l'intervalle devient plus long., 1 .
II.3'.) - CROISSANCE ,ET MOJtrALITÉ DES VEAUX.

a). Croissance des veaux

. 1

Après la .mise baS, le poids' à" un mois, est de 25 ±.8 kg. Le "poiôs'augmente '
~.~-'

~égulièrementjusqu'à~l'âge de4 mois où;Ü est de 70 kg (figure 33).'
... . ~ .' " '

~:- -... , . ". r- "
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Figure 24
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Fig4re 25 Reprise de 'l'activité ovarienne en fO'nçtion des mois
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Reprise de J'activité ovarienn~.en fonction de la

période de vêlage
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~, "figure 28 Moyenne des notes d'état des femelles montées et
'. fécondé~s '.
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Figure 29· • Relation,âge au vêlage et Intervalle entre vêlage
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Figure 30
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. 'Relation intervalie entre vêlage et mois de' vêlage
l '
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Fi gure: 31-: Relatïon'ïntervaUe entre vêlage et numéro de vêlage,
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Moyenne des poids des veauxau cours de "ànhee,
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Figure 33
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Evolution du poids des veaux après la mise bas
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Figure 34 Gain Moyen Quotidien (GMQ)-des veaux·
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'. Figure 35 Mortalité des veaLiX ~Iî 1994
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Fi'gure 36 : -Distribution de la mortalité des veaux dans l'année
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. De 4 à Ilm<;>is l'évolution du poids devient lente etH faut attendre 14 mois pour que .'.

. . les veaux atteignent 100 ~g. Cette évolution peut être app;écié~ avec leGMQ (gain moy~n

quotidien) à différent.sstadesde la vie du jeune bovin (figure 34).

De 1 à4 mois,Je GMQ est de.54)· g ; de 4 à'8 moi's il tombe à 58',3 g et'de 8 à 12 .

mois, il remonte à 91,6 g. n:est de 333 g de· 12 à 14 mois. .

Au coursdeJ'année'le P9ids des veaux augmente de Novembreà décembre, puis de

décemQre à févri~r la croissance' pond~~al~ devient fiuble. Elle reprend de' février à mars,
". ..... '. . " -..-/.' .

stagne jusqu'en avril et diminue lég~remeri(pendant ies mois de mai. et juill pour reprendre.
. .

faiblement·e.n'juill~t (fi~re 32).. .

b) Mortalité des :veaux .

La figure 35, donne lamortalité des veaux en 1994. Elle indique un pourcentage de
.. - - , . ~ t'

mortalité dès veaux très élevé dans les élevages de DJIBI.(A) et de DEMBA (E), qui est
. ..' . \. .

respectivement de 50 %.

Chez ISMA (B), le pourcentage est assez faible (25 %). Chez KA (C) et- chez
.' .

NDONGO (D), il n'y a pas eu de mortalité de veaux jusqu'à l'âge de 12 mois durant l'année

1'99·(

La!tranche d'âge la plus ',concernée est celle de 8-12 mois, tranche d'âge

correspondant a~ sevrage.

Ensu~te vient la tranche d'âge de 0-4 mois.

Le mois d.e. mortalité des veau~ est indiqué par la fi~re 36. Les mois de janvier et

.juin sont les mois d"e plus grande mortalité pour les veaux.

Il.3.4 - POIDS ET NOTE D'ÉTAT DES VAC~S POST'PARTUM

a},Note d'ét~t 'des v'aches post partum

. Il' figure 38 donne l'évolution de la· note d'état après la mise bas.

Après la niisè bas là note d'état diÎninue au cours, des trois premiers mOlS de
.. .

laétition. Elle passé de 5 à 3 mois puis oscille.entr~ 3 et 4 jusqu'à 12 mois 'ou elle r~monte
• , '., .~ 1 . .

carrément à 4.

1

" \, ,
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. Figure 37.,: .Evùluti~n moyenne m~nsuelle'de la note d.!état des
femelles sur l'ensemble'des élevages·' . '
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Au cours de 'l'année (figure 39), la note d'état des vaches augmente d'octobre à

novembre. Elle passe de'la catégorie des femelles maigres à hi catégorie des femelle~ à la'

'limite normales.
\..

- De 'novembre ~ février elle reste en dessous/de 4. Elle diminue de février à avril puis,

remonte à 4 en août"septembre.

La note 2 est apparue comme étant la note d'état critique (NEC), en qe,ssous de

laquelle toute activité sexuelle de la vache cesse (figures 19 et28).

La note 4,5 semble par ailleurs être la note d'état optimale (NEO) favorable à la
~ -,

reproduction.

b), Poids des vaches post partum'

La figure 41/donne l'évolution du poids des femelles après la mise bas.
! - .

, "

Après la 'mise bas le poids diminue tout comme la note d'état pendant les trois

", premiers mois de I~ctation. Elle passe 'de 285 kg à 266 kg" et se maintient entre 2q6 et 270

kg jusqu'à Il Il?-0is où il tombe à 285 kg.

Au cours de l'année (figure 40), le poids ç1es vaches augmente d'octobre à novembre.

Il passe de 240'à 270 kg.

De novembre à février le poids monte à 280 kg. Il diininue de février ~ juillet où il

tombe à 250 kg puis ,remorite à 280 kg en août-septembre.

II.3.5 - PRODUCTION LAITIÈRE

La durée moyenne de lactation est de 307 ± 99 jours, soit 10 ± 3 mois.

Les facteurs de variation sont le troupeau, le numér.o de vêlage~t le mois de vêlage.
)

L'effet du troupeau est donné par le tableau XXX. Le troupeau de NDONGO (D)

présente la plus courte durée de lactation, ensuite vient celui de KA (C). La plus longue

'durée est représentée par Je troupeau de ISMA (B) .

.L'effet du puméro de vêlage est donné par le tableau' XXXI, qui montre que les

pIimipares ont iin~ lactation plus courte ; ensuite viennent les vaches de numéro de vêlage

2.

Les vaches des numéro de vêlage 3 et 4 o~t Une lactation plus iongue.

L'effet du mois de vêlage est donné par le tableau XXXll., Les vaches ayant vêlé
.' , 1 \ l :.

,durant la période favorable ont une lactation plus longue.
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novembre à mai et une augmentation de mai à septembre.
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L"év~lutionde la production laitière au cours de l'année e~treprésentéepar la figure
'" . " ..

43 qui montre une diminùtion régulière de la quantité totale de lait produit, par jour de

l

A partir de la mise bas, la production laitière diminue régulièrement: elle passe de

2,801 à l,80 1à 10 mois., "

Les inesure~ n'ont PCiS montré un effet particulier de la' parité sur la quantité totale

de lait produit par jour. Par contre lorsqu'on examine l'effet du troupeau (figurè 45), le

troupeau de NDONGO (D) presente la plus mauvaise production laitière, ensuite vient celui. .. . ~

/' J' , ~.

de DJIBI (A). Les trois derniers ont tendance à avoir la mêmeproduction laitière.'
• '. • ' •• r

Tableau XXX ,: Effet du troupeau sur la durée de lactation

.
Troupeau Nombre J)luée moyenne

- d'observations ' de lactation (j)'
.' ..

DJlliI (A) 4 300,8
\

ISMA (B) 7 " 394,0
~

KA (C) , 9 266~1
\

NDONGO (D) '- ,3 231,3

DEMBA (E) 7' 314,1
-

Tableau XXXI, : Effet du numéro de vêlage sur la durée de lactation
J

, Num~rode vêlage Nombre ' Durée moyenne
d'observations de lactation (j)

, 1 10 " 281,5

2 6 ( 306,1

3 10 326,0

4 4 ',' 319,0

,Tableau XXXII : Eff~t'du mois de vêlage sur la durée'de 1aètation

Nombre
,

'/Mois de vêlage Durée moyenne
d'observations de lactati{)hèù

Juin-Août 24 310,5

Septembre-Mai
)

6 292

l,

... '
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Figure 40: Moyenne des poids des vaches'au cours de l'~nnée
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Figure 41
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Evolutiondupoids desfemelles,apr~s'Iamise bas
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Figure 43 Moyenne de la production laitière au cours de J'année
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Fi gure 44 Evolution dela production laitère après la mise bas
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III. 1 - MATERIEL

a) Milieu d'étude

102

CHAPITRE III -:

DISCUSSION-

c... <

La zone des Niayes a été choisie comme milieu d'étude du fait de -sa localisation à
.:' l....... " . ," . ' .

proximité de la ville de·Dakar et de sa vocation agropastorale. _

b) Animaux d'expérience

, 1

La racè Gobra a été' choisie pour ses 'performances zootechniques et sa forte

répartition sur le territoire sénégalais. i /

L'effectif de 107 vaches post partum réparties en cinq troupeaux nous a paru s~ffisaIlt
\ ' ----~-_....-.-.-,~.~ ..

pour mener à bien cette émde.

-,' III.2- METHODE

(

a) Déterm~ation du temps de pâture

Les observations n'ont .porté _~9ue sur une demi journée. Nous n'~vons pas pu

déterminer la distance parcourue'par vache et parjour faute de péd~mètre.

,

. i La méthode utilisée donne des renseignements sur ~a production potentielle du
-,-
par<:ours mais elle est insuffisante pour une appréciation objective de la réalité (38).

- ,En effet, lés animaux consomment sélectivement ,certaines espèces végétales-et, sur,

l, de mêmes espèces, ce ne sont pas les mêmes parties qui sont consommées tout au long de
., J , _

J'anriée. r
/

Il faut donc compléter les informations reçues par' des observations -sur le

comportement des animaux de pâture. C'est ainsi que BLANCOU et al (4), utilisant mi
r' • ' • 1



.' brutes et l'extractif non azoté.
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, ';: '.' ,( "-- .

b~e~ffistùlé,. ont trouvé pour un même animal d~ très importantes .varia~ions journalières

1 qans' la composition du pâturage natùrel ingéré.
" ,

c) Anal)'ses bromatologiques

,! ....

La méthQd.e utilisée consiste' à détenniner les priiIcipaux groupes de composants à
- . ~ '1"

" savoir: l'eau, lesprotçines brutès, les matières grasses brutes, les, fibres brutes, les cendres

.' 1
L'acquisition decertàins r~actifs ayant accusé un grand retard, notre étude s'est.

llmité~ à la détermiD.ation de trois groupes de composants à savoir : l'eau, les protéines

;brutes et les cendres brutesl -' .

d) Dosage de la progestérone - -" .... "."

'.

(

/

, \. Nous avons utilisé. la méthode. RIA (Radio-Immuno-Assay).' Elle est basée sur le "

principe général d'analyse Jar saturation': ily a inhibitionco~péiitive d 'un an~igène majqué"
J '. •

(ch~ùd) en quantité cOllnueet d'un antigène non marqué (froid) 'en quantité inconnue vis-à-
i ' . # _. \ ........., ••••

~is d'un nombre' donné et liffiité de sites ~ticorps spécifiques. La méthode est à la fois

.,; ~péci?que, sensible, précise et exacte'. Par~contre elle n'est pas 'économique.( Les trousses

radio-immunologique~ mar~uées à l'iode 125 utilisées ont,été .fo~rnies pa~ la section santé

~t production anùn~les'de l'AlEA (Agence lnternationale' q'Enèrgie AtQmique).

. in.3 - RESULTATS

111.3.1 - Temps'de pâture /

(

•

'\

Le temps di pâture trouvé sur l;ensemble des trois locàÜtés (50;05%) semble plus
. 1 "'- ,., •

élevé que celui trouvç, par' GRANIER et rapporté par PAGOT (38) : 27,3 % (steppe
" ' '.. ' 1· ' -

'herbeuse) et'22,9% (steppe arbustive). . . ,

Ceci; peùt s'eXPliqu~r par )le fait que lespâturages éWtt èxgêmement pauvte$ l~i· ,

imiInau?, exploitent?u m~xlmum toute moindre occasion de pâtu~e.

Les temps d'abr~uvement et de déPl<ièeme;t'sont très.élevés05,~% et 29,45%).
~ / . -- -. . -' .

Ceci est· dû au 'fait 'que les pâturages sont éloignés des villages et que les lieux

, d'abreuvement (p~its traditiQ~els) se situent à quélques mètres de~ villag'es respecti'fs..
• ,~.!." ' • .'
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. ,
Les animaux sont alors,obljgés de faire un double trajet: conduits au pâturage très
J" ' , '. i ' ,.

tôt le,matin,)ls viennent s'abreuver vers 14 h et retournent au pâturage jusqu'à 18 h.
. r '. '. "

Le "temps de r~posreste insuffisant dans l'ensemble.

Il c'orresporidlci au temps qu.e les 'animaux observent autour du puits soit avan~

d'accéder à-I'eàu soit après l'abreuvement,àvipt de retourner au pâturage.
. . \

L'absence"de rumination au pâturage cheZ les aniÏllaux de cette étude peut s'expliquer
" ' . .

tout simplement par le fait que la réplétion qu rumen est un préalable à toute rumination.

Le .temps de pâture 'à GOROM est plus él~vé 'par~e' que les éVÙIDaux bénéficient en

tèmps de récolte';:'d~ ,sous produi~'agricoles ,de IlülraîChage: f
'

A DIAKHlRATE et à DIAM~IADIO, ie temps de. pâture ,est plus faible p~rce qu'en. / .. .

Fabsence du tapis gramiJiéenplùs tendre et plus appété, les anim~ux se rabattent au pâturage

aérien moins appété et,ne font' que .ruu-cher à ,'ia reèherche de ~raminées.

HL3.2 - PRODUCTIVITÉ DES PARCOURS

. ,a) Composition chimique du réginie alimentaire

FLe taux de matière sèche très élevé s'explique par le fait que les prélèvementS opt 'été,
, .

effectués pendant ·la saison sèche. A partir de décembre, l'hertie verte de~ient de~ plus en. .\ .

plusràre au pâturage.

Or, tant qué le tapis her~acé n'est'pas complètement épuisé, les animâux s'attaquent
, ' { , .' " " ' "

trèsrarem.~nt àux espèces ligneuses (arbres, arbustes).

Le taux de matières organiques dirrilime' considérable~ènt de ~ars ~ juin. au fur et

à mesure qu'on avance dans la saison sèche.

Le régime, alimentaire étant composé aussi bien de strate herbacée que de pâturage
, ,. \ " . .( ,

aérien, l'augmentation du taux de cellulose et la diminutio~ du taux de matières azotées
\

totales avec l'âge de la plante se trouyent ici masquées par la proportion sans r cesse
~ ,

croissant~ d'espèces ligneùses dont là principale caractéristique est leur richesse en protéines
, : :' \' (: .

'et en cendres (4).

Lepâlùrage aérien compense donc sérieusement la pauvreté de la strate herbacé en
, ~. .

certains éléments nutritifs tels que les protéines er'les ~atières minérales. C'est la;,~ais~n.
. .~ , ~

pour laquelle dans c~tt~ étude' le taux, d'e matières azotées totales faible ~n janvier augmente

de février à juin.

./
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(

b) Composition botanique du régime alimentaire

(,

Cette, étude s'est limitée à l'établissement d'un inventaire de plantes consommées' par
les <U1Ïmaux au pâturage.

C' '\ • C

. Nous n'avons pas pu détemiÏrier les proportions oçcupées par le tapis herQacé ou le,

.pâtu'rageaériendans, le régime alimentaire.

c)'Production de la biomasse

(

La productivité des parcours suivis semble satisf~isante en décembre '(826 kg MS/ha).

EOe permet ainsi de claSser ces pâturages,dans la classe' II (38):
'-

Etant donné que le mois de décembre" se situe à la ,limite emTe la période p(jst~

hivernale'd~nc favorable et., la période sèche' froide, no~~', pouvons affirmer que la'

productivité des parcours SUIVIS' reste satisfaisante pendant la saison hivernale t::t post

hivernale.

Toutefois,. ces pâturages s'épuisent très vite ceci parce que la p~riode de croissance

se situe autour de deux qlois (5)..

.: La strate herpacée une fois' réduite en paille, elle disparaJtprogressiv:ement :et cède
..... ' . .

la place au pâturage aérien'si biel1; que la production de la biomasse tombe à 225 kg/MS/ha

au mois de.juin.
1

, " La localité de DIAKHIRATE 'se démarque des deux autrès localités par la structure '

~t la texture dU,substratqui offrent des conditions favora,bles pour'le dév.eloppement'd'un

~pis herb~cé très abondant pendanUa sais~n des :pluies. '

Ce tapis herbacé se; réduit rapidement en paille. Par 'broutage et piétinement, il
" \ ' 1

disparaît ·progressivement au fur' et à mesure que {'on s'éloigne dè la période favorable.

, .

Ill.3.'3 - PRODUCTIVITÉ DES FEME·LLES ZÉBUS:
)

pl.3,3.! - Structure des troupeaux et pyramide des âges

a) Structure des troupeaux spivis

,

Sise à proximité de Dakar et 'd~ f~t d~ sa vocation agropastoralé, la zone des Niayes~..

offre peu d~espac~spâturables pardè grandstroupeaux.
. , "

l

j,
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L'une des particularités ,des élevages de cette zone est donc des cheptels réduits 'avec

~' , de's effectifs atteignant rarement 100 têt~s par troupeau.

l ' .' Ii s'agit de Jjetlts' élevagt;s traditionnèls ayant un' double objectif : la' production

laitière et la production de: viande tout en mettaIit l'accent sur la production laitière.
. , 1 .. '~.: • : • ~ ;-.. • '1

. Les 'fem~les soplgardéès le plus longtemps possib~e alors que les mâles sont écoulés

dès, l,'âge'de 3 ans. C',~st.poûrq~oidans tous les troupeaùx le nombre de femelles est

, . supérieur à celui des mâle~ alors' qu'à la naissance on note une prédomin~cedeveaux'mâles

par rapport aux femelles. '

. '

, b)JPyramidedes 'âges des troiIpeaux suivis

. . \
, '\

Le pourcentage très élevé de femelles âgées' de plus de 4 ans illustre bien l'~pect

spéculation laitière.
,1_ •

.' L'absence, quasi totale ,de réforme s'expliq~~ paLle souCi constant des éleveurs qui '\
, .

estiment qu'ils \pourraient récolter plus de lait en gardant leurs vaches le plus longtemps

possible durant to.ute la carrière r~productrice. '
. \ .............. ;"

La présence en, petit nombre de mâles âgés de plus de 4 ans montre bien les
, ,

\ avantages qu'offie un environnement urbain quant à l'écoulemeIit des produits. '
l ' • .~ .,.

E~ effet, les taurillQDS âgés de 3 ans au moins sont facilement éCQulés sur 'l~~._marchés

de Dakar.
, ,

III.3~3.2 - Paramètres de reproduction

a), Statut ,de reproduction

\ '

L'absence de cyclicité peut être liée à la sous-alimentation. Les animaux Ii'anjvent
\ '

pas à. accumuler suffisarriment'de réserves c~rporelles pour relancer leur activité ovanenne: ,.,',. " ," ,Ir '
(i) ; (33). Pour les mêmes rai~ons alimentaires, les vaches post partum cessent toute activité

'( ,

lûtéale avec' les contra~tes de la lactation. }lour que ces vaches, puissent reprendre leur

activité ovarienne il faut:qu'elles aient accuIIl,ulésilffisamment de r~serves ,~orporelle~ soit
, . :

une noted;état au moins égale à 4 et un poids vif au moins ,égal à 281 kg.
'.0. '"

Le temps pour atteindre cette note d~état et!6u ce poids est fonction du disponible
. . - .;' , \'"

, . fourragecde la saison ~on(c de)a périod~, de vêlage.
)

\
;'
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" '

Les vac}1ès· gestantes sont les' vaches qUi ont atteint le poids et la note d'étai

"

, .

nécessaires 'à la reprise de ra~tivité ovarienne.

Chaque saillie fécondante ·et 'précédée d'une manifestation lutéale de courte durée
" , :.: . .' '-

caractérisé.e par une aùgmentation de la progestéroné dans le 'plasma et, dans le lait.", "
, '\ " .

La tendance' au renouvellement tous les deux ans observée dans cetterétude aussi bien'
. ~ ":: '

surl'.ensemble des élevages que dansc~que élevage nous fait dire queYeffetde l'année de
, ' l' , , ' , .. .

vêlage sur le statut de reproductFm est plus .important que l'effet du mois de vêlage.
l ' . • .

Ceci serait surtout lié,' aux 'régimes annuels <;les plüies qui sont directement
f "

responsables du capital fourragèf'de la saison~ L'observation du troupeau de KA (C) montre
, ,

, que -l'on peût' raccourcir-cetté, ~endarice au renouvellement en améliorant certainement les

conditions d'alimentation.

,b) Répartition des vêla'ges

)

Le, regroupement des vêlages en deuX pics l'un p'lus grand en Jum, juillet, ,août er

l;autte moirls important en noveinbre, décembre,:-' janvier~ confi~e le phénomène de
, ." . . .',

saisonnement de, la' reprÇ>duction décrit par de nOqIbreux auteurs (( i0).; (27) et (51).,'

Y~MEOGO (54)t~avaiIÜUltsut' le~zé~us a 'également trou~.é deux pics de vêlages, l'un en

.juin, 'juillet; août et l'autre en 'nove~bre, décembre. j~vi~r.
- . \

Toutefois. \contrairement à ce qui sè passe chez, les z~bus •. le grand pic de vêlages se ,
1 • • i . ": . l' •

situe en ,octobre, :novembre, 'décembre chez les taurins (26rPour mieux 'comprendre le
, .! ".' ", .

saisonnement des iv.êlages il convient de montrer d'abord l'effefde la saison.sur lareprise
1 -, •

de l'activité ovarienne et sur la fertilité.
"

L.-

c) Reprise ~el'activité oYarien~e ' .

"
Nos observations montrèntbien un anoestrus postpanum assez longcontrairemem '

de 50%.

)

, ,

aux observations de GALINA cité par YAMEOGO'(54) qui a montré que 50% des vaches

. sur pâturage tropi~al ont un anoestrus post-partlUD de 120 jours. D~ l~ même interva\le,
. , .

nous n'avons observé qùe:'ll %, de vaches et il faut attendre 9 mOls pour ?voir Ùl1e reprise'

,',

f J

, Des déJais aussi lo~g~ de reprise (15-20 'mois) ont été ,observés par' EDUVIE (18).
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La raison évidente de -cette longueur de l'anoestrus post partum-est l'àlimentation

puisque les femeIJes _zébus en station ont un délai de reprise moins long. En effet, MBAYE
1 -

et NDIAYE (29) signalent que 54 % dès vachesoilt repris à 36-48 jours en station.

C'est ainsi que les vaches ayant mis bas en juiIi-juillet donc ayant subi une pénurie
. . . ,. ,

alimentaire durant"le ~ernier tiers de gestation ont un pourcentage de reprise plus faible par

rapport aux vaches qui ont mis bas en ao(it-septembre qui ont bénéficié' d'un ou de deux

mois d'une ~linlentation suffisante avec l'instaHation de la saison pluvieuse. )

~ARD-' (53) a indiqué que les bovins sous les tropiques 'qui né couvrent pas leurs
, .' -" . . . .

besoinS. alimentaires perdent du poids et leur état d'engraissement durant la -lactation ce qlli. , .,.

prolonge I~ période .d'anoestrus de. lactation.

M~SA MUGERWA et al. (33) ont estimé que les zébus élevés traditionneHement
~ .~ ~

dans les :hauts plateaux d'Ethlopie çmt t>ésoiiJ. de 8 moi~ .après· qu'elles. aient arrêté la

lactation pour atteindre J~ poids et l'état d'engraissement leur pennettant de concevoir.

d) Répartition des Iilon'tes ferti les

Les deux piCS de fertilité en octobre-novembre-décembre et en qlars-avril-mai

confirmenLies résultats de LANDAIS (27) et YAMEOGO (54). ,
- \

Les m~is d'oCtobre-novembre-décelIlbre correspondent à la période post-hivernale,
. . j . -

très bonne période alimentair~ où les animaux ont accumulé suffisamment de rése~ves
(

corporeHes ce qui· les rend aptes àla reproduction, notamment à la reprise de l'activité

ovarienne.,

Le' pic de fef.tilitéde mais-avril~mai est assez paradoxal caI; il correspond à la période

de faible disponible fourrager.

En effet, dèpuis le mois de février, le disponible fourrager décroît de façon drastique
. ,

'. jusqu'à disparaître au mois de juin-juiBet. /

Les vêlages de juin-juiUet supposent donc que le dernier tiers de gestation est conduit .

dans une situation alimentaire très' défavorable.
.J

Pour les vêlages du mois d'août, les femeHes bénéficient de quelques semaines

d'alimentation favorable en -fonction du début de la saison des pÎuies. Cette situation
, -

\ d'alimèntation se poursuit durant les qùatre premiers mois de lactation. -

Par contre pour - les vêlages de 'novembre-décembre-janvier, les femeHes ne
. \ .

J"connaissen~ pas de difficultés alimentaires particuJièr~s durant- le dernier tiers de gestation

.' "
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mais, ne bénétï'cieront pas longtemps· de' la situation alimentaire. favor~ble pendant .Ia
'. .

lactation, en paniç:ulier pour les mises bas de janvier.
'.' ,. . " . ! .

Donc seules les mises bas deseptembre-octo~resemblent faire bénéficier à la vache
. . .

upe alimentation convenableàvant et après Ja mise base ce qui aun impact iIiIportant sur

les performances de reproduction. des femelles (34).

e) Intervalle entre vêlages'

'" . .'
L'intervalle Jmoyen entre vêlages de 21,3 ± 1 mois que nous avons trouvé est dàns

les limites estimées·par MUKASA MUGERWA po~r les· zébus africafus (l2,~ à 26,6 mois)'

et confomle 'àcelles présentées au tableau VII.

Il es.t très proche de célui trouvé par YAMEOGO (54) triais supérieur à la moyenne
• . •. -. • l' ~ .

trouvée dans la ·.zone sylvo-pastorale ~u Sénégal (430-530jou,rs). L'effet du ,numéro de

vêlage fait apparaître' un raccou,rcissement de l'intervalle entre vêlages de lapremière à la

troisième mise bas. Ceci correspond à la tendance normale d'un éle'vage bien.copduit et peul
. '. ". r .

s'explique'r par l'àmélionltionprogressive de"la fertilité conjuguée à la réfo~e de vaches

infertiles.

111.2.3.2 - "Croissance et mortalité des veaux

a) Croissance. des veaux
1

.Le poids à un mois (25 kg) est très proche de celui trouvé par ·WAGENAAR et al

(52) sur les bovins peuls transhumants dans le delta intérieur du Niger au Mali. \.

Cette étude montre qu'il faut attendre 14 mois pour que les veaux atteign~nt.lOO kg 0

. ce qui dénote une croiss~ce lente 'de ces veaux.

Cependant, PAGOT (38) rapporte que si les veaux pouvaient téter tout le lait de leur.

mère ils pèseraient 80 à 100 kg au sevrage..
, '1

• 1 Autremént dit, si les jeunes bovins sont bien nmuos, leur croissance ultérieure ;era

améliorée (16). Le GMQ faible ~ 14 mois (333 g) peut s'expliquer. par le fait qu'à un an les
' .." "---

. / gains de poids sont fonction du disponible fourrager de la saison
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b) Mortalité des veaux

-Le taux de mortalité des veaux est très élevé (25,2 %)'.

, Là:mortàlité- des ,veaux de' 1~12 mois, est 'la c~njugais6n deplusi~urs facteurs' parnii

lesqùels le sevrage et l~ dimiilUtion du disp:ëmible fourrager jou~ntu~ rôle impo~t. Lés
"," - .' ~

mortalités de janvier sont,imputables à la fragilité des veaux après la ,naissaDceet au stress
. "". .'

dû cl la saison sèche froide.
, ,

Le 'sevrage des 'veaux 'entraîne les pertes de poids' chez ses derni~rs.
. . . ... ...

, ,

Ces pertes':de poids seront d'autant"plus important que 'le s~vrage sutVientau mois

,de juin,péri<?de de faible disponible fourrag~r. Ù'insuffisance alimentaire au moment du .>

sevrage' sera à l'origine des m~rtalités élevées chez, les veaux. En ~ffet, le' pica le plus'
, '

souvent observé au sevrage est à l'origine ,de l'obstruction de 'la éaillette, des diarrhées, et
, ,'-' " ." . ...

des septicémies d'où l'effroyable _mortalité pouvant aller de 20 à45% ,(3~n.
\ ", , - . .

iII.3'.3.4 - Poids et note d'état des vaches post partum

a) Note d'état des, vac'hes post .parturi:l
.J

Les notes d'état critique, et optimale trouvées sont confonri~saux observations de

y AMEOGO (54).
. ; .

", La chute de la -~ote d'étataprès la mise bas peut s'expliquer par la lactation qui
• • _.".' '. " ..' '- .".... 1

survient àu moment où 'le disponibl~·fourrager est pres'que inexistant. C'est pourquoi en juin-
. -' ," .. .

juillet 1994, le pourcentage des femelles maigres était très élevé et celui des autres groupes
" " -

En juillet 1995, avec l'installation de la saison pluvieuse, la catégorie' des femelles
" " \' , .

maigr~s a disparu auprofii des fèmelles à la limite normales et grasses: ' ,
" . "'. '.~ . . " ,

'A partir·du mois de sept~mbre, les animaux bénéficient 'suffisamment de ·pâturage.
~ , ~,

Ils reèonstitueilt ainsi leurs réserves corporelles et ·Ie pourc~ntage d'ailimaux normaux
1: -, . '. ". . • '. '. " .

et g~as augmente pour s'équilibrer avez celui des animaux maigres.
1 ~ •.

b) Poids des vaches post partum

Toùt comme la note d'état, le poids des l~aclies varie suivant le ,disponible fourrag'èr.,

(
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Le faible disporiiblefourrager au moment du vêlage explique, la chute de poids durant

'lés premiers mois de lactation.

Au cours de l'année, les observations mont~ent' qu'à pa~irdu moi~' de février~ la
" '

chute ,de poids ,s'accentue et atteint le niveau lé plus bas en juillet. Ceci""confinne les
~ ,., '\. . . -

observations de"DENIS et al (15) qui affinnent que la période pré-hivernale (juin-juillet)
, ,

laisse .les animaux de pât4re (lans un état qe délabrement total. .
" '

111.3.3.5 - Production laitière

La durée moyenne' de l~ctation.que nous avons trouvée (307 jours) ~sttrès p'roche de
, . ,

la durée de 305 jours généralement considérée comme idéale.

Par contre elle est inférieure à celle tro~vée par KIWUWA et al (24) sur les ,bovinS
, \ ,

laitiers d'Ethiopie. L'effet très net de la parité sur la duré~ de lactation peut être dû à une

élimination progressive ,de la fertilité d; certaines vaches co~j'ug~ée) à l'alimentatio~' dès

vaches infertiles. "

Aucune telJ.dance nette ne se dégage de l'effet de l'année sur'la durée de lactation.

La diminution régulière de la 'quantité totah:~ de lait produit par jour de novembre à
~ , ,

mai 'cpnfirme les obse~~tions de FAYE (20) qui a trouvé au niveau du bassin arachidier du
..(' ..

Sénég'.ll que le pourcentage de'femeUes nontiaites varie de 10 à 35 '% au fur et à mesure

que s'inStalle la saison sèche.

" En effet, la traite dù soir et quasi suspendue selon que les conditions nutritionnelles
J

.de .la Jemelle ou celles du veau le demandent.

r
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" . ", \,. _ ','r'. .,., ., " .,:~ - ' .

Au Sahel; bien ,q~e le capital bétail soit très important,,il demeure insuffisamment

ex'PI~i~é-et'la ;oJiv~~ri d~s b~s'oins 'des pop~iaiion~, ~Ii ,protéines' d'origine animale deme~re
-.' --: '. .)' - • ,.' _ ," .; . .~. 'J

trè~ faiblè. ": '( _",' ,r- -
•• . , • . 1'." • 1

En'Vue d~'atteindre 'l'aU:tô~uffis~cee~ .lait ~t- envi~de, urt acéent particulier doit être
.' ':. ' ' . ~ , ... , , • ,. 1., ,.,'~ •

mis" s~r l' iptensÛiC:Ü.ion des,productions locà1es de: ces deux dern:ées. -' '
,i,~ •• ~ • "/' '. .' : ': ' '. '. .j<. ' .: •••• ,. , ( . :' ,.'.

,Au~,:SénégaI, cette '_inténsification pa,sse par '-l'accroissement numérique du cheptel.

".bovin q~i~' aupré~~able:>néce~si~e, une ~onrie' maitris~:des, paramètres de' repr~ducti~~et d~ '"

production:de la' fem~ile zéb~l (io~r~,: piindpal su~p~rt deJ-'élevagé ~ovin ~êil~~atai~: -,

, ,- No~e' tr~~ail: e~( intitulé :' Êtude des effè~ -'d~s co~ditions, ali~ehtaires··.sur la
~-. . . '.. ,

pro~uctiv:ité dU'zébu' dans. les 'petitS élevage~.u-aditi.oI1m~ls au Sénégal. _- -
. -' - \. .... . ' " .... ':" -\'. . ..... ~

, '. Il 's"inscrit dans le cadr'e d"ùnprojet de-l'Agencè ,Intema,âonale d.'Enè~gi~ Atolnique -,
" . ' . , .. '.' . ",~'

: ~ /0 ' '", ,. .' ".\' ' '. • .' ". "1 - • - •

(AIEA) abrité -par' le Service ,de Pbysique -et Chinije' Bi,blogiques et,' Médicales de' l'Ecole

futer-Etatsqes Sc'i~nces ~t Mê~ecin~'Vétérinaire-~à~:.I.S.M.VJ dé Daka~, qui -~-:déniarré en' '

Nov~mbr.e -1993' et dont, i'~bJectif pfincipai est l'amélioration' dè la ~roduèiivitédu zébu ~n-
, .' . , ..;

./

zone sahéljenne. '

, L'étude 'qui s'esceffeètuée au niveau·, de troIs foca:Iités de ,la zone des, Niayes
".J, ." •

,: -, (GORO~',f" DIAKIHRATE, et DIAMNIADIO) a,.,porté ,sur:1 Q7 vàchesprimipares -olÎ '

'~Ultipares réparti,es dans cinq' élevages ~vec trois objectifs- ,:' " .~' ',-,

- '- " - ,,' . / '-.
1), Estimer la, p~oductivité des pat:cours naturelsdela zone périurbaine de Dakar. '

1) -Rechercher l'imp~ct d~ :dispo&ble fourrager: s'~r I~ productivité des femelles'~ébus:""
. . . '.' " ''-. ..' ~

3) Determiner' la' période: ;de l'année 'à partir,de laquell~ la' supplein~ntation d7vien~
.~' • • 1

indispensable.
. "-' .. .

Elle a consisté '''eiJ des, aruilyses,bromatolog~que;s de f0U11ages,' des dosages de i

pro~estérone d~le :lait ~t d~ le' piasma~et ~n l'enr~gistrement ~le' certains p'aramè~es;
-- - -' '-,' '. - , . - /' , . . - -' -- , -

z'ootechniques (poids, 'npte d'é$t et productiçm laitière totale).'
, _-': 1· -. .... • ' ..

, ' . Au ,'tenilè 'de 12: mois d'étude, nos résultatS s0"nt.-Ies·suivants :
.' . - .." - ;). , . ,

. - L~ i~mps de pâ~re est satisfaisarit: Il- est dé 50,05 % soit 360,41720 ~utes sur'-.
,'-' .' ~ 1 .'./ ~ ,,~ '~.r:".'. ).~.\-. ••

l'ensemble des trai,s localités: Il varie d'une localité à une, autre. Il'est plus élevé à GOROM-
r ",. ,_ - : _ ' _ ,_" ) " '_ __ ,_', __ - "

(52,82% soit 380,3/72,O:miniItes) et plus faible àDIAKHlRATE -(25,68% soit 422,5/720-?
• .' j. , .: • ..' ". • • J ' Ji

minutes). " " . '
, ._' '" - ;

., ,

\
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-~La produttion :de la biomasse au niveau des parcours naturels reste satisfaisante.
- ,

jusqu'en janvier sur l'énsemble des trois localités. Elle varie d'une localité à une autre et en

fonction de la saison.I,::lle est satisfaisante en Décembre (826 kg MS/ha)., Elle diminue

corisidérableme~t à part.ir du mois de février jusqu'au mois de juill en _passant Qe ~67' kg

MS/ha en. févner ~. 225 ~g/MS/ha en juin. La localité de DIAKHlRATE présente la
~ • l ' •

meill~ure production de la biomasse en décembre (1.537:kg MS/ha) contre 478 kg MS/ha

à GOROM et-,464kg MS/rul"à DIAMNIADlb.

- Le régime allinentaire est composé du pâturage aérien et du tapis' herbacé .largement

dominés respèètiv.e~ent par les mimos~cées et les graminées.

- Le taux de matière sèche (MS) esùrès élevé. Il varie très peu au cours de la saison
. (~. "

sèche et oscille entre '89 et 92%.1 .

Co L~ tau?, de matière organique connaît un~ximum en Janvier- (74,6% de MS). Il

di.mlnue c'onsidérablemerit de Février à Juin en p'\Ssant de 68,2 à 61,8 % de MS.

,.. Le taux de nÎatières azotée~ '-totales (MAT) .qui atteint, son minimum en janvier

(8,2%' de MS) subit une f~rte à~gmentation de février à.Juin. llpa§se de 9,6à 12,4 % de

MS.

- Le statut de reproduction des élevages est médiocrè. Il 'varie d'un troupeau à un

autr.è et en fonction de la période d'évaluation. En N9vembre 1994, aucune vache n'était
. .' .,. '

cy.clée, contre 55 % de vaches acycliques et 45 % de vaches gestantes.

, - Les vêlages et le~ montes fertiles conrtaissentun saisonnement caractérisé par deux
. . ( ,

pics au cours de l'année.

Pour les vêlages, le premier pic (plus irilportant) s'o,bserve en,Jtiin-Juillet-Aoûtet le
, ,. (

second (moins iniportant) en Novembre-Décembre-lanvier avec une tendance au

renouvellemerit tous les deux ans.

Pour .les montes fertiles, le premier pic (plus important) se situe en octobre-
"-

novemb,re-décembre et le second (moins important) en mars-av.ril-inai.
1· . . .

- ,L'anoestrus post panum est assez long. JI varie d'un troupeau à un autre et en

fonction de la saison de vêlage. /
, , i

A 4 mois après le vêlage, nous avons Il % de reprise et il faut attendre 9 mois après. .

. le vêlage polir .àvoir 50,% de reprise.

- l'hItervalle entre vêlage est assez long (21,3 ± 1 mois).

Il varie en fon~tion de l'âge au vêlage, de la saison de vêlage et du numéro de vêlage.
\.
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, . -, La~croissànce <les veaux est très lente. Ave~ un poids moyen de 25"kg à râge d'un

mois, ii faut atten~'~e 14 mois pour queles veal;lx .atteigneht 100 kg 'de poids .vif avec un ~gairi
~oyen <iu~tidi~~ (~MQ}:de 333 g.

- Le',taùx::deII!{)i1alité" des veaux est très élevé (25,2%). It varie d'un troupeau à un

-autre' et en fo~ction deJ'âge du.veau."
-, " ," .

La mortâÎité des veaux est plus élevée ali sevrage c'est-à-dire à l'âge;de 8 à 12 mois .

. L~: mois de Fé~rier ~~t appàru co~e é~t le m~is ge plus':grande nio~té dés'

veaux.

- 'La note d'état '~t le poids' des vaches post, pàrtum \iarient.:en f0nèti~)Ii de 1"état ,

nutritionnel·désvaches.
. . \ ' '. '. .

La· note 2 a été identifiée çomme étant la note d'état critjque,'(NEC) len' dessous de'

:laqueiIe tout~' aç.tivité sexuelle de la vache cesse.

La' note 4;5 semble par aillèurs être la note d'état optimale'(NEü) favorable à la /
.~ ... .. ."

reproduction. ..
"

A partir du mois de f~vrier, la chute du poids et de la note d'état s'accentue et atteint '

le Qiveau le plus bas en juillet.
.' 1

- Lél production .Iaitière journalière totale est médiocre. 'Elle varie d'un :troupeau à,un

autre eten fonction,de la saiso'n de vêlage.

, . Au, cours de I-'année, elle varie de 2,8 1 en décembre à 1~5 1 en juin s~r I;ensemblè:

<;tes. élevages. -
, '.

" ~Qurée moyeilÎle:delactation e~t de 307 ± 99 jours soit 10 + 3 mois. Elle varie

~n forictio~ dU; tr0\lpeau, du numéro de vêlage et de la s~isoil de ~v~lagè;
A la lumière de ces résul~ts nous constatons que l~'p~oductivité pes parèours .naturels

de-la zone des' Niayes '~st médi,ocre .de février à juin et'satisfai:mte 'pour-le reste de l'~ée.
. '. . . . ",,.. ' . . \ ." .

.Etant donné que ·Ie.,pâturage haturel constitue la source 'principale d'alimentation des

aniInau~, nous :~ouvons affirmer que la sous-a~entation reste: le priricipal' fact~ur limitan~
( .

la productivité du l:ébu en élevage traditionnel.
., ~.

li convient dOQc, de mettre en place un programme de supplémeiltation à partir du
. .~

mo'is:dejan\rier basé sur, l'utilisation de sous,-produits locaux.' î

"Les vaches pourront ainsi maintenir:leurs .productions à un"niveau acceptable j~squ'à

1'hivernage.

" .
/

,"
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Résumé

M~d. Vcit.: Dakar: 1996Thèse

E-Il im~ntaj res .

Zébu,

Je&.n NépomW3cène MANIHAROHJ\ - o. r. 45 nYUMBA (H\'fanda)
{

La productivité du zébu connaît un saisnnnement da

L'étude de 13 productivité du zébu en éiLe'/age traditionn!"l a

Les mcilleut''3s perf()rm<ln'~es ~on t obtenues chez l(~~~ V::\dl'~3

"F.TI.!l.lF. DES f.F?F.TS DES CONDITIONS !'.LIMi:NT/\ fiU:S SUH 1.1\ prol)!)(;'!' IVLTF,

Vé;rrier à Juin.

L'évaluation foun'''ïgère a mon':::r-é que la pl'oducti'lité des

parCOl!r::; naturels de Ja zOlle des Niayes c1imimle considérélbLement d-e

port~ sur J07 vaches ·rost partllm menée" sur parcourr:; naturels.

certai~emellt à l'évolution du disponible fourrager au cour8 de l'année.

nyant nd.G bas ~n SelJl:embn~-Ctcl:.()bt'~ l'our 1.0 .'·;i.llrp1.e l-<:ti~'!)n que ':c:; v8chcs

!}(néïicj.ent d'une ali.mentat:i.on fa'Jorùble aVéln!; et apr;'s l2 mise bas.
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