
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOIR 

En vue de l’obtention du diplôme de MASTER (Académique ou Professionnel) 

En : Agromie 

Spécialité : Agropastoralisme 

Présenté Par: Mr ABDELLI Otmane 

Mr BELGACEMI Ibrahim 

Intitulé 

 

 

 

Soutenu, devant le jury composé de : 

Président FERRAH NACER MCA CUN SALHI AHMED NAAMA 

Encadreur BOUYAHIA HADJ  MAA CUN SALHI AHMED NAAMA 

Examinateur  AOUISSAT MILOUD  MCA CUN SALHI AHMED NAAMA 

 

 

Session : Juillet 2021 
Promotion : 2020 / 2021 

 
 

 

 

 

Position de la notion rationnement dans la fabrication 

et commercialisation de l’aliment de betail 

 

 

ــيـــــة الـــشـــــــــــــعـــبـــيـــــة الجــــــــــــــــــــــــــمــــهـــــوريـــــــــــــــــــة الجــــــــــــزائـــريـــــة الديمـــــــــــــــــــقـــراط  

République Algérienne Démocratique et Populaire 

التــــــــــــــــــعــــــليـــــــــم العـــــالي والبــــــــــــــحث العـــــــــــلــــــمــــــــــــي وزارة   

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Centre Universitaire Salhi Ahmed – NAAMA 

Institut des Sciences et de Technologie 

Département de Mathématiques et Informatique 



 

 

Résumé  

Cette étude traite la connaissance de la composition de divers aliments de bétail (Ovin, 

Bovin et vollaile) consommés sur le marché local, à partir d’échantillons prélevés auprés de 8 

entreprises, dont une entreprise économique publique, après la comparaison des valeurs nutritifs 

des échantillons prélevés (selon tableau INRA) avec les besoins nutritionnels typiques étudiés par 

l’ITELV , il a été constaté que les valeurs nutritionnelles des aliments pour la pupart des 

entreprises ne couvrent pas les besoins typiques, ce qui permet d’évaluer les erreurs et de les re-

corriger. 

Mots clés: aliment, bétail, valeurs nutritifs, besoins nutritifs. 

 

 ملخص  

الأنعام )الأغنام، الأبقار و الدواجن( المستهلكة في السوق المحلي   تركيبة مختلف أغذية  معرفة  الدراسة هذه تتناول     
بعد مقارنة القيم الغذائية للعينات   ،شرررررررررركات وامدس منها ماسرررررررررسرررررررررة ا ت رررررررررا ية ع ومية 8بحيث تم أخذ عينات من 
تبين أن     ITELV( مع الامتياجات الغذائية الن وذجية المدروسرررررة من  ر     INRAالمأخوذس )مسرررررل جدول  

الغذائية للأعلا  لجل الماسرررررررررسرررررررررات لا تغذي الامتياجات الن وذجية يا  عل من الم كن تقييم ا لل و اعا س   القيم
 .ت حيحه  
 .الغذائية، الامتياجات الغذائية القيم الأنعام، غذاء،:  المفتاحية الكلمات
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Introduction :  

Un aliment pour animaux "toute substance composée d’un ou plusieurs ingrédients, 

transformée, semi-transformée ou brute destinée à l’alimentation directe des animaux dont les 

produits sont destinés à la consommation humaine". (CAC, 2004)  

En se referent sur cette définition de ration journalière « la quantité totale d’aliments 

nécessaires en moyenne à un animal, espèce, catégorie d’âge et ou d’une performance déterminées 

pour satisfaire l’ensemble de ses besoins... »  

En effet, la connaissance des besoins nutritionnels des animaux (bovin, ovins, caprins, 

lapins, volailles…) permet une meilleure gestion de leur conduite alimentaire, sanitaire et de 

reproduction.  ( HAREM NADIA 2020) 

Le changement des systems d’elevage dans la zone steppique d’un type purement pastoral 

basé sur le pasturage et l’exploitation des resources naturelles vers un autre type hybride qui porte 

un caractere agropastoral axé sur l’utilisation massive des concentrés avec des échelles trés 

défférents non produits sur les lieux, résultante de la forte degradation du support des resources 

naturelles “SOL”, de meme les changements socio-économiques ont accéléré cette transformation 

du systeme. 

L’aliment soutenupar l’état dans tous les formes de dévellopement et amelioration du 

niveau des éleveurs a accentué le cas, actuellemnt l’éleveur ne peut guère s’en passé de 

l’utilisation des concentrés. 

Dans cette situation ou l’éleveur utilise des ressources non produites dans la zone voir 

dans l’ensemble du pays si on intégre le soja, la question qui se pose : est ce que la ration 

composée suffira t elle à couvrir les besoins quantitatifs et qualitatifs de son cheptel ? 

De plus la mentalité de conduite alimentaire se varie d’un individus à l’autre, la meme 

chose pour les commercants d’aliment de bétail, la composition de la ration n’est pas unique, donc 

suivant quelle norme se prépare cette ration , sous cette optique notre travail vise a connaitre les 

compositions qui se trouvent au niveau du marché d’aliment de bétail et les normes offertes, est 

ce que ces rations sont aptes réellement à répondre aux normes des besoins exigés suivant 

l’espece, race, catégorie et stade physiologique, d’une facon précise est ce qu’il ya vraiment une 

place à la notion ration dans la préparation des aliments de bétail sur le marché local ? 
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Chapitre I:  Aliments de bétail 

1.1 Les types des aliments  

Un aliment est une substance qui contribue à assurer, dans toutes ses manifestations (production, 

reproduction) la vie de l’animal qui la consomme (Besse, 1969). Les aliments contiennent des 

substances nutritives qui sont utilisées par les animaux pour couvrir leurs besoins. La plupart des 

aliments distribuées aux animaux des troupeaux laitier sont constitues de tiges, de feuilles, de 

graines et de racines. Les vaches peuvent aussi être nourries avec des coproduits issues des 

industries agroalimentaires (tourteaux, mélasses, dêches….) et leur ration doit souvent être 

complétée avec des minéraux et des vitamines, des additifs.les aliments pour ruminants sont 

classes en 3 catégories : fourrages, concentres, aliment minérale vitamine (INSTITUTS DE 

L’ELEVAGE DE FRANCE, 2010).  

1.1.1  Les fourrage : 

Le terme de fourrage désigne la partie aérienne d’une plante qui rentre dans la ration de base d’un 

animal herbivore. Comprenant obligatoirement des tiges et des feuilles, mais éventuellement des 

grains, il s’agit d’un aliment grossier caractérisé par un certain taux de fibres longues présentes 

dans les tiges et pétioles des feuilles(riches en fibres et paroi végétale, 35 à 70 % de la MS). Cette 

proportion de cellulose et lignine augmente au fur et a mesure que la plante vieillit, ce qui conduit 

a la fois à diminuer sa valeur nutritive et a augmenter son encombrement (CAUTY, 2003). 

Les fourrages sont des aliments d’origine végétale riches en « fibres » (cellulose et lignine), leur 

teneur en cellulose brute dans la matière sèche dépasse 15% (CROISIER, 2012). Il peut être frais 

ou conserve sous différentes formes et constitue par l’appareil aérien et parfois racinaire des 

plantes fourragères naturelles ou cultivées (INSTITUE D’ELEVAGE, 2010). 

Raisonner l’alimentation des ruminants nécessite une bonne connaissance de la composition 

chimique et de la valeur alimentaires des fourrages conserves ou pâturés ainsi que des matières 

premières utilisent dans les rations (INRA, 2007). On distingue classiquement 3 catégories de 

fourrages, sur base de leur mode de conservation et de leur teneur en MS : les fourrages verts, les 

ensilages et les fourrages secs (CUVELIER ET AL, 2005). 

a) Les fourrages verts : 

Les fourrages verts comprennent les herbes. Dans nos régions, l’herbe pâturée est un fourrage de 

valeur nutritionnelle élevée, peu coûteux à produire, et qui peut constituer (CUVELIER ET AL, 

2005). Les surfaces fourragères sont aujourd’hui exploitées essentiellement dans l’objectif 

d’alimenter le troupeau. Leurs performances posent cependant les problèmes de leur durabilité 

environnementale et de leurs limites en matière technique et économique (procédés de récolte et 

de conservation, coût des intrants). Cependant, ces surfaces assurent aussi des services éco 

systémiques reconnus (MEA, 2005 ; AMIAUD ET CARRERE, 2012). Le stade physiologique optimal 
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de l'herbe pour consommation maximale d'éléments nutritifs digestibles et d'énergie, en vue de 

couvrir part la plus large possible de production laitière (en plus de l'entretien) se situe au stade 

pour les graminées exploitées en pâturage (un peu plus tard pour la fauche destinée à l'ensilage et 

plus encore pour le fanage) et au des boutons floraux pour les légumineuses (WOLTER, 2012). 

b) Les ensilages :  

L’ensilage est une technique de conservation des fourrages qui repose sur la possibilité que l’on 

a d’orienter les phénomènes dont ils sont le siège après la récolte (RISSE, 1969).Cette conservation 

des fourrages se fait par fermentation anaérobique dans un silo (CUVELIER ET AL, 2005). 

L’anaérobiose est obtenue par tassement des végétaux récoltés dans un silo pour chasser l’air et 

une couverture plastique empêché les entrées d’air.les taux de matière sèche sont de 15-20%(« 

herbe », céréales, fabacées) ou d’environ 35%(mais) (CROISIER M ET AL, 2012). Selon (RISSE, 

1969), la technique de l’ensilage présente l’avantage considérable de facilite la récolte de l’herbe 

puisque les conditions atmosphériques jouent un moindre rôle. La teneur en azote soluble n’aurait 

donc pas la même signification pour les ensilages et les fourrages verts. Quoi qu’il en soit, 

l’ensilage se traduit par une diminution de la qualité de l’azote du fourrage bien montrée par la 

diminution des quantités d’azote retenues par l’animal (JOURNET ET HODEN, 1978).  

c) Les fourrages secs 

Ce sont des aliments très riches en eau, ce qui explique leur grand volume, mais dont la teneur de 

la matière sèche en matières cellulosique est celle des aliments concentres : 

racines et tubercules (BESSE, 1969).Les fourrages secs comprennent les foins et les pailles. La 

luzerne, qui peut notamment être valorisée sous forme de foin, est également vue ici. Il s’agit 

d’aliments ayant en commun une teneur en MS élevée, supérieure ou égale à 85 %, riches en 

fibres, et issus de l’exploitation des herbes à des stades assez avancés, c’est-à-dire soit 

l’épiaison/floraison pour les foins, soit la maturation pour les pailles. Dans le cas de la production 

de foin, on utilise les tiges et feuilles des graminées et des légumineuses, tandis que la paille est 

le coproduit de la production des céréales (Cuvelier et al ,2005). 

1.1.2  Aliment concentré 

Un aliment concentre se présente sous une forme sèche (en moyenne 90% de MS) riche en énergie 

et/ou en azote plus ou moins facilement dégradable .cette particularité conduit à le considérer, 

non pas du point de vue de l’encombrement, mais des interactions et de la complémentarité qu’il 

pourra avoir avec le fourrage. Par exemple, l’association d’un fourrage riche en énergie avec un 

concentre riche en azote permet d’optimiser l’activité des micro-organismes et d’accélérer la 

digestion des fibres cellulosiques (Cauty et Perreau, 2003). Au contraire des fourrages, les 

concentres sont pauvres en « fibres », leur teneur en cellulose brute dans la matière sèche est 
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inferieure a 15%. Ils sont également pauvres en eau (environ 85-90)% de MS) (Croisier, 2012). 

Un concentre est un aliment ayant une teneur élevé en énergie et /ou en azote (UFL, PDI) (Institue 

d’élevage, 2010). Cependant certaine aliment riche en paroi cellulaires peu digestibles, présentent 

une valeur énergétiques inferieure a celle de fourrages de bonnes qualités (Jarrige, 1996). Ce sont 

eux qui apportent l’énergie sous un faible volume de matière fraiche a la fois peu cellulosiques, 

moins de 15% de la matière sèche en cellulose et peu aqueux, moins de 15% d’humidité : grains, 

tourteaux, aliments d’origine animale (Besse, 1969). Selon (Cuvelier et al, 2005), Les aliments 

concentrés se caractérisent tous par des teneurs en MS et en énergie élevées. Certains d’entre eux 

sont également riches en protéines, c’est le cas pour les graines de protéagineux et d’oléagineux. 

On distingue 2 catégories d’aliments concentrés:  

a) Le concentré simple 

Comme les céréales et leurs coproduits, les graines protéagineuses et oléagineuses les tourteaux 

d’oléagineux, les coproduits déshydrates) (Institue d’élevage, 2010). Les aliments concentrés 

simples, tels que les graines de céréales et leurs coproduits, les graines de protéagineux, les graines 

d’oléagineux et leurs coproduits, les tourteaux, et les pulpes séchées. Ces aliments concentrés 

simples sont donc les matières premières » (Cuverlier et al ,2005).  

b) Le concentré composé  

Qui sont des mélanges de diverses matières premières formules pour répondre a des exigences 

nutritionnelles précises. Les concentres se présentent sous différentes formes : entière, broyé ou 

aplatie, agglomérée… (Institue d’élevage, 2010). Les aliments concentrés composés, résultant 

d’un mélange d’aliments concentrés simples. Les concentrés, qu’il s’agisse d’aliments concentrés 

simples ou composés, servent à équilibrer en azote et en énergie la ration de base, établie à partir 

des fourrages. Utilisés dans ce contexte, ils sont fréquemment appelés des « correcteurs » 

(Cuverlier et al, 2005). 

1.1.3  Les aliments multi vitamines (AMV): 

 est un aliment ayant une teneur élevée en p et / ou ca, et en général une teneur forte en MS. les 

AMV sont des aliments composes, dans lesquels des matières premières minérales et des additifs 

(macro et oligo-éléments, vitamines) sont associes pour compléter la ration en ces éléments. Les 

AMV se présentent sous différentes formes : granules, poudre ou semoulette (Institues d’élevage, 

2010). On distingue deux catégories de minéraux en fonction de leur quantité nécessaire : les 

macroéléments (ca, p, mg) et les oligoéléments (Cu, se…).les apports sont importants et doivent 

tenir compte des besoins au risque de gaspiller ou pire de polluer. Pour les vitamines, c’est la 

solubilité qui est à l’ origine de la classification : vitamines hydrosolubles et liposolubles. Des 

apports sont souvent indispensables (Croisier, 1969).    (Ismail bokretaoui Malika  2017) 
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1.2 Composition d’aliment : 

Les aliments destinés à être transformés en produits animaux présentent une très grande diversité 

d'origine, de nature, de traitement technologique. Ils sont caractérisés par les résultats de leur 

analyse chimique et par leur groupe d’appartenance typologique. 

1.2.1  Les céréales 

a) Le maïs 

ou céréales la plus énergétique, fournissant les meilleurs rendements, c'est d'ailleurs la culture la 

plus utilisée pour l'alimentation de tous les animaux domestiques (0,85kg =1 UF, 74 g de MAD/ 

kg), le maïs peut être utilisé sous plusieurs formes mais la plus utilisé dans l'élevage ovin est la 

forme broyée (Riviere, 1991). 

b) L’Orge :  

est un aliment riche en énergie (1UF/kg) et pauvre en azote (60MAD/kg), il constitue la base 

des mélanges des aliments concentrés en l'associant parfaitement aux tourteaux ou à l'avoine 

(Regaudier et Releveau, 1969). 

c) Le Sorgho 

Le sorgho a une forte teneur en amidon (70 % MS), une proportion non négligeable en matière 

grasse (environ 3,3 % MS) et est légèrement plus riche en protéines que le maïs (11,4% MS) 

(FAO, 1990).  

1.2.2 Les issues de céréales 

a) Le son de blé 

Il s’agit des sous-produits constitué de particules fines de pellicules de grains de blé, séparées au 

moment de la production de la farine panifiable. Il contient également des particules de germes 

de blé. C’est un produit volumineux, plus riche en protéines que le blé entier, riche en phosphore, 

en vitamines du complexe B et en manganèse. Cependant, sa teneur élevée en cellulose limite ses 

possibilités d’incorporation dans les aliments pour volailles à 10 % pour des oiseaux en croissance 

et à 15% maximum chez les adultes. (Alain.H et collaborateurs ,2004). 

1.2.3 Le tourteau de soja 

Le tourteau de soja est sans doute l’un des meilleurs  alimentation de volailles du fait de sa richesse 

en acide aminés indispensables. Il permet d’obtenir de bonnes  performances lorsqu’il est 

supplémenté dans la ration en lysine, méthionine et tryptophane. Sa limite demeure son 

accessibilité sur le marché, car il est produit essentiellement en Amérique. (FERRANDO,1969), 

Le tourteau de soja doit subir avant son utilisation en alimentation des animaux un traitement 

thermique destiné à détruire certains facteurs anti-nutritionnels qu’il contient naturellement en 

grande quantité (facteurs antitrypsiques). 
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1.2.4 Les matières premières minérales 

Essentiellement sources de minéraux majeurs, calcium et phosphore, il s’agit du 

phosphate bicalcique (importé en Afrique) dont la composition est relativement stable d’un pays 

à l’autre et du carbonate de calcium (calcaire) plus variable dans sa teneur en calcium. 

1.2.5 Les additifs 

On trouve dans la plupart des pays les principaux additifs nécessaires à la fabrication des aliments 

(vitamines oligo-éléments, antioxydants, pigments de synthèse ou naturels, anticoccidioses, 

acides aminés...). 

 (Alain.H et collaborateurs ,2004).  (MESSAOUDI Hadjer2019) 

 

Figure 1 Utilisation moyenne des matières premières en alimentation animale dans le 

monde (SNIA, 2006). 
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Chapitre II : Rationnemen 

Formulation :  

Lors de la production d’aliments pour animaux, une formule déterminée, prescrivant la proportion 

des ingrédients, peut être utilisée. Cette formule est communiquée au département de production. 

La formulation doit, au minimum, tenir compte : 

- des exigences légales en matière d’utilisation d’aliments pour animaux ; 

- des exigences légales pour les produits finis ; 

- des effets du produit fini sur la santé des animaux-cibles et sur la sécurité alimentaire du 

consommateur de denrées alimentaires d’origine animale. 

La distribution des rations  

Il existe différents modes de distribution de la ration. On peut ainsi schématiquement distinguer 

la ration complète, la ration semi-complète, la ration avec complémentation individualisée et la 

ration par lot.  

La ration complète  

La ration complète est une technique simple de distribution de la ration, qui offre à l’éleveur un 

gain de temps considérable. Elle consiste en effet à mélanger préalablement les fourrages et les 

concentrés à l’aide d’une mélangeuse distributrice, puis à administrer ce mélange aux animaux. 

Il n’y a donc aucun apport supplémentaire individuel de concentré. Outre le gain de temps, cette 

technique présente l’avantage de permettre un bon fonctionnement du rumen. Les fluctuations du 

pH ruménal sont en effet limitées, puisqu’il y a une synchronisation des apports de fourrages et 

de concentrés. Ce mode de distribution permet donc une prévention des troubles digestifs et 

métaboliques.  

Par contre, la ration complète étant élaborée en tenant compte d’un objectif moyen de production 

du troupeau, Ex :les vaches laitières à haut niveau de production ont tendance à être sous-

alimentées, alors que celles faibles productrices ont tendance à être sur-alimentées.  

La ration semi-complète  

Pour éviter les inconvénients de la ration complète, l’éleveur peut opter pour une solution 

intermédiaire, d’une part en diminuant la densité énergétique de la ration, et d’autre part en 

distribuant aux vaches hautes productrices un complément concentré. Dans ce cas de figure, 

fourrages et concentrés sont donc toujours mélangés préalablement puis distribués à l’auge, mais 

une distribution individuelle supplémentaire de concentrés est réalisée pour les hautes 

productrices, soit en salle de traite, soit à l’auge, de façon manuelle (au seau) ou automatisée, via 

le DAC. Ceci permet une certaine individualisation de l’alimentation en fonction de la production 
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laitière, et évite de sur-alimenter les animaux à faible production, mais constitue un investissement 

temporel plus conséquent pour l’éleveur.  

La ration avec complémentation individualisée  

Ce mode de distribution permet une alimentation totalement individualisée : les concentrés sont 

en effet administrés individuellement, en fonction des besoins de chaque animal. Cette technique 

permet un ajustement des apports aux besoins, et donc une optimisation de la production laitière, 

mais requiert un temps considérable et une veille permanente.  

La ration par lot  

La ration par lot consiste à diviser le troupeau en plusieurs lots, en fonction de la production 

laitière des animaux et/ou du stade de lactation. Différentes rations sont donc calculées et 

préparées. Ce mode de distribution peut s’avérer intéressant lorsque les vêlages sont étalés dans 

le temps.  

Ration par espèce :  

Vache laitière :    

a) Rations pour vaches laitières  

Dans le cadre des rations pour vaches laitières, nous nous inscrivons dans un système de ration 

semi-complète : la ration est donc calculée pour une production moyenne du troupeau, et les 

vaches laitières hautes productrices reçoivent en plus un concentré de production, dont la quantité 

varie avec le niveau de production. Pour ne pas surcharger le texte, nous présentons, pour chaque 

ration, le calcul pour la production moyenne du troupeau. Le calcul complet pour une production 

laitière individuelle donnée, avec administration du concentré de production, n’est quant à lui 

présenté qu’une seule fois.  

Les rations sont calculées pour une production moyenne du troupeau à 25 litres.  

b) Evaluation des besoins nutritifs des vaches 

Les informations concernant le poids vif des animaux, leur stade de lactation ainsi que la 

production de lait journalière n’ont pas été détaillées au cours de la visite. 

Pour la démarche du rationnement nous avons pris l’exemple d’une vache HF 

pure de 550 kg de poids vif, au 4ème mois de lactation et produisant 15 kg de lait par 

jour (vache «type»). Les besoins nutritifs d’entretien et de production de lait 

sont représentés dans le Tableau 1. 

Rations pour  les volailles :  

Il convient d’apporter aux poussins et aux poulets une alimentation très équilibrée de façon à avoir 

un rendement maximum dans le temps le plus court possible. Cette alimentation est considérée à 
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la fois l’un des principaux facteurs explicatifs des performances d’élevage et le premier poste des 

coûts de production (ITAVI, 2001).  

La formulation des aliments consiste à choisir un ensemble de matières de façon à concevoir un 

aliment composé, qui satisfait les besoins de l'animal considéré en fonction de l’âge, du sexe et 

du type de production, tout en minimisant le coût de celui-ci (Ferrah, 1996).  

Les volailles sont généralement nourries à volonté avec un niveau énergétique satisfaisant et un 

équilibre entre constituants (Besse, 1969).  

c) . Forme et composition de l’aliment des volailles  :  

La formulation des aliments consiste à déterminer la composition d’une ration pour obtenir au 

moindre coût les caractéristiques nutritionnelles recherchées. La bonne formulation de l’aliment 

et un bon équilibre de régime alimentaire reste un segment de taille pour assurer une croissance 

maximale des animaux avec une transformation plus efficace de l’aliment en protéines.  

La forme et la composition d’aliment destinée au poulet de chair selon la phase d’élevage sont 

illustrées dans le tableau (7)  

Tableau 1 : Consommation d’aliment au cours du cycle d’élevage chez le poulet de chair 

(ITELV ,2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 

d’élevage 

Forme 

d’aliment 

Composition d’aliment 

 

Energie EM     

Kcal /Kg 

Protéines brutes 

(%) 
Ca (%) P (%) 

Démarrage 
Farine ou miette 

 

2800-2900 

 

22 

 
1,10 0,45 

Croissance 

 

Granulé 

 

2900-3000 

 
20 

0,90 0,38 

Finition 
Granulé 

 

3000-3200 

 
18 
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Rations pour  les ovins : 

Le métabolisme des ovins fonctionne de manière optimale si la ration consommée est riche en 

fibres. La ration des ovins qui varie suivant l’âge de l’animal, le principal type de production 

(viande ou lait), la saison et la région d’élevage, est essentiellement basée sur les fourrages pâturés 

ou récoltés, ce qui permet de valoriser des surfaces herbagères importantes sur l’ensemble du 

territoire. Riches en fibres, ces fourrages répondent également à une grande partie des besoins 

nutritionnels des ovins. (Jenkins, 1993).  

Les fourrages notamment récoltés ne pouvant pas toujours couvrir tous les besoins énergétiques 

et protéiques des ovins, notamment dans les phases de croissance, d’allaitement ou de production 

laitière, les éleveurs doivent adapter la ration quotidienne en la complétant avec des aliments « 

concentrés ». On retrouve :  

• des compléments énergétiques simples (céréales assez souvent produites sur l’exploitation : blé, 

orge, triticale) ou composés (assemblage de plusieurs matières premières, produit par des 

fabricants d’aliments du bétail) ; 

• des correcteurs azotés simples ou composés sous forme de tourteaux obtenus à partir de graines 

oléagineuses (colza, soja, tournesol, lin…). Ce sont des coproduits obtenus après extraction de 

l’huile. Certains correcteurs azotés peuvent être produits sur l’exploitation (tourteau de colza 

fermier) ;  

• des aliments minéraux et vitaminiques (AMV), pour combler les déficits (notamment en 

phosphore et calcium). 

d) Les besoins nutritionnels des ovins  

Selon Dany (2008), les exigences alimentaires des animaux sont exprimées sur une base de 

nutriments.  

On définit un nutriment comme une substance que l’animal ne peut synthétiser lui‐même et dont 

il a absolument besoin pour survivre. Ces besoins nutritionnels correspondent à leurs dépenses 

physiologiques. Selon Mauleon (1990), les besoin sont exprimés comme suit :  

e) Les besoins d’entretien  

Les besoins d’entretien sont liés au fonctionnement de l’organisme au repos, ils correspondent au 

fonctionnement minimal qui permet à l’animal de se maintenir en vie, sans variation de poids et 

sans production. Il s’agit d’assurer les fonctions vitales de base (respiration, circulation sanguine, 

digestion, renouvellement des cellules) qui constituent le métabolisme de base (Martine et 

Yannick, 2012).  

Ces besoins peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs (poids vif, le climat, l’activité 

physique, l’état physiologique (Hafid, 2006).  
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f)  Les besoins de production  

Ils sont liés aux besoins de croissance, de gestation, de lactation, et de la production laitière ; c’est 

la quantité d’aliment nutritif nécessaire à un animal pour produire (Hafid, 2006).  

g) Les besoins de croissance  

La croissance correspond à une augmentation de volume, de la taille, et de poids des animaux par 

la formation des nouveaux tissus (Riviere, 1978).  

h) Les besoins de la gestation  

Les besoins de gestation sont pratiquement négligeables jusqu’au dernier tiers, à partir de ce 

moment, les besoins augmentent rapidement pour atteindre des valeurs plus au moins élevées 

selon le nombre de foetus (Caja et Garouri, 1995). Pendant les deux derniers mois de gestation, 

la croissance du ou des foetus est importante, d’où la nécessité d’ajouter aux besoins d’entretien 

les besoins de croissance du ou des foetus, (Hafid, 2006).  

i) Besoin de lactation  

Cette période s’étale de la mise bas au tarissement. Pour une bonne lactation des brebis, 

l’alimentation doit être suffisante en quantité et en qualité : c’est important pour le bon démarrage 

des agneaux.  

Les besoins de lactation dépendent de la quantité de lait produite ainsi que de sa composition.  

Ces deux facteurs sont variés en fonction :  

➢ de l’individu, de l’espèce animale, de la race ainsi que de la sélection  

➢ de l’âge, du nombre de mise bas, du stade et la durée de lactation, de l’alimentation et de 

l’état sanitaire, pour un même animal. (Agouze, 2000).  

VALEUR NUTRITIVE DES ALIMENTS 

 Elle exprime le contenu en éléments nutritifs d'un kg de matière sèche d'un aliment. Il y a 

autant de composantes nutritives que de facteurs limitants nutritionnels possibles dans les 

régimes alimentaires. 

Les principales composantes nutritives sont l'énergie, l'azote, les acides aminés,  les 

composants minéraux majeurs, les oligo-éléments, les vitamines...  (D. SAUVANT 2005) 
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Figure 2 : Prévision des valeurs UF et PDI des aliments et des rations(Sauvant et 

Nozière,2013). 

Le système des unités fourragères (UF) et protéines digestibles dans l’intestin (PDI) : 

Selon Demarquilly et al (1996), pour assurer une alimentation rationnelle, nous devons disposer 

de données précises sur la composition chimique, la valeur nutritive et sur l’ingestibilité de tous 

les aliments disponibles. Ainsi que les besoins nutritionnels et la capacité d’ingestion des 

différentes catégories de ruminants. De ce fait, il est nécessaire d’exprimer les besoins des 

animaux et la valeur nutritive de tous les aliments dans les mêmes unités. 
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Figure 3 : Prévision de la valeur Nutritive des fourrages (Baumont et al, 1999). 

Système d’évaluation de la nutrition énergétique : 

Le système des Unités Fourragères (UF) consiste à calculer, pour chaque aliment, la quantité 

d’énergie  que l’animal qui l’ingère est capable d’utiliser pour la croissance et l’entretien de ses 

tissus ou de produire (Démarquilly et al, 1996). Et par convention cette énergie est exprimée en 

Unités Fourragères, par comparaison à la valeur énergétique nette d’un kg d’orge de référence, 

égale par définition à 1 UF. Pour chaque aliment deux valeurs UF, une pour les femelles laitières 

et les animaux à l’entretien (UFL), l’autre pour les animaux à croissance rapide (UFV). 

La valeur énergétique des fourrages s’exprime par leur teneur en énergie nette dans le système 

des unités fourragères (UFL, UFV), la dMO d’une plante fourragère dépend essentiellement de 

sa teneur en parois végétales et de leur digestibilité (Baumont et al, 2009). Et selon la même 

source, quelle que soit la famille de la plante fourragère, une augmentation de la teneur en parois 

indigestibles de 10g/kg de MS entraine une diminution de la digestibilité de 1 point et de la valeur 

UFL de 0,02 unité. 

Pour les fourrages les plusieurs mesures effectuées par l’INRA ont permis d’établir des équations 

de prédiction de l’énergie brute sur la base de la composition chimique de ces fourrages. 
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Figure 4 : Flux d’utilisation d’énergie chez les ruminants (Sauvant et al, 2013) 

Système d’évaluation de la nutrition azotée 

La valeur azotée d’un fourrage s’exprime par sa teneur en protéines digestibles dans l’intestin, le 

calcul de la valeur azotée d’un aliment (PDI) (Figure 11) nécessite de connaître, outre sa teneur 

en matière azotées totales (MAT) et sa digestibilité de la matière organique (dMO), la 

dégradabilité théorique de ses matières azotées dans le rumen (DT) et la digestibilité réelle des 

protéines dans l’intestin (dr)(Baumont et al, 1999).Ce système, selon Nozière et al, (2007) et 

Baumont et al, (2009), intègre les remaniements importants des protéines dans le rumen, 

distinguant deux valeurs : 

➢ PDIN, s’il est inclus dans une ration déficitaire en azote dégradable ; 

➢ PDIE, pour une alimentation où l’énergie constitue un facteur limitant. 

Les valeurs PDI des fourrages varient en fonction de la famille botanique, du cycle de végétation, 

du mode de conservation. 
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Figure 5 : principe de calcul de la valeur nutritive des aliments (Baumont et al, 2009). 
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Tableau 2 : Valeurs alimentaires des principaux protéagineux et céréales _ tables INRA 2007 

Base INRA 2007 sauf * = valeurs 

d’usage UNIP-ITCF 
Maïs Orge Blé Triticale Pois Féverole Lupin T. Soja 

Teneur en MS 

Matières minérales 

Matières grasses 

% g/kg 

brut g/kg 

brut 

86 

12 

37 

87 

22 

18 

87 

16 

15 

87 

19 

14 

86 

30 

10 

87 

33 

13 

89 

35 

84 

88 

64 

19 

MAT g/kg brut 81 101 105 96 207 254 341 453 

Cellulose brute 

Amidon 

Phosphore absorbé 

Phosphore total 

Calcium 

g/kg brut 

g/kg brut 

g/kg brut 

g/kg brut 

22 

641 

1.9 

2.6 

0.4 

46 

522 

2.6 

3.4 

0.7 

22 

605 

2.3 

3.2 

0.7 

19 

599 

2.6 

3.5 

0.7 

52 

446 

2.9 

4.0 

1.1 

79 

383 

3.4 

4.6 

1.4 

114 

- 2.8 

3.8 

3.4 

60 

- 4.4 

6.2 

3.4 

UFV / kg brut 1.06 0.93 1.02 1.02 1.05 1.04 1.18 1.05 

PDIN g/kg brut 64 69 70 63 * 130 * 162 * 213 331 

PDIE g/kg brut 84 87 89 84 * 83 * 97 * 106 229 
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Chapitre III : Parite pratique 
1.3 Matériels et méthodes: 

Afin de réaliser ce travail dans des normes adéquates, nous avons assisté à la préparation 

des rations au niveau des points de productions et commercialisation des aliments de bétail avec 

une prise de trois échantillons avant le broyage, une confirmation des quantités de chaque 

préparation donne une crédibilité lors d’interprétation des résultats. 

Huit entreprises était solicités pour l’échantillonnage, l’une d’elles est une EPE (entreprise 

publique économique), avec un accord d’anonymat et confidentialité, un pact qui nous semble 

équitable pour l’avancement de notre travail et de laisser la possibilité à d’autres pour faire un 

travail semillaire ou plus aproffondé que le notre. 

Les donnés avancées par les fabriquant sont confirmé par nos travaux au niveau du 

laboratoir, une séparation et pesé des constituants des échantillons ont été réalisés. 

Faute de manque du materiel et réactifs pour des analyses poussés dans le domaine d’aliment de 

bétail on s’est contenté simplement sur les tables d’INRA. 

1.3.1 Calcule des valeurs nutritives: 

Ensuite, les rations  relatives aux entreprises sont rassemblées dans des tableaux sur 

Microsoft® Excel 2007 : un tableau pour les rations ovins, bovins et volailles, un deuxième pour 

les valeurs nutritifs de chaque composants de ces rations, un troisième pour les paramètres des 

valeurs nutritifs retenus sont : Matière sèche (MS), matière organique (MO), matières azotées 

totales (MAT), matières azoté digestible (MAD), matières grasses (MG), Energie brute (EB), 

cellulose brute (CB), Calcium (Ca) et phosphore (P), unité Fourragère Lait (UFL), unité 

Fourragère Viande (UFV), a l’aide de livre ( des besoins des animaux table INRA 2007)  

 Puis on a faire une comparaison entre les teneures des déffirents valeurs nutritifs de chaque 

entreprise étudier   entre elles. 
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 Tables des besoins : 

1 Ovin : 

2-1 brebis vide poids vif (50kg) : 

Production 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ UFL 

UF MAD (g) 

Entretien 
1,6 0,8 65 81,3 

                                                                                                                           ITELV  

Tableau 3 : Besoin d’entretien pour Brebis 

Production 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ UFL 

UF MAD (g) 

Avant Lutte 1,8 0,9 75 83,3 

                                                                                                                                                                                                  

ITELV  

Tableau 4 :Besoin Avant Lutte pour Brebis 

Production 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ UFL 

UF MAD (g) 

Gestations 1,9 0,9 90 100,0 

                                                                                    ITELV   

Tableau 5 :Besoin gestations pour Brebis 

Production 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

Lactation 1 L/J 1,9 1,2 160 133,3 

                                                                                                                           ITELV 

Tableau 6 : Besoin lactation 1 L/J pour Brebis 

Production 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

Engraissement 2 1,3 110 84,6 

                                                                                                                           ITELV 
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Tableau 7 : Besoin engraissement (Réforme) pour Brebis 

2-1 Beliers poids vif (70 à 80kg) : 

 

Production 

consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

pendant la lutte 2,1à2,5 1,1 90 85,0 

                                                                                                                           ITELV 

Tableau 8 : Besoin pendant la lutte pourBeliers 

 

Production 

consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

Engraissement 2à2,5 1,4 120 85,0 

                                                                                                                            ITELV 

Tableau 9 : Besoin engraissement (Réforme) pourBeliers 

2-1 Agneaux et antenais : 

 

Production 

consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

Agneau sevré 4 

mois 25 KG 
1 à 1,5 1,02 140 135,0 

                                                                                                                              ITELV 

Tableau 10 : Besoin Agneau sevré4 mois 25 KG 

 

Production 

consommation 

approximative matiere seche 

(kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

agneau 6 mois 35 

KG 
1 à 1,5 1,1 130 120,0 

                                                                                                                               ITELV 

 

 

 

 



CHAPITRE III                                                                                                       Parite pratique  

24 

 

Tableau 11: Besoin Agneau 6 mois 35 KG 

 

Production 

consommation 

approximative matiere seche 

(kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

agneau 9 mois 45 

KG 
1,7 1,2 102 85 

                                                                                                                              ITELV 

Tableau 12:Besoin Agneau 9 mois 45 KG 

2 Bovin : 

2-1 vaches laittiers poids vif (500kg): 

Tableau 13:Besoin Vache laitierpour production 0 kg.Lait 4% 

production KG.LAIT 

4% 

consommation 

approximative matiere 

seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

0 10 4 300 75,0 

         ITELV 

Tableau 14:Besoin Vache laitierpour production 5 kg.Lait 4% 

production KG.LAIT 

4% 

consommation 

approximative matiere 

seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

5 12 6 600 100,0 

                                                                                                                              ITELV 

Tableau 15:Besoin Vache laitierpour production 10 kg.Lait 4% 

production KG.LAIT 

4% 

consommation 

approximative matiere 

seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

10 13 8 900 112,5 

                                                                                                                               ITELV 
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Tableau 16:Besoin Vache laitierpour production 15 kg.Lait 4% 

production KG.LAIT 

4% 

consommation 

approximative matiere 

seche (kg) 

 Besoins totaux /jour 
MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

15 14 10 1200 120,0 

                                                                                                                               ITELV 

2-2 Taurillons-Engraissement : 

Tableau 17 : Besoin Taurillons-Engraissement poid vif 100 kg 

poids vif (kg) 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

100 4 3 400 133,3 

                                                                                                                            ITELV 

Tableau 18 : Besoin Taurillons-Engraissement poid vif 200 kg 

poids vif (kg) 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

200 5 à 5,8 4,1 500 122,0 

                                                                                                                          ITELV 

Tableau 19 : Besoin Taurillons-Engraissement poid vif 300 kg 

 

poids vif (kg) 

consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

300 7,2 à 8,1 5,3 550 103,8 

                                                                                                                             ITELV 

Tableau 20 : Besoin Taurillons-Engraissement poid vif 400 kg 

poids vif (kg) 
consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

400 8 à 10 6,6 600 90,9 

                                                                                                                           ITELV 
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Tableau 21 : Besoin Taurillons-Engraissement poid vif 450 kg 

 

poids vif (kg) 

consommation approximative 

matiere seche (kg) 

 Besoins totaux /jour MAD/ 

UFL UF MAD (g) 

450 9 à 10,5 7,2 620 86,1 

                                                                                                                            ITELV 

Tableau 22 : la composition des différent ration d’aliments de bétails(ovin ,bovin ,volaille)  

ALIMENT M 1ere (KG) 
ETP 

EPE 
ETP 1 

ETP 

2 

ETP 

3 

ETP 

4 

ETP 

5 

ETP 

6 

ETP 

7 
 MAIS  33,34  30  33 12 25 
 ORGE 80  40 20 50 33 44 50 
 TX SOJA 6  5      

OVIN SON DE BLE 10 33,33 50 50 50 33 44 20 
 BLE T  33,33       

 CMV 1  4   1  2,5 
 PHOSPHATE 1,5        

 CALCAIRE 1       2,5 
 SEL 0,5  1      

TOTAL  100 100 100 100 100 100 100 100 
 MAIS  40 45 70 45,65 66   

 ORGE 70       70 
 TX SOJA 18    1,9    

BOVIN SON DE BLE 7,5 60 50 30 51,4 34  25 
 BLE T         

 CMV 1  4  0,1   1,5 
 PHOSPHATE 1,2    0,75    

 CALCAIRE 1,3    0,1   2,5 
 SEL 1  1  0,1   1 

TOTAL  100 100 100 100 100 100  100 
 MAIS 56       50 
 ORGE 10       20 
 TX SOJA 24       20 

VOLLAILE SON DE BLE 6,5       8 
 BLE T         

 CMV 1       2 
 PHOSPHATE 1,5        

 CALCAIRE 1        

 SEL         

TOTAL  100       100 
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Tableau 23 : tables reference des privision DES VALEUR NUTRITIV (INRA 2007) 
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Tableau 24 : valeur nutritif des différent ration d’entreprise(ovin ,bovin ,volaille)  
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Tableau 25 :% de MS dans les rations des aliments ovins 

 

Figure 6 :% de MS dans les rations des  aliment ovin 

 

Tableau 26 :% de MS dans les rations des aliments bovins 
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Figure 7 ;% de MS dans les rations des aliments bovin 

 

Tableau 27 :% de MS dans les rations des  aliment volaille  

 

Figure 8% de MS dans les rations des  alimentvollaile 
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Tableau 28 :Quantité en UFL dans les rations des  aliment  ovin 

 

Figure 9 : Quantité en UFL dans les rations des aliments ovins 

 

Tableau 29 : Quantité en UFL dans les rations des aliments bovins 
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Figure 10 : Quantité en UFL dans les rations des aliments bovins 

 

Tableau 30 : Quantité en UFL dans les rations aliments des volaille 

 

Figure 11 : Quantité en UFL dans les rations des aliments vollaie 
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Tableau 31 :Quantité en UFV dans les rations des  aliment ovin 

 

Figure 12 : Quantité en UFV dans les rations des  aliment ovin 

 

 

Tableau 32 : Quantité en UFV dans les rations des aliments bovins 
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Figure 13 : Quantité en UFV dans les rations des aliments bovins 

 

Tableau 33 : Quantité en UFV dans les rations des  aliment volaille  

 

Figure 14 : Quantité en UFV dans les rations des  aliment volaille 

 

 



CHAPITRE III                                                                                                       Parite pratique  

39 

 

Tableau 34 : Quantité en MAD dans les rations des  ovin 

 

Figure 15 :Quantité en MAD dans les rations des  ovin 

 

 

Tableau 35 :Quantité en MAD dans les rations des  bovin 
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Figure 16 : Quantité en MAD dans les rations des  bovin 

 

Tableau 36: Quantité en MAD dans les rations des volaille 

 

Figure 17 :Quantité en MAD dans les rations des volaille 
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Tableau 37 : Quantité en CB dans les rations des ovins. 

 

Figure 18 : Quantité en CB dans les rations des ovins 

 

Tableau 38 : Quantité en CB dans les rations des bovins 
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Figure 19 : Quantité en CB dans les rations des bovins 

 

Tableau 39 : Quantité en CB dans les rations des volailles 

 

Figure 20 : Quantité en CB dans les rations des volailles 
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Tableau 40 : Quantité en MG dans les rations des ovins 

 

Figure 21 : Quantité en MG dans les rations des ovins 

 

 

Tableau 41 :Quantité en MG dans les rations des bovins 
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Figure 22 Quantité en MG dans les rations des bovins 

 

Tableau 42 Quantité en MG dans les rations des volailles 

 

Figure 23 : Quantité en MG dans les rations des volailles 
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Tableau 43 : Quantité en dMA dans les rations des ovins 

 

Figure 24 :Quantité en dMA dans les rations des ovins 

 

Tableau 44 : Quantité en dMA dans les rations des bovins 
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Figure 25 : Quantité en dMA dans les rations des bovins 

 

Tableau 45 : Quantité en dMA dans les rations des volailles 

 

Figure 26 : Quantité en dMA dans les rations des volailles 
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Tableau 46 :Quantité de EB dans les rations des aliments ovins  

 

  Figure 27 :Quantité de EB dans les rations des  aliment ovin  

 

 

Tableau 47 : Quantité de EB dans les rations des  aliment bovin 
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Figure 28 : Quantité de EB dans les rations des aliments ovins 

 

Tableau 48 : Quantité de EB dans les rations des aliments volaille 

 

 

Figure 29 : Quantité de EB dans les rations des aliments volaille 

 

Calcule les Besoins des valeurs nutritifs : 

On prend les besoins des différents espèces a partir de fichier de rationnement  Bovin et Ovin 

(ITELV ALGER) et on a comparé les différentes valeurs des rations des entreprises étudier avec 

les besoins en UFL, UFV, MADet MAD/UF 
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Tableau 49 : les différentes valeurs des rations ovines des entreprises étudié 
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a) BESOIN POUR BREBIE:   

Tableau 50 : besoin d’entretien pour brebis en UFL  

 

tout les rations en UFL satisfient les besoins ce ci et bien eclerser dan le graph suivant. 

Figure 30 :besoin d’entretien pour brebis en UFL 
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Tableau 51 : besoin d’entretien pour brebis en MAD  

 

tout les rations en MAD satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant. 

Figure 31 :besoin d’entretien pour brebis en UFL 
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Tableau 52: besoin d’entretien pour brebis en MAD /UFL 

 

   Les rations 1,3,4,5,7 en MAD/UFL satisfient les besoins en peux le voir dans la figure 

suivant. 

Figure 32: besoin d’entretien pour brebis en MAD /UFL 
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Tableau 53 :besoin avant lutte (flushing) pour brebis en UFL  

 

Tout les rations en UFL satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant.  

Figure 33 : besoin avant lutte (flushing) pour brebis en UFL  
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Tableau 54 :besoin avant lutte (flushing) pour brebis en MAD.  

 

tout les rations en MAD satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant. 

Figure 34:besoin avant lutte (flushing) pour brebis en MAD.  
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Tableau 55 :besoin avant lutte (flushing) pour brebis en MAD/UFL 

 

Les rations 1,3,4,5,7 en MAD/UFL satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant. 

Figure 35:besoin avant lutte (flushing) pour brebis en MAD/UFL 
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Tableau 56 : besoin gestation pour brebis en UFL 

 

tout les rations en UFL satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant. 

Figure 36 : besoin gestation pour brebis en UFL 
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Tableau 57 : besoin gestation pour brebis en MAD 

 

les rations 1,3,4,5,7 en MAD satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivant. 

Figure 37: besoin gestation pour brebis en MAD 
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Tableau 58 : besoin gestation pour brebis en MAD/UFL 

 

  Uniquement la ration 3 en MAD/UFL satisfaire les besoins en peux le voir dans la figure suivant 

Figure 38: besoin gestation pour brebis en MAD/UFL 
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Tableau 59:besoin de  lactation   pour brebis en UFL 

 

Tout les rations en UFL ne satisfient pas les besoins en peux le confirme dans la figure suivant 

Figure 39:besoin de  lactation   pour brebis en UFL 
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Tableau 60 :besoin de  lactation   pour brebis en MAD. 

 

Tout les rations en MAD ne satisfient pas les besoins en peux le confirme dans la figure suivant 

Figure 40:besoin de  lactation   pour brebis en MAD. 
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Tableau 61 : besoin de  lactation   pour brebis en MAD/UFL 

 

Tout les rations en MAD/UFL ne satisfient pas les besoins en peux le voir dans la figure suivante 

Figure 41: besoin de  lactation   pour brebis en MAD/UFL 
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Tableau 62  :besoin d’engraissement   pour brebis en UFV 

 

Tout les rations en UFV ne satisfient pas les besoins en peux le voir dans la figure suivante 

Figure 42 :besoin d’engraissement   pour brebis en UFV 
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Tableau 63 : besoin d’engraissement   pour brebis en MAD 

 

Tout les rations en MAD ne satisfient pas les besoins en peux le voir dans la figure suivante. 

Figure 43 : besoin d’engraissement   pour brebis en MAD 
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Tableau 64: besoin d’engraissement   pour brebis en MAD 

 

les rations 1,3,4,5,7 en MAD/UFV satisfient les besoins en peux le voir dans la figure suivante. 

Figure 44 :besoin d’engraissement   pour brebis MAD/UFV 
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b) BESOIN POUR BELIER 

Tableau 65 :les besoins pendant la lutte pour béliers en UFV. 

 

uniquement la ration 2 en UFV couvre les besoins en peux le voir dans la figure suivante 

Figure 45:les besoins pendant la lutte pour béliers en UFV. 
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Tableau 66  :les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD  

 

Les rations 1,3,4,5,7 en MAD satisfient  les besoins 

Figure 46:les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD 
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Tableau 67:les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD/UFV 

 

 

Les rations 1,3,4,5,7 en MAD/UFV satisfient les besoins 

Figure 47:les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD/UFV 
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Tableau 68 les besoins reforme engraissement  pour béliers en UFV. 

 

tout les rations en UFV ne satisfient pas les besoins 

Figure 48 :les besoins reforme engraissement  pour béliers en UFV 
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Tableau 69 :les besoins reforme engraissement  pour béliers en MAD 

 

tout les rations en MAD ne satisfient pas les besoins 

Figure 49:les besoins reforme engraissement  pour béliers en MAD 
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Tableau 70:les besoins reforme engraissement pour béliers en MAD/UFV 

 

les rations 1,3,4,5,7 en MAD/UFV satisfient les besoins 

Figure 50 besoins reforme engraissement  pour béliers en MAD/UFV 

 

 

 

 



CHAPITRE III                                                                                                       Parite pratique  

71 

 

c) Besoin  nutritive pour agneaux et antenais 

Tableau 71 : les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en UFV 

 

Les rations 1,2,4,6,8   couvre les besoins en UFV 

Figure 51 : les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en UFV 
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Tableau 72: les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en MAD 

 

Tout les rations  ne satisfient pas les besoins en MAD 

Figure 52: les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en MAD 
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Tableau 73 : les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en MAD/UFV 

 

Les rations 1,3,4,5,7  satisfient les besoins en MAD/UFV 

Figure 53 : les besoins pour agneaux et antenais sevre 4mois 25KG  en MAD/UFV 
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Tableau 74 : besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en UFV 

 

Uniquement la ration 2 couvre les besoins en UFV 

Figure 54 :besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en UFV 
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Tableau 75:besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en MAD 

 

Tout les rations  ne satisfient pas les besoins en MAD 

Figure 55 :besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en MAD 
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Tableau 76 : besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en MAD/UFL 

 

   tout les rations ne satisfient pas les besoins  en MAD/UFV 

Figure 56: besoins pour agneaux et antenais sevre 6mois 35KG  en MAD/UFL 
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Tableau 77:les besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en UFV 

 

tout les rations ne satisfient pas les besoins en UFV 

Figure 57 :les besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en UFV 
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Tableau 78 : les besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en MAD 

 

Les uniquement la rations 3 satisfaire les besoins  en MAD 

 

Figure 58 : besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en MAD 
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Tableau 79: besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en MAD/UFV 

 

   les rations 1,3,4,5,7 satisfient les besoins en MAD/UFV 

Figure 59 : besoins pour agneaux et antenais sevre 9mois 45KG  en MAD/UFV 
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Tableau 80 :les valeurs nutritives UFL, UFV, MAD des rations bovines des entreprises étudié 
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Les besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en UFV 

 

Tout les rations en UFL ne satisfient pas les besoins  

Figure 60 : besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en UFV 
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Tableau 81 : les besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en MAD  

 

Tout les rations en MAD ne satisfient pas les besoins  

Figure 61 : besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en  MAD  
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Tableau 82 : les besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en MAD/ UFV 

 

Les rations 1,2,3,5,8 en UFL/MAD satisfient les besoins 

Figure 62 : besoins pour vache laitier produire 0KG lait 4% en MAD/ UFL 
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Tableau 83 : besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en UFL 

 

Tout les rations en UFL  ne satisfient pas les besoins  

Figure 63: besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en UFL 
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Tableau 84 : besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en MAD 

 

Tout les rations en MAD  ne satisfient pas les besoins  

Figure 64: besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en MAD  
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Figure 65: besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en MAD/ UFL 

 

Uniquement la ration 1 en UFL/MAD satisfaire les besoins   

 

Figure 66: besoins pour vache laitier produire 5KG lait 4% en MAD/ UFL 
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Tableau 85: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en UFL 

 

Tout les rations ne satisfient pas les besoins en UFL 

Figure 67: besoins pour vache laitier produire 10KG lait 4% en UFL 
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Tableau 86: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en MAD  

 

Tout les rations ne satisfient pas les besoins en MAD 

Figure 68: besoins pour vache laitier produire 10KG lait 4% en MAD  
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Tableau 87: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en  MAD/ UFL 

 

Uniquement le ration 1 satisfaire les besoins en UFL/MAD 

Figure 69: besoins pour vache laitier produire 10KG lait 4% en  MAD/ UFL 
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Tableau 88: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en UFV 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en UFL 

Figure 70: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en UFL 
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Tableau 89: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en MAD 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en MAD  

Figure 71: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en MAD  
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Tableau 90: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en MAD/ UFL 

 

Uniquement la ration 1 satisfaire les besoins en UFL/MAD 

Figure 72: besoins pour vache laitier produire 15KG lait 4% en MAD/ UFL 
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Tableau 91 : Besoins  nutritifs pour taurillons-engraissement 

 

Tableau 92 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en UFV 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en UFL 

Figure 73 : besoins pour taurillons-engraissement PV 200Kg en UFV 
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Tableau 93 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en MAD  

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en MAD  

Figure 74 : besoins pour taurillons-engraissement PV 200Kg en MAD 
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Tableau 94 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en  MAD/ UFV 

 

Uniquement la ration 1 satisfaire les besoins en UFL/MAD 

Figure 75 : besoins pour taurillons-engraissement PV 200Kg en MAD/ UFV 
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Tableau 95 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en UFV 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en UFL 

Figure 76 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en UFV 
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Tableau 96 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en MAD  

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en MAD  

Figure 77 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en  MAD  
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Tableau 97 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en  MAD/ UFV 

 

Uniquement la ration 1 satisfaire les besoins en UFL/MAD 

Figure 78 : besoins pour taurillons-engraissement PV 300Kg en  MAD/ UFV 
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Tableau 98 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en UFV 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en UFL 

Figure 79 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en UFV 
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Tableau 99 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en MAD 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en MAD  

Figure 80 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en MAD  
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Tableau 100: besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en  MAD/ UFV 

 

Uniquement la ration 1 satisfaire les besoins en UFL/MAD 

Figure 81 : besoins pour taurillons-engraissement PV 400Kg en  MAD/ UFV 
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Tableau 101: besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en UFV 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en UFL 

Figure 82 : besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en UFV 
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Tableau 102: besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en MAD 

 

Tout les rations ne satisfient les besoins en MAD  

Figure 83 : besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en MAD  
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Tableau 103: besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en MAD/ UFV 

 

 les ration 1,3,5 satisfient les besoins en UFL/MAD 

Figure 84 : besoins pour taurillons-engraissement PV 450Kg en MAD/ UFV 
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a) Besoin théorique pour Belier 80  KG  (REF/sur la base d'Aliment de vollaile) 

Tableau 104 : les valeurs nutritives UFL, UFV, MAD d’aliment des volailles fabrique par les 

entreprises étudié 

 

Tableau 105 : les besoins pendant la lutte pour béliers en UFV. 

 

 

 

 

uniquement la ration8 en UFV  satisfaire  les besoins 

Figure 85: les besoins pendant la lutte pour béliers en UFV 
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Tableau 106: les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD 

 

tout les rations en MAD  satisfient  les besoins 

Figure 86 : les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD 

 

Tableau 107 : les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD/UFL 

 

tout les rations  en MAD/UFV satisfient les besoins 

Figure 87 : les besoins pendant la lutte pour béliers en MAD/UFL 
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Tableau 108  : les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en UFV. 

 

tout les rations  en UFV ne  satisfient pas  les besoins 

Figure 88: les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en UFV. 

 

Tableau 109 : les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en MAD. 

 

tout les rations en MAD  satisfient  les besoins 

Figure 89: les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en MAD. 
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Tableau 110 : les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en MAD/UFL. 

 

tout les rations  en MAD/UFL satisfient les besoins 

Figure 90 : les besoins d’engraissement (reforme) pour béliers en MAD/UFL. 

 

d) Calcule les Besoins des minéraux  P et Ca : 

On  calculer les besoins en minéraux a l’aide de l’équation de  (F. MESCHY) INRA 2007 et puis 

on a compare les différents valeurs des rations des entreprises étudier avec les besoins en  P 

(phosphore) et Ca  (calcium)  

Tableau 111 : Prévision du besoin d'entretien en éléments minéraux majeurs absorbés (g/j). 

 Phosphore Calcium Magnésium Sodium Chlore Potassium 

Croissance 

Gestation 

Lactation 

 

0.83MSI + 

0.002PV 

0.663MSI+0.008PV 

0.015PV 

0.663MSI+0.008PV 

 

0.007PV 

0.015PV 

0.015PV 

0.023PV 

0.23PV 

0.023PV 

0.035PV 

0.105PV 

0.105PV 

0.150PV 

 

Estimation du besoin d’entretien (g/jour) en éléments minéraux majeurs absorbés (d’après 

Meschy, 2007), MSI : Matière Sèche Ingérée en kg, PV : poids vif en kg (F. MESCHY) INRA 

2007 
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Tableau 112 : Besoin d’entretient pour Brebis 50 KG en phosphore P  

 

Tout les rations en P satisfient les besoins  

Figure 50 : Besoin d’entretient pour Brebis 50 KG en phosphore P  
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Tableau 113 : Besoin d’entretient pour Brebis 50 KG en calcium ca 

 

Tout les rations 1,3,6,8 en CA satisfient les besoins  

Figure 50 : Besoin d’entretient pour Brebis 50 KG en  et calcium Ca. 
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Tableau 114 : Besoin d’engraissement pour Belier 70a80 KG en phosphore P  

 

Uniquement les rations 2 en P ne satisfaire pas les besoins   

Figure 91 : Besoin d’engraissement pour Belier 70a80 KG en calcium Ca. 
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Tableau 115 : Besoin d’engraissement pour Belier 70a80 KG en  calcium Ca. 

 

Tout les rations en CA satisfient les besoins  

Figure 92 : Besoin d’engraissement pour Belier 70a80 KG en calcium Ca. 
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Tableau 116 : Besoin pour Agneau et antenais 35 KG phosphore P  

 

Tout les rations en p satisfient les besoins  

Figure 93 : Besoin pour Agneau et antenais 35 KG en phosphore P  

 

 

Les rations 1,3,6,8 en CA satisfient les besoins  
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Tableau 117 : Besoin pour Agneau et antenais 35 KG en calcium  

 

Figure 94 : Besoin pour Agneau et antenais 35 KG en  calcium Ca. 
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Tableau 118 : Besoin pour Vache laitière 500 KG  (prod 10kg lait 4%) en phosphore P  

 

Uniquement la ration 1 en P satisfaire les besoins  

Figure 95 :  Besoin pour Vache laitière 500 KG  (prod 10kg lait 4%) en phosphore P  
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Tableau 119 : Besoin pour Vache laitière 500 KG  (prod 10kg lait 4%) en  calcium Ca. 

 

Uniquement la ration 8 en Ca satisfaire les besoins  

Figure 96 :  Besoin pour Vache laitière 500 KG  (prod 10kg lait 4%) en calcium Ca. 
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Tableau 120  : Besoin pour Besoin pour   Taurillon 300 KG en phosphore P  

 

Les rations 1,3,5 en P satisfient les besoins  

Figure 97 : Besoin pour Besoin pour   Taurillon 300 KG en phosphore P  
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Tableau 121  : Besoin pour Besoin pour   Taurillon 300 KG en calcium Ca. 

 

Les 3,8 en ca satisfient les besoins  

Figure 98 : Besoin pour Besoin pour   Taurillon 300 KG en calcium Ca. 
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Tableau 122 : Besoin théorique pour Belier 80  KG  (REF/sur la base d'Aliment de 

vollaile)  en phosphore P  

 

Tout les rations en P satisfient les besoins  

Figure 99 : Besoin théorique pour Belier 80  KG  (REF/sur la base d'Aliment de vollaile)  en 

phosphore P  
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Tableau 123 : Besoin théorique pour Belier 80  KG  (REF/sur la base d'Aliment de 

vollaile)  en  calcium Ca. 

 

Tout les rations en CA satisfient les besoins  

Figure 100 : Besoin théorique pour Belier 80  KG  (REF/sur la base d'Aliment de vollaile)  en  

calcium Ca. 
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