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Nous avons r~uni ici a 1'intention des pays francophones, la 
traduction frangaise de quatre opuscules.6labor~s par des spcia
listes am6ricains de l'61levage des bovid~s et de la conservation des 
pacages. Les ouvrages originaux, en langue anglaise ont 6t6 publi~s 
aux Etats-Unis par le U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
Washington D.C. A savoir: 

Chapitre I - Managing Grass-Shrub Cattle Ranges in the 
Southwest by Hudson G. Reynolds - Agriculture 
Handbook no 162. 

Chapitre II - Finishing Beef Cattle - by Animal Husbandry 

Research Division - Farmers' Bulletin n" 2196. 
Chapitre III - Feedlot and Ranch Equipment for Beef Cattle 

by R.L. Davis & W.F. Edgerley - Farmer's Bul
letin 1584. 

Chapitre IV - Beef Cattle - Dehorning, Castrating, Branding and 
Marking - by R.T. Clark, A.L. Baker and George 
E. Whitmore - Farmer's Bulletin no 2141. 

La pr~sente traduction a 6t& faite par des sp6cialistes de la 
question, et, pour une meilleure compr6hension, toutes les mesures 
ont 6t6 converties selon le syst~me m6trique. 

I1est toutefois pr6cis6 que les textes originaux s'adressaient 
nedes lecteurs am6ricains dont l'habitat et les conditions de vie 

correspondent pas n~cessairement Aiceux des populations vivant 
dans d'autres parties du monde. Mais l'Am6rique est un pays 
immense aux climats et aux sols les plus divers, de sorte que la 

plupart des principes et des m6thodes expos6s ici sont applicables 
universellement. I1suffira donc au lecteur de faire les adapta
tions n6cessaires pour tirer le meilleur avantage des conseils qui 
lui sont prodigu~s et qui ont fait leurs preuves. Les r6sultats 
d~passeront toutes ses esp6rances. 
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CHAPITRE PREMIER 

L'EXPLOITATION DES PACA(ES 
DANS LE SUD-OUEST DES £TATS-UNIS 

par HUDSON G. REYNOLDS, conservaetir des l)acages, 

Rocky Mountain Forest & Range Experiment Station' 
Service des For~ts 

INTRODUCTION 

Les pacages occuI)ent de vasles surfaces (h1s le sid-est de 

I'Arizona et le sud-ouest di Nouveau-Mexique, entre 90 et 
'herhes et de buissons1 500 in d'altitude. Plus bas, li vtgctation 

Larrea h'idet laalterne avec des d(lserts oil domine I'espce 
(ereosotebush). A )lus haute altitu(de, on rouve line v6g'tation 

f'or~ts de cliwes (fig. 1).de transition : chaparral, gentvrier on 
herbesLes herbes vivaces repr6sentent in grande masse des 

et les herbes manuellesfourragtres, mais les es1)&ces Atbrouter 
sont parfois assez abondantes. 

La production r6gtilicre d'nn volume important de planiles 
calcul judicieux de lit charge enfourrageres vivaces d6pend (li 

bltail, de In saison de p-Aurage et de lIt r~parlition optimale (lit 

ihtail. Habiituellement, les pacages sont titilis~es d'un bout h 

l'autre de l'annte. 11 convient cepe(ahll de modifier annuelle

ment ou p~riodiquement le nomIbre d'aniniaux mis au piturage, 

station Collins, Colorado, en coop6ration avec(1) Si6ge d2 In "i Fort 
cit6cs dans cette publication ont W

rMniversltO du Colorado; les 6tudes 
Ariz.r~alls~es en collaboration avec r'Universit6 d'Arizona, Tucson, 
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en raison des variations imIporlantes de lIproduction de four
rage. Des corrections saisonnicres petuvent 6galement s'liv6rer 
iiles. I est souvent possible de faire un plan d'utilisation des 

pItures de fa~on i charger, en 6t, les ptlcages ,hbasse altitude
ofi abondlent les phates anntelle, au printemps, les endroits oii 

les espcces h brouler sont abondanltes, en hive,' les tlacages 
compostes en g,'ande pattie de Boielona eriopoda (black
grania). 

m .... . 

4A '.~~~.' -

Fla. 1. (A) Savane situ~e entre les zones de ch~nes nains et de buissons 

6pineux. (B) Prairie situ~e au-dlessous de 900 m~tres d'altitude. 
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Pour nieux utiliser les pacages, on peut les diviser en. enclos 
pour 50 h 10) aninaux, avec points dean sirs qui ne tarissent 
pas, et y dposer judicieusement des blocs it W6cler ou un 
mnlangc sel-farinc. Dans de nombreux pacages, la production 
de fourrage est insuflisante parce que des broussailles inutiles 
se sont substitu6es aux bonnes espOCes fourragbres. Dans cc cas, 
ii faut d6truire ces broussailles, replanter ou pre'(Ie d'aulres 
mesures pour restaurer la production de fourrage. 

LIa pr6sente p)blication traite de la v6getation (Iu Pacage 
exp6riniental de Santa Rita, situc it une cinquantaine de kilo
nt6tres an sud de Tucson, Arizona. Les reconimandalions pour 
l'exploitation de c0 type de pacage et pour l'amilioration des 
mnithodes se fondent sur des recherehes approfondies effectu6es 
au Pacage exp~rimental et sur des observations faites on 
d'autres lieux. Bon nombro de ces recommandations sont appli
cables, comptc tenu des conditions locales, i1 tout pacage 
(I'lierbes et de broussailles. 

LE PACAGE EXPERIMENTAL 

Le Pacage experimiental de Santa Rita s'6tend stir qIelque 
21000 ha. C'est une plnme en pente douce dont les Caux se 
dversent au nord-ouest dans In rivi~re Santa-Cruz. La topo
graphic g6n6ralc est couple qht eat Witil'amonce]lements de 
pierres et de collines basses ainsi que de nonilreux foss~s de 
drainage des eaux. 

Le Pacage exp6riental se conmpose de vingt plturages. 
Les 6tudes ic pht'age sont effectties sur des aniflaux appar
tenant it des propritlaires privs, mais les plans d'exploitation 
des pMi1ages sont places sous le contr61e li gouvierneinent 
f16dral. Suivant les possibilitCs et les dislonibilitcs linanci'res, 
on a amnnag des pulits et des bassins et l'on a canalis6 l'caulldes 
sources de ln niontagne. 

Climat 

Le Centre d(i Pacage experimental est situ6 it 1 500 lin d'alti
tude; en 6W, les temptratures diurnes maxiniales (l6passent 
l)rfois 39 oC. En juilleit, In teniprature ininimale imoyenne est 
de 20 OC; en juin, In teml ('tra're ainximale inoyennc de 32,8 oC 

(fig. 2). La poriode des gele!es s'6tend de novembre itmars. Le 
ciel est pratiquement clair pendnt phis de 275 jours par an. 
avec ensoleillement pendant plus de 80 % (I )temps. l'liihulit 
relative est faible et les vents son( g n'rahlement inodlets et 
variables. Le |tlUX d'(va poration es' d'eiviron 1,80 III par anit 

it surface des ealuX cotin'itiites. 
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PIuvioait6. 

Les prdcipitations se composent presque entireuft (ie 
pluics. Environ la moiti6 des pluies annuelles toinbent en juil
let, aofit et septembre, et 40 % pendant le semestre d'oCtobre 
Itmars. Avril, mai et juin sont les mois les plus secs de l'annde. 
Le regime des pluies )r6sente en genral tine poinle en M,6. un 
l)alier en hiver et une p6riode (ies(chieresse A lIafin di prin
temps. Tous les dix ais environ, les phies sont anornitilenient 
abondintes en hiver on an printemps. Les precipititions esti
vales et hivernales (liffrent quant Ill'origine de I'huiniditc et 
all type (le d(pression. Les averses torrentielles d'616 viennent 
des ainsses d'air charg6es 'huiidit6 qui prennenl nai"ttniice 
au-dessus du golfe du Mexique et qui se dirigent vers le slid-est. 
Les d(pressions hivernales, gdni'alenient des averses ('orage, 

sont surtout de type frontal et viennent du nord e (ie Potuest. 

R6glme des plules. 

Les pluies varient beaucoup d'une annde et d'une saison it 
I'autre en cinquante ans, au Centre (it Pacage exlcriniental de 
Santa Rita, la hauteur annuelle de pluie a vari6 entre un maxi
muni de 0,91 in en 1930-1931 et un inininitun de 0,28 in en 
1903-190.1, atteignant une valer niovenne (ie0,48 in. 

11 est frlqutnt (Ili les anoni alies dals le regime des l)inies 
se r6p~tent pendant plusieurs ann6esannes de suite. Ainsi, stir cette 

ti ie lle ns, itsix reprises, (leuxlerio(le (I itite 

anor
malement pluvieuse, et, itdeux autres reprises, les pluies ont Wi 
infrwieures ahlititiovente )el(tant trois atincs de suite. 

Les chutes de pltie anuelles varient consi(l',raI)leient avec 
I'nltitude. Ainsi, itl'extrnme slid (liu Pacage exprinentaI, de 
150 inlplus 6lev6, les I)ltlic:: ,on, en iutioyelille, pls aodItilttes 
(Ie101 nun. 

Les averses (1'0t6 sonlt locilisdes. Au cours ('tine itine 

alitllce, otil itnotl(es diftlcrences (Ie 25 inin en ll-e des points dis
taints tie 1,0 kin, bien que li noyenne des pluies ait 0i li nicle 
porti les deix endroits. Une zone petit O1re frappe (ie s~cic
resse alor's (ju'une zone voisine recev'ra phis de pluies de 

consdcutives (I s6cheresse oat 616 suivies par tine aiiinc 

tic 
cotitune. i)e mnie,les averses orageuises peuvent dre extdnue
meal localisees : plus (ie25,1 min 'cau peutvent tomber sur 
une zone (ic 2,58 km2. 

V6g6tatlon. 

La vdgdtation dlierbes et d'arbrisseaux vaile avec l'altitude, 
auiss liavegdtition du pacage expdrlnlental sera-t-elle Cdit(ihe 
siptrinent suivant qu'il s'agira de zones de faible altitude et 
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TABLEAU 1
 

Abondance relative d'herbes vivaces el d'arbrisseaux 
trois altitudes, dans le Pacage expdinzedtal de Santa Rita, 

et pour des zones considere6cs en assez ban Otat 

HERBES VIVACES 
Basse altitude 

Haute altitude Altitude moyennc (1 000 m et au-dessous); 
(1 500-1 200 m); (1 200-1000 m); pluie : 304 mm et 

pluie : 482-406 mm pluie : 381-330 mm au-dessous 

Bouteloua 
chondrosiloides .. 

Bouteloua 
eriopoda ........ 

Trichachne 
californica ...... 

Bouteloua 
filiformis ......... 

Bouteloua 
curtipendula .... 

Aristida varides 

Bouteloua hirsuta . 

Autres herbcs 
vivaces .......... 

Prosopis julifora, 
var. velutina .... 

Erlogonum 
wrightii ........ 

Calliandra 
criophylla ........ 

Bouteloua 
38 rothrockil ...... 

Bouteloua 
131 eriopoda ........ 

Bouteloua 
7 curtipendula .... 

Hilaria belangeri . 

7 
i Muhlenbergia 

porteri .......... 
33 Aristida glabrata 

21 Bouteloua hirsuta . 

Boutcloua 
4 chondrosioidcs . 

Setaria
macrostachya .... 

Sporobolus 
cryptandrus ...... 

Aristida varides 
Autres herbes 

vivaces .......... 


A1IIIIISSEAI'X 

Aplopappus 
9 tenuisectus ...... 

Prosopis julifora vel. 
7 

Opuntia spinosior 
7 & fulgida ...... 

Baccharide ........ 
Baccharis 

brachyphylla .... 
Micocoule ........ 
Celtis pallida ...... 

Tridens pulchellus. 2 
7 

Muhlenbergia 
5 porteri .......... 1 

Aristida glabrata 1 
3 
3 Bouteloua 

rothrockit ........ 1
 
Trichachne califor I 

2 
1 Sporobolus 

cryptandrus .... (2) 
1 Aristida vari~es (') 

Hcteropogon 
1 contortus ...... (') 

Boutcloua noir .. . 
1
 

Bouteloun 
1 eriopoda ....... () 
1 Sporobolus airoides, (2) 

Autres herbes
 
1 vivaces ........
 

Aplopappus tenuis .. 46 
35 
20 Prosopis julifora vel. 18 

1Opuntia .......... 15 
fLarrea tridentata 8 

13' 
21 Baccharide ........ 2 

Baccharis brachy. 2 
2i
 
2 	 Ephedra trifurca .. 2 
2 	 Zinnia ............ 2 

Zinnia pumila .... 2 

Atrtplex canescens. 1 

1) Composition approximative ,valuc ,h vuc. 
2) Moins do 0,5 s',. 

15I.
 



slches, de zones de haute altitude, plus lumides, ou de zones 
intermnkdiaires. Lors de l'enquete, en 1941, le pacage 6tait consi
ddre en assez hon tat. Le tableau 1 6nun6re les principales 
es1)5ces ('herbes vivaces et ('arbrisseaux caractkrisiques d'une 
certaine altitude, par ordre d'abondance. 

Aux altitudes sup~rieures, les herbes vivces representen 
les trois qua's de lit vog6tation (fig. 2). Les aribrisseatux sont 
rares mais cerlains soni bons it brouter, Calliandraeriophylla 
(falsemesquite) et Eriogonurn wriglhtii (Wright eriogonuim), par 
exemple. Les herbes vivaces les plus importantes sont les gra
mas (bouteloue) : Bouteloua chondrosioides, Bouteloue noire, 
B. eriopoda,B. filiformis, B. cllrlipetndi(a,B. hirsidaI, liouteloue 
velti, ainsi (ue : Trichwhne californica (Arizona Cottontop) et 
Arislida (threeawns). Parmi les herbes de moindre importance, 
citons : BIIolelou rotirockii(lothock graina), Eragroslisintler
media (plains lovegrass), Leplochloa dubia (green spanglelop) 
el Hilaria belahngeri (curlymesquile). 

Aux altitudes moyennes, les arlbisseaux reprsenlen envi
ron 70 'Xt de lit vgeitalion. Les arl'isseatux de peti de valeur -

Aplopappus letuisectus (burroweed), Opunfia (cholla), et Pro
sopis julifora (velvet niesquite) --- sont nombreux. L'habitat 
naturel de ees espi-ces se situe it Iasse altitude. Les plantes 
ligneuses s'ktendeni )ltfois de ces zones vers de nombreuses 
zones phis lev6es et forment des broussailles denses et vigou
reuses. 

Les herbes vivaces sont alondantes aux altitudes movennes. 
La plus rl'pindue est lonleloua rolhrockii (Rotlhrock grali). 
C'est tite plan e de courte dur6e qui varie consid6rablement en 
fonclion des pluies. Parmi les herbes ls )lus ahondantes, on 
trouve : Boutelona eriopoda. Bouteoue noire (black grama), B. 
cillrlipe(iahh (sideoals gr-.), Jlihaia belatigeri (curlyniesquite) e 
Mttihenbergia porleri(hush tnuhly). A I'6tat dispers6, on to)uve 
les espces suivites : Arislida flabraIl (Santa Rita Ihreeawn), 
Bouleloua hirstia (hairy grama), B. chondrosioides (sprucetop 
gr.), Trichachne californica (Arizona cottontop) et Selaria 
macroslachgya (plains brisilegrass). On trouve surtout Muffhen
bergia porieri (bush muhly) et Sporobolus crplandrus (sand 
dropseed) ie long de vastes dcp6ts alluvinux sableux. 

Parfois, les herbes annuelles reprsentent tine large part de 
In vcgtation it moyenne altitude. Les 1plus communes sont l'6ro
dioll, le plantain et le loths; cilons aussi Arislida (ldsce'nsionis 
(sixweeks threeawn), Bouleloiia arislodoides (needle grania), et 
Clloris virgatla (fe ther flngergrass). 

1)ans lit pftture, les arbrisseaux dolninent it lasse altitude et 
des Iouffes (I'lierbes vivaces sont dissimin6es entre les pieds. Les 
princilales espces ligneuses sont : Aplopappus lenuiseclus 
(burroweed), Prosopis juliforra (velvet inesquite), et Opuntia 
(cholla). On rencontre autssi des arbrisseaux lels (file Larrea 
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tridenlala(creosotebusli), Zinnia pumila, Zinnia (desert zinnia), 

Ephedra trifurca (longleaf ephedra), Atriplex canescens (four

wing saltbush) et Baccharisbrachyphylla, Baceharide (shortleaf 
rares, surtout esp6cesIaccharis). Les herbes vivaces sont les 

suivantes :Mlhenbergiaporleri (bush muihy), Bouteloua roth-
Trichachne californica (Arizona cotrockii (Rolhrock gram a), 


tonop), et Sporobols cryplandus (sand dropseed). Tridens
 

pidcliellus (luflgrass) est l'espce la plus abondante. Pendant 
les herbes annuellesles ani6es oit les pluies sonl abondantes, 

dpassent en volume les herbes vivaces. 

La culture fourragere 

Les p6riodes de croissance. 

Les pluies ( lt d'hiver permiettent deux priodes de 

:I'une au d(Ibut (u prinltemps lorsque la tenierissance par an 
les pluies
perature devient favorable et l'autre en W lorsque 

reprennent apr~s la sicheresse de fin de prinlemps. Les herbes 

vivaces, les philnes it Iouter e les herl)es annuelles r~agissent 

iani6'e it ces condilions clinialiques.ehaeune it ]cur 
14 pluparl ies herbes v'ivaces cotinuencenl i pousser ait 

et leur croissance se poursuit en juille,dbtlt des pluies (l'61. 
cetaine croisaofit et septeImbre. On nole par'fois atissi une 

de f6vrier itlia fin juin. Cependant,sance, par intermittence, 
% des herbes vivaces poIussentl ipres le dbut desplus (e 90 


pluies (l'I6.
 
hauteur des liges des Ileurs des BotelotiaLa niestIre de lia 


B. filiformnis (slender gr.), et Trirolhrockii (olhhrock grama), 
liari action, enchachne californica (Arizona cottontop) illtstre 

aux plies '6l.. L'antermes de croissamce, des herhes vivaces 
nre o1 ces mesures ont t6 prises, les premires pluies sonl 

tomJbCes le 28 juin aprvs deux mois de s6cheresse. La r6parti-
Itsuite, ce qui a perlnislion des pluies a Wi6 excellenle, par 

unetine croissance ininlerronmpte. La croissmice t d ICl quin

zaine de .louts aprCs les premi&res pluies; en aofit, elle a W 
termine le 22 seplenbre.tr s rapide et s'esl 

)e1929 it1933, li durire de lit saison de croissance des 

herbes vivlces mesurces en plusieurs endroits variait de 56 I 
hienl le 1" jilleit, pour le d6but,84 jours. Les dales extrCnes 

e le 29 sepllemie pour liafin. 
anmes, liamoyenne des dales extr~mes donnaitPour les cinq 

le 7 juillet et le II scplembre pour une saison de croissance 

inoyenne de 6)9 jours. lnus l'ensenmb)le, li croissance a d6but6 

11 jours aprs lIaprelii6re pluie v6ritable et s'est poursuivic 

pendant .1jours apres lit derniire. Par &pluie v6ritable on 
l'ui iepluie rtparlisenlend lit chute d'un total 1oins 10 mm 


stir pltisieurs jours cons~cutifs.
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Les plantes arbustives conmencent it pousser pendant 
'dpoque humide hiver-printemps. La croissance dibute gdndra

lement en mars et de nolmbreuses espces portent des fleurs et 
des fruits en mai. 

Certaines especes ont tine seconde floraison, suivic de fruc
tification, pendant la saison (ies pluics &' et terminent leur 
cycle vdg6tatif en aofit on seI)tenbre. Les feuilles restent gdn& 
ralement pendant toute lia saison de croissance au printemps 
et en t6. Cependant certaines espces, Calliundra eriophflla 
(falsemesquite) notaninient, ont tine seconde pouss e de feuilles 
pendant li saison des pluies I'ctL si lit saison seche, en ,ni-juin, 
ia t assez s6vcre pour )rovoquer lit clitie de leurs feuilles. 

La croissance des plales annuelles a lieut penhlnt deux 
saisons. Un groupe de phIites germe quand lialnemlpraure est 
basse ct aci'e sa croissance an printemps. Un atitre groupe 
de plantes it besoin de tenip)ratures plus 6lev6es accompagnies 
des pluics (1't. Pari les plantes (Iu premier grotipe, on 
irouve : Festca oclofIora, Ftuque (sixweeks fescue), 6rodion, 
lotus et plantain. Aristida adscensionis (sixweeks threeawn), 
Chloris virgala (feather fingergrass) ei Bonelont arislidoides 
(needle grana) sont des plantes annuelles d'et6 caractdristiqties. 

La production de fourrage. 
La production d'herbes vivaces augmente avec l'altitude. 

Pendant In pdriode 1939-1949, la production moyenne ('herbes 
vivaces dans le Pacage expriniental de Santa Rita Mtait la sui
vante 

Poids sec d'herbes 
Altitude ydesplulisd ... . . (ram)((0,404 vivaces par acreha) (kg) 

1500-2 000 m .............. 406-482 199,5 
1 200-1 000 m .............. 330-381 117,9 
1 000 m et au-dessous ...... 304 ou au-ckssous 49,8 

Dans l'ensemble, la production de fourrage d'herhes vivaces 
est quatre fois plus levke h haute altitude qu'h basse altitude. 
Celie difference se renconh'e it tine quinzaine (ie kilonitres (ie 
distance, por tin lednivellation d'environ WK) in. 

En raison de l'elfet cumulatif d'une pluviosite Inorlnale 

pendant des annces successives, la production (ies herlcs 
vivaces varie plus que les pluies. Une ann1e peu pluvieuse qui 
fait suite Itplusieurs anndes tris pitivieuses i moths d'effet stir 
la production (tIne si elle venait aprils plusieurs unnees si-ches. 
De meme, aprs tine sdcheresse prooige line augmentilion de 
la pluviosit6 n'entraine pas tine augmentation imincdile de Ia 
production. 
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La production de plantes annuelles vaie d'une annie it 
l'autre, en fonction du volwne et de la rdpartition des pluies. 
Li production est abondante lorsque le r~gime des pluies est 
favorable, mais penidant les p)riodes si,ches, la germination des 
graines petit Otre arritMe. De grandes quantites d'herbes 
antielles de printemps nie potissent uie peilant les rares hivers 
hunides, La production des herbes amnuelles d't6 est plus 
r6gulicre, cependan t ele enregistre parfois de grandes varia
tions. Le tableau suivmt illusire la variation de II production 
annuelle I'herbe par acre (1 acre = 0,10-1 ha) 

Altitude 1954 1955 1956 

1500-1 200 m .......... 58,9 kg 163,2 kg 36,2 kg
 
1200-1000 I .......... . 01,6 kg 77,1 kg 9 kg
 
1000 m et au-dessous .. 204,1 kg 99,7 kg 4,5 kg 

Ce tableau r&vMle aussi que les variations les plus grandes 
o1 lieu h basse altitude oil le volume moyen des pluies esi le 
plus faible. 

Fourrages pr6f6rds du b6tail. 

Le IWWtil prefre le fourrage vert. En coiisequence, le b6tail 
a lendance ii paitre surltout dais les zones oh les plantes ver
disseit I)1hts t6t ol demetireiit plis Iogtemps vertes. 

Souvent, le btail pait ahondamment les herhes annuelles 
en cours de croissance. Au pIrinltemps, Iorsqtue le lemps est favo
rable, el'rodion, Fshwa ocloflora, F6ltiqtic (sixweeks fescue) 
et le plantain fotiriisselt itiltois iormmelt de for'rage. 
Cependatil, Ia prodtict ion d'hlerhes amntielles est su|'tott stire 
enli , pedaiIlit tilC plriode de tin iois i six, semaities. 

Les Wles pr6l'-iel les hIerbes vivaces qui peitvent servir 
de fourrage totil an long de l'aimiie. Au prinlemps, lorsque le 
regime des phlies est favorable, Arislid t fihibraht (Sahit Ilita 
threeawvn) iotisse ral)idement, (lonniat tln fourrage spciiile

men! apprcci6. En '6 et all dhbut de I'atitomne, le b6tail pait 
ie iinlreuises espi,cs vivaces. Cependant, it inestire qie les 
planles croissen!, les aninatx inanifestent plus iettenietit leurs 
pr6fcrences. Minsi, it Ia ini l'autoinne et en hiver, les vari6t6s 
(t'ils aimenl i iieux sont : loileohia eriopoda, BloUtelotle 
noire (black grail a), Ililaria belanleri (curlynesquite) et 
Muhlenbergia porteri (hush muhly). Les terrains oii lloatelona 
eriopoda, Boulelotle noire (black grama) est abondante 
conviennent pariictliiremeiit comme piiturages de fil d'hiver 
et (de printemlps car cette plante conserve mieux sa valeur nutri
tive (Iic lt lliart des autres espi.ces vivaces. 
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Bien des esp~ces d'arbrisseaux ont un goat agr6able, telles 
que Calliandraeriophylla (falsemesquite), Eriogonum wrightii
(Wright eriogontin), Prosopis julifora, Prosol)is (velvet nmes
quite), Baccharis brachyphylla,Baccharide (shortleaf baccharis) 
et Krameria parvifolia (range ratany). Le bitail pref~re les
arbrisseaux pendant la priode de l'autoine it ia fin di prin
tenips, lorsque presque tous les autres v~g6taux sont norinale
ment sees. A basse altitude, ils paissent les arbrisseaux tout au
long de 'ann~e; ceux-ci fournissent doneli niajeure partie du 
fourrage. 

LITAT DU PACAGE 
L'tat du pacage est en quelque sorte soi bulletin de santd. 

Chaque liacage a une certaine capacit6 (ie production d(ter
mince par le sol et le clinat, dan (es conditions d'ulilisation
judicieuse A long terine. Les diverses cat6gories qualiflant l'tat
du pacage exprinient done sa condition par rapport it sit capa
cite ie production. Ainsi, un l)acage en 1)on tat a tine 1)roduc
tion (Igale a son potenliel, compte tenu de son exploitation A
long ternie. D'inportants facieurs iniluent stir In productivit6
des pacages : le temps, l'envahissenient par certaines plantes
ligneuses, Prosopis, Prosopis (mesquite) par exemple, le 1)Clii
rage, les rongeurs et les lapins. 

Influence du temps 
Les priodes de sclieresse peivent provoquer une (iSterio

ration de Ia composition des lhiibes, ( inantean v~g6tal et
(1e In production de fourrage, surtout lorsqu'elles se prolongent 
l)endant trois onn(es conscutives ou mmine davntage (fig. 3).Les espces les plus sensibles h li s(chberesse sont, entre autres : 
Heteropogonconlortus (tanglehead),Bouttelona rothrockii (Roth
rock grama) et B. filifortnis (slender gr.). A l'occasion de longues
pdriodes de scheresse, meme des esl),ces extrineement r~sis
tantes cointne Boileloiia eriopoda, lhotielone noire (black 
gram a) peuvent gravement souifrir. 

Lorsque l'ann e est pluitis hmide que de coututne, It produc
tion de plantes annuelles et de planles vivaces de conrte duroe 
est abondante etla vigueur des eslJces vivces de longue (hir(e 
se trouve renforce6e. Si ces conditions favorables se renouvel
lent pendant tine ou plusietirs annes encore, il potisse tie non
veaux pieds des ineilleures es)&ces, de longtv dur6e.

La rapidit6 de recuperation d'unlpcage 6pend (de l'inten
sit6 de In s6cheresse. Lorsque celle-ci se prolonge, il faut ensuite
donner aux plantes le temps (10 se reconstituer. L'Ctat di 
pacage s'amliorera beaucoup plus rapidenent si on r&lult 
sa charge en tIte de b~tail pendant un an ot deux. 

21 



A,. & ,, 

dans un pacage du sud de 	l'Arizona.F,- 3. - Grandes variations annuelles 
(A) En 1948, le rendement n'atteignait pas 11 kg A F'hectare pour los 

esp~ces 	vivaces; (B) en 1950 ild~passait 336 kg; (C) en 1952 il6tait 
seulement de 110 kg. 
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Influence.des arbrisseoux 

La presence et la proliferation d'arbrisseaux inddsirables 
influe grandenient sur ]a productivit6 d'un pacage. Parini les 
i envahisseurs o les plus redoutables, on trouve :Prosopis(ines
quite), Opuntia (cacti) et Aplopappus tenuiseclus (burroweed), 
mais ce sont les efrets du premier qui sonl les mieux connus. 

Depuis tin demi-siicle, Prosopis (mesquite) s'est niultipih, 
prolif6r.,tt h partir de son habitat naturel le long des foss~s de 
drainage des eaux et des arroyos pour gagner les hautes terres 
(fig. 4). Cette prolif6ration rdcente est due surtout i la diss6mi
nation des graines par le bJtail au p~turage. Cet arbrisseau 
fournit un peu de fourrage, surtout au moment ofi ildonne 
des graines, mais cela ne suflit pas il compenseI III perlte el 
herbes vivaces. Puisque cct arbrisseau fail laisser lI produc
tion de fourrage, ilfaut rdtluire le noml)re ('ainiaux atu pau
rage pour preserver les herbes vivaces. 

Une comparaison des taux tie charge de deux parcelles du 

.. a ". ' '7! 

Fxc. 4. - Prosopis (mesquite) se multiplie rapidement lorsque les graines 
sont abondantes. Dans ce terrain, Ie nombre de Prosopis a considdrable

ment augment6 en l'espacc de 18 ans. 
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de Santa Rilta, sur une p~riode (ieonzePacage exp6rimental 
renains, illustre 1'l'fet 	(iel'envalissement pariProsopisstir le 

on avail calctle qite les Prosopis represendement. Ei 1937, 
% seuletalent 21% de ]a 	veg6tation dans une parcelle, et 8 

ect arbrisment (tons I'autre. l)ans litparcelle In 	plus envahie, 
onze apr6s ilforlnait seau s'est rapidemelt lniillipli, et ans 

1)ans In parcelle moins envahie, la inulune v6g6tation dense. 

tiplication avail 61 mohis rapide. En onze ains, le taux de
 

charge de li premi6re cileelle avit diminfide dI 60 %. Dans 

litsceonde parcelle lit multiplication (In Prosopis n'avait prati

(ueicilent pas affe't litp roduction et le tiux de charge en bltail 
pendant celte periode.Mtait demetir, itpeilpr6s constant 

Influence du taux do charge 

de charge inllue suirotit sur li v~g~tation par li-Le taux 
que les herbes fourragres demicurination des herbes. Pour 

qu'ii reste suftisamment derent saines et vigouretises, ilfant 
plante puisse se notrriir
1(11e lia 


et se proteger pendant 

feuilles, apros le pttirage, pouir 

(It'elle vit tiralenli. Une ttide de faiu

a 6t6 r6alis(e durant neuf ans au Pacage exprimetillchage 
en cvidence l'importhmce dede Santa Rita et 	 elle met ien 
les herbes vivaces ]ouIoteloll(tcc fail. D'tne port, oin fauchait 


hirsuta (hairy gralnlin), B. chondrosioides (spiucetop gr'.), B.
 

et flhwia behinleri (curlyniesqu ite)filiformis (slender graiii) 
it 2,5 cmI de haiut totiles les soinis pendanlit la saisol de crois

ausince. On enlevail ainsi lIamajeuire piorlie de liafeuille 

grai(dir
mom.nt oli les herbes laboraient des aliments pour 


it coimai6 le rendemenlt
et pou1r eonstittier des rt'serves. On 

de ces plantes ii celui d'ine atitre pareelle fauiche i lianmlile 
ins,hauteur h la fin de lia croissance des hlerbes. Pendant neutif 

toutes les semaines oat produit enles parcelles fauich6es 
moyenne 53 'Z(de 'li'erbe produie pr-les iarcelles fauiehes 

it In fin de lit croissance des herbes. L,'exptcrience portlait stir 

(uatre espces (I'herbes et les rsuiltats onl 06 les mIifes dans 

tons les cas. 
paeages oil potissent lierbes et arbrisseauix, ilDans les 

existe oute vari'te plus oil moistnite de plantes de gouit 

agrable, auissi le ilcail a-I-il lendance a choisir les espkces 

fre et h les tondre ras. Ainsi, ces plantes s'alfniblis(u'iil prW 
sent ct metirent si le pfiirage est excessif. Elles sont alors 

remplaces par des varits de gouit 	 moins agr6able et plus 
slectif change (one lirfsistantes all pturnge. Le p)tirage 

composition de III v6gtatiol. 
Pour illustrer I'action duib6taii sur Ia composition de In 

vcgftation, on a compar, liav9g6tation de 15 enclos non pftil-rs 

avee celle de 15 parcelles voisines pfiturges en permanence 

pendant vingt-cinq tins environ. La composition ielit vfg~ta
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tion 6tait la mme dans routes les pareelles au dlJrt. Chaque 
atinde, le pittirage faisait disparaitre environ moiti de In pro
duction lotiale 'herbes vivaces; cerlaines espkces 6taient brou
tWes encore plus intiensient. Les espl ces les plus abondailes 
apris pfiturage conlinu dMaient : lihtari behlntferi (curlynies
quite), Boulelomi iothrockii (lothrock grama) et B. filiformis 
(slender gr.) (voir taldeau 2). Les vari,its les mieux protdgdes 
contre le pfiturage tnient : Tricuwlie c liorntca (Arizona 
cottonlop), Mittlenterglia porieri (bush muhly), Botilelotia erio
poda, Botlteloue noire (black graula), B. tUrlipenuhit (sidecats 
gr.), Arislidat (tihreeawvns) et ceraies herbes phis rares telies 
que Eraglrostis iterinediat (plains lovegrass) et l,eptoelalo 
dlbia (green spangletop). 

'I'ABI.IEAU 2 

Composilion de hi ot4fvl~llioni vitmee
 
dans des prcelles d l'bVi des bestiatanx
 

pendant vingt-cinq ans eniiront el d(1s des pareelies voisines
 
en pdlrage conlim
 

Altitude 6levde Altitude moyenne 

Espbees 

- -I 

Zone 
prot~gde 

,-------.-

Zone 
pfiturde 

-- - I 

Zone 
protdg6e 

Zone 
pAturde 

Trichachne 
californica 31 6 26 2 

Mulhenbergia porteri 0 0 11Hilaria belangeri 1 13 0 0 
Bouteloua : 
Boutelone 

eriopoa woir .... 7 5 26 15 
hirsuta .......... 3 2 0 0
 
rothrockii ...... 2 12 7 64 
curtipendula .... 10 6 2 (1) 
flliformis ........ 15 49 1 5 

Aristida .......... 9 5 14 10 
Heteropogon 

contortus ........ 5 1 3 3
 
Divers ............ 17 1 10 1
 

Total ........... 100 100 - 100 .- - -


Base : Surface occupde A l'origine. 
(1) Moins de 0,5 (/,. 

Une autre 1tlde a d,inonh- (Itle le nomnbre deLOtlVellux 
pteds produits par les espces vivaces est influuene par leI pAtti
rage. Lyrtirns phleoides. Fl6ole dutrexas (wol flail), Botleloata 
rotlrockii(Rothrock grana), B. chondrosioides (Sprucelop gr.), 
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B. filiformis (slender gr.) et ililaria belangeri (curlyinesquite) 
produisent davantage de jeunes l)ieds !orsque le b6tail les 
pAture. Par contre, Bonh'loUa ¢riopoda, ]otitelotie noire (black 
graina), BI. curlipendia (sideonts gr.), II. hirsida (hairy gr.) et 
Heleropoqon conlorits (tnglehead) produisent plis de jeines 
Suljets Ilors(It'ils son " l'I'abri des Jb'ies. Ccte nime 6ttude a 
rv616I(e le pfiturage r6duit Ia long6vii6 moyenm de Lyntil' s 
phleoides (wolftail), Bouhl'ota eriopoda,Bouhlomw noire (black 
gr:aua). B. hirsula (hmairy gr.), B. curlipedihda (sideolts gr.), 
lleleropogon ('onlorIs (tanglelied). Arislida hwmilosa (mesa 
thireeaw\'n) el Triehelhm,' califorinica (Arizon a cl) Ioiliop) nlors 
(i'il iillgilllt ccllc (Ie ldeloi(a rolhrockii et filiforinis (Iotih
rock e slecndr gramas) ainsi (Iie c flarih a behinfleri (curly
mes(ijii ic). Lobjcclif de 1'cxploiihlion raionncllc des heriages 
est (Ic l)rodir till volue rcgiiliei e alinihll (IV b)0i11c qtill
lite.. Ul IacligC ell Iboi (llt doil dne a\voi r tine population pIas
sablement stable h'hrbes vivices de hauit ri lenle . Certaines 
esp~ces reconim nihd6es telles (lUe : irichaeinw calior-nica 
(Arizona cohlop), Mnlhienrbei t p)rl'i (blsh in1uhll y), loft
helowtc er'iopodha, illle no~ire, hirsiltht et (.ur1lilendnht (bhlack, 
iairv tI siceoal.s graillas) sonl till ll't' shizltle de lotirrage et 
elles r.6sisilel hi tlln alix s(cthtctcsses pi,'iod il ties. 

Influence des rongeurs et des lapins 
loigturs el halins se notirrissci I c hi v'-gction ui 

d eV lra it s el'V ii d e f'i m-l'lal e aill b f'iail vt ils d ilil il le n l ir l111lli llll 

lit CailplitI gillbile llenlielle des paclages. Ainsi, en 1937, (In 
estimail (itie les Iiis el les rollgeirs coISOilmliltiIcf les 2/5
enivirol die In lproduction Miale de I'otulrrage (hit Iacage vxli6

rilleillal de Santa lih . Ia il.i lel't'l i)llilim tINl liii' i Icpo il[ 
lileage et leuiir consoillilionl 6hlieni k\'alti6s colulllt suit 

Consomnma- Consomma-
Nombre tion tion 

d'antmaux par animal annuelle de 
et p:u an fourrage 

(livrcs) (Ibs/acre) 

Llk'rc 
Livrc 

d'Allen .................. 
de Californie ............. 

.10,300 
. 620 

175,20 
120,45 

35 
1 

Llbvre 
zona 

cottontail (Sylvilagus) d'Ar!-' 
..... ......................... 3.530 54,75 4 

Roundtail round:lquorrcl (Citclht 
gen.) .... 

eanncrtall 
.......... .......... 

kangaroo rat (Dipodo
29.780 8,21 5 

mys gen.) .................... 87.125 5.53 9 
Merriam kangaroo rat (Dipodomys! 

gen.) ....... .................. . 4 ,2025 2,41 2 
Total ...................... ..................... 56 

26 



~k4~ T 

Fr.5()Ls jA 	 WatC~t2uft ash' aasont" 	 niiis
pal('quil	bottut htItC lu hs ucit btai.(1) 'sDiodiiii 

(Ianeral ~'~ro i'i~ft d'~ti C ('ItlpCt(i1&fl t1!ACrt) 	 hs 

VII'VaisUiaontc5A5 n'isuoudi uitrre.(CL' 

Fir.. 5.s (A)Ls ens auvai p'art i cac~us t nrsisdnsmcsuitc lu 

fournissent gite ct nourriture. 
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Les 'rongcurs et les luphis sont plus nuisibles dniis les 
pacages (tCic le hltall parce (ju'ils coupent l'iterbe hin racine 
qu'ils (1terrnl nueite I" ,Alti les priodes de st cleresse 
(fig. 5). Certaines esp ces, les Dipodomys (kangaroo rats) en 
particulier, favorisent In propagalion des v6g6taux nuisihies 
cii dissiintait ieurs graines. Les livires et les l)ipodotmys 
(kangaroo rats) sont plus nombreux dans les pacages en man
vais Mat oil leur influnenc sc fail encore plus vivement sentir. 

Les rongeurs ne sont pas tolls nuisilies dats les pcages. 
Blet des espceCs sont pen nolibircuscs oil se nourrissent de 
planltes (lite cl tail ne mange pas. 

Lorst1uC les roigeuirs et les hipins deviennenlt assez nom
breux pour (d616riorer gravenient ic pcage, il fauti s'en dlear
raiser. Tout prograuini de iflc contre ces anilIaux (|Ilt 
'6tre miis au point et sur'veillInIpar un biologiste comp6tent. 

Comment juger do I'otot d'un pacage 

Un observatcur cxprhnciit petit juger de l'tat d'un 
pacage par son aspect. II reinarque certaines caract~ristliques 
telles (lite les esp&ces (it: planlts, l'rosion )us ou nols acc
lWrte di so], lc itantetti vg(al (iort el vivn), ]a vigueur 
(les plitttes. II les copnalre avee los caractristilules correslOl
dantes (111 tiln paage eii excellentl Mat. 

Les photographies et li coinmraison des terrains cl'ttlrs 
sont 6galemeni utiles; it l'extr he, lt"at (i lineage est 'ctl]M 
]rlt I''|lt ies ani aux (fig. 0). II fat aussi tenir conlli)te des 
pluies car, si I'ann e est hiiiiii e, I'lierle grasse qui pltiSSC dals
tilll paIcage ell nlut'ais Mt"| pentl donner I'illusion Willie ii-
Icure condition. Par contre, ell priode aride, ia ,',getation pIcu| 
Oie rare ineie dats les iae.ges enlbon oI excellent Mt|at. Ilai
luellentect, oil classe les laetiges en cinq ca|cgories : 

1. Un lacuge ell e.eClllentl) l)OI'I 11011 intbnlange 
'hcrbes vivaces savolIIeIses, des phlates vigourciuses e se 

re)roduisant bien. |'l'Innai tine bonte (le ',gauLxcotvertier d 
et de l(bil)is vglauix. 

2. l)ans tin placage (-n bon 'lat, les herbes savouireuses 
(oIninent encore itais on note li pr(sence ICplhlucs ligneuses 
indt1sirables; le Inunteau v'gd|al est ntoins dr; les conditions 
de relroduction sotl iois favorables. 

:1. Dalls tin en Mallliagepassabl', les herbes vivaces les 
plus siiVOllrCllSCS still| It10iti1s 1 ll hretises (lite ]Cs aulitres; les

lantes ligneuses sont palfois aotndantcs et (linfnuent lit pro
duclion de t'orrugc; les anits (Ic v'gtllnux mr(its sonl rares c 
les iteilleures herbes vivaces ne se rel)roduisenl ipas.

I. ])ars tit pacage ell Imltais gil, les herbes savourteuses 
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FIG. 6. - (A) L'6t1t de cc pacage sc situe entre bon et excellent plants 
remarquablernent vigoureuses et abondantes, sol stable. (B) Etat passable 
A mauvais : manteau v6g~tal r6duit; nombreux buissons indesirables, 
6rosion en nappes manifesto. (C) Trs mauvais tat : les herbes vivaces et 

la terre arable ont h peu prl's disparu, dlbut d',rosion en ravin. 
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sont rares et imdines les esp~ces de second ordre ne se repro
duisent pas; les plantes ligneuses forment la v6gdtation domi
nante et le sol est couvert (i'un ainigre mnanteau vdg6tal. 

5. Si I phcage est en tr6s mauvais diat, le sol est presque 
6puis6. Les herbes vivaces sont rares; les plantes ligneuses 
occupcnt presque toute la place; le manteau v~gdtal disparaft 
par places on est relprsent par quclques lierbes annuelles. 

Lorsqu'on 6value 'dat d'un pacage, ii faut 6galement tenir 
comptc de l'rosion itti sol. l)ans les pacages cn excellent et 
bon iat, les sols sont Ibien stabilises. A mesurc que a vg6tation
s'6~clair-eit, l'6rosion augmente et devient manifeste, hnabituelle

miiit, lans Isleages en mativais oil trL's manvlis diat. Plu
sicurs techniques ont 1, ruises au point llur une ,valuiation 
quantitativc e l'Mti ies lImeages. Leti;' ,la)otation a fail 
I'objet 'ta'ticles lIrtce lelllt)iit litlis. Ce sont enire aulres 
lia e laimtIhode de hi production de fourmbolh (Itu maxinmin; 
rage; lit inilodi des cates Ie loitlIgc fotl(16e sti lidensit6 
de liavt'gctilioni, sit composition et sit vigueur. I1importe de 
savoit' recommitre li tlendte de o'VItlitimi I'uili paeage. 
L'6levctr dolt savoir si soil Iacage s'antliore o non; c'est0 
ext' eiement imllorti pour l'aveti' et lit stablilit6 de son 
exploilalioti. Oi pCit sutivre l',volttlion (I'tii jicage par des 
niesilres oH des oiservaliols 'enotivelces flux Ii{diies endroits 
toils ts Irois ott cil(f a1s. Oil liei'te1 compte atissi de liapl
viosiIt. Une etdahce aseenhItie penllznt title srie (I'atines 
pluvietises, ott descendante llit title scric 'iit'es sicles, 
est mois signilicative (Iti'c Ictndance ttscenliate pendian title 
sCrie (I'ant',es scies ott norialcs. 

BASE DE CALCUL
 
DU TAUX DE CHARGE
 

Le noimlre de lt'tes qu'iIi pacage etuitnotirrir varic consi
drab)leienl scion Ilip'oduclivit6 dit sol, le volime et li distri
biution des pljuies, lit toogl'iiie ci itires facteut's. Aussi le 
ioiihrc' de Iiestilix mis en pilitirtge doil-il 6re calciihM suivant 
les possi hili tes de chiitqie ]ipcage. 

Voici tiels itientl les Ilix ie clii'ge i iovelis par section 
de (ptoltiige ipermnniitin diiSc t tcige expt'Tiiliilll de Santa 
Itlih, de 1915 -i fin 1919 : hai nih lliude, 15 it 18; altitude 
ioveine, 12 -i' ;it 9. Le tableau :1 prisente les15; baisse iituiide, 
cnleilsids liox de chttrge pourt' es ti'ois zones I'iltittidc, stir 
lit bnse tIcs doiiiihes enregislt'6es et des lifi'eiices dans lit pro
dluction de folliTiage. 

Les cliifires tiii figuirenl itil httl)eli :1 Cletil servi' de 
guide iit' tii 'iltci' ciilcul des ie charge diis despu taitx 
lerraiis sciiltliles ti Pcage cxp6ihnental de Santa Rita 
(heri'es el irlt'isseix) it coitiition quC Poin tien comnpte 
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des variations et que.l'on se souvienne que les frichcs et les 
parties non utilisables ne flgurent pas dans les calculs. A Santa 
Rita, In, r4parlition du btail par subdivision avec point d'eau, 
bloc h lcher et pitture 6tait suipcriCuire it ]a moyenne des 
pacages d'herbes et d'arbrisseaux, de sorte quc le taux de 
charge des unites atteignait prati(Iuenent le naximutim. Dans 
Ia plupart des zones liumides, Ia charge peat Ctre plus grande; 
dans les zones s~ches, elle sera moindre. 

TABLEAU 3 
Moyenne du taux de charge
 

an Pacage expdrimental de Santa Rita,
 
pour tn p uiliragje permanent, en fonclion de I'6IaI dI terrain
 

Etat du pacage 

Altitude et charge 

Trts mauvais 
Mauvais 

et passable 
Ban et

excellent 

Haute altitude : 
Nombre d'animaux 

' 
par 

2,6 km ............. < 15 15-20 20-25 
Nombre d'acres (0,404 

ha) par animal .... > 40 30-40 25-30 
Altitude moyenne 

Nombre d'animaux 
2,6 km. ............ 

par 
< 10 10-15 15-20 

Nombre d'acres (0,404 
ha) par animal .... > 60 40-60 30-40 

Basse altitude : 
Nombre d'animaux par 

2,6 km . ............ < 6 6-8 8-10 
Nombre d'acres (0,404 

ha) par animal .... > 100 80-100 60-80 

(1) < signifle € moins de P; > signifle c plus de 3. 

UTILISATION DU FOURRAGE 
Le beni rendenient Wilnlineaage tir~lend de l'titilisationl jtdi

cieuse de Ia culture fourragore. La charge initiale doit kt'e 
calcul~e en foiction de l'Mat die pacage et de la productivit6 
du terrain; ele (]ot ensuite faire I'objet de corrections annitelles 
et p~riodiques. 'uliiisalion ralionnelle (fiI fourrage impli
que : (1) tn taux de charge qui perietlle aux principules herbes 
fourrag6res de pousser; (2) ]i raise a Iltirmage lorsque I'lierbe 
est Ia plus nourrissatle; (3) tiee rIarl-ltioni judiciese des a1li
maux nit pfittirage pour bhnelieier au maxiniui dti foutrrage 

Degr6 d'utilisation 
En tine p~riodc de deux niois environ, les ierbes vivaces 

doivent dlaborer sufflsaniient de nourrituro pour terminer leur 
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croissance, monter en graine et se constituer des reserves pour
le resthnt de I'aifnl e et le printeilS suivant. Lorsque les feuilles 
et les tiges sont broutcs trop bas, cela peut nuire gravemnent
i In nutrition deIt plante, A In constitution de r6serves et It li 
prolection des pousses en sommeil. 

On a (I(lini les rgles d'une botine titilisation en observant 
It qiinilWi (I'lerbe ((Iii peut 6re pr-lcv6C sans nuire aux 
phiites. Lotsqu' 1d6finit le facteur ('utilisntion Wi'uie esi),ce
oi lienI coi1)lte Ie lit noveuCII ies pllLies. Mine (lullS till 
Ictige bien utilis6, de nombreuses pIhltes ne sont Ias brou

W~es; certaines le sont 16griement et ('tulres sont brout6es it 
pioUrcentage I)ids qui seras. Le duit petit Cre enlev, r~fL-re 

it title phnlie )oimlelelit shine. Les plnles ti venties qui 
poussent datnls tin Jiis bon terrain, oul qti ont soulrert de
lit si'cheresse or ii ito t616 sit irtires, doivenlt re tltilisces 
I1loil0s inlensCilent; par contre, lorsque le terrain leu, convient 

rllhictliirent.el, ies SU)pOrtertilCplntles petiven utilisntion 
pls itense. Voici les 'acteurs ('inlcnsilW ei p trage pour
les priiwipales herbes ies picges coinpos6es (I'icrbes et d'ar
brissetux, dons dieIIOIIllCS conditions d'utilisation en pflurage 
conlinul 

% du 
poldsEsp~ces d'herbe 

enlev
Trichachne californisa (Arizona cottontop) ................ 40 
Mulhenbergia porteri (bush mulhy) ........................ 35
Hilaria belanfgeri (curiyme! quitc) .......................... 40
 
Sporobolus (dropseedi) .................................... 
 35 
Bouteloua (Boutelottc) :
 

eriopoda (noire) ...................................... 
 45
hirsuta (velue) ...................................... 
 45
rothroekii (rothrock) ...... ........................... 55
 
curtipendula (sideoats) ................................ 45
jitiform is (slender) .................................... 50
 
chondrosioides (sprucetop) ............................ 
 40 

Heteropogon confortuls (tanglehead) ........................ 40
 
A ristida (threcawns) ...................................... 
 50 
Lycurus phleoides (FIole du Texas) 40...................... 


Ces valetirs ont don'i dte bIons rt~sulals d(1ls le cals (iu 
pintge de Santa I1ila. 11 en ressorl (u'tilCne uIllisiltion W'environ
1) /, des bonnes espces est ell gen6ral satisfaisnltte pouir lesIacnges (I'heribcs et ('a'brisseaux (lu suid-ouiesl. 

Paturage saisonnier 
1e pli tirlge saislnier est tin faclter ill)ortllt 'une 

bonne uiilisalion ies foiur ges. II % it pilusicurs I)ossiblilts
(I'ltilisi o11 snisoninit-re des alCages (I'Ierbe.s et (I'arbrisseaux 
ell folleion ies pre-H-rences (it J)lil. Le pitturt ge sniSonnicr 
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convient iiux A certaines esp~ces de lates quc le 1)AtuiL'ge 
permanent. Ainsi, lorsq'i'on fait ses plans pour l'utilisation sai
souini~re d'un pacage, i1 faut tenir coniptc et des pr~frtenccs 
du 1)ctail et de In reaction des plantes. 

Emplol combln6 des dlff6rentes cat~gorles de fourrages. 

La I)Criodl deC cri'Oi5iicC (Ies herbes vivaces, (les lIei'i)s 
annuelles et (Ies Osjpoces it lbroutcr (lifforelt ([uehjue pcul. Leur 
valeur nutritive maxitniade vaiuci douC dans 1e temlps. Les pr6
f~rences du lictiil siiivoit (lassez pri-s 1'volutioi deC hi vilouir 
nutritive (les j)Ilntes. Loi'squ'il existe ceile it c~te (lilloenlos 
ctticgories deC fotrage les cliiiigoens sziisoilfletrs ties prU6
rcnces dut betail Ipcrliettet tie inciileiro titilisalioti dut foulr
rage. Par exenilI, (Ida ii u illtn11 lacage, lpisent~t (los dll'6
*eflces dtltil i1(, oti trotivo, sit ivanti les c111Jplacenuinis, des 

herbos iititielles, des licrl)s viviIOes et tes esIIOOCes it rottler 
(fi I)Ctit Oire itiliscos ein cotIiiidotl. Les proplortions tii
liscos tIaiis ht co11iinaisoli (IUJe-.(roW~ dut vo0lumel (il)Olile 
pourh chaqujti citisse deo lotirtage et (Ies possilti is delo (trl'e 
ties iliouvieWlIl duttI t'outi)t. 

A ht fill dut lprinloiiips, les esiices it lbrotto sont los settles 
quii fournisseW dte grt'ads qtui i s die lourrage vert. A colic 
Vl)o(Itt, oil p0111 les tilil iser av'c prloli 101en c 11)inhhdsoii lIvec 
le foin ti'lirbes aittilles oit los liorles vivacos qili fornient le 
fourrage dec base. Ali tiebtt ties pitiles (l'ct, les herlios vertes 
atinuolles sonl ti fourrage itical (tie les b)Ctes savoir-etl. l)'tne 
valcti n*tutritive 61ev6e, cos platiles petuvent supp~lorter til pcftli
rage intense sans quo ccii nuise at la oritioii (les graies. Fn 
06c. los ImCiages it batsse tt' p1(0lerile o ii i p-lurage cotl
cenr6 it cause des lierhos atntiuelles. Si leto )l pait it longtieur 
d'anltle (luls ces jpacages, ii (loll se nouri~r de(10 otrrage see 1)011
(lit longitenips. Lorsqltt los liorhos atlnuelles (onniielncii it 
seclher, oiII coii111 t c '~Icoidu ire le h~l ail tla s tdes Ipui(ages olt 
les herbes vivitces sonl ahoidates. 

Lai p)iiart ties Itorbes vivaces soul savoui'ensos en atitoinile 
et elles conservont assez lbieilebir v'alcur ti Irilive. IBotIclw 
friopodI(, Botle noire (black gata) eni partioulier coin
serve title bomte valetir ntiti ve pendtantt I'h ivoi. Aitisi qito 1]lolls 
le veri'ons plus bals, ]It mise ell repos tIll piteage ell 6tk' fail 
lbcaticoup tde Meni it cetlo espO il enii'rliciiliei'. Aiiisi, l'olqeciit, 
g6ti~ial dec ]'exploitation tloit Mlro I'tilisc' atl maxinul los 
lierlis antiitelles pendtlil l'ct, ti'tilisoi' les hci'hes vivacos 
en auiloine ei en hivcu' et d'uiiliscr los lplalnls ii brotlo all 
Iprinteiiils.

lDans los pacages qui contiontiont du IProsopis juilifora 
(velvet miesquite), principaleinont it noyentie et liati te al ltiude, 
ii faul lprendre tdes inestires lpariiciilitres. Le b~taiI Jbroiite le 
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feuillage de cet arbrisseau mais il recherche surtout les cosses 
nourrissantes des graines qui poussent Aila fin du printemps 
et en W. Les graines se retrouvent intactes dans les bouses 
des animaux, aussi faut-il isoler les zones ob le Prosopis 
(mesquite) est abondant des bonnes prairies et ne pas laisser 
passer le bctail des unes dans les autres si possible. 

PAturage d'6t6 temporaire ou pfturage permanent. 
La mise en repos des pacages pendant I'dt6 fait du bien aux 

herbes vivaces. Le tableau ci-dessous montre la difference des 
rdsultats obtenus pour diffdrentes esp~ces suivant l'une ou 
'autre ndthode adoptde dans une section du Pacage de Santa 

Rita, de 1937 h 1948. 

M~thode appltqude et espdces vivaces 

Mise en repos l'6t0 
Bonnes espdces 

Trtchachne californica (Arizona cottontop) 
Bouteloua eriopoda (Bouteloue noire) ...... 
Mulhenbergia porteri (bush mulhy) ........ 
Heteropogon contortus (tanglefead) ........ 
Aristida glabrata (Santa Rita threeawn) .... 
Divers .................................... 

Total ................................ 


Esp~ces moths bonnes 
Bouteloua rothrockii (Rothrock grama) .... 
Aristida (threcawn) ...................... 

Total ................................ 


Total des herbes vivaces ...................... 
Pfturage permanent 

Bonnes esp~ces 
Trichachne californica .................... 

Bouteloua (Bouteloue) ....................
 

eropoda (noire) ....................... 

cutipendula (sideoats) .................. 

chondrosioides (sprucetop) ............ 

Mulhenbergia porteri (bush mulhy) ........ 
Heteropogon contortus (tanglehead) ........ 
Aristida glabrata (Santa Rita threeawn) .... 
D ivers .................................... 


Total ................................ 


Espbees moins bonnes 
Bouteloua (Bouteloue) ....................
 

rothrockli (Rothrock) .................. 

flitformts (slender) .................... 


Aristida (threeawn) ........................ 


Total des herbes vivaces ...................... 


Composition 

1937 1948 
(0%) (%) 

0 6,1 
6,1 11,1 
0 1,0 
1,5 22,2 

29,3 27,3 
0 1,0 

36,9 68,7 

48,2 19,2 
16,9 12,1 

63,1 31,3 

100,0 100,0 

3,1 15,5 

16,1 15,0 
1,0 3,1 
3,5 1,0 
2,4 4,3 
0,7 6,9 

34,1 24,9 
3,8 1,0 

04,7 71,7 

12,3 10,8 
13,4 6,9 
9,6 10,6 

35,3 28,3 

100,0 100,0 
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Dans le syst~me du pfturage telnporaire, lea aniinux pais
saient de novembre jusqu'h la fin mars, chaque ani6e, alors 
que les herbes vivaces sont pour la plupart en sommeil. Au 
bout de onze ans, le pacage oft 6tait appliqu6 cc systiiie mar
quail une nette aindlioration par rapport au pacage permanent
voisin. La proportion de bonnes esp~ces s'6tait accrue de 1/3 
4 2/3 duitotal d'herbes vivaces landis que la proportion d'es
p~ces moins bonnes dtait tombe de 2/3 it 1/3. Trichaclne cali
fornica,Bouleloua eriopoda, Ieteropoqon contorius ct .u lhen
bergiaporleri avaient tous augtnent6. Une variWld moits bonne, 
Boutelona rothrockii,dtait tombde d'environ 1/3 dii total ii 1/5. 

Le pacage pernmanent de contrle dait en ineilleur dat en 
1937. Pendant Ia durde (e rdtude, ilavait dW 6galeeneti sounds 
ft un piturage modere. On avait note une l6g6re augtmentatioi 
de 'abondance relative des bolnes espces. En 1937, elles 
reprdsentaient 65 % des herbes vivaces et en 1)18, 72 ' .L'abon
dance relative de diverses bones espkces --- Trielchhne Cali
fornica, Muffhenbergi poricri, Bottelotna c(trlipendua el Ilete
ropogon conlortus - avit seitsi)llement augitent. Par contre, 
Bouteloua criopoda,Bouleloue noire, B.chonhrosioides et Aris
tida glabrala avaient diinu. L'aiiodance relalive ('espeCs 
moins bonnes - Boutelona rolhrockii et B. filiformis -- avait 
6galciment dir.inu6, itoins cependmil que dans le pacage tent
poraire. 

L'espice Boulelona eriopoda, Bouteoue noire, est tris 
savourcuse; c'est peut-tre la 1lus ii)orhltte dails les pacages 
d'herbes ct d'arbrisseaux. Elle se reproduit au itoven de sto-
Ions qui courent sur le sol pendaut sa croissance; si les ani

ainux mnangent ces stolons, ]a multiplicalion de l'espce se 
trouve s6vi.erient Iieit~e; aussi est-il piirliculiirement conseilh 
de laisser en repos pendant 1'6 les pacages ou Blotoelona erio
poda, Bouteloue noire, represenle une forte I)ro)otrtion des 
lerbes vivaces. 

Dans un pacage ien exploit6 Iprcs de Sonoila, Arizona, 
pendant I'dl alors que poussent les herbes, un ciinquieie (II 
pacage eat laiss6 en repos et tols les ans on ieet en repos tin 
autre cinquime, de sorte qu'en cinq als, chaque zone (III 
pacage a dW mise au repos une fois. L'excellent dat de ceie 
phture illustre les avantages de la rotation que nous recoi
mandons, jointe It une charge moddrde. 

R6partition des animaux 

Pour tirer parti au maximum d'un pacage d'herbes et d'ar
brisseaux, ilfaut une rdpartition judicieuse des animaux. Les 
lieux de concentration naturelle - emplacements des blocs i 
ldcher, lieux de repos, buttes, creux, bordure (ies plates, points 
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d'eau - sont ceux oji le phturage est le plus intense. Cette 

intensit6 tend ft diminuer Amesure qu'augmente l'Mloignement. 
Des 6tudes rdalis~es dans le Pacage experiiental de Jordtna, 
dans le sud du Nouveau-Mexique, d6gage un rapport entre 
utilisation et distance des points d'eau. 

Stir 1'ensenble (Iil pIcage, Bouleloia eriopoda, Bouteloue 
noire (black graina) 6tait fortement surptitur~e prs de l'eatt. 
nornaleinent 1)hitur6c t 2,5 km de l'eau, phtur6e it 10 % de 
Ia nornile it 5 kn de 'eau. l)ans les pacages oil le pihtuage est 
)eti l)otiss6, le pnturage intense de Boteloua eriopoda, Bou
telone noire, 1ait limit6 it 800 in des points d'eau, dans les 
I)acages moynneent pttur6s, ft 1 600 in et it 5 km n enas 
de pfiturage pousse. 

II n'est pas tioujours facile de dist'ibuer uniforniient les
 
anintaux nnic lorsque les points d'eau sonl ien r6partis, insi
 
(i'on petit le voir a ]i figure 11. 11 existe phlsicurs mthodes
 
pour aincliorer hi repartition des animolx; cc soni, entre
 
nuires, rai6niagenent des points d'eau, dt blocs it lcher, les
 
sul)pl6mients de fourrage et a division dI laCnage par des
 
enclos.
 

Points d'eau. 

Dans ieclimat naturellenent see des laeages d'lierhes et 
'arbrisseaux, it faut accorder une attention speciale at plan 

d'an~nagenient des points W'eau. Le honibre miniinim de points 
d'eau polable, llinent~s en quasi-permtienee, qu'il faut am 
tager esl de in Ions les 6 ot 8 kin en terrain plat, tous les 
5 km en terrain vollonn6 et tons les 2 on : kin en terrain 
aceidenl6. Lorsqtue cette condition fondanentale est iCmplie, 
I'aminnagement de points ('eau sutpplinientaires est surtout 
tiee question de prix de revient. Plus les points d'eau sont 
imDineux, dans des limites raisonmibles (fig. 7) plus l'titilisa
lion ut lourrage est uniforme. Une fois ie le r~seau prin
cilml est install6, il vaut mieux anumiager )lisiurs petits 
I)oints d'eat que quelties grands. Pour aiitienger it nloindres 

frais de petits points t'eau, ilsuffit souvent de construire tine 
digte de lerre en travers 'un petit ravin ou un drainage super
liciel avec trop-plein. Pour les grandes r6serves Weai, ilfaut 
faire appel aux conseil d'un ingfinieur. 

Pour tine utilisation l)lus uniforme dtt pacage, on petit ega
lenient charrier de l'eati, surtout pendant les ann6es si-eles. 
Cette mIhode est pratique et rentable lorsqu'il y a du four
rage inutilis6 et que les distances de charroi ne sont pas tro) 
grandes. l)ns le pacage exp6rimental, l'eau dtait clarrie stir 
une distance de 28 km pour un prix de revient de 3 cents 
lar journe e aninmal. Les aniinaux bluvaient en moyenne 
30 litres ('eau par jour. Ainsi, il6hait possible d'utiliser le 
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FiG. 7. - Trois types de points d'eau (A) Approvisionnernent permanent 
et sfir dans ehaque p!ture; (B) RWsorvoirs temporaires en surface pour
am6liorer la distribution; (C) R6servoir et abreuvoir pour l'eau eharri6e 
aftn d'am61iorer ]a distribution et augmenter le volume disponible surtout 

en p6riode s~che. 
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en 6t et auFIG. 8. La distribution judicicuse des blocs de sel, surtout 

d6but de 'automne, aide A r6partir r6guli&rement le b6tail et ii utiliser 

des zones qui seraient sous-exploitdes. 

pacage imi6me pendant la sdcheresse alors que ien des r6ser
voirs 6taient h see. En raison de ecs avantages, le charroi ('eau 
devient une pratique courante dans hien des pittures de 
l'onest. 

Comnie l'eau ost souvent le facteur principal qui linite 
'elnploi du fourrage, il est bol 'encloe les points 'oenu per

manents. Dans certaines circonstances oil petit hIisser reposer 
une partic tic pacage en 6t6 en fermant 'accs a point d'eau. 
II est conseill6 deIerier les )oints d'eau permanents lors

(fl'il y n des points 'au tlemporaires tutilisables. Autrenient, 
il n'est pas |oujours possible l'utiliser till nlaxinili les )oilts 

d'eau teml)oraires c lit pattie de pacage avoisinante. 

Le eel. 

En disposant los blocs ft lcher loin des points d'eau, on 

potit 6tendre In zone de bonne utilisation (fig. 8). De cette 

manidre, lc pacage peut supporter till plus grand nombre 

d'animaux. 

A Jordana, les blocs ft ldcher disposes loin des points d'eau 

ont fait dininuer l'ttilisation aupr&s (li point 'ean et Pont 

fail augmenter de 10 ft 15 % it quelques 5 kin. Pendant l't6, 

lorsque le fourrage est vcrt, il faut en moycaen 1 1(N g do sel 

lar lmois et par lute. Aprs mati'tion do fourrage, 670 g 

sufflisent. La quantit6 dle sel annuellcenti ncessuire dals tin 

pAturage perlnlment est e'environ 25 kg par vache. 
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Ailments d'appoint. 

L'emploi judicieux d'aliienls d'ap)ioint leis que les 
m~langes de farines salves et los tourlcaux de colon attire les 
animaux dans les zones pen fr~quentes. Ceie pratique est 
surtout conseillIe en hiver et an prinlllciips orsque In valcur 
nutritive de la v~gtation naturollo attaint son )oint le plus 
bas. Les alinients d'appoint doivent OIre cc qua icur nora 
indique : tin compl6nIment du fourrage. ls ne doivent 1)as servir 
ft metre (ans le pacage plus de I)eles quo celui-ci peut en 
nourrir. 

Morcellement du pacage. 

On petit anliorer l'utilisalion (il pacage en le divisant 
en sections pour 50 it 100 aniniaux. La ianutenion et la stir
veillance du b~tail s'en trouvent facilit6es. La division pernlet 
aussi de faire un miiller usage (u lourrage et d'uliliser le 
pacage de fagon saisonniire. Le inorcellemenl donne sonvent de 
meilleurs rtsullats 1)our l'Mlevage des ve'uux. On )eti en avoir 
la preuve dans les chifl'ies enregistrbs pour deux sub)divisions 
du Pacagc exl)eritiental (e Santa Rita. l'tie (l'elles inesirait 
10 000 acres (1010 ia) l'aure 7800 acres (3 150 lia). En 1937, 
In plus petite a 06 (livisOc en deux IpAilures de 32(M) el 
4600 acres (1 29(0 et 1 860 ha), respeclivement. rltis les trou
peaux de veaux ont plus o moains atigient de 1937 it 19-15, 
mais cette augmentation a 616 eatucoup pls il)orlant e dans 
la pfture divis6e en deux. 

Surface 
(acres) 

Troupeau 
de veaux 

Pdriode: (1,"1) 

1926-36 .. I. Pas de morcellement .... 10.000 80,1 
II. do .... 7.800 75,8 

1937-45 .. I. Pas de morcellement .... 10.000 85,9 

II. Morcellement : 
Parcelle A ............ 3.200 92,4 
Parcelle B ............ 4.600 88,1 

Moyenne .......... ....... 90,2 

Evaluation do l'utilisation 

II est soulialtable de procder itiln examen annual pour 
voir si le pacage a C61 bien utilis. Reste it savoir oii, quand, 
comment proc6der 6 cet examen. 
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Quand? 

Si P'on fl untet settle v'~rifeation par an danis Ics pacages 
pernianniuts, celle-ci doil avoir lieui en juin. Lit poui5s~C de 
I'licerbe notivelle (I6bteltt en j tiilci. Paiss~c ectlc periotic, Jii 

site, de Iciti uit lisat jot. (k's v'~rifictuls pct'aielteiit atissi de 

sair 's'i I iiuii Ici isle't Ics ani itux (I'll piteage it tilt II tt . 

IDais ce cas, It's v'"ti licalIions peun tt nvoirt Iieti it n'i ipoile 

(ILt till men api~ ts Ia 1411i( e Ii'he)L. I Ari'que, I'oii Clviposs 
sage Ie c I a chiartge piit'zgts, ii est ol (I' Iire' tilni'rigcr dets de01 

sit ivail it' inlt' dIe caiki ci'e le tioiitli'te ti ois dec pilttiagc 

12 miois " 

lizsitrid. soil inlel ilies iiit'iii j iuemtici espilcs stht tut le.I C 

puit'tgt'. 11I'ai itilt 1 se'ize k-hlitilIlulls pitif 1.11u mins p)ti'cll. 

t' ie 1)11 I )tt i des oit I't;ilisaprt'(' I. Ii('lIdIresserla ciii] (LSzones 

Comment? 
iew iiil lodt, simiple'. pi'ii1( tI eoiljiu de inesitict' 

I'tit iiisitiloll tsl de dcl cii i le IcIoti'efltiigc de laiiIs brtoti
le-es el non)1 I iot ('s. Ix42 l rctiitaigc (I'Il'h levce2 thitn 

Mrioi Itmen I au epiteiige cst H, tI br d111112iuliiii s jiroti tees. 
(hltiei aiitio. il liiiil v'~rilicr le rapport eiiti'c Ic poitreceniage 

dei jilt I' bii st'I uet It'v11 jo'cnag(l ul4 l'otiialji e 

pid,Lt'Sl pourit cltliinille c (s)ti do'I'IlilL'(iIc'ttlc.t 

enit'itm rhit I't aii'( (hg. i lni (1(,.I oll.,1 'i 11 2'c tinscrit s 

I'SIiIII'Iplne (it.11 'uv Ic( ull pIts (It[i edt dritt, Igit-CIIIt 

40,elbui'ctt o )i 1triedrceetl 
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patige. Dec mceiuc, si Voni ra pproclc le i" rnhigc de p1 an tes 
I)Ictieede(ts cltttigeime4 i Il'Mtat (lit pl~ge, oi petitI cteriier 
Ics 1iivclu x WI'i lisaI lioni corrct s poti r d'a1iircs pucagcs. Si l'oti 
vocil Itci'iit pacag. icstc enl bon Maltt ott s'tiittlioic, il faut 
LIiilisI'r cctrrectciiici IIles m1( Iii'crs csji-ces. 

Corrections do la charge de la pfiture 

05 'IhebP~ouri titlc toine ittilistitioti, il'i qu e it5 ( ', de 

Prod Iit pa1)1r Ics miliIlcu rcs esices vi vaces restici siti le ter

ra in cli 111 ic anim'e. Le~s vai ii is coidI'ables de lIt prodclt
lionl (I'lcle Wllie 11iiiiita I'lltilre, stirtoiil ,I hissc ailtlude, 
Ip5CI1I in jIol~l :itceliii de d~clIriii ncr lin clnrgc (lii pacage 
ecn vue (l'itteindlrc cet objclif. La pi'citlicic cciililioii csl ude 

chairger mto(IcrdiintleI cncile ein jpreisioit des Oic Is de ccutes 
pcriodcs de sceresse. A ii si, lot's(j tic III chago e~ ic i 201 'j;i sl lixe 
ciivirmi aii-clcssciis de lIn produtctioni itiovs inn de fouti-rag, oili 

peltl III n11ilniir ain)si pendannt (65 i II tiaps, ciivir-on. Pell
(hin1t lc rcslc de I'11iin1c, ii Inu11dri apphortlr des cotrrections Soil 
eii ratison de lia rmat (cit~41 pti Polror l 11r soil'ou irrage. soi dIe 
abnhcncnce. 

11 cx islc p uisica irs systinics d'cxploi Iiilion pti r lIt chiarge 
des pacages clherl is elci(I arlrisscntix ciii Ie volume de(Ifcurrage 
pe Il varier hcn iicotip. L ait . Iioodlit pIuis lprudeleIc sl cel I 
de I'M'evatge exclusif' de vachics el de venuix dans lccqac1 Ics 
aiinti x icprodclccuts n'cxc(icnti pats le ncnnhrc de Ibcts cii 
coiisommeitiicra l i ioyen nc 101'4 c(li foI rragc jircdiuli par Ics 
intilleurcs hicrbcs vivnccs. (irAce INcc sv-sti-nc Ie Icutrrage cst 
tcujotirs si isainmacn I ahonclant, saulf pc~nclnl Ics phis grandcs 
scchercsscs, ina is Ie fcttrrauge scm it i ad icacenienI i iilisc lpen
clant plus de tnoi&li(lii temps. Le svstcntc Ie plus soupipic uiliisc 
Ici le pendlanti I'a i iic. ( )I pcui t N. par14foirrage p)rocli lou Ic 
veiri el nchclant louts Ics ans des animinix scvres oii cdcs lne'tes 
lus fig~es p~our conscitittct tout I l'outiriage clispoiiile. 

La soluiolictI plus plilic tIest titlc scitlc de coitproinis 

eie Ics (dtix syslcitts. Unc itholltclciita cln de bons1 rkstll
ltis (Inns les p):cgs (I'Itrlis et c'trlirisscnttx csl dIe redutire le 
noiiilre d'aniintux reprodltiurs it 10-610 '/( dlit roupella. Pell
dant lcs avn'ues excel)tionncllciiinlt honucs, l'cecce-IeiI de fouri. 
I-age est utli. as6 par Ics animiatix sevr~s ciii Fmi contserve ott par 
deC jettucs heles cjui 'oi ichte. 

Le~s aiities s~'Iics, onl vcticl lotus les it imx, sitat Ics 
rceprolutclcitcs. Oni iii iitise ittiii lcs correclimis it apporter 
ll trc)Ltjctu dle reproductcuirs qli viscjitraient deC nctlre enl 

poe'riI Ics r-stllats oIttncs dI'ilrs comtisc6s it lit sc.lIccidotI el 
it I'nin~liornitti dIe lit cialic . 
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POURCENTAGE POURCENTAGE 
DE PLANTES DU POIDS 

NON BROUTUES 0- 80 UTILISI 
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30- 0
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Go
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0
 

Fza. 9. - Graphique pour calculer approximativement le pourcentage
d'utilisation en poids aprbs avoir d~termind par 6valuation le pourcentage
moyen d'herbes broutdes ou non broutdes pour le4 principales espbces. 
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LENTRETIEN DU BITAIL 

Les m~thodes d'entretien du b6tail intluent beaucoup sur 
P'dtat des pacages et le maintien de ]a production h tn niveau 
6levd. L'excellence de la production d6pend de ]a qualil6 (ies 
soins donnds au btail et de celle des anitnaux. Cc chapitre est 
consacr6 it quehlues inethodes 6prouv¢es qui ont blemnlleic aux 
pacages, au b.tail oi aux deux h la fois. 

L'adoption d'une saison dfinic pour lI reproduction pr6
sente de nombreux avantages. Autrefois, on avait coutume de 
lficher les taureaux avec le Iroupeau penlant toule l'nnnte. 
Jusqu'en 1931, c'est ainsi que l'oNiIt proccdait hi Santa Rita. En 
1936, on a adopt6 uie saison tixe pour ]a rel)roduticol : d'avril 
en octobre. On a obteni ainsi plus de veaux prcoces, done 
d'un poids lulhs elev6 an moment IC li vente. De mni e, on 
rduisait ainsi le noibre (e veaux Iardifs qu'il fallai garder 
un an eicore availi ie les vendre. l.a plus grande uuiformit6 
de poids des veaux s'est traduite par 1i meilleurs prix uni
taires et par tine augmentation gtntrale (it! revenu. La nais
sance prdcoce des veaux a permis aux vaclws ('a)(rder lhiver 
en meilleur 6tat. 

An Pacage exl)trimeintal, on a fail l'essai de diil6rents 
rapports entre le nonl)re des vaches et ecli des taureaux, de 
12/1 h 25/1. Aucune differene sensible tii nombre (ies veaux 
n'a W enregistr e dints ces limites pour ce pacage au terrain 
peu accident6. 

Dans les pacages, il faut refornmer les vaches reproductrieces 
lorsqu'ellc atteignent P'Age Ie 8 et 10 ans et les taureaux vers 

'Afge de 7 ans. I s'est awvr6- qe Pon gaspillait (li fourrage ei 
que l'on faisait baisser lia lro(luctivit en conservant des ani
maux reproducteurs qui ne sont plus att meilleurti e leur fornic. 

L'absence de brutalit6 dans ]a inanutenlioi tlit btail e 
les installations modernes lpargnent lien des lertes e bles
sures. Sur les grands parcours, le b6tail est surtout )lessl par 
les traitements brutaux coinne lia prise au lasso. Les installa
tions modernes pour soigner, (ldcorner et transporler le b)Cail 
ont fail baisser les pertes de faon subsautielle (fig. 10). Les 
frais de main-d'euvre ont 6galemnent dilninuti sensi)lellient 
grfice h l'emploi ie corrals, couloirs, tables de marquage, etc. 
Maintenant, les aiininaux sont tiransltorts en camnions jusqu'aux 
points d'expddition presquc partout. Le transport par camions 
est plus rentable car les frais de inain-d'cetvre sont moins 
6levds, les animaux vendus sur pied perdent moins de poids, 
ils se blessent plus rarenient et les vaches reproductrices 
perdent moins de poids 6galement. 
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MOYENS D'AMILIORER
 
LES PACAGES
 

Dec iioiiilwcx ipoeages tiC I)I'0(uiseiI pais It lemaximiII deC 
fourrage it catise de leur iitilisaioi ant6ricire ei (de I'invasjon 
deos tII'lrisseix. Si I'oii v'e il auigiteiaci Ia p~roductionl At1'lic
tare des )Imeages, ii Ia il preiidire les mesuires iu~cessaires pour
fcs remel Ire en (I iiie aiii I On Itre I'pplica-MIat de Iio( maximnI 1. 
limn dles awries ii c todes (I'exj)oi lation jprCc(Ieillent Mua
(lices, Hifa Lidra les repi an Ir oti (I&ira re les ii P)iissea ux, si 1101 
comine~~r les (kelN. 11 ex isle miltttenant deCs mtttlo(es deC remnise 
en Oati deC cerlains pacages, tunis lotites soul coeileuses. Des 
itt-1ho(Ies ziteliore-es smi I ziltiel lemittn i LI(Ie. 

Destruction des arbrisseaux 
Parini ic,I p)hlaes I imi ses (Il I'inviioII est fl ll1tisibiIe
 

mhix ,acages. Prosopisj, (iiesqliii I) esi Ia pilus (Iatgeredusc. Le
 
elboix (l'Lhie bomic1 mhid deI coftie elel IcIlaiIIC (l6endl(
e (ItitleI 
deo phtisietirs lacletirs lels (jtile dc(egic ('emitvhlissemen I, le mat& 
NOrpid blelI (I Ia Ipro(tictiv'ile, (Iti terrain. L'arraeluihge it ]a 
jpioclI esi ici ii ilIo(I peti cen etise el I PCs efljenee I)(imi les 
arI)Pisseatlx de( Iloils (Ie 2,5 vin de Iiami~'re. 011 petit facile
iiieat veitir h b)011 (ImIac preiielt invasion par cetic iticlitode
 
el pour tite (16enise de 1uichp ies vent s AuIheeta re. 0hi petit alissi
 

-LesFia. 10. installations inodernes pouir la manutention dlu b~tail sup
priment ipratiquioeet ics accidents et r~cluiscnt consid6rablenwnt Ics fraisde main- d'wou %re.Les tables pour marquer Ics veaux sont une am~lioration
consid6rable par rapport i 1ancicnnc m6thode at lon attrapait Ics b~tes 

au lasso pour les isoler du troupeau. 
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eipoisonner les pieds avec du gasoil de qualit6 infdrieure, it 
condition que ]a densit6 ne d~passe pas 250 pieds A l'hectare. 
Une bonne application de gasoil d~ruit 90 % des pieds )ou' 
tine ddpense de 5 cents par pied. 

Avec des chaines ou des cfibles on peut rLduire effleace
ment le nombre de pie(Is lorsqte le diaiL'ctre dI h base diu 
tronc (Il.pasSC 5 cm et que In (lensit6 est Suln'ieure it 250 pieds
It l'hectare. On attache 90 it 150 nitres de grosse chaine ('an
crage ou de cfible mltalliqueit itlusieurs brins de II mm entre 
deux racletirs ihchenilles ()-8 ou &luivalent). Itest 1)on (ie 
faire un aller et retour ati lieui('un setl passage. LoIsque 'on 
Compte plus de 635 pie(ls de Prosopis hil'hectare, surlout en 
terrain aci(lentt, on )elt pilvt'iser tin l'oduil chimi(Iie str 
le feuillage. l)ans l'Arizona, les meilletirs r sti1tats ont 06 
oiintis avee tin ml2ange (ie0,31 ikg de 2,1,5-' (ester peu 
volttil), de 7 1/2 litres de gasoil et de 22,7 lires 'te'it, par acre 
(0,101 Iia). 11 importe ieMen choisir le iomen Ic fire It puIl
verisation : le Prosopis est )lus sensible orsItIe les feuilles et 
les fleurs sonl en pleine croissance e que les cosses atteigneni 
environ -1cin de Iong. )aiis certlains essais, on it obteniU jus(ju'ii,10 ', die (lest uctimi. 

Aplo)applls lentjiseclus (Iburroweed) s'es I 'galemienl
beaucoup iulltil)i ins de nonil'eux liacages (I'lierbes et 
d'arbrisseaux. l'envahissement par cet arlrisseat est associ6 
ihune baisse de rendenient des herles vivaces, en Im2"ticulier 
ties esl)&ces qui poussentlti lrinlemps,il)i eerhines condi
tions, cct arl-nisseau est toxique ptir le btail. 

Les mltho(les de lulte conre Aplopppits letniseclts W'ont 
Ipas 6 I'objel 'essais aussi complets que polr Prosopis. 
Lorsque les risques d'ineeidie sont miniinies e (jtuil y liii 
inoins 225 kg iecombittile par aicre, le feu esl tit] I)on inoven 
tie Itilte contre cel a'brisseat. Eji hill, ot ainsi (16h'Ilrrass, 
un lpacage it (M)/(. 

I)eux ailtres in(lsirables ---Opindia (cholla) et liguier de 
barbarie (pricklypeal) se iiltliiient dis les meiiges. Des 
deux,c'est Optinia (cItlila) qui fait dihitiei le llus le ombre 
d'aifiiaux que peti recevoir tin pacge. Sit prcsence coniflique
singulii'rcnient la p)or AplolitminttLenLion (iu 6til. Coniie 
papplts, dans ceraines conlt(ions le ei p)ent rduire l'laboi
dance des cactecs. Ainsi, en ine settle oj)6rafion en jui, oi it 
I)'UiC environ 10 % des Opuntlia (cholla) et 30 (/ (es iguiers 
de barbaric (pricklypear). On peut ter les pieds en les arro
sant ieplusieurs prodhils chimiques en solution, par exemple 
d'un mlange de 2,,I-D, 2,,1,5-' et trichloracktate; cc traiteient 
est, cependaut, cofiteux. Avnt de coniinuicer it se d6borrusser 
ties cacte"cs ou des Aplopappus, ilest bon (Ies'infornier aupr5s
(lI service local ievulga'isation agricole stir les iiithodes les 
plus r(,cenles.
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RUensemencement 

Certains pacages sont tellement abhn s que l'herbe met
trait trop de tenips pour repousser sans intervention de l'exploi
rant. Dans presque tons les pacages, il y a aussi des concentra
tions locales du btail qui 6puisent 'lierbe et il faut lia reniettre 
en dtat. Dans d'autres pacages, il faut davantage de fourrage
de ineilleure qualit dans les saisons ofi l'herbe est rare, au 
printeips en particulier. Le rdenselnencemnient peut corriger
certains de ces inconv~nients. 

Actuellemnent, on connait de bonnes m~thodes ('ensemnen
cemie', (ies meilleurs terrains danlSs pacages d'herbes et d'ar
brisse ,ix. Les terrains qui conviennent le niieux it l'ensenien
cement qont it pen lr'ks de niveau, avec des sols profonds, fer
tiles et de texture mnoyenne. lls doivent recevoir a moths 28 un
de pluie par an. Si les cactes, Aplopappus on Prosopis sont 
assez nombreiux ii faut les dtruire avant de semer I'ierl)e.
Lorsqu'on envisage (densemencer une zone il faut surveiller le 
pfiturage et inlogrer cette ol)cration dans un plan g~nural de
gestion (Iu l)fitrage. 

Les mneilleures esp'ces h semer varient suivant les endroits. 
An-dessus de 1 2W in, avec tine hauteur lpluvion6trique de 
355 mn par an, on a obtenu les r~sultats les meilleurs et les 
plus r6guliers avec Eragjrostis chloromelas et Lehmanniana 
(Boer et LIehmann lovegrass). Boittleloia fgracilis, Boutelone 
bleue, Trichachne californica et B. eriopoda, Botielone noire
(Blue grama, Arizona coltontop et black grama) sont aussi de 
bonnes espces matis elles s'implantent 1)lus difficilemenl. Pour 
les deux dernires, on ne Irouve pas de graines dans le coin
nierce. A haute altitude, lorsque la hauteur ptllvionleriqtte
annuelle vaie entre des mnoyennes de 280 e 355 nun, Erayroslis
lehmanniana (Lehnann lovegrass) est ]a scule espce qui se 
d6veloppe r(,gtliirenienit. I)ans les 1as-flonds et les (I6jmressions
mari'cageuses oin s'accuniul l'iuinidit6, les espJces suivanltes 
se d6veloppent ien : Plnicmn antidotale Panic. bleu (blue pIni
ciIU), sorgho d'Alep (.lohnsongrass), Erayroslis lehmanniana 
(Lelimann lovegrass) et E. chloromehts (loer lovegrass). 

La pr6plration (lit sol avant l'ensemencement est essentielle 
pour r~ussir. Elie a pour objet (I'ciminer lI v6g6talion concur
rente, de recouvrir les graines et de faciliter la p6n6tration de 
l'iumiditf., La mtlhode la plus pratique est l'ensilage avee un 
disque excentrique. On a obteon 6galemnent de bons r~sultats 
en traant des silhIas (lid suivent les courbes de niveau. I1 est 
conseill de recouvrir les graines de 3 nm de terre pour les 
espbces f petites graines commne Eragrostis lehmanniana(Leh
mann lovegrass) et de 25 mm pour les esp~ces Agrosses graines.
Pour recouvrir les graines, le ineilleur moyen ost d'utiliser un 
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culti-tasseur. Mai et juin sout les mois les plus propices pour 
semer l'herbe, juste avant les pluies d't. 

La gestion des herbes que l'on srme doit 6tre faite selon 
des mithodes spdciales. Les nouvelles rdcoltes ne peuvent tre 
mises en pAturage avant ]a fin de la seconde saison de croissance 
ou tant que los espces les plus leutcs ft se d6velopper ne sont 
pas montdes en grainc. Une fois que les herbcs senines sont 
implantdes, ilfaut respecter les r gles d'utilisation quantitative 
et saisonnhirc. Des niesures doivent 6tre prises pour 6viter la 
destruction des herbes nouvelloinent semnes par lcs insectes et 
les rongeurs. I1est inutile de rdensemencer les zones oii le bdtail 
se concentre naturellement si l'on n'a pas proc&dI ddjh ft des 
rdamnagements importants. 

RECOMMANDATIONS POUR L'EXPLOITATION
 
DES PACAGES D'HERBES
 

ET D'ARBRISSEAUX
 

1. Les espLces vivaces fournissent le fourrage le plus impor
tant dans les pacages d'herbes et d'arbrisseaux. L'exploitation 
dolt viser ft entretenir une production vigourouse et flconde de 
ces herbes. 

2. Parini les facteurs clinmatiques, c'est la pluio qui jouo le 
r6le Ic plus important dans la production (i pacage. I1faul 
donc s'efforcer par tous les inoyens (e conserver le niaxinium 
d'humidit6 dans la terre pour favoriser Incroissance des especes 
vivaces. 

3. La production et la composition de ]a v6gdtition d'un 
pacage varient beaicoup en fonction des chutes de pluie 
annuelles et (e l'dtat (Iu sol. Un exploitant doilt savoir recon
naitre les bonnes espc&es, connaitre le moment de leur crois
sance et celui oii le b6tail Ies l)refcre. 

4. L'exploitant doit savoir juger de l'6tat d'un picage et 
s'efforcer (iemaintenir le sien en )on dtat. Les principaux 
facteurs qui agissent stir ]a Iproduction du fourrage sont le 
temps, 'envahissenent par les l)Iantes ligneuses (Prosopis ou 
autres), la charge, les rongeurs et les lapins. 

5. L'entretien dun p.,cage dpend de l'utilisation judicieuse 
de la rdcolte annuelle de fourrage. Pour cela, ilfaut absoluient 
apporter des corrections annuellos ou pcriodiques an taux de 
charge. Le l)oids d'herbe enlev6 annuellentent doit Ore de 35 it 
55 % pour les espdes vivaces. 

6. La pratique consistant ft trausfdrer d'un pacage it I'autre 
les animaux suivant les saisons fait duIbien aux plantes comme 
aux animaux. Si possible, ilfaut utiliser les herbes annuelles 
d'6td pendant I't, les herbes vivaces en hiver et les esplces It 
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brouter al printemps. Bouteloua eriopoda, lBouteloue noire 
(black gunia) I . ilcie parliculirement (l'une mise al repospendlant l'Mt6. 

7. Une bonne rpartition de Ia charge est essentielle pour
I'utilisation op)imale des pacages (l'lierbes et (I'arbrisseaux. II 
faut pour cela faire des enclos pour 50 h 100 bcles, mulltiplier 
autalt que possible les points d'eau, se servir de blocs it lecher 
o1 d'alimenls ('appoint pout, attirer les animaux danls les par
ties peu frquentlcs.

8. Le laux de charge doit re corrig6 p6riodicjuenient pour 
s'adapler aux va'iations (iI volume de fourrage. Avec lune 
charge mo(l6r6e, on petit 6viter de faire des corrections pendant
lia majeure pal'ie de l'ann6e. En maintenant un troilpeat 
variable dans lequel les animaux reproducteurs reprselutent 
(Ic i0 it 0 /, de l'cff'eclir, ii est possible, iendant les an-',es 
s ches, de diiiintier l'importace (Ill troul)eau sans toucher aux 
reproducteurs. Lorsque l'tnn6e est parlticili ,rement Ionne, ie 
fourrage exc6dentaire peat M'h'e utilis 1ar des b,les sevr'es que 
I'on conserve otl par de jelues Wites que l'on aclele. 

9. l)ans les I'cages I'heiIes et (I'arlisseaux, ii est soulai
table de mel,e all p oint 11 )rogramme bien organis6 ('amlelio
ration dIi pacage. En cas d'envauissement par des l)fhtes 
ligneuses Ielles que cact6es o Aplpappus h'nniserlIs (bur
roweed), il %Ii lieu de prevoir lII destrulction des arbrisseaux 
nuisibles. l)ans les zones trs ferliles mais stircharg~es, il faut 
autissi restaurer Ila vgtation en semant des herbes fouurragl res. 
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CHAPITRE 11 

LIENGRAISSEMENT 

DU BeTAIL DE BOUCHERIE 

Animal 1111sbanldry ResearchI Division
 
AgrilliiralRe'search Service, I '.S.1).A.
 

Onl (istinguc (leux ciitcgoies prillciplIs (''lvetiPs deC 
b~taifl, cclix qui acli~tnt (les jetines Wdcs it cngraisser et icux 

d'emhloucIC nccessilent wlassez griiildls qiumititcs deC colceilt rcs 
oil des I)ittit's de (jtialit excep~tionni1llC ; Ics li'oupI)eix de 
va~clics rcprodlictrices ,oIIvIiIIeii au etlxploiitaitions (li dispo
sent deC graiildes cjtuniitls deC foirrage gI'ossicI* 11111 de pen' dieu 

conce ntr~s. 
Lecs I roupjefau de( valeles sonl coIIcenItics (Iii,115Is zones1C de 

pra~iie (Ies Etats de l'oiuest, lii Siud-otiest eldi (li Cnte-NoI'(I 
Oticst. IDopuis lIt Seconde (Guerre uuudiiile, le Slid est (leveulil 
line iiiijoitaiute region dulMevuge decs vacliC5. I )ns dIe 1101

blOese lociilites (Ies Etals (lit ciitre-Nord-oticst et dlit Slid ell 
parlicahcer, on pratiqjac Icvaige enl Irotipeaii et I'ciiloiicli 
(Inns los nin~mes exj)oititioins. cettc Ill~lodlc couivict settle
uliclt aulx e'xploitaltionls (lii (lisIosit deC grande(Is Mtculiics de 
terres bonnes sciulenent j)otii Ie pittui'uge, ol it celles q iii pro
duisent (les c~r~itlcs (oi qui se trotivent dluls iine. region jprodlliC 
trice (11111 luiquelle le grain Wecst pasi cher) et quii (lisposiSOlI 

d'iniportantcs quanhit~s de fourrage grossier iivenduhlc. 1,11 
inise h 1'be~fIOCI du b~tnil duis lIt ferine mIImeI oil iI ost n6 
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supprime les frais de transport, les commissions et les risques 
de maladie dus au transfert des animaux d'une zone i l'autre. 
Cependant une tendance se dessine en faveur de la spdciali
sation. 

Les herbagers appartiennent ft deux grandes categories 
1o des chefs d'exploitations commerciales qui engraissent un 
grand nombre de bates it Ia fois - des milliers souvent 
et qui ach~tent Ia majorit6 ou la totalit6 des aliments et 20 des 
dleveurs-herbagers qui engraissent le b~tail surtout pour tirer 
parti des aliments qu'ils produisent dans leur ferme. Cepen
dant, In distinction entre les deux cat6gories n'est pas rigou
reuse. Bien des 6leveurs-herbagers engraissent suffisamment de 
b~tes pour devoir acheter des aliments. 

L'objectif de tout producteur est de faire des b6ndfices sur 
son b6tail ou sur les aliments en transformant le b6tail it 
engraisser en bates de boucherie. Dans les exploitations de ces 
deux types, le succ~s dpend d'un certain nombre de facteurs : 
types de bates disponibles, main-d'oeuvre, nature et qualitd des 
aliments, d6bouch~s r~gionaux. 

Aux Etats-Unis, la demande semble porter surtout sur des 
bates de boucherie de 350 ft 500 kg, de premiere et deuxi~me 
qualit~s. Les producteurs doivent done s'efforcer de fournir les 
animaux correspondant it ces specifications ft moins que des 
considerations particuli~res leur fassent pr~frer d'autres 
objectifs. 

LES SYSTIMES D'ENGRAISSEMENT 

Nous allons passer en revue les syst~mes les plus courants 
pour engraisser le b6tail; le tableau 1 indique Ia nature et 'a 
quantitd approximative d'aliments n~cessaires dans chaque cas. 

Veaux do boucherie 

Engraissement Imm6diat I'enclos. 

En gdn6ral, on acite les veaux i l'automne, 6poque IL 
laquelle on en trouve de grandes quantit~s sur les march6s; on 
les engraisse aussi vite que possible avec des fourrages concen
tr~s jusqu'it ce qu'ils atteignent un poids de 400 it 450 kg. Ce 
syst~me convient g~n6ralement aux veaux bien en viande, de 
bonne qualit6, et aux exploitations qui ont peq de fourrage 
grossier ou de grain it bas prix. On peut d~passer ce poids pour 
fobrnir des bates t extra o A condition d'avoir des d~bouch~s 
assures et des veaux d'assez bonne qualit6. Parfois, on corn
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mence f nourrir les veaux plus progressivement avec des four
rages concentrds; en hiier ils mangent surtout du fourrage gros
sier on du silage de qualit6; en mars ou avril, on leur donne des 
rations completes d'engraissement et on les vend en septembre 
on octobre sans les avoir mis au pfturage. C'est l'une des 
grandes tendances de l'6levage moderne. 

Engraissement diff6r6. 

Les veaux sont achet6s f l'automne et pendant l'hiver ils 
mangent du foin, du silage de mais ou autres fourrages gros
siers avee un pen de grain de fagon ft gagner 500 i 600 g par 
jour. Au printemps et en W, on les met pendant 90 a 120 jours 
dans des bons pAturages, sans leur donner de grain on en leur 
donnant peu d'aliments, puis ils sont engraiss6s pendant 90 I 
120 jours avec des concentrs, h l'enclos ou dans une pAture. 

Une autre m~tthode consiste f acheter les veaux en attonine, 
I les nourrir uniquement' (e fourrage grossier en hiver de fa'on 
A ce qu'ils gagnent de 200 A 400 g par jour; pendant ce temps 
on leur donne aussi des compldments riches en mindraux et en 
protdines; on les met au pftturage pendant toute une saison 
et on les nourrit A l'enclos pendant 120 I 150 jours. 

Veaux femelles 

Les veaux femelles acletds en automne peuvent 6tre soit 
engraissds imm6diatement, soit nourris pendant quelque temps 
de fourrage grossier avant de les engraisser. Une fois engrais
sees, les femelles sont moins lourdes que les linles, aussi ne 
faut-il pas les nourrir trop longtemps au fourrage grossier avant 
de les engraisser. A la vente, elles doivent peser de 310 A 130 kg. 

Bouvillons d'un an 
Engraissement complet Imm6diat. 

La pdriode pendant laquelle on peut acheter des bouvil-
Ions d'un an est plus 6tendue que pour les jeunes veaux et le 
poids des bates an moment de l'achat est tr~s variable; on 
trouve souvent des bites de 250 h 310 kg. Les plus lourds 
conviennent f l'engraissement complet qui ndcessite 120 h 
150 jours. 

Engraissement complet dlff6r6. 

Les bouvillons d'un an sont souvent employds f glaner les 
restes des moissons dans les champs de nialis par exemuple; 
pendant l'hiver ils mangent des rations de fourrage grossler; 
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I'Ltd suivant, ils sont engraissfs h Penclos ou en piture pour 
ktre vendus t la fin de l'&6 ou au debut de rautomne. Dans 
certains cas, ils sont mis au pitturage pendant toute In saison 
ou presque, sans grain, puis ils sont engraiss~s pour 6tre vendus 
it In fi de 'autonine ou au dbut ie l'hiver. Les bouvillons 
d'un an l~gers conviennent mieux pour 'engraissement differ6. 

Bouvillons de deux ans ou plus 

Les hotvillons plus Aiges l)esant te 360 it .150 kg sont, en 
general, engraiss~s ie nani-re intensive pendant dies periodes 
relativement courtes (0 it 1M) jours). Dans leurs rations, on 
peut mettre une plus grande proportion de fourrage que dans 
celle (ies bouvillons plus jeunes. 

GENRE DE BITAIL A ENGRAISSER 

L'engraissement de tous les genres te btail est rentable 
dans des conditions correspollhnt it leutr destination. Les rigles 
gfn6rales ci-dessous vous aideront it decider quel est le genre 
de betail qui convient le mieux, dans votre eas. 

Sexe 

On trotive Ilus (1e males (iue ie 'emelles poutr I'emlouche 
car line certaine proportion ie femelles doivent 61'e conserves 
pout- remplacer les vieilles b~tes dans le troupeau. 

Pour un engraissement de dtirte 6luivtlet, les nitles 
grossissenlt environ ' plus que femelles leurs10 1 vile les et 
gains sonl phls eflicaces de 10 i 15 ('. Une fois engraiss6es, les 
renelles sonl phs ]6gires; si on les engraissait attant (ite les 
niftles, leutrs gains seraoiet presque atissi rapides el eflicaces, 

onisen gn6atl (iuand on les aclel et (Liand on les veltd, elles 
strut mo1s lor(des tite les Itiftles. Pout' ouloes ces 'aisons, elles 
con\viennent mieux dans le cas de priodes lel-'eraissement 
ptlus br,'es. Les femelles soni tit indiqu( s dans les zones ot 
I'o recherche des anitImtx 1gers. Im phtllu't des veaux 
femelles pour l'emlbotche sont jeunes el 16gers. l1algr6 cela, 
elles peivent dje pleines at moment de l'achat, surtout les 
plus grosses. Si elles sonlt nani'estement lleines it l'aattlage, 
elles sonl vendues au ralais. 

Les jetmes tatireatux grossissett 1)lus vile et plus eflience
ment (lie les lotiviilons (li niitn fige et leur vitnde est moins 
grasse. lPotr I consontnualion, ils son t peup l(e mfmenr'C qu. 
lih6 ( tie les Jatnul's. Cpeeldlt , oil 6Coulle plus difficilement los 
jeunes hattieantx sur le nmrch et, it moins d'avoir des dbou
chs siriIs, onlprend mo s de risques el engraissant des bot. 
viloms oil des veaux fenielles. 
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Age at poids 

Le poids des veaux d'embouche vendus stir le marclh varie 
entre 160 et 450 kg et davantage pour les animaux plus Ages. 

Voici les caract~ristiques importantes des Ages et poids les 
plus courants 

Veaux. 
1. Gains plus efficaces que chez les aniniaux plus Ag6s. 
2. Permettent une plus grande souplesse dans les Ol)CI't

tions, car ils s'adaptent aux dill' rents systniies d'engraisseient. 
3. Ils r6clament de plus longues periodes d'engraissement 

ou de pilturnge pour atteindre les l)oidls deiandf(s sur le 

marhe. 
I. Ils ont besoin de moins die fourrage girossier et ie pls 

de grain (lite les aninmax plus Agts si on les engraisse direlte

ment pour Ia boticherie. 
5. Exigent des aliments de haute qualit6. Atissi, les veaux 

ne conviennent-ils pas 1)our glaner dans les Cllll)s de mais, 

pout liter pIrli di fourrage grossier, des pftures ou des all

ments de (Ittaliti infgricure. 
6. lls sont plus expos s aux maladies et le taux (1e inortalit6 

est plus 6lcev. 
7. Ils sont 1gers it 'achat. Par constquent, au moment ie 

In vente tinc Ionne parie de leurs poidls repr6sente tin gain. 

L'eflcacikt (ic l'engraissetentl i pls d'inp)ortiince )otir les 

veaux (lite pour les hotes plus Ag~es. Pour le suiccs fuial, cc 

factei' i plus d'iiuportance que In comptenee tin nionient Ie 
I'ac'iti ot de la vente. 

Bouvillons (un an). 
1. Letir sanIt est en giniral moins d6licate (lue celle des 

jelines veaux. 
veaux. 

:3. Ils permettlent une certaine sonpllesse dans les pro

gramines d'engraissement s1s (lite les ,les ne deviennent t'op 

lourdes, pour les besoins dii imarch, avant d'arriver au niveau 

d'engraissement dsir6. 

2. Ils engraissent plus viie que les jetnes 

4. lls utilisent des (utantiits relativenient iniportanles 	 de 

fourrage grossier, parfois de qualit6 in ioieuire (cliaiunims, sons

produits, etc.). 

Bdtail de deux ans et plus. 
1. 11 fait des gains ral)ides mats inelficaces et oi're moils 

de SOUl)lesse (h1s le )rogramme d'limenttion. 
2. 11 consomie I)eaucoup de fourige grosslier par rapoir 

aux concentrs. 
3. 	11 a pen de problones de sant,. 
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Ut 

TABLEAU 1. - Quantigs d'aliments n~cessaires pour divers systenies d'engraissenientdu blail 
(Les quantites sont approximatives et varient en fonction du poids du b6tail, de la qualitW des alinents, de la

longueur des saisons de pfturage, etc.) 

Donn~es Quantit~s moyennes d'aliments (herbessur les syst~mes d'engraissement de p~turage non comprises)
n~cessaires A un animal pendant 

N o mbreN une journ~e om bre
Nombre fde joursapproxi- Fourrage COMPl6- de pitureNor du systme matifde jours Gain grossierquotidien rihcolt6 Giment ncessareGrain rinh -nd'enbrais-semt nt moyen ( 6quivalent protineen loin)p 

Engraisbement A l'enclos de 275 0,9veaux miles ............ 180-200 h 430-450 
 2,3 5,9Engraissement i 1'enclos 0,6de 230 0,8veaux femelles .......... 170-193 A 385408 120
 
1,8 5,4 0,6Engraissement diffdrC de
 

veaux miles ............

Hiver ................ 
 180-204 A 455-500 150 0,7Pfiture ................ 3,6 2,3 0,45
id. 120 0,7Enclos ................ 120
id. 100 0,9 3,1 6,7 0.45Engraissement an .......... 304-317 A 455-500 175
mfies d'un A l'enclos des, 1,0 3,1 6,2 0,45 



Engraissement A l'enclos des 
femelles d'un an ........ 

Engraissement diff&r6 des 
249-280 AL407-430 130 1,0 3,1 5,9 0,45 

m.les d'un an .......... 
Hiver ................ 
PAture ................ 
Enclos ................ 

Engraissement A 1'enclos de 
veaux de 1 A 2 ans .... 

Alimentation en hiver du b6

280-304 A 500-521 
id. 
id. 

385-430 A 500-540 

150 
150 
80 

100 

0,34 
0,88 
1,1 

1,1 

6,3 

4,5 

4,5 

1,35 

7,2 

7,2 

0,45 

0,45 

0,45 

tail d'un 
inf~rieure 

an 
ou 

de 
du 

qualitd 
b~tail 

plus ig6 en utilisant un 
maximum d e fourrage
grossier ................. 226-360 A 340-521 100 0,7 6,7 0,8 0,45 

(1) Pour calculer la moyenne par animal pour toute Ia dure de l'engraissement, multiplier ces chiffres par le nombre de
jours d'engraissement. 

(2) Le fourrage ensil& mryen contient environ 2/3 de mati~re stche de moins que le loin. II faut donc multiplier par 3 pouravoir '6quivalent en foin. Le mais ensilM contient environ 15 % de grain, ce dont il faut tenir compte dans le calcul des rations pour le betail. On donne souvent un melange de fourrage ensild et de loin. 
(3) Calcul bas& sur une teneur en prot~ines des supplements de 41 % et sur 'hypothise que le fourrage grossier, pour moiti6environ, contient de 10 a 15 % de protines. Si tout le fourrage grossier est de bonne qualit (16 % de prot(ines ou davantage),r6duire cette quantitC de 50 a 75 5: si tout le fourrage grossier est de basse qualit6 (8 c4 de prot~ines et au-dessous), multiplier

cette quantith par 50 ou 100 %. 
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4. I1est plus lourd it l'aehid. Une partie importante 
du prix (ie vente est done constitutie par In revente (1u poids 

les b6nilces d(pendent davantage deit 'achat. l)nns ce cas, 

It science duifermier it l'achete it It vente que des gains 6co
noiniques. 

Qualit6 

iH'Imi le btail de boticherie on trouve des animnux de 

bonne race, ties anitiaux de 'ace (Itelconque ou des vaches 

lailires. Les qualitls sont :Ordinaire, Moyenne, Bonne, Pre
mier choix, Extra. Voici les 616ments dont ilfaut tenir compte 
lorsqu'on choisit It quali t6 pour laquelle on veut preparer les 

btes : 
1. Si totes les bItes sonI saines, le taux et l'cfficacit6 des 

gains dan Icsldiitrentes qulites seront i peu pr,s semblables 
pour des poids inititux cOmlrables.

2. L~e b~lail de Iboucherie ordinnire d'une eertaine qualit6 

ne petit 6tre engraiss, avec prolit que pour In, catkgoric corres

pondante pour1In oucherie, ot pour In categorie imflndiate

menlt sulprieure; ainsi les animaux (ie boucherie de bonne 

qualit6 doivenlt O're engriss(,s poutr lit bonne on premii6ee qua

litie bo(Ctherie, et non paS pour unW qunlit, SUlipl'ieure, etc. 

3. Au b6tail de quali t infkrieture ilsuffira de donner des 

rations (iefourrage gi'ossier (ie bonne qualt, puis(Itu'il ne petit 

viser i aleih'e une catitgorie lev6e pourla Ioucherie. 
avec in ttissiCes aninttux grossirtonl nussi rapiidemenl et 

bon relemet que les nnimaux die catgories SulC'rieures, mais 

le fourrage grossier suffli'a it leut donner tn lini suffisant poll]

le I'ix qu'on en (lonner . Ce sont litdes principes geli'traux. 

Lorsqne le grain 'est )as cher par rapport an four'rage gros

sier, il petit 6tre renhtale I'engraisser des btes die quallt 

moyenne avec (les r.ations t&s concentr'es pour en faire (ielit 

viande ie boicherieie bote qualit on de cioix. Cette pra

les notivelles ltthodes ie cliassementtique est encouragl'e pr 

qui nccordent relativemenI plus (imporltance at persillnge de 

in viande et mois ('inportance it 'aspect extgrieur et it I'enve

lopl1e graisseuse externe. 

•I.Le prix 'achat des nnimaux die boucherie (iequalit6 

inf6rieure doit 6tre moins lev6 (1tt'il ne semble raisonnable

aient au premier abord. On en trouvern l'explication (inns un 
exeml)le ci-aprs. 

5. Les aniinux ieI)oucherie de (lualit infdrieure se yen
dent relativement real ft l'automne e leur prix est relativement 
6,ievC an lprintemlpS. Ces I)tes sont done particuli~rement pro

pices it un engraisseient rapide en hiver avee des rations 

largement composes de fourrage grossier. Attention aux brtes 
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dont Ia croissance senible arrelte ou qui paraissenl avoir des 
parasites ou des maladies. 

EXEMPLE (voir § 4 de Qualit6 o) 
Les prix en dollars sont donrns d litre indicalif. 

Supposons que des animaux ie boUtcherie pesant 500 livres 
soientl engraiss6es it 1 000 livres, que Ie prix ie revient ie 1en
graissenient pour les aninilaux d'emboiUche ie qualiil noyenne 
ct de premier choix soit de 21 cents par livre, que les animaux 
engraiss~s de premier choix se vendent 24 cents ei qie ceux 
ie qualit6 rnoyenne se vendent 20 cents. Voici le caleti des 

p)'ix pour chacun 

Moyen Premier choix 

Valeur A la vente ...... 1 000 livres 1 000 livres 
Prix de revient i 1en- X 24 c = $ 240,00 X 20 c = $ 200,00 

graissement ............ 500 livres 500 livres 
Prix de revient maximum X 21 c = $ 105,00 X 21 c - $ 105,00 

de l'animal d'embouche 
pour ne rien perdre .. $ 135,00 $ 95 

Prix maximum par livre 
pour ne rien perdre .. 0,27 0,19 

(1) 
prix Initial maximum de I'animal i engraisser 

Pour 	 ne rien perdre = 
poids initial de l'animal 

Ainsi, bien que le prix ie l'animal ie boticleric de preinicre 
tlualitc ne soil plus lev6 (111e de 20 ' , tint lr'oduteur petnt se 
l)erltre d'acheter 42 '4) plus cher un animal d'enlhouche de 
premier clioix parce qu'il vendra phis cher li livre gagn6e it 
l'engraissenient. 

6. En bref, les animaux Ie Ioulherie ie qualil, suI~rieure 
sont pariculioreient appropris pour : 

- l'engraissement jusqu'aux cahegories conluerciales SUl)6
rieures; 

- 'engraissenient pentl ie longues plriodes; 
- recevoir (ies rations forlemenl concentrtes, di moins it 

]a fin ie lit priode d'engraisseient; 
- ]a venle h lI tin ie l'd on en auloine. 
Les aniniaux d'emloltche tie qatiilt inf 6rieure sonl parli

culii'renenI appropries pour : 
- l'engraisseient jusqu'aux cal6gorics conimerciales inf

rieures; 
-de 	 plus courles I)Criodes ('engI'aissenientl; 

utiliser davanlti de fourrage grossier; 
o to-ti'e vendus tin printlieml) til (ith de 1'616. 
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' EXTRA 1 CHOIX 

BONNE MOYENNE 

INFERIEUREORDINAIRE: 

Fir. 1. - Bouvillons d'embouche - qualit6s amdricalnes. 
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EXTRAPREMIRE QUALITt 

DEUXI~M QUALITt TROISINME QUALIT 

QUATRINME QUALITE 

Fla. 2. - Bceufs de boucheric - qualitds amdricalncn. 
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QUAND FAUT-IL ACHETER LE BETAIL D'EMBOUCHE? 

la fin de la saison de pfiturage et sur
C'est en automne, t 

tout en octobre, que I'on trouve le plus grand nombre de bWtes 

sur le marcli6. Cela est particuliorenmnt vrai pour
it boucherie 
les veaux. Cependant les hierbagers ont de plus en plus tendance 

long de l'annde. Par
It garder leurs efectifs au Colnplet tout au 

acietsd'aninulx ie boucherie en
consdquent, la proportion 

aninaux les plus
d'autres saisons auigniente, surtout pour les 

Ages. Les producteurs sont en train d'apter leurs m6thodes 

it In demande )ermIiatente, tout au long de
ic lproductiol 
l'anne. 

Le prix de tons les animaux d'emlonche a tendance it bais
au printel)S, les difl'rencesiutotnie it augmenterser en et 

pour les catlgories inlorieures.tant plus accus~essaisonnires 
Les tendances saisonnic'es (ies prix des dil6rentes qualit 6 s de 

anne it l'autre.
bltes te boucherie sont tr&s variables Wl'uli 

et ses installa-Dans lit imesure oin son alp)provisionneinent 
achats

lions le liii periettent, un lrodulcteur doit prvoir ses 
venlos de btes de bonccherie pour

dIc btes d'enboucli et ses
prolter de ces variations saisonnii-res de prix. 

ien des herbagers s'ctl'orcdnt de prvoir l'volution des 
riaich,. Sans grand succis, souveut.

achats et des venles sur le 
pro-

Nons conseilleriotls phil)l (ttix herbtf/ers d'adopler uill 

leiitrs reserve's d'alimetls ci de le snivreaflltntle Itpprorli(' 
rt2egilihrllenl. 

FOURRAGES GROSSIERS ET PATURAGE 

Aspects g6neraux 

troisLa nourriture al)sorbe pil, le Wtail sert it fins 
2"1 pour gralndir,10 pour entretenir les fonctions (i corl)s, 

" pour engraisser. Chez les jeunes boles, les suStaeilcs nutri
. 'rllts leslives sond ulilis's suivant l'ordre de priori tw indiqu 

animutix ont besoin d'aliments ('enetrien. Si les sulstiutces 
les b)soins d'eittveien, il v it croissancC, el

nut'itives exc'dent 
s'il v i eOltCOi't ill excC(IOnt de sulstacles ntritives, il v it 

los aniniUX vieillissent el approelgi'aissinitt. A insin'c qu 
l us

chenl de lit nattihito, li croissance titlentit el title liarl de 
not'it1e s tiransforille ll gi'aisse.ell plus imporhtnle de lit 

II taut (lote 11 i( tlI)s pour engraisser les Ibtes plus Agesn 

(ue )our engraisser les j111es.
 

par des four-Les fourrages grossiers, seuls oil Colmll616s 
rages riches ct prolcines, s'ils ne sonl pas ColmposOs de lgu

mineuses, assurent 1'ent'eien et lit croissance des jeunes b11es, 

mats ie les fonl gitore grossir. Em i1lls des fourrages grossiers, 

il faut des concent's pour engraisser' le 1)C1lail conformtnient 
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aux exigences du march6 pour les bates de moins de deux ans. 
On ne sait )aS exacteimnt quelle est la quantiti de four

rage grossier n~cessaire pour obtenir les meilleurs r6sultais 
avcc les bhtes it l'engrais. Autrefois, oil pensait qu'il fallait au 

un dvenioins l'quivalent de 10 it 20 % de fourrage sec pour 

loppenent et tiln engraissemcnt normal. Des ,tudes ulktricttres 

out rv6l6 que des ratiois composkes tmiquement de coiicenhirs 

des sels min6raux e des e judicieusemenlt coi 1)Ictcs pal 

vitamines donnent des r~sultats satlisfaisants. L'orge, qui iutitle 

teneur en cellulose assez 6lev6e, o lialfarindede mis el ('Cpis 

de mai's sout trs 	 souvelit utilises dims ces rations. Ces rationis 

ihombre de risques et les 61eetirs doivenitoffrent un certain se 

montrer )rudenls lorsqu'ils conimencent i eiigraisser le btitil. 

On petit obienir iehons risultats en comineieml par Uie ration 
etcie procdai it composc pour moili de fourrage grossier 

des r(duetiios progressives lihelomies stir trois seIies,om 
(Id
en se coflillt itI aux recotttntfllltions des centiires 


fmod stir des expriences relatives aux
recherche de I'tat es 

divers aliments emlloys.
 

gamme 'tendue po1r d6terL'leveu dispose 	('uine assez 
rations
miner le rapoit fourrage gr-ossier/coneiienlr's dans les 

(li b6tail itl'eiigrais. Oin ol)tient 	g6ni,ralement le maximum de
 

des rations oni les conceitres
gains et d'engraisseient avec 
onsont pls abondants (ItIe le fourrage grossier (rapports 2/1 

3/1); toutefois des raplpors 1/I doment des gains pi'es(Ile auissi 

rapides e sout trs satisfaisants, en plrticlilier al d61ut de la 

et poutr leIlail qui n'estpcriole d'engraissemenl des veaux 

pas destifle it aLtteidre les cathgories suptrietires. Si le graiii
 

tin lourrage grossier h'l's savotiretix,
est limit6, ilfaut donier 
'oit de granide qIlalit ,fourrage ensi16, 'ourrage 	vert hach6"oil 


bonne ration de lliati'e sicuhe.
 pour que liabhte alt une 

En ri'gle gcnirale, a phpart des grains coillienneilt 75 it 

80 '/A d'alhints digeslibles, alors que les foins de qtialits 

moyenne et bIonne (ei coitieiiii geiieraleieiit 15i-a 501 ',. Le 

foin est un fourrage ecoili(ln e Iors(lue soil prix alteint att 

grain, it la toine. Si le I)rix (Inaxifium les 5/8 (lit prix (II 

foin est )lus ,lev6, des iwoportiois relalivenent )lus impor-
C oll(tiues.tante (e graiii doicronl des gaiins lusi i Le loill 

qui es iidide lgumineuses I tite valeur sup./rieure it celle 

que en raisoide sa tenetm ei I)ro)tines. Pour line ,valuation 

plus exacte des alinicilts potir le btail oil se rlerera itlem 

aliments digestibles carvaleur 6nerg6tique helte et non aux 


ces derniers sura3valuiet ies foins e sous-6valtit le grail.
 

Le foin 

Les foins de natures diverses sont les fourrages grossiers 

les plus utilis~s pour les rations d'engraissenieut (iublail et 
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ils servent de norme pour ]a comparaison entre fourrages gros
siers. 

Le foin bien see, de couleur verte, est une bonne source 
de carotene, produit dont ddrive la vitamine A. Les foins de 
Idgumineuses ont habituellement une forte teneur en prot6ines 
et en calcium. 

Du point de vue de la performance du b~tail, les foins de 
grande qualit6 sont sup~rieurs et ils n~cessitent une moindre 
quantit6 d'aliments d'appoint. Pourtant, les foins de qualitd 
infdrieure donnent des rdsultats tr~s satisfaisants quand ils sont 
convcnablement compl6t6s. 

Les ensilages 

Le silage de mais est un excellent aliment pour engraisser 
les bceufs. La production de substances nutritives par unite de 
surface est plus grande pour rensilage de mais que pour le 
maYs r~colt6 de toute autre faqon. En raison de sa forte teneur 
en grain, rensilagc de mais contient plus d'aliments digestibles 
que les autres fourrages grossiers pour tine m6nie tenour en 
ean. 

L'ensilage de sorgho pr~sente des valeurs differentes en 
fonction surtout dI pourcentage de grain que contient ]a variMt6 
ensihke; en g6n6'ia, sa valeur est inferieure de 10 h 40 % ft 
celle de rensilage de inais dans les rations pour le b6tail h 
engraisser. 

Les ensilages de inais et de sorgho contiennent peu de pro
tWines et doivent 6tre conhpl6t~s par des aliments (]'appoint pour 
donner de bons r6sultals. 

L'ensilage de foin, que l'on appelle comuinmininent ensi
lages d'herbes >>ni6ie s'il s'agit de legumineises on de m6langes 
herbe-hcguinineuses, a souvent moins de gofit et donne de moins 
bons rsutllats que les ensilages de iralis o de 1)on sorgbo. C'est 
pourtant un bon aliment, surtout pour le b6tail nourri an grain. 

L'ensilage (I'her)e ii faible teneur en eau a ineilleur gocit et 
donne des r6suiltats plus apprdciables que l'ensilage ('llerbe 
avee Ia tenutr en eau habituelle. On pent faire tin ensilage de 
bonne qualitc pour engraisser les bouvillons avec des cdrdales 
it peits grains, rdcolts juste aprks In formation de 1'enveloppe 
des grains avec (u iril et (Pautres herhes qu'on ennile avec 50 
A 100 kg d'hydrates de carbone (iais, mnlasses, pulpe d'agru-
Ines) par tonne de poids vert. Si elles ont t6 coupdes bien 
avant ('Ptre inures, ees plantes ont une tenour en proteines rela
livenient Mleve et leur goiit est agreable; les hydrates de car
bone renforcent li qualit6, r'odeur et Ia valour nutritive. 

liabittiellement, les ensilages ne reprdsentent qu'un tiers 
ou un quart de In toneur en inatire seche du foin et il faut 
en atigmenter les quantites proportionnellement pour qte In 
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valeurnutritive soit la m~me. Une tendance se dessine en faveur 
des ensilages plus sees; des teneurs en eau de 60 ft 65 % sont 
courantes m~me lorsque l'ensilage se fait dans des silos ordi
naires. Les ensilages sont excellents pour commencer it engrais
ser le bftail, surtout pendant Jes 60 ou 90 premiers jours car 
ils donnent (ies gains peu cofteux. S'il est engraiss6 avec du 
grain en quantit6 limit6e, le b6tail en mangera environ 3 kg 
pour 50 kg. 

Autres fourrages grossiers 
A condition d'ajouter les complments n6cessaircs, on peut 

souvent employer dans les rations d'engraissement des four
rages compos~s de sous-produits tie qualit6 inf6ricurc :coques 
de graines de coton, 6pis de mais, fouilles doe betterave, foin 
d'arachide, chaunics, etc. Lorsqu'on pout trouvcr (ic ces produits 
h des prix qui scmiblcnt raisonnables, les 6dlveirs ont inthrt 
ft consulter un service (ic vulgarisation ou un Centre de 
recherches pour s'informer ic lur valour nutritive. En rgle 
gfnfrale, ces produits nc doivent pas consitter 1)lus (1e ]a moi
ti du fourrago grossier (en niati6re sbc). Copendant on peut 
obtenir de bons rdsultats en ne donant qu ces fotirrages, A 
condition de les comlpIleter avec ties stIpplements tie proteinos, 
de vitamines et de scls min6raux. Le prix (ic rcvient relatif de 
ces sous-1)roduits, deos Ioul'a1(0 de inilleure qualiit et (ios 
supplments ndccssaires sont it prndrec en conisidration pour 
savoir s'il convient ou non de les utiliser. En g6ndral, il est 
prdf~rable de donner cc fouiOrage aux b6ts de boucherie. 

P6turage 
Voici quelques ann6es, un grand nombre de bCtes 6taient 

engraissfes uniquenient au p)Aturage. Certaines r6gions comuie 
les Flint Hills du Kansas ct los prairies de pAturin (10 Kentucky, 
de la Virginie et de la Virginio occidentalo ronfermient des 
pfturages de haute (tualit pour ingraisser les IoIvillols. Main
tenant, les anianaux ainsi cgraisses soul Ipis rares car il y a 
moins de demandes pour los gros ht(ufs (ie houcherie cngraisscs 
h l'hcrhe ct pesant 550 kg et edme davantage. l)ans los ptturos 
normales, los jeunes bhtes se devlopptt mais n'engraissont 
pas et ce n'est qu'i l'CIge de 2 ou : ais, leur croissance terminc 
ou presque, qu'ils pcuvcnt re ecgraisscs ati pftturage. II est 

andone impossible d'engraisser los veaux ou les bhdos d'un an 
pfiturage sans qu'ils dpasscit los poids dcoand s stir le mar
ch6. Puisque la demandc porte sti' (0s brtes (1e moits de 550 kg, 
mieux vaut se servir du pAturage coinie complkmcnt d'une 
alimentation avec des concentrfs qu commO seulo source ic 
nourriture. 

Voici les points ft considerer en cc qui concerne 'enploi 
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des pAturages d'd6 pour 1'engraissenent du bdail, dans, la 
majeure aiirtie des Etats-Unis1. Les veaux ou le btail d'un an achet6s au milieu ou i In 
fin de l'dt grossiront si on les met, jusqu'aux gel~es, dans un 
bon pfiturage permanent ou dans des prairies avec du regain. 
A cette 6poque le grain ne cofite pas cher, le prix de revient (1e 
la livre de viande est done moins Mlv6 si on engraisse les b61es 
avec des aliments an lieu de les metire tout de suite au pr6. 

2. Le btail d'emibouche d'un an petit gagner de 500 it 700 g 
par jour lorsqu'il est mis pendant tout 1'dt dans un )on1pitu
rage, sans (Jn'il ail besoin d'nliments (I'ap)oint. Les gains dans 
le pfituage seront j)ltis iiportants si l'alimentation en hiver 

iait d'un niveau faible on mnoyen. l)ans des conditions ordi
naires, ii faudi nourrir l'aniiial pendant 90 it 120 jours avee 
1ies rations tr s concentr~es, apres In periode de lfilurage, )our 

I'amener an niveau premiere on deuxi6nie quialit6. Dans Ia 
plupart des cas, l'nimal ne doit pas )eser phis de 310 ft 360 kg 
avant l'engraissement, de crainte qti'l he ddpasse les poids les
plus dlenian6s p~our la viande die boucher-ie. 

3. On 1)et do1r dies rations concentrees an btail au 
pfiturage, indl)endailnient de son Age. 

.I. l)ans les piutages annuels W'W1tC, le soudan-grass et le 
iii ont gui-'alenient plus ('ial)OIence, et sonl )lus digestibles 
clue les herbes des lAciurages l)rinianentls; ils l)eivent donner 
(l'excellents rdsuillats, avee on sans grain en coinl)lement, pen
dan le (lbut de in I)6t-iode (I'engraissemient. 

Pontr r~stnier, l'engraissemient an plttirage revient en gn6
ral moths cher (itt'ii l'enclos car les l)6tes prennent elles-mnmes 
leur nourri'ire dans htIn[atii' et les l)rotiiies l)rdsentes dans 
l'ierbe (ie l)onnes 1)ltures perenictent iediminuer Inquantit6 
de supphcnienls riches en prot6ines nccessaires. Ainsi, a 6galit 
de guin, ilfntit ot1s ie grain et par consequent moths de 
concenh-6s. Cel)endan1, cet avantage disl)arait (inns les pi tures 
dess ehics ou en mauvais dat. 

La moyenne dies gains quolidiens et le degr( d'engraisse
ment alteint risquenlt (1'6he lgrenient int'riers stir les t)Atu
rages. M-ic it un (legrie 6gal d'engraissement, le btail engraiss6 
sur pfiurage se vend un I)eu moths clier que l'autlre. L'alimen
ration au pfiturage se tradutit g6n6ralenient )ar line coloralion 
)luts ou moins jaunah'e (1e Ia graisse et les b6te. cliez lesquelles 

cc signe est ianifeste sont sonvent vendties au rabais. 
L'aliienthlion an pluu rage 6conoinise In inain-(l'teuvre. I1 

n'y i pls besoin (N'Ian-lre ielengrais. 
Suivant une ntlhode partictiliure d'engraissenient an patu

rage on utilise des cultures annuelles telles que 'uvoine d'hiver, 
Ic seigle, rivraie et le trfle incarnat pour l'hiver, et les pre
iimiires herbes du pintenips; cele mtlhode est appli'fn dans 
le Sud. )ans le Sud-Onest, on titilise beaucoup le b16. Lors
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qu'clles sont semes it l'autonnmc dans les terrains qui leul' 
conviennent, ces plantes fournissent gdn ralemcnt de quoi
pnlt'e pendant une ptriode dont le but1 se situe enth'e noveni)re 
et fNvricr et ]a fin vers avril ou inni. Le moment oil elles son 
propres it C-1re Irout6cs varic (Pune annne it 'mi'tre pour un 
n icmcendroit; cc sont done les sources ('alinlenls ntoins silres 
que ]a I)llt)arI des aur's it cause des variations climitliqties 
(Inns de nombllreuses r6gions. Lteul' valeut' nutrilive est tIev'(c 
et le 6tail penit al'river p'rali(luenielnt aux In-'ileS gains (tU'llvec 
des iralions trs concene'(es (hones dims un enclos. Eat suival 
I'une des l61ho(les que voici, on peUil gn'raleienl itiliser 
an lnieux Ces pfitres. 

1. Conlle )i'inillI mIoVell ('enganissenent des ou\villons 
('un aln. Hlitiluellenetnl, ces bhtdes peuventIMlre vendues pour 
lit bouche'ie direclenent ii hi sotlie de I'hiver apr',s 100 oil 
120 jours de ltrtage si elles ,lienl Iien eni chair li d6parl. 

2. Cornne principale source d'alimenitation pIendan lit )re
nii6'e moili6 Ott les deux liers de lit p1'iod ('eillgraissenient 
des bottvillons 'un an, lplus jeutes ou ntoins ehalunus. Eat gen
ral, il faitl encore les engraisse' it I'enclos pendantt nine eoutc 
priode )Ol' lli'VeI till degrt6 r"cCailnlC stirl' le tttaa'tch6. 

:1. Comine sout'ce pl'inciltle d'ainteatlit 1i u a les veaux 
pendtlulit ipreiniir''e pat'tie de lit ptrioe d'eltgt'aissentent. Les 
veaux o1 pts souvent besoin alitetIs d'nppoint que les 
boeufs lorsqu'ils sont au pilhurage en hivet' si lit (iail6 (It l'our
rage esl inf6i'ieul'e it lit nol'luale; apr-'s lit saison de pIlul'age, 
ils otil en g6ntal besoin de resler it 'enclos pIendalt 9( it 
120 jotrs. 

Dans les r6gions oni il existe des pihtures ('hive,' avec des 
])hlltes tltuelles, les 6elevetrs doivelt seCo'oll'llner aux recoitt
ntn(dations des Cenl'es die I'echerches. I)ans cc cas, lit rItussite 
(lcplend de sysi'lnes adapl6s aux conditions locales. 

MITHODES D'AFFOURAGEMENT
 
ET MISE A L'ENGRAIS DU BWTAIL
 

Souvent, dais les exloilhtlions, on donne stllal'C6ilenf le 
fotrrtge grossiet' e( les collcent's J)ien que les coctenla'(,s 
soient fxr'queninlenI i'"itttdis sua' l'ensilage el qie le i)'ltil les 
mltnige considtll'alletenl. ()ditairelnenl, un ,l'inlenl au 
moils ie lit ratlion esl dotnne it salietc. Au conltnteinielll de i 
periode (l'eng'aisseinent, c'esl le I'ot r'age gx'ossiel' (ftoin Iott ensi-
Inge), ensuite cc soit les concenh't's. Le b',lail qui i tine ralion 
comnplkle de conceltlIt'rs lntile v'olonliaelielt sit eotsonma
lion de fourrage g'ossie' t It 'ois qUal'l de livl'e envit'Olt )our1' 
100 livres de poids vii'; il art'ive plri'ois qu'il faille i6duil'e In 
quanti6 de fouT'ige ga'ossier, surtout s'il est SllVOUt'eux, I)out' 
qte le btnil consommne lit qUanlit6 voulue ie cocitenlt'6s. 
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TABLFAu 2. - Mthode proposee pour l'accroissementprogressif des aliments dans les rations d'engraissement 
des bwufs de poids divers. 

Nombre de kilogs distribuds par jour et par animal aux dates indiques
Ration et poids 

des bceufs 1.1 2- 3' 4- 2- 3' 4" 5" 6" 7* 8* 
jour sem. sem. sem. mois mois mois mois mois mois mois 

Rations de mais et de foin de
 
haute qualitd
 

Boerus de 180 kg : 
Grain ...................... 0,45 A 2,25 3,2 3,8 4,5 5,4 6,7 7,2 7,2 6,7 ....... 

1,34 
Foin ........................ 2,25 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,25 ....... 

Boeufs de 270 kg : 
Grain ...................... 0,45 A 2,8 3,8 4.5 6,3 7,2 9,00 9,00 8,1 ....... ....... 

1,8" 
Foin ........................ 2,8 3,8 3,8 3,2 3,8 3,8 3,8 3,8 2,8 ....... ....... 

Boiufs de 360 kg : 
Grain . .................... 0,45 h 3,2 4,5 5,9 8,1 9,0 10,0 9,0 ....... ....... ...... 

1,25 
Foin ........... ............ 3,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 3,6 3,6 ....... ....... ....... 

BCeufS de 450 kg : 
Grain ...................... 0.45 i 3,8 5,4 7,2 9,0 10,8 10,8 ........ ...... ...... ....... 

2,8 
Foin ........................ 4,5 5,4 5,4 4,5 1 4,5 4,5 3,6 ...... . ....... ....... 



Rations d'ensilages 

Bcufs de 180 kg
Grain ...................... 0,45 a 1,8 2,25 2,8 3,8 4,1 9,0 5,00 5,4 5,9 6,3 

Farine de prot~ines ......... 
Foin ........................ 
Ensilages .................... 

1,34
0,11 
1,34 
4,1 

0,23 
1,34 
5,4 

0,34 
0,9 
6,7 

0,45 
0,9 
6,7 

0,56 
0,9 
5,4 

0,56 
0,9 
4,1 

0,67 
0,9 
3,8 

0,9 
0,9 
3,8 

0,9 
0,9 
2,8 

1,34 
0,9 
2,8 

1,35 
0,9 
2,25 

Beufs de 270 kg : 
Grain ...................... 0,45 A 1,8 2,25 3,8 4,5 5,4 6,3 6,7 7,2 7,2 

Farine de prot~ines 
Fain ........................ 
Ensilages......................3,8 

......... 
1,34
0,23 
2,25 

0,34 
2,25 
6,7 

0,45 
1,8 
8,1 

0,56 
1,8 
9,5 

0,56 
1,34 
9,5 

0,67 
1,34 
9,5 

0,9 

9,5 

1,35 
0,9 
8,1 

1,34 
0,9 
6,7 

1,1 
0,9 
5,4 ... 

Boeufs de 360 kg : 
Grain ...................... 

Farine de prothines
Fain ........................ 
Ensilages.................... 

........ 

0,45 i 
1,8 

0,23 

6,7 

2,8 

0,45 
2 
8,1 

3,8 

0,56 
2,8 
12,2 

4,5 

0,67 
2,25 
12,2 

5,4 

0,49 
2,25 
12,2 

7,2 

0,9 
1,6 

11,0 

7,2 

1,35 
1,8 
9,0 

7,2 
,34. 

1,34 
1,34 
8,1 

7,2 

1,34 
1,34 
6,7 

. .. 

.............. 
.............. 
....... ....... 

. 

(1) Si jugC souhaitable, le b6tail peut gdndralement Ctre aliment6 automatiquement en foin, ou en m(.lange d'ensilage et
de grain, A partir du second mois. 



Lorsque les aniinaux sont alimueiut~s aul malximlum dle leurs 
bi)Cs~i, ils peuvent Mtrc uliit~s soit automatiquenlent, soit 
ft In main. L'alimcntation aulotnalique, soit avec des nourris
sours atiltti( ties, soit avec (les auges (lats lesquelles In. nout'
riture est touijours a )oite (Iu l~tail, augne habiluoellenient 
ics gatins et re(Iuit lit itttin-(uvro. Datis le Cts dIe I'ail'outtge
mIiien it Int mainl, In distr'ibuItionl it lieUiCine (IuX lexois part jour'. 
Certaines exp~rietices ont r~v616 pIie (les distribultions Plus 
fr6quentes (6 t 10) parti jour) prtodluiselt (les gins plus ratlidles. 
Cependant, ii W~est pas1 certain (111 ceuxiC c0111ensent los frais 
deo iain-dkruv're ainsi occasionn~s. 1t existe toutelois (les auges 
m6caniques qui fonctionnent flux intorvalles choisis sans recta
inter I)CtUti p (Ie 111tll-(utivI'. 

FiG. 3. Un enclos awec chariot Ai c6chargcment autornatiquc. 

I lai taie libtiii ax ratlions (I'eigratissementl est tint art ((ui 
no se rit pas11 'I revetles en1 % (ulueis aplt)ienleO toute% 
circonslances. Si los concentr~s et le forrtago grossier soft 
(listlibtlcs sejiatr1ei le I foitriage grossier petit Ore fourni 
ttoiltliqlueitent eni atigmenlatut grt'aiUelont lit quaniitit6 (1e 

concen tres. L'oIbjectif est (Iattciil(Ite i'aIi(Ieillent los (juailtijcs 

vivent (dim1s it jptise des aiiiiutix Wiont pats le temps) dIe s'llahi
titer it lit notivell ailimientti on et le Ix~ttil q botide v ses ai 
ments. Le jugemnu (l'ti dlevot exp~ieint6 ost 'pr~fri'nh it 
tott rt'glc j)uis(Jue les trottpoflhx r~agissent diff6remmient. Le 
tableau 2 peitt servir, (1e iodtIe g~newaI. 
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Dans les entreprises indtistrielles d'engraissenient, on broie 
ou on hache gdndralement le foin ou autre fourrage sec, on 
m61ange les concentr6s c les animaiux reqoivent des rations 
compl6tes nilfang6cs. On peut connencer plar donner des 
rations qui conliennent 60 h 70 'A de foilrrage grossier. On 
petit accroitre le poircentage de coiicentr6s assez rapidenent 
et sans dlnger. Lorsqui'il est afimienl( it satiM6, le l6tail doil 
manger 1 kg de grain oil (lavaiithge pour .15 kg de soil poids. 
Ce systelne silliiie le pl'eIoIlnie d'hiilittier e le6tail it soil ali
inentaIion. 

LES RATIONS D'ENGRAISSEMENT 

lHabitiellenent, les rations d'engraissencnlI conliennenl tiln 
fort poirocentage de grain. On se ser coiraiinent ie iniis 
6gren6, aussi serl-il ('6talon atiquel on coiplare les ailtres 
cerdales. 

L4a fatine de nialis el ratles est Un ailinent plus oltinni
neux, noins concentre; elle foU'nit tine piartie dii fourrage 
grossier de ]I riation et t'onlrilLue U i hittier 'anhnial i s nolr
rithre. La farino de lnais el iratles est excellente al (leblit de 
l'engraissenent et elle siltfit sotiven i fournir lout le Iouriiage 
grossier n6cessaire. 

IA1(Itl'mln envisage de dlller de li 'irinede inliis et ritles 
iiu bcthil, ilfiui tenir cOlni x de IU I'iUl ledel Ilniotiture; 
part, tine pairie de i niirchiindise risque de s'einvoler el W''t"l'e 
perdtle. )ains ceraines r6gions (lu Sid oil les ilisectes s'aitla
(Itienl lil iili' s engralig( eli (1pi, oil rerolte celi-ci el cassalit 
1'Cpi (Itui gari'de SOil envcloppe. l'epi ailsi ro(' iver soil clve
loppe est in excellent alinint d'engr'iiisseiiil. II loulili pLs 
de fotirlage grossier (jlC Ial'iri iie le inais c rales. 

L'orge 61uv6n et lss6c Jillrotileti esl ImI exevllcnal inltl 

pour engraisser le le aolioll II valeir attcint 88 ';de cello dui 
inais. En rations trs roarentre s, sa Vieuulrle ul li )l'ro'eIl' 
celle (lillais. La qutalil ie I'ol'ge viire consinil6rilh eliell 
fonction (il Hell etde I'6)o(Itle de lit rcollc. Lors(lUe I'orge est 
la setle ec61ale de li ratliol, le t iiii a parlois eaiilice i 
enfler, sLlriotit lorsqlle I'orgc est acoii' iiigll6e deI'oin ie 
Itizerne. 

Le sorglio lroy6 oill liass6 itl rolleati est Ir(iilCninlicli ii-
Iis dalls les riltiolis (I'llgraisselenlt et sit iiletir alleit halai
itiellenent 90 it 95 "/' de cell (ll iiais. i est savl'otiiretil% el soil 
eflicacit6 est piroche dil laxililul. I,'iavoilic est boilic pol ir le 
jeulne bIail el iilci ne croissiice; pouil aider le 1ul.11 iith s'hiihii
tiler it soi illiletatioi, oi peli I li hloliler Ii iimiient ol oii S6 
pour Iioiti6 Wa'lVOilie Ilroy' e el leOtpr nloilW de Illsllris6. 
Enstlite, on lilnilie progressivelileil I'avoiie (it in6iiligc. En 
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g6ndral, l'avoine n'est pas un aliment d'engraissement 6cono
mique Amoins que son prix ft l'hectoliire ne soit 6gal h la nioitii 
du prix du nalis, aul maximumi. 

La pulpe de bettcrave s6chke ou les m6lasses ct pulpe de 
betteraves s6ch6es contiennent plus de cellulose que le grain, 
mais elles ont atitiit de vlcur que l'orge oil le sorgho lorsqu'on 
les utilise pour remplacer un tiers ou moili du grain dans les 
rations ('engraissement. Elles ont endance It rardfler les 
troubles digeslifs et 6viter l'enflure. 

Les miulasses de canne it sucre, de betterave, d'agrunies 
atteignent 60 it 70 '1,:;de li waleur (it mids 6grcin lorsqu'on les 
substitue t moiti (It grain dans les rations t'engraissement. 
Les milasses am61iorent lit savetir et rendent les aliments plus 
compacts lorsqu'on les minage aux aliments en farine, ii rai
sont de :1 it 8 1,(, ott aux rations complI'tes. i)ans certainles expe
riences, de petites quanlit6s de mlasses inroduies dans Ia 

ourrilture (910 i 1 800 g par jour) ont sliilti6 la consoilimiation 
d'alimens e irs gains hots(iielles ,taient employ6es avec des 
fourrages grossiers de (tialiti6 infriettre. La teneur des m61asses 
ei proliines assimilables est Iaible atissi convient-il cI'aiugmen
let l'appoinlt de pi'oiines. 

Bien des mlanges alimenaires spkciaux (i commerce 
contienneit des milasses el sonl frquenint d~signls sorus 
le noim <(('alimenis mlasss >>.Si lerti composition est boine, 
ces aliments soul excellents pour le b6tiail mais, dans lit I lipart 
des expriences leur prix de revieni ai trop lev ir ectier 
ell conicitrrenice avec les rations norniales. Certains de ces ali
ments sonl un m6langrcde me-lasses et d'aliments ott de sous
produits de (ualitY infurieure on lri's riches en cellulose. Ces 
aliments ont utr Iaible valetir aliienlaire. 

En iel des endroits, oi trotive des sous-i)roduits carIoncs 

Fic. 4. Pare d'engraissement de type commercial. Les auges sont cons
truites le long du ct6 do la barriore pour qu'on puisse les alimenter 

par camion. 
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tels que les capsules de colon, .les agrunies, et les d~chets des 
conserveries qui constituent souvent d'excellenls aiments pour 

le bWtail. Dans ce cas, il faut s'inforner de leur valeur. 

LES ALIMENTS D'APPOINT 

Le plus souvent, les cfrfales et fourrages intI)l)ortent pas 

toutes les substances nutritives d'une ration 6quilibir6e pour 

engraisser le b6tail. I1faut apl)porter (es alimients (I'lippoint, soit 

en achetant le ou les aliments n6cessaires et en les m6iiangeant 
d'appoint6ventuellement, soit ell achetant des aliments tout 

prepar6s. Ceux-ci se composeni liabituellemeitii de prolci ines, de 

vitaniines et de sels lniini6raux eii comlfiaisons varices, avee 

ou sails additifs. i)ans chatique eas, oni choisira Ia ncilhode In 

pilus pratique, compte teni de son prix de revient. 
Notis allons passer enl revute mainltclint les 616meits d'al)

point les )lus sotivent ncessaires. 

Los prot6ines 

La quanti6 de sUl)I)hements riches en l)rot ines iicesaires 

UI pend de l'Age (Iu btail, (i type et (iu volume de fourrage 
grain ou autres concengrossier, de la teneur en prot6ines (i 

tr~s riches en carbone absorbI6. 
Eli gcnral, le I)6tail i i'engrais A (lii I'on (Iolie des raltiolis 

a I)esoin (l'environ 9001 g d'alinenlssans foin ie l(gtmiieuses 

en )ar IIe alot's (lue
d'al)l)oint riches protcies, et pr jour, 

Ieuir l'oirage grossierles nilliaux iI qui l'on 10donne tioitic de 
que de .150 g.sous forme (Ie foin ie I6gumiiieses II'"Ot Iesoili 

Une question coniroversue est celle de savoir s'iI i'atat doinel' 

prot l'appoii aux bCes dot tout ie I'mirrage se comd les iCs 

pose de loin de lguinieiUses de haile quali6C, Ili dbult de 

l'engraissemen lorsque le lp'Iceiitage de f'ouirage collsoiliiI 
des lielitesolest relativemenit lev". Cepeml, domle soiivelit 

:i litre t I)Trcatilion elquantit6s (l'tl)l)oilt, suirtout aux VeClmiX, 

)our aceroitre I'alIl)C'tit. Les limeniils (l'lj)l)oiit so1l iicCssaires, 
(limimie I'mirIlc vcrs ll filnidehliauitellemeiii, hrs(Ilt'01 le 

l'on utilise des l'ourriages de I)asse (lulit6l'engraissement.oul des m~hisses, Siil fatil eii g('it~ral 111ltgllltler' In qluilile" Willi

inents d'al)point. 
La (111li11 des )I-)rWinies West i)ms mi hictemt' d(cisif (h112s 

In i)ll)art des ratiois d'ei(nl'isseme l des Inrls et les 6leveirs 

devraienlt achelter les alimeiits iili)poiIt eii I' 'tioui de Ilr 

prix pll, livre de prolies, el (hoisir Ies oins ehers. 

Les farines ie graiies de colon, Ie sojit et de lin soul Ihs 
d'emidIoisources de prot('ines 'oplpoiit les pius couritles et 

rem que ris de diflfefacile. Avec des raltiis iiorimiles, oil tie I 
fuiines comnklumntts comporence apprciable entre ees et les 
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sos. Les complnients coifposiSs Ou 1161anges d'appoint conte

nant de aIiuzerne doshydratoe, (desmlasses et des oligo-6l

ments donnent parfois de meilletirs rdsultais lorsqu'on les donnc 

(lit fourrage grossicr de h'is mdiocre qItuIlitl : fpis de avee 
par exemple. Pourii'is et enveloi)pes de graines de colon, 


se servir deComlii ents coliposCs,
savoir si ilconvientl de 
il Ianlenir colnlte de liqtialit" du fourrage avee le(juel ils 

coini-er eiisuile le coti de lIalivr de proserontl donn('s el 
le
I tne ae'Cc le co~tl des conplliti.nls cotiants. l bitil peut 

1Idre lit synIlhse des prot6in s it iartir d'alienls qui W'en 

pas. Atissi pellt-oi se servir diii're poutr remplicerConilInellnt 
plusrs de Ir)l~ili 

6 livres de inais (on letir 6quivulenl) sonl t'gules it 7 livres de 

lirinet d'exhction it-I1'' horsqtelles sonl int6gr.es itdes 

ratlions bien 6(uilib CIs. IPuisque I'ure ne conlienI pus d'autires 

substances nitthilives que I'azile, ii iit aiottlter till sti)llielit 

ie carbone i ninidit ment assini

jus(1111111 i ris de la rittion. Une livre (I'lti 

ic grain (it des hydrates 

lables pinr av\oir ut I on bilan ,ierg6tiqute. l'irice doit 6t'e
 
parfaiinl n'11htni'n( alimentts. En raison sit hattle'll e lit. die 

('quia'lletice en pl'ol(incs. I'ur'e peiltser'ir de coipqleinen 
riches en proltiiles. l'nur pout'6quivalent it des aliticnts itr's 

' ('azote ce qui donne title t6quivwlencehail contienl
le I t 12 
',. Ce'hains com'lotl ents eoipIIosesenl Pr liies brdt''es de 26i2 


soot filu'iqtts Cotoillit' sil:
 

Iowa supplementPird:(' supplhicut A (RWvisW) 

Far ine r,- suja 650,5 Fr rine de soja ............ 415
 ............ 

225 . M7lasse A sucreMXla:se de canne 5 sucre 140,0 de canne .. 

Farint, luzerne ddshydratkc. 140,0 Luzcrne deshydratee ........ 225 
5052,6 Ur e ...................... 

17,0 Fosphate dicalcique ...... 50
Poudre W'os .............. 

Sel c;ntcnant traces cobalt. 
C(cncontr& vitamines A et D. 0,5 Still~oestrol prmdlangd .... 5 

Levurc Torula schdc ...... 50 
1.000.0 

1.000
 

Oklahoyna sttpplement 

Farine de soja ............ 650
rt.r'int luzernc d~shydratdO. 250
0lr 20 (1) Outre les substances cit'es, ii 

M lassts .................. 100 contlent 2 grammes d'oligo-616ments
de vitarnine ACarbnate de calcium ...... 25 et 21 000 unItis USP 

-- sche et stnbilisde, par animal et 
1.025 par jour. 

Les sels mineraux 

Le sel lipplrle les dlenits ossonliels, chhore et sodituti, 

ttussi fauit-il en inete Ioujoirs A I (lisposition d1 blni. Dflons 

donuerit du sei iode slilthis. Litles zoles )irivtes d'iode, oil 
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qizantitW de sol consominc varie sitivant I'Age (Ili letail ct le 
typeC (Vl'flh talftiofl itts cie est, el nioyenne. de 15 it 15 g pill 
t~Le et par jour. Oil petit indliffereimleit (1011r dili set enl 
grantuhs, dles locs it hlccier onl (lit sel gemine Itroye-e izmuis6. 
Habituellenient le Imtil Jpr~frc les blocs lcs mohis (liiis et ii 
cotnsommne pluis deC sei enl v'rc. L~e sel enl vrttc (mit Nre ii l'ahri 
deCs Cond(i tionls atliospil 6crijties. ILe calcim el le lplo)5Ihli sont 
ittissi deCs 66ntents essent icis et nv~ec ccii ains types dec ri1tioits, 
(ICS complents sont n1~cssiires. Leas h-gummneuses lomirnis
sent g~ri'aleinen le illl lo()ljii'elleIcs 01it IIcalciu iceCssire 

le picipaijl IorrgIiltg rossier. De)s cairectts deC IplosIplore se 

prodijisen I d ims p1 tsietiris l'cgiolis prim i le Im-I il au 1)pftto rae, 
itiais pot'l le beta ii cigi-IaS -Issii 'eiicos. Ics pril~cines (I'lil)10 

el lc grain enl contienneiit asscz. 
Si le Ioimriage "i'ossier ne coo ticol pa de I~guiffiimises, it 

latit (lonnlertin me'Ianige cmnpos de qjilti t~s 6gtiles deC sei ct 
(de calcaire incintI lr(Jvc, deL coquoil es (i'htt itres 0i dIC ca Phl
litle dec calciun. Ce inulamge (101 t6re inis aI I'carl (Ili set de 
fttqoi it cc quiI Ics aniito po issent mangeir (Iii sel sants avoir 
It consomnem' dIC calcium. Si lPon crai ot que le pIhoslplore 
ianqite, il fatot (loinel tin iut~langc i iral compose- d (Ipli

lits gites deC jpolilrc (ls Irailc iCtIli vapeii i, de plios-CS sel, deC 

Daits q(lu(~es r~'gions (toi pays ii exislitloe carence 
(loligo-61let s. I6lcvciir auirail in I r'nt a coinsulte r l'agenl dec 
viulgarisattioin local oil le Centre de recliercltes deIC Etal poti 
savoJi' s'il sC Irotive clttis tileC zone oi ii ftii (1011r dIes scis 
ttiite'tX (CtOiiraxd De)s ol igo-61leniIs sonl pa rloiscmlemetClI. 
n~ccessaires tivec dies foit irages deC (jillit6 mi(locre' oil deCs 
rations coiiijosCes Olni(Iielieit d~e concentre-s. 

Los vitamines 

Comine lc blail faitl It syitlli'se (des v'ilainiites It (lals Ie 
ruinen, ii W'est pits n6cessaire W~en iijotIlit ata ion dI'iin 
b~ltai1. Iiett portin. Onl n'it constat6 atOitine carence deC Oin
mine C chcez le Ielitil. Les alfineniis c)uiraiils coliennent dIe lI 
vitaiffc E enl (jilnli t6 suifilsante. L~e bItl Ii besoin deC vi to

inine D tunis ii en faitl it synthi-se Iors~j i'il esl Cx j)051 ii III 
Itmik~re dui soleil, ce (Ji est norinaleinit leca(Is dti bctai I it 
l'engrais. 

Le b~'tiil met Ili vi lain inc A cit r serve (hils sonl foie lot's
(ji'i consommne plus (de carotene oul de vitainine A qut'il tie 
tli ell faut. laluititellemieitt, lcs avitainoses tiC sC (16clartilt 

(lIttl'rs IC JCliodes p)l)otig~es dIe ('()sollmtioll de fotir
rage in~r, sec cl (lecolore. Le loiirraige vert (p~turage coitilris), 
le101r it feiiillcs v'crtes (sati' le foin conserve depuis plitsicuu's 
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annes) et les ensilages contiennent du carotene transfornu 
nepar I'aniinal en vitamine A. Lorsque la ration du bdtail 

comprend pas dc fourrage vert, on peut la complter avec 250 

it 450 g Ie rarine ie hizerne dsllydrat~e par jour, qui fourni

rout li carot6ne ncessaire. Lit vitamine A peat Wire admi

nistr6e aussi sous forme synthtique ou sous forine d'huile aux 

vitamines A et ). 
celui (ies besoins enUn probltcim encore real 1ucid( est 
cas nourrivitainiuc A appareilent 6lev6s das le du btail 

dans (ies terresde mais ensil6 ou (I'hierbes annuelles poussant 
I'azote. Certains chercheurs ont pens6fortemnit feriilist cs a 

que les nitrates pourraient tre la cause d'une altration du 
Unc (lose qiotidienne de 20000mlntabolisme de li vitainine A. 

it 30000 units USP de vilamine A synthtique 6vite les mani

festations W'avitaminose et line (lose quotidienne de 100 000 uni

I~s US piermet de les enraver. 
Le b6Iail nolrri avec les rations enlil'cnient ou largement 

semble avoir besoin de plus de vitacompos~es de concentr~s 
mine A qu'il n'6tait pr6visible. Cc l)robline n'est las encore 

ol)tenir un rendelmenttotalement 	 lucid6, li non plus. Pour 
faut donner chaque jotur avec ces rations un i nioptimum, il 

ntun de 20(00) unit~s USP de vitamine A, ui moins cinns cer

tains condilions. I semble qu'une (lose plus ceve de vita

mine A soit bn6lique par temps chaud. L'deveui dolit savoir 
de viiamie Areconnaitre les signes d'nlU nmnqne 


- Pelage rude e poussi6reux;
 
- Ycux laimnoyants et salivation;
 
- Bouses liquides;
 
--- (nes;
 

nocturne. 
travaux 

-C6cit 

Les 61eveutirs doivent s'informer des rfsultats des 

de recherches entrepris sur ces deux problcnles et suivre les 

recomnmandations nouvelles formules dans les rapports des 

centres Ie recherche. 

ADJUVANTS ET IMPLANTS D'HORMONES 

L'adjonclion quotidienne die 10 ing de didthylstilboestrol 

(communinent appel6 stili)(Lstrol), prodait chimique de syn

thi~se avee les proIri-tes d'ine horumone femelle, dans les 
du bItail it 	provoqu une progressionrations 'engraissement 

du taux des gains (ie 10 it 15 % et de l'efficacit6 de gain d'en

viron 10 1. La qualit6 de li viandc et le rendement en viande 

pas al'cct6s lorsque la dur6e de I'engraisseient est Iane sont 
mic, avec Oim sans adjuvant. Om ne trouve pas de rcsidus dans 

la viande si l'on a respect les (loses iudiluiees e si on cesse de 

donner cc produit avec In ration ,18 heures avant l'abattage. En 
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moyenne, la rdaction du btfiil on pleine croissance out au ptu
rage au stillhestrol est plus irr~gulitre et moims imlortantte. Le 
stillurslrol est vendu uniqutment aux fnbricants d'alimients 
pour Ie btail, l)ir Maig6.Le stilficestrol est habitueilement vendu avtc des conipl&
ments riches en protoines qui conliennent de 24 it 32 /c.de pro-
Wdines brutes. Ces supplments contiennent 0,(011 '/ de sti.ll)s
trol et on en donne 900 g par join il chaque lttle. En so servant 
d'urce, oil peut faire passer l'quivalentl (e prot6ines b'utes t 
50 %. Ces m61anges contiennent halithtelleiuent 0,0022 %(iC 
still).strol et sonl cIonunis -i raison de 15{) g par jotin eti par 
bete. Avec ce taux, on alniinistre 10 ing de stilI)rstrol par jour 
et par b1)e. I1 faut lire attentivement les indications poirtces str 
l'Miquelte et s'y coniormet exactemenl. 

Les imltants do 12 it 36 itg de still)a'sthol on ie granules 
de dtux hormones sexuelles femelles, ltogest6rone et (.stradiol, 
se sont r~v6l6s Ntre tn stimulant de Ia croissance, pour les ani
inaux at l)Altrage on it 1'enclos. Les effets secondaires peuvent 
6trt mlninises si les im)lants sont de 21 Ing tl nmaximun, ill 
lieu de 36 rag. Un implant dure environ 150 jours. Les fenielles 
r~agissent moins que les ])(cufs et, pour elles, il faul diminuer 
]a (lose de moiti. Les boles 'tiniti I (fi u l'on ii deja fait till 
im)lant quand elles aitent aut pi turage rtagissent nloins it 
tn seconld imnplanl on it 1'ailinistration de still)('stihol lors
(ut'elles sol it l'enclos. Des implants dl'a'stradiol-I)'ogestci'oiie 
pour les inifles et de testostrone (hormone sexuelle ritic) et 
dnstrtdiol pouir les feonelles, donient it peu pros les m6lies r~ttc
lions qute 2.1 i 36 ing ie stil(usti'ol. 

L'administ'aion expIrinientale de faibles (loses d'antibio
liques it donn ies rsultats va'iables. Ces )roduits petivenl 
i6tt'e adltinisltrs lorscti'ils sotl pi'escrils. Oit en donne souvent 
au b6tail qui vient de voytger pour 6vitir la fivre des ti'an'i
ports.

Aux Etats-Unis, adjuvants, hormones, iprodtlils iprolhylac

tiques et assimil~s doivent avoir 06c autorises par ai Federal 
Food and Drug Adninistralion. A ieStt'e (f11e des iuiforilllttions 
noutvelles aplaraissent, il faut parfois de nouvelles autorisa
lions, modliierIls nodes d'enil)loi, retirer des autorisations 
anthrieures. Les 6eveutrs doivent done suivre attentivetment 
les informations relatives it ces questions. 

PRIPARATION DES ALIMENTS 
L.e unais est an bon aliment potr les bovins ntais tine partie 

en tst rejete non dig6r6e. Pour tireir u ul parti (lutilnl 
mais 6grenic,, il fatit melh'e des )ores avec les bcouifs. (On clioi
sira de pr~ffirence des pores de 20 it 70 kg que 'on nltra alans 
les enclos it raison (ie 1 pore potur 1 ott 2 Ineufs de dtux ans, 
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pour 2 btes d'un an ou pour 3 jeunes veaux. Les pores qui 
suivent les boufs nourris au inais 6gren6 peuvent gagner envi
ronL350 g pour 36 1 de malis donles ft des veaux; 450 g pour 

36 1 de inalis d(onns it des l)Ctes d'un au; 680 g pour 36 1 de 

Innis do111 a tisdes b6es de deux ans. Si 'on donie du mails 
monlu o ie Ia farinec e niais eni 6pi, les alinients no dig~r~s 
utilisables par les pores sont lbeaicoup moins abondailts el. il 

fauit rluire I hombre de pores dans 1'enclos au tiers ou ft 
inImoiti,. Bien (ies 6leveurs mettent des tuies pleines avec les 

Iruies pleines ne doibovins. C'est title bonne mlthode car les 

vent pas trop manger; en suivant les iNuufs, les Irties prennent
 
(ic l'exercice tout enl absoriant des vitanhines en abondance.
 
Les Irides ne risquent gucire (I'Mtre Ibless6es.
 

GrAce i I'emlloi (I phis en phls r61andu (ies arracheuses
egrenetises, oil piodtlit dIn Inis i forte teneur en can. Emma

gasin6 darts des silos ,htclies, il est un excellent aliment pour 

engraisser I btail et, pendant Ia dernicre partie de la p6riode 

d'engraissement il est larfois .gal oil suJp)rieur all mas peu 

liutmide, stir In base (Ie sa lencur en mali6re s ihe. 
11 convient (Ie inou(dre grossierement ou (I eraser au rou

it peu prcs 6galeleau d'autres grains, les deux nathodes sont 
inet satisfaisantesl.l'crasement (III ma's, (Ili sorgho, de 1'orge 
6tuv's, est ,galement satisfaisantl mais plus couteux que les 
athes in16lhodes deV l)r1.6) [Itlionl. 

Le hachage o Ic broyige grossier dui foin diihhinuent 

generalemen les peres, atiguientent (fuelue pell In consoim

inltion et accroissenl I mifois lgireunent les grains. La renta

bili (Ic cette prati tit,(pena, dans ehaque cas, du prix de 

revient (tI haehage o do broyage, (IIuprix (III foil], des faci
lits (I stockage e 'iall'ouragenient pil rapport an foin entier. 

Le l)royage (il l hachage avantagent suirtout, en gtn6ral, les 

lolrrages grossiers de hbasse (jialit". Ces op6rations sont it 

reeommander p)or Ic fo1rrage Ie Inais ou ie sorglio et le 
n'a pas lesoin ('tre linementchaiume. l.e fourrage grossier 

broy6. II doit 're obligaloiremen motilti (luls les rations mulan
gt'es immt alimentation atihmatiiqte. 

Im avec precision si les rations com
ples. brov(,cs et mlangees sont sl perictires an foarrage gros

sier et ies concenhs (listiltis sparleniit. La lipart des 
r aticI 

()n i pa d~teriminer 

exprienccs W'ontl ii,' e anilioration dtu rendeuient dui 
bItail avec les rations mihigccs. (A I'exception des cas oil I 
fouirrage gi'ossier n'avail ]irs leaLcouil) (Ic golt et o Ia q tail

consomtiH6 de couceintis tait liuiLe pour forcer l'animal i 

nier ine (loanti6 d6tei'min'e ic fotmrrage grossier.) l)'atlre 

part, il est pls Iali(I(e (I donner des rations complles, 

broy(es el mlangues e, comme nons l'avons ddjii signale, ces 

rations Ilui ment plus facilement he tlail aux rations 'en
graissement. Aiisi, cliaque 6levetm doil doin clio!sir ]a m61hode 
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qui lui convient, compte lenu. du prix de revient du broyage 
et du mdlange. 

Les rations composdes totalement ou ell grande partie de 
fourrage grossier sous formne comprimne font i augnenter les 
gains et II consonmalion jusqu'h 25 %. La mise en cora)rintua
am6liore surtout leos fourrages de qualitC infdrieurc. Cepen
dant, le prix de revient iel'opration est giicralement telle
ment 6lev6 qu'il appartient h chactin de (Iccider iela nithode 
la plus renta)le h employer; on ne I)eal foriuler ie r6gle 
gdndrale.
 

La mise en cotprituas (les rations trks concentrcs fait 
haisser lWgirement liaquantil6 d'alimenlts albsorlcs ei les gains,
mais a augment le rendeient eiea i norriture ie 5 ii 10 
pour cent dains li plupart ies essais eilectus. 11 ne selnble pas 
que la mise en comprims soit rentable dains le cas (les rations 
d'engraissement riches en grain. 

La cuisson, le trenpage,lifermentation ei autres Prdlpara
lions analogues (ies aliments ne soil pas reconinandecs pour 
les bovins. 

EXEMPLES DE RATIONS APPROPRIIES 

Lorsqu'on donne des rations comIltes mnlangkes, ilfaiut 
veiller & ce qu'elles conticnnent (les protines, calories, sels 
inindraux et vitamines ea qtuantits suffisanles. Le sel 1)eut tre 
donn6 sclmrmeni , it volonI out h1raison die 0,5 I 1 % de lit 
ration. Durant les lotgues pjriode d'alfout'agcnime, li compo

•sition 	 de li ration doit dire modilide en fonction de 'autgmiii
tation (li poids du btail. 

Les rations indiit(cs all tableau :1 soil destin6es it
 
r1pondre aux besoins el alimenls (ies animaix dot l'Age esi
indiqu6. Elhes tie doivet se'rvir que+d'indicalions getne~ralhs. 
Dais certhins cas pIrticltliers, I qualit" dies aliments cl letir
 
prix jtustilieroat (les 6carts iiliilrtants. Pour les substitutions, on
 
se reportera aux rglcs gcnoralcs indiqti s dis ls pages itli 
suivenlt. 

1.En il'atiq(ite, le mais, l'orge ol lc sorgho sol ititerchani
geables bien que, (lit point de vus gains, 'ct'licacite soil tit pelt
 
moindre avec 'orge ot lc sorgho. Ix 14, dtuN6 et 6crasC esi t
 
excellent aliment lors(tt'il constitue jusqu'h 50 /)do Ie ratiol
 
ie grain, qt(and son prix le pentlt. Avec li farine de imais
 

en 6pi ilfaut donner plus de prot6ines d'appoini qu'avec tite
 
quantitd 6quivalni to mais.
ie 


2. La Iulpe de I)ette|tavc s6chc o in mlasse de pltpe
 
de betterave s+chide peut remlplaccr 50 % di grain lorsque les
 
prix justiflent celic substitution. La pulpe est moins riche en
 
protlincs 	que le grain, aussi faut-il donner 100 ft 2M0 g de pro
itnes dappoint die plus par jour.
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TABLE.AU 3. - Exemples de rations pour les bovins 
lorsque les animaux sont alimentds uniquement par rationsI 

VEAUX - POIDS INITIAL DE 180 A 205 KG 

Rations sdches Rations avec fourrage ensild 

Kg par jour Grain .............. 4,5 A 6,3 
Grain .............. 5466,3 Prot6ines d'appoint .. 0,236 0,7
Foin de i6gumineuses Foin de 1Igumineuses 

de haute qualit6 .. 2,26 2,8 de haute qualit6 .. 0,9 A 1,8
 
Grain .............. 54 6,3 MaYs ou sorgho ensilds 3,6 A5,4

Protdines d'appoint .. 0,6 h 0,8 Grain .............. 4,5 i 6,3

Foin m61angd ou foin Prot6incs d'appoint .. 0,4 A007
 

do 1dgumineuse de Foin m61angd ou foin
 
basso qualit6 ...... 1,8 A2,8 do 16gumieuses de
 

Grain .............. 5 t 6,3 basso qualit6 ...... 0,9 it 1,8

Protdines d'appoint .. 0,7 A0,9 Mais ou sorgho ensil6s 3,6 A5,4
 
Foin .............. 1,8 it 2,8 Grain .............. 4,5 A6,3
 
Orge ................ 3,2 i 4 Protdeines d'appoint .. 0,740,9

M61asse de pulpe do Foin .............. 0,9 t 1,8
 

betterave sichie .. 1,8 i 2,8 Mais ou sorgho ensilds 3,0 t 5,4
 
Fain de 16gumineuses
 

de haute qualit6 .. 1,86 2,8
 
Sorgho ............ 5,4 i 6,3
 
Farine de soja ...... 0,7 i 0,9
 
Coques de graines de
 

coton ............ 1,4 A2,2
 

BCEUFS - POIDS INITIAL DE 270 A 340 KG 

Grain .............. 5,9 6 7,2 Prot6ines d'appoint 0,4 i 0,6

Foin de 1dgumineuses Foin de l6gumineuses
 

do haute qualit6 .. 2,84 3,6 do haute qualit6 .. 1,4 i 2,2 
Grain .............. 5,9 A7,2 MaYs ou sorgho ensil6s 6,3 i 8,1
Prot6ines d'appoin .. 0,6 A0,8 Grain .............. 5,4it 6,8 
Foin m61ang6 au foin Prot~ines d'appoint .. 0,4 it 0,7 

do 16gumincuses de Foin m6lang6 ...... 0,9 i 1,8 
basse qualit6 . . .. 2,2 A 3,2 Mais ou sorgho ensil6s 6,3 t 8,1 

Grain .............. 5,9 i 7,2 Grain .............. 5,0 it 6,8
Prot6ines d'appoint .. 0,9 i 1,1 Prot6ines d'appoint 0,9 i 1,1 .. 
Foin .............. 2,2 i 3,2 Foin .............. 1,4 i 2,2 
Farine do mais en 6pi 6,36 8 MaYs ou sorgho ensil6s 6,3 h 8,1 
Prot6incs d'appoint .. 0,9i 1,8 Mais concass6 ot moulu 5,9 i 8 
Foin m6lang6 ...... 1,8 i 2,8 Prot6ines d'appoint .. 0,9 h 1,1 
Mais cass6 et broy6. 7,2 i 8,1 MaYs ou sorgho ensil6s 5,4 i 8,2 
Prot6ines d'appoint .. 0,9 A 1,1 MaYs .............. 3,75 
Foin .............. 1,4 it 2,2 Orge ................ 3,75 
Mais cass6 et broy6. 8,1 h 9 Tourteau de coton .. 0,9 
Protines d'appoint .. 0,9 A 1,1 Pulpe de betterave 
Foin d'arachide .... 1,4iA 2,2 humide .......... 32,65

Grain .............. 5,4 h 6,3 Luzerne ............ 9,78
 

(1) Les quantit6s d'aliments composant les rations indlqudes reprd
sentent une moyenne pour rensemble do ]a p6riode d'engraissement. Pen
dant la seconde moiti6 do cette p6riode, les rations scront plus abondantes 
qu'l n'est indiqu6 et elles le seront moins pendant la premi6re moiti6. 
La proportion de fourrage grossier change elle aussi pendant la pdrlode
d'engraissoment, plus importante au d6but, elle diminue la fln.vers 
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BCEUFS - POIDS INITIAL DE 360 A 400 KG 

Rations sdches Rations avec fourrage enstld 

Grain .............. 16A 18 Grain .............. 12 h 16 
Foin do lgumineuses 6A 8 Protdines d'appoint .. 1,25 A 1,75 
Grain .............. 13 A 17 Foin do ldgumineuses 1 6 3 
Protdines d'appolnt .. 1,5 4 2,0 Ma's ou sorgho ensils 16 6 20 
Foin mAlang6 ...... 7 A 9 Grain .............. 12 A 16
 
Grain .............. 13 A 17 Frotdines d'appoint . 3,0 A 2,5
 
Prot6ines d'appoint 1,5 A2,0 Foin .............. 365
 
Foin .............. 7 A 9 Mals ou sorgho ensih1s 16 A 20
 
Mais cass6 et moulu. 14 A18 Mals cass6 et moulu. 15 A 17 
Protincs d'appoint .. 3,0 A3,5 Protrines d'appoint .. 2,75 A3,25 
Coques do graines do MaYs ou sorgho ensils 16 A 18 

coton ............ 6 A 8 Sorgho ordinaire .... 12,6
 
Farine do soja ...... 2,0 
Sorgho onsil . ...... 35 i 40 
Sorgho ordinaire .... 12,6 
Farine do soja ...... 0,9 
M6lasses ............ 3,0 
Ur e .............. 0,2 
Sorgho ensilA ...... 35 A 40 

3.Les mnlasses de canne it 51CrI, de betlerave oil d'agrumes 
peuvent remplacer le grain par moii6,. Cependant, ilest Il'f"
rable qu'elles reprcsentent de 5 it 8 ',4(e la ration iMhig6e, 

-
soit 900 ft 1 800 g par jour et par I e. Hiles ne renferment la 
liquemenl pas de prol6ines assimilables aiUssi faul-il ajoutier, 
dans ce cas, 225 .t 150 g de lprolciles d'appoini. 

-I.Moilitce m(1e plus du lfourrage grossier (calculI ein 

niatire s cle) de loute rafion indiqu e pout1 re remplic6 par 
des fourrages ie basse quali(6 comme les ,pis de imtais, les 
6corces de graines de colon ott les luilles de c6 6,tles, itcoiidi
lion (fUe l'on augmenle les (loses de prolines, de sels min,
raux et de COitl)len s de vitlamines. 

5. Les nalt6riaux de qutlit inf6riettre coinine ceux que 
iios VellOns (rinlt1rer petivei I reliprsenter lottie lit ratlioll 

de fourrage; cepe(mil, il auits'ttlendre alors it le haisse 
de rendement et ilesl consil(I de donner titcomplciment 
co0os)086.
 

6.On petit utiliser des fourrages de bonne quil jus(jt'il 
concurrence de moitit6 de la ration, arltmois (calcttle en 

malitre siche), avec des concenres, sais (111e la cadence des 
gains en soil leaucoup alfect e. Cele prltique pet 'tre 
souhaitable lorsqtte le fourrage grossier est relalivenienlt moths 
cher que les concentirs, avec du b6tail de qtalit, inftrieure, 
ott lorsque I'engraissement pouss ne reprsenle qu'tte pelile 

diffrrence de prix sur le march. 
7. On pet augilnler considralement la qtlili, de 

fourrttge grossier et diminuer les concent'cs lorque du lail 
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de qualite infcrieure est ongraiss6 it bon niarch6, sans que 'on 
cherche it obtenir tin engraisseient parfait. Avec certains four
rages de (jualit. infdrieure, il faut surveiller les rations de 
protoines. 

IQUILIBRAGE DES RATIONS 

Dans les chapi'es prdcdents notis avons par ncessWiC 
cites quelques chlifres approxiinatifs et appliqu6 des r~gles 
eil)iriques. Les tbleaux 5 et 6 vont peritre de caleuler 
plus exactenicut les coibinaisons d'alitnents qui rpondrolt 
at inieux aux besoiiis des aniilauix. L.orsi(|i'Oll coIllilit iIco
position 'Lin aliment non indiqu sur la liste, on peul li 
COflhtrer avec celle des alinents ildi(IilS, du ioins pouir 
certains produits connus de l'1eveur. 

L'6quilibrage d'une ration signifie Irouver une combinaison 
d'alients qui fournisse les substances nutritives ncessaires 
Ai un aninial d'un poids donn6. Ainsi, les besoins quolidiens 
(tableau 5) d'un houvillonI d'un an de 36t( kg (800 livres) sonI 
les suivants 

M ati&re s6che .................................. 19,8 livres (453 gr)
 
Prot6ines assimilables .......................... 1,6 livres (453 gr)
 
Aliments digestibles ............................ 14,3 livres (453 gr)
 
Calcium ........................................ 0,044 livres (453 gr)
 
Phosphore ...................................... 0,044 livres (453 gr)
 
Carot6ne ...................................... 45 m g
 

Une ration quotidienne de 15,5 livres de farine de inais 
en 6pis, de 1,5 livres de ourteau de coton, (e 5 livres (e foin 
de trfle et de flNale des pr6s ini!angds fournit les substances 
nutritives in(liques au tableau 4 (calculM it parlir de Ia compo
sition des alinients ind(iquce au tableau 6). 

TlABLEAU .1. -- R lion co el)( til (i lii bwlf de 3610 kl 
(Des oligo-1i6ients doivent 6'tre )rcsenls en tout lemps) 

PoidsPdde Total 

Aliment 

Poids 
A tde 

lali-

de 
mat. 
s~che 
dans 

Pro-
tin-

diges-

Toa 
all- I 

mentsj Cal-
diges- phore 

Caro
t6ne 
mg 

merit 'ali- tibl tibles 
ment I 

Farine de maYs en dpl. 7 5,9 0,38 5,1 0,0028 0,015 0 
Tourteau de eoton .... 0,7 0,6 0,24 0,5 0,0012 0,008 0 
Foin mdlang6 ........ 2,2 1,9 0,11 1,2 0,056 0,004 '50 

Total ............ 9,9 0,73 ,8 o8,40,06 

(1) Approximativement. 
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TABLEu 5. - Substances nulrilives quolidiennemen! ne(ssaires 

aux bwunifs ( I'engrais 

Ration quotidienne par animal 
Mode _ 

Total Pro- Ali- Vitamine 
et polds de Mat. de tin_ ments' Cal- Phos- Caro- A 
l'animal s~che pro- diges- cium; phate t~ne 

d'alimentatlon 

(K)mila- tibl,(Kg) tWine t bles 
blo' 

Veaux d'hiver 
devant gagner

environ 450 gr 

180 

par jour I 
(Kg) 

............. 
Kg 
4,5 

Kg 
0,5 

Kg 
0,3 

Kg 
2,7 

g 
16 

g 
11 

mg 
25 

Unit6 
U.S.P. 
10.000 

225 ............ 5,3 0,6 0,3 3,2 16 11 30 12.000 
270 ............ 6 0,65 1 0,36 3,6 16 11 35 14.000 

Veaux 
d l'engraissement 

comine jeunes 
bdtes d'un an 

au plus 
180 ............ 4,9 0,6 0,45 3,6 19 15 25 10.000 
270 ............ 6,5 0,8 0,0 5,0 19 16 35 14.000 
360 ............ 8,1 0,9 0,7 0,2 19 18 45 18.000 
450 ............ 8,5 1,0 0,75 6,8 19 19 55 22.000 

Bdte d'un an 
d l'engraissementi 
270 ............ 
360 ............ 

7,3 
8,5 

0,8 
1,0 

0,65 
0,75 

5,3 
6,5 

19 
19 

16 
19 

35 
45 

14.000 
18.000 

450 ............ 10,5 1,2 0,9 7,7 19 24 55 22.000 
500 ............ 11 1,22 0,9 7,9 19 25 60 24.000 

Bdte de 2 ans 
d 'engraissement 
360 ............ 9,7 1,1 0,8 6,8 19 20 45 18.000 
450 ............ 11 1,22 0,9 7,5 19 25 55 22.000 
540 ............ 16,3 1,3 1,0 8,1 19 26 65 26.000 

(1) D'apr~s National Academy of Sciences - National Research 
Council publication n" 579; Morrison F.B. & ass. Feed6 anid Feeditg. 
The Morrison Printing Co., Clinton Iowa. 1959. Adapt& avec la permission 
des auteurs. 

(2) Les quantit6s indiqu .cs doivont 6tre consider~cs comme des nioyen
nes approximatives et des 6(ears de 5 110 ', de part et d'autre de ces 
moyennes n'auront gu6re d'influnce sUr le rcndemcnt. Si le b6tail mange 
plus qu'il nest indiqu6 ici, los gains scront plus importants. Ceci dlpendra 
de la saveur des diffirents aliments. 

(3) Le carotlne et ]a vitamine A sont des substances interchangeables 
puisque lc b6tail transforme le carotlne en vitamine A. Los besoins en 
vitamine A peuvent 6tre trls sup~rieurs aux quantitls indiques ici et 
le carothne existant peut 6tre mal assimil6 avec certains ensilages cultivts 
dans des sols qui contiennent beaucoup d'engrals et par du b~tail nourri 
avee des rations trbs concentr6es. 
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TABL-A" 6.- - Composition de certuins aliments utiliss pour i'engraissenlenldes ba'ufs 

Total I Total Imat~re Total Prot~ines 
Aliments Throta assimilable aliments Cellulose Calcium Phosphore Carotene 

,c, digestibles r/1 f mg 

Etats riverains du Pacifique .... 89,9 8,7 6,9 78,8 5,7 0,06 0,33
Autres Etats .................. 89,4 12,7 10,0 77,7 5,4 0,06 0,40

Pulpe de betteraves sechde ........ 91,2 8,8 4,1 68,7 19,6 0,69 0,08
MAlasse de pulpe de betterave s 
che ......................... 92,2 8,9 5,9 72,4 15,2 0,57 0,07

Fulpe d'agrumes seches .......... 90,0 6,2 2,7 74,9 11,6 2,04 0,15 
Dais : I 

Egren&, dent de cheval n- 2 .... 85,0 8,7 6,7 80,1 2,0 0,02 0,27 ..........
 
Farine de mais en epi .......... 86,1 7,4 5,4 73,2 
 8,0 0,04 0,22 ..........
 
Ma.s cass et broy6 ............ 89,3 7,8 4,8 69,1 10,5
 

Mdlasses 
Canne A sucre .............. 73,4 3,0 0 53,7 0 0,66 0,08 ..........

Betterave ...................... t 80.5 8,4 
 4.4 60,8 0 0,05 0,02 ..........
 
Agrumes ....................... 70,4 4,1 
 0 53,6 0 1,08 0,08 ..........
 

Avoine 
Etats riverains du Fasifique 91,2 9,0 7,0 72,2 11,0 ..........
 
Autres Etats ................... 90,2 12,0 9,4 
 70,1 11,0 0,09 0,33 1 .........
 

Grain de sorgho : I 
Hybrides ...................... 89,6 10,8 8,4 79,9 2,3 0,02 0,32 .........
 
Atlas .......................... 89,1 11,3 8,8 80,0 2,0

BIC, moyenne toutes especes ...... 89.5 13,2 11.1 80,0 2,6 0,04 0,39 ..........
 



Protnnes d'appoint 

Grains seches de residus de distil
lerie du mais ................... 

Tourteau de coton :' 
Par pression .................. 
Par extraction .................. 

Tourteau de lin : 
Par pression, toutes analyses .... 
Par extraction .................. 


Tourteau d'arachide : 
Par pression .................. 
P'ar extraction .................. 

Tourteau de soja : 
Par pression .................. 
Par extraction .................. 

Son .............................. 


Fourrages sees 

Foin de luzerne .................. 

Farine de luzerne deshydrat~e .... 

Foin de luzerne et de brome ....... 

Fourrage de sorgho atlas ........ 

Foin de chiendent, bonne qualit6 .
 
Foin de chiedent, avec engras azote. 

Foin de v~tiver .................. 

Foin de brome. sans arkes ........ 

Foin de tr fle hybride violet ...... 


92,3 

92,7 
91,4 

90,9 
90,9 

92,0 
91,5 

89,7 
89,3 
90,1 

90,5 
92,7 
9,2 

75,1 
90,5 
90,5 
86.6 
88,8 
88,9 

27,1 

41,4 
41,6 

35,3 
35,1 

45,8 

47,4 

43,8 
45,8 
16,4 

15,3 
21,1 
11,8 
5,3 
7,1 
9,2 

1 5,4 
10,4 
12,1 

19,8 

34,4 
34,5 

28,4 
30,7 

41,7 

43,1 

36,8 
42,1 
13,3 

10,9 
16,0 
7,6 
2,9 
3,6 
6,3 
1,7 
5,3 
8.1 

82,7 

73,4 
66,1 

76,3 
71,0 

80,2 
74,3 

77,0 
77,2 
66,9 

50,7 
57,2 
47,9 
45,0 
44,2 
50,8 
3972 
49,3 
53,2 

9,2 

11,0 
10,7 

8,9 
9,3 

12,6 
14,9 

5,9 
5,9 

10,0 

28,6 
17,5 
32,5 
16,7 
25,9 
27,8 
30,2 
28,2 
27,0 

0,09 

0,18 
0,15 

0,44 
0,40 

0,17 
0,20 

0,27 
0,32 
0,13 

1,47 
1,69 
0,77 

...................... 

0,37 

.......... 

0,42 
1,15 

0,37 

1,15 ..........
 
1,10 ..........
 

0,89 ..........
 
0,83 .........
 

0,57 ..........
 
0,65 .........
 

0,63 ..........
 
0,67 ..........
 
1,29 ..........
 

0,24 27,7 
0,25 47,4 
0,20 12,5 

19,8 
0,19 29,5 

.......... 16,6 
0,19 16,7 
0,20 84,8 



Total Total Protines Total 
matiere 

s6eche 
prot(ines 

,; 

assimilable 
,. 

aliments 
digestibles' 

Cellulose 
97 

Calcium 
-f 

Phosphore 
% 

Carotene 
mg 

Foin de tr6fle des pros .......... 88,3 12,0 7,2 51,8 27,1 1,28 0,20 16,7 
Foin de trefle et de fldole des pros, 

avec 3 0i 50 de trifle ...... 88,1 8,6 4,7 51,0 30,3 0,69 0,16 7,2 
Epis de mais broyes .............. 90,4 2,3 0 45,7 32,1 0,11 0,04 .......... 
Fourrage de mals. bien gren6, trs 91,1 7,8 3.8 58,8 27,1 0,27 0,16 .......... 

sec ........................... 
Fourrage de mals dessech6, sans 85,0 10.8 3,8 46,1 25,7 .................... 16,8 

grain .......................... 
Tiges de mais (6pis enlevs). trZs 90,6 5.9 2,1 51,9 30.8 0,54 0,09 21,3 

sec ........................... 
Coques de graines de coton ...... 90,8 3,9 0 43,7 45,0 0,13 0,06 45,8 
Fourrage Hagari .................. 86,3 6,1 3,2 52,4 18,2 0,27 0,16 .......... 
Foin de sor- 'o d'Alep ............ 90.2 6,5 2,9 50,3 30.5 0,87 0,26 . 
Foin de Lespedeza. toute analyses. 90,0 13,1 5,6 45,1 26,9 0,96 0,18 15,2 
Foin d'avoine .................... 88,1 3,2 4.9 47,3 28,1 0,21 0,19 
Balle d'avoine .................... 92,8 4,5 1,5 31,7 29,2 0,20 0,10 22,8 
Paille d'avoine .................. 89,8 4,1 0,7 44,8 36,3 0,24 0,09 14,6 
Foin de 

qualif6 
dactyle pelotonnL, bonne 
........................ 

88.7 8,1 4,2 49,7 30,4 
I 

0,27 0,18 16,2 

Paille de pois des champs ........ 90,2 6,1 3,2 42.2 33,1 .......... 0,10 6,2 
Foin d'arachide, sans cacahutes, 90,6 10,0 5,4 47,3 23,6 1,12 0,13 50,6 
bonne qualit6 .................. 

Foin de prairie, de l'ouest, coup6 A, 91.3 6,0 2,0 45,1 29,7 0,33 0,12 
la mi-saison .................. i 

Foin de soja, bonne qualit6 ...... 1 88,1 14,6 9,8 48,6 28,1 1,10 0,22 
Foin de fl6ole des pr6s .......... 89,0 6,6 3,0 49,1 30,3 0,35 0,14 69,3 
Foin de b16 .................... 90,4 6,1 3,3 46.7 26,1 0.14 I 0,18 23,4 



00 

0,15 0,07 ..........
Paille de b16 ......... ........ 92,6 3,9 0,3 40,6 37,0 

90,0 9,2 6,5 50,8 32,2 ...............................
Foin d'agropyre, coup6 t6t ........ 


Ensilages 

Luzerne non fanee, sans agent del
 
conservation ................... 24,7 4,1 2,6 13,5 8,2 0,35 0,08
 

Luzerne fande. sans agent de conser- I i
 
vation ........................ .. 36,2 6,3 4,3 21,5 11,4 1 0,51 0,12
 

8,2 0,41 0,08 44,1Luzerne, mdlasses, non fane ...... 26,8 4,1 2,7 15,4 
Sorgho Atlas .................... 29,7 2,5 1,4 18,5 7.4 0,12 0,06 10,8 

5,2 .......... .....................
Pulpe de betterave ensilde ........ 12,0 1.7 1,0 9,0 

Feuilles de betterave, sucri~re, avec
 

3,9 0,31 0,07 16,1.beaucoup de terre ............ 31 6 3,8 2,5 14,9 

Mais, d~chets de conserverie (feulil- I
 

16,1 5,6 ..................... 	 6,1
les, 6pis et grains perdus) ...... 22,4 2,0 1,1 
Mais dent de cheval, bien mir .... 27,6 2,3 1,2 18,3 6,7 0,10 0,07 20,7 

3,9 21,4 7,5 0,31 0,07 ..........
Trifle de Lombardie et herbe .... 29,9 5,4 
20,7 9.6 ...........
Fdtuque roseau .................. .. 33.5 4,3 2,6 


Herbe, beaucoup de lgumineuses,l
 
19,1 8,8 1 .......... . . . . .I . . . .
 fanfe ................ ....... .. ... 33,3 5,2 2,9 


Dactyle pelotonne ................ 30,0 3.3 2,0 19,8 10.2
 

Tiges de pois venant des conserve
14,0 7,3 0,32 0,06 76,7 ........................... . 24.5 3,2 1,9 


85,7ries 
doux ................... 25.4 1.6 0,8 15.2 6,9 0,08 0,05
Sorgho 

(1) D'apr~s : National Academy of Sciences - National Research Council publication n" 585; Morrisson F.B. & ass. Feeds 
and Feeding. The Morrison Printing Co. Clinton. Iowa, 1959. Adapt_ avec la permission des auteurs. 

(2) 	 La valeur nest pas indiqude lorsqu'elle est infCrieure A 2 mg par livre.
 

On fait aussi du tourteau de coton dont la teneur en protdines est de 36 A 45 ,7c.
(3) 



Void maintenunt tin exemple de ration ('engraissmennt 
complte et m6Ilhgde convenant poir l'alimentation autonia
tique. Vingt-deux livres de celto ration fournissent it peu pr!,s 
li quantitdl e substances nutritives indiqu&e au tableau 5. 

Orge 6tuv6 et compress6 ...................................... 
Sorgho tuv et conpress6 .................................... 
Foin de luzerne broy6 ........................................ 
Md1asses ...................................................... 
Coques de graines de coton .................................... 
O ligo-6l6m ents ................................................ 

36,0 
36,0 
13,0 
4,5 

10,0 
0,5 

100,0 

Celle ration est 6gale ou supdrieure aux besoins en pro
tiines assimilables, substances nutritives assimilables, calcium, 
phosphore ct carotine. 

Une ration 6quilibre ainsi calcule ne doit pas 6tre consi
dr e comme tine rcgle bsolhe; en effet, la (lualitit6 ('aliments 
absorblte varie suivant lit race du btail, In (iualilt6 ei In prdpa
ration (les aliments, lIa tlempralture, etc. Celiendant, la colli
laraison entre it consommntion r6elle et les besoins theoriques 
permet it l'Mlevetr ('vatuer son bItail et son programme 
I'nlinentation. 
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CHAPITRE III 

LItQUIPEMENT 
DES PARCS D'AFFOURAGEMENT 

par IL. DAVIS, 

sp6cialiste de i'dlevage, Animal Husbandry Research Division 

et W.F.Edgerley, ingdnieur agronome, 
AgriculturalEngineering Research Division, 

Agricullural Research Service 

Le mat6riel et les iiiments destines au i) tail de boucherie 

n'ont pas besoin ('Ntre couteux, ni COml)liqu6s. lolbustesse el 

d'elnoi doivent 6tre leurs objectifs. LAi robustesse estfacilliW 
cas (li ,tail lilaitt itparticulicrement imiortnhle dals le 


libert6 das les Ipacges el raremient naniluIl.
lit 

par tin
l'6quipemenl dI(cri ci-dessous petit tre constitii 


exlloiult avec Ia maiH-d'(ruvre, les malitriaux et les outils
 

dont ildispose. En gii6ral, c'est le prtix de revienl initial (1i
 

dicie le clhoix ente le nufl6riel fabriqu" sur place on achetU 
I arrive larfois qtu'h l'tusage eimat6rieldats le commerce. 

parce que plusachelt dals le coninierce soil plus 6conomique 
phis durable que celui fabriqu6 sur place.pratique et 

Toul l'Nquipenient (lcrit ci-dessous ne convienl petit-6tre 

lesoins. Piour rljondre aux I)esoisl rlicliers de pas it vos 

votre region, ilfaudra demander des plans aux services de vrtl.
 

garisation agricole de votre r6gion.
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EQUIPEMENT POUR LES PATURAGES
 
ET PACAGES
 

Abris 

Hangars. 

Oil iw)it~'J de(s hingiiis oi des CillIles p)ouribIritCP le i)Lttiil 
(bus les pays i'voiCs et lIuIiidls oi1 Ic's luiC5 Wl'ive sonlt r
quenics. Donts Ics regions plus clutuiibs ou pcii liuiidcs, Ics 
niliis iitielIs sonl gth'nealeiicn sitllisils p~our le til (de 
bouicherie. 

L~es I)Ctes ne boiv'ent pats Mre eniferiies pendant l'luiver. 

Les ahi'is 6venulleiiieit iidcessaires doivent iu6mager envirofl 
3.7 in-' j)o1ir les v'idies, 1,80) ml-' p~our les venux et Wtes Wiaii an 
el 2,80 in- potir le I lt i I ('emlotiebie. La sirl'tnue des eiiclos pour 

le 1)11 il (l'emu1chiC v'aiie su1ivani les jpluies, I'coiilt'ee f(ks 

enu~X, Il'ct (llt sol et soil revc ten. IDans les Eltits (lit ceitre
2 n~on i'cvcdie 1)1Won co inoen W~7 m-i de siurface 


2

nor(dH ct en 3~tI 

ifinil; sous (les elinats lIls secs 18 m*-suflisetit si I'ecndroi I est 

lbien (rai6. leS~i0I est revct u. Ia stirface peti I dreIosu sol 
rC(Iitte it 5,50) 1112 pjr ntnl 

Un hangar laict (11111 tini (dr)il t ijen Irii6, exl)os6 ati 

m1idli, est uii bon1 abri1 I)Oi leIc teail sois lit pluparl des cli
nul s (fig. 1). Uni dieC dIe Iois traWIitlni cohistrit ae ls j)oteatix 

cst 1p1us 6coHloII ite qute los hanga rs onstiui ts sitr 1011(1111101s 

en Iwton on nm it((incrie. 11 r~siste in ictix niu ventI gitleiet . 

Si P'on t itise (lit Iois non trail c, ii aNLt soit eniin toule lit 
titl decliitrpen te avec deCs j)(teau deX(1cimtiu etc fit ue Itase 

hdton, Itici aui-dessus (lii sob. auitoit a de In panic f'ertn ~e. UtilIiser 

les conlrCeets iit)It01)ti15. 

Fia. 1. - Hangar on bois pouvailt servir de fenti, avec r~tellers et barrikres 

mobiles pour I'alitmntation automatique du b~tail. 
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~ tive in couranlt 
r6slste bien au vent. 11 esit bon deC p~laicer des goulicocs peni
datites su* 1'uri potir 1)c1'nttre I'&oulemnent deC 'Nall de pic. 

Le0 fond ct les coit&es (IalbIri (loiveit 0100 I'crnis mais 
il faut 1)Cvoir deCs poi'les 1)01ir 1)CIIlttrC lit ventilattioni si l'fli 
est utilis parl templls chatid. 

Lii tolttire'cr cx~ttC~~L t1'C mttiitii (Ili 

Abris pour donner de IVombre. 
L'oinblti est till Iactoti impor)tanI~t (bus les eticlos comillc 

(hils les pImeages oil lit lemp1~oi'ttiiro peutt 6tre tros 6lt've- peni
(dant les miois (l'CI. I 4)i'5Il I i's it pats dl'ii 01)0, ii Nut finire 
deIC 'oml toe art ilicielltorn t. Oil pet11itfbrq or dles is dte 
:1in it :1,5) lit (de hatiI, 111011 ls stir. des poleaitx loonl Iplaites. 

()n lw6voioi'a de 2,801 lit- t 41112i~pttiiiti 1i(ILte. Uito 
coticho dIe l toi t pl)Oeht'oIi Ie Iwliiil de 1.1eoli 10Suir Ie granlde 
chitleur (fig. 2). Le cliuin ser s )lidonentI ix avoc till gril-
Inige. Oil 1)11 ctilg iioiit I'aire lit toIll mc tivec ii ti tclriaii (lti 
reflechlitI ahlei, comnic I'aI1ltiint. 

Si possile, oil plcr les lbIris (IC5IiIIs it (10111r dIe 
l'otuibmige sirt i1tule tetir 1)h1o tci nlicic' deOs illoUivCeflets 
tIlir. 

Brise-vent. 
)01 Ironetiont 

dils de pacages ol (de pi I res sit ii~s (dims ties pay fioids el 
stils a1bri nauu ml. Auissi impo~trtaiils qu11 los ahris (bits les 
('xIloiluitioins, ils serven I sotiveit I a Lx ilmtls fins. lt itir do 
plantiets de 3,501 lt do iaul consliltic in Ion Iise-vonIt. 11 ta1ut 
Ie placeor it I'ox Iroit do l'onclos oni de lIt pu (tire ex 1)05 all 
venI ' g61161-1I, ifI st pirM*6rah c (de l'ai tiin brise-v'ent e n 

Les lbrise-voelt 1oliriissen itl111 bon (luls Ic 

EnI 
angle sur 1'ensemttleo il tile p~itii dles (loux ce)l6s dlii terrain, 

Fic. 2. Atbli pour* (Inu detC(I tint) da ns U1 n CarOSo OIMO 
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Le bfiti du brise-vent peut tre constitud de poteaux de 
15 cm. Ces poteaux seront enfonc6s d'un mtre duns le sol et 
s~par{s par tin intervalle de 2 m etres.Fixer deux entretoises 
horizontales de 5 X 10 assez longues pour tenir trois poteaux. 

Pour renforcer lenseible, les entretoises seront clouces 
stir des poteaux alern6s. La paroi sera constitude de l)lnches 
de 2,5 X 2,10 li ou de tcle ondul6e. 

Gratte-dos. 

Les gratte-dos pertnettent all btail de se dburtasser des 
Inotiches duns les p'tturages. Les gratte-dos (fle I'o vend dans 

le commerce comportent des r~servoirs qui d6posent automia

liquement de 'insecticide itl'endroit (ile IIl)e graite. 
La figure 3 reprsente till gratte-dos fabriqu6 sur place 

qui permet al b,tail de trailer toites tes parties cli corps. lPour 

faire ce grattle-dos, planer deux piquets dans le sol it.1,50 oil 

6 lI de distance. A 1,20 i duisol attahher aux deux piquets tine 
chuine oil till ceible faiit de detix ()ii trois tils de f'er barbels. 

Donner (lit 11o01 itIa ehaitie pour cu'elle se houve 1it15 i cm d 
sol, all ccntre. lnveIhp)er fi chaine ou cible et les tendcri's 

des piquets de Irois o)1 qua tie e"itisseurs de Ioile de sac; liga
turer solidement avec de II licelle itlier. Enduire periodi(jue
inent IaItoile d'1n boi insecticide. 

4.50 m 

FIG. 3. - Gratte-dos. 

Passerelles h claire-vole. 

Des passerelles itclaire-voie jet',es ali-dessus d'un foss6 leu 

profond )civenlt rempacer title barriere entre lturages ou 

pi6sentani tilC voie d'acCs iotlir canions font gagner )etiCOu) 

de temps iti'6,cveir. flles peiivent c'll'e coitc'ues de facon it 
servir it plusictirs scorIes ie litail. 

On I'abricl I title I)Isserelle pertinanenle avcc des pout'es 

!railtes, (lii b6hd et diitbois ou dilit bton el des tluyaux (fig. .1). 
Lorsque litcl6ture s riC he Ie chltite cM6 pil till )lan 

incliiI, lit ltrgeuir de lit passerelle it'l as besoin de d61passer 
3 mi, tres. 

11 flt pr6voir tillfoss6 drain6 tout u long de li passe

relle et title barriire Ltproxiinit6 poolr le passage des anliloux. 
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FIG. 4.- Passerelle Ai cIdil -voic. 

ATTENTION 
11 tic itit pas se servir (dC j)CifturC coiteiiuit ties seis dic 

1)10111) potir I'Cqui 1)Cinent oti les In)tiiiteits aicessibiles all Wi)CtiI. 
A force (ie 1011chr 011 bjet VCOVC ic tellk(ie maniiger ie (?I).ICISt 
j)Cii)IIII, ICs ainiiilx ristlile I sattirisi'iI. vCS stitLe 'CZti? 

pattiltrnielnit sCIIsiI)Cs it celle initoictionu. 

CQUI PEMENT
 
POUR LES PARCS D'EMBOUCHE
 

Amenagement 
Les pares d'cmhoticlC pour engraisser le Iwtail (loivent, M're 

51 tits (tans ties endroits hien (Ira in e15tfavorales it I'insflS~-
Iiitioui (des tNqlipei)CICIs (I'CiImlgasinatgc dec Ioinrng. LeC (dri
niage (bit sC faiirc t 1'opo1tsC ties zoneis ties nuangeoae et tiCs 

paIssageCs carrotssabl)Is. U'Cemp1 tieiiiin idea I est -iIifail tiec etl
lineC, ICs tI'tifl'oitigCI)ICI ci igeoire 611 is)patssageCs et s mant cit 

MIcv6e. ICInioiIposCs le long (de lit Itiv lIn phis In parl ~it os 

large, oil profon(IcuI de 1'eclos, se Irollve dlns Ic slls (IC III 

gtilierc. Les 6Ievetirs (ulie CvCtiIlcI ptis fai re (iC rCvt'iCiUCH stir 

toutO lit surlfatic(IC I'IIIO lo 1Cuvelt ouler uneI datllC (IC bhdon 

tie 3,60 li de ige SlP it lolngueCti tie lngeoie t(Ihi toutIC maC eC tICs 

abreuvoirs. 
LorsIuC l lflI)IC (I'an~imahIx it nourrir- est, grndl. il fail( 

pi-6voir tin chariot, 111 etiion oil autrC v~ttluI it (k~litrge

91 



___ 

men[ autoniatique pour distribuer les concentrds, I'ensilage et 
leS alimnits pr6par6s. 

Si lon utilise des transporteurs mdcaniques, une grange 
avec mnangeoires donne h la fois l'ombre et la nourriture. 

Les mangeoires le long de la cl6ture Svitent d'avoir Itentrer 
(lans l'enclos pour distribuer les aliments (fig. 5). Le plan 
d'affouragement peut prvoir tin passage continu le long des 
Inangeoires. Si Pon ulilise celie mthode, il West plus ncessaire 
de rdunir en un'ni{nie lieu Ia grange, l'enclos ou l'abri. 

Dans le cas de l'alilnentaiion autoniatique, 'enclos e le silo 
doivent 6ire voisins. Si tous les animaux inangent en mniue 
temps, il faut prdvoir une longueur d'auge de 60 h 70 cm 
par animal. Si Ia nourriture resie en permanence i ]a dispo
sition des animaux, 30 cm par animal suffisent amplement. 

La paroi des auges construites le long ('une cl6ture doit 
Cire inclinde de laqon it ce que la largeur du fond de l'auge soil 
die .15 it 50 cm. )u cit- des anininux, la proi de l'auge doit avoir 
de -10 h 50 cim de hatil. Le fond ie l'auge doil th'e it ue quin
zaine de ci ati-dessus di sol. 

12,5 cm de dlam~tre 
Plateau tralt6 sous pressonf 
2,10 m - 0 

60 cm - 15 cm 

S 
Boulon 12 7 Cde carrosserle 

0,6 cm 25cm E 
E S ®cm-O o10 IIcm2O0G I 

EE 
U 

,l x/. E 5 cm X 0 cm ] E 

Nlveau
 
du sol 


cm________________ 

10 cm de diam~tre / - ,\
 
Plateau tralt6 sous pression , , ,
 

L -J L -J . .T... 

Fic. 5. - DtaIl de la construction d'une auge le long de la cl6ture. 
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Silos 

Les silos sont tin 6l6ment important de 1'6quipenient de 
nombreuses exploitations d'6levage et de pacage. Pari les 
types de silos utilis~s, citons les silos-cures, les silos-fosses, les 
nieules, les coupe-vent el les silos-toui's )ermnenltleIs. 

Les silos-cuves et les meules se pr |ent h l'alimnetation 
automatique. On peut r~aliser pratiquement tous ces silos avee 
la main-d'oeuvre et les mat6riaux qui se trouvent it la ferme. 

Les silos cou p e-vent en grillage doubl6 de papier goudronn6 
ou de feuille de matikre plastique sont utiles comme silos teu

i peu de frais et rapideientporaires. On peut les fabriquer 
pour abriter un surplus de r~colte. 

Pour l'ensilage permanent avec un minimum de perte de 
fourrage ensil6, il est hon de garnir les silos-fosses d'un rev~te
ment de pl~tre, de b61on, de iagonnerie, dc bois traiti ou de 
tout inatriau r~sistanit. Cependant, dans certaines r6gions, cc 
garnissage n'est pas n~cessaire. 

L'inclinaison des ce~tis doit 6tre de 7,5 cm pour 30 cii de 
profondeur. En cas d'alimenlation automatique, le fond doit 
s'incliner d'environ 1,5 cm pouir 30 em en direction de la sortie. 

I1 faut assurer le drainage par les c6t s et les exti'Cunit(s. 
Pour cela, il faut placer les silos-cuves, fosses out metles en in 

endroit 61ev6. 
Si l'all'ouragenint 'est Ias atilomatique. on enl'vera 

chaque jour un 1)e (e fourrage pour 6viter (tt'il ne se ghte. 
fabrique une l)artiLre oilPour l'alimentation automatique, on 

tine elaie (fig. 6) que l'on d6place it mesure que le fourrage est 
mang6. 

Fia. 0. - Barrire pour l'affouragement automatique i partir de silos-cuves 
ou fosses. 
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Equipement d'affouragement 

Alimentation automatique. 
On utilise souvent des dispositifs d'alinientation autoina

tique et des enceintes pour veaux lorsqu'on 616ve des animaux
(e race pure ou lorsqu'on engraisse de jeunes veaux. Les
enceintes pour veaux contenant des nourrisseurs automatiques
sonl places dans un endroit al)rit6 ou A proxilnit6 des abreu
voirs; elles sour itilis~es par les veaux non sevrs (flg.7, 8 et 9). 

FIG. 7. - Enceinte pour veaux avec nourrisseur automatique mobile. 

FIG. 8. - Nourrisseur automatiquc flxe pour veaux. 

94 



77. - " ' ' -"' " " >"' 

FIG. 9. Nourrlsseur automatique pour b6tail de tout fige. 

Auges. 

Les auges ou les mangeoires portatives (fig. 10) montes 
sur patins peuvent Otre d6plac6es sans difficult6. Elles sont pr6
f~rables aux auges fixes pour Ies petites fermes. 

1 20m 0, 

5X1 0 cmRENFORT 

120- 28 cm 
__5X25 cm 

5X15 cm " -0XlOX cm POTEAU 

5x15 cm 
-- 5 cm X 10 cmRENFORT 

cm 

l O10cm PATIN 

FiG. 10. - Mangeoire portative. 
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L'auge dolt tre bien renforce el sufflisainnient large pour 
6viter que les alimenis soient ga'clis. L'auge doit 6tre fabriqu6e 
avec le bois le plus durable que l'on puisse trouver. Si la pattic 
du coffl're t aliments qui forme auge est eni bois trait6, il ne faut 
pas (fue ce bois ait tt6 trait6 aveC des produits toxiques. 

Les paltins et autres picees de bois pr6s di sol doivent 6tre 
irait6s sous pression. Si I'on n'a pas de bois bien sec pour faire 
le l'ond de l'auge, on garnit cclui-ci de llanches de bois dur pour 
limiter les pertes dans les lissures e pour prolonger la durce 
de l'auge. Pour les grands Iroul)eaux, les niangeoires alignees 
le long de la cloture (fig. 11) qui peuvent -'trc remplies avec un 
chariot on til cnoll e,'conolisent Ila llaill-d'.tivre. 

Lorsqu'on ulilise des auges onldes rteliers permianeilts en 
plein air, it faul les placer dans des endroits bien draints. 

Rftellers. 
Si ie lemlps It periet, on distribuera le ftourrage en plein 

air dns tine auge avec rettelier conibin,. Tout coinme pour les 
auges, les rileliers portatifs sont praliques. Si l'on dispose les 
rctteliers it l'oin (ulls les abris pour les bestiaux, il faut les 
placer de telle imani6re uti'Onm isse les remplir it partir d'ii 
chariot ou d'in camion (1ig. 12). 

Abreuvoirs et auges. 
Dans ia plupart des pares d'all'ouragemenl, l'abreuvoir se 

compose 'tin rcse'voir en ciment on en t61e gvlvanis6 . La t6le 
est gdn.ralcment moins clh6re, mais elle est mons solide (file I 
ciient. Un abreuvoir plac6 le long de la cl6turc oludans tin 
angle pelit desservir deux ou )Ilusieurs enClos. 

FIG. II ct 12. Nourrisseur couvert, le long d'unc cl6ture. 
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Pour de grandes (Iuantites, les rtservoirs ronds sont plus 
pratiques. 11 faut moins ie inatt'iaux pour construire un rdser
voir rond (Ju'un r~servoir carr6 ou recta|tgulire. 

On peiut faire tin petit abreuvoir circulaire avee tin 61nment 
(de )use en ciment. 

Quelle utie soit lit fornme qui convient le mieux it vos 
besoins, faites en sorte que le rcservoir Iluisse itre vid6 et net
toy6 facilemient. 

Avee de la bentonite, on peut utiliser dles reservoirs ronds 
ou en t61e galvtisde sans fond; on fail tin joint entre ia lerre 
it 'intfriei' et le bord (it r(servoir avant ie le remplir d'eati. 
Lit entonite, produit argileux, petit servir aussi ii prohuiger Ia 
(hire 'utn rCservoir oii (['tiIC autge qui fuieni. 

(Iej)end duL'enllCeenlent Vo)i'ee itttfn(16 p)otr le r~serv(oi' 

clinti. 
Dans les climais froids, on place les alreuvoirs dans des 

endroits abrites pour 6viter qu'ils g1ent : derriil re in Cou)e

vent, dans tin hangar. 
- Dans les climnats hunides, on place I'ai'etuvoir stir Une 

dalle Ie bton pour 6viter ([u'il ne se transforme en hourlier. 

Lorsque i'aliienlation en eau est irr/guiire - mnoulin t 

vent, par exemple -- il est bon de pr6\'oir tn r6servoir spar. 
Celui-ci doilt Clre suffisamnent vaste pour assurer une alinien-

FLa. 1.3. - Abreuvoir en clment. 
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tation continue. Si 'arriv~e d'eau est coimmand~e par ti dispo
sitif autonmalique on par lotteur, le incanisnie dolt 6tre ft r'abri 
du btail. 

LIi quantiltS d'eau ncessaire est (Ie 18 it 45 I par animal 
et par jour, suivant le temps et la nourriture. Lorsqu'il g~le, il 
flaut niettre une r~sistance chauffante dans l'abreuvoir. Le b~tail 
ne loit pas toute l'cau dont il a besoin lorsque celle-ci est 
glacke. Lorsque les vaches et les veaux sont an pr6, il faut que 
I'abreuvoir on l'auge soient suffisament bas pour que les veaux 
puissent boire et qu'ils nc soient pas trop profonds, cc qui scrait 
dangereux. Habitiellelnen!, l'arriv~e 'ean dans l'abreuvoir est 
comiaiid(6c par uline soupape it ilotteur relice it une canalisalion 
(In reservoir. Ce reservoir petit Ore alinient6 grfice it 'eau (l'tin 
puits pomp6c par tin moulin I vent. 

L'abreuvoir doit 6re plac6 sur une 6niience don la pente 
se prolonge stir 6 in environ. I est bon que 'abreuvoir soit 
entour6 W'un sol rev61u sur un rayon (de2,50 ft 3 m (fig. 13). 

CQUIPEMENT D'UN CORRAL 

Pour ia inanutention (iu bdtail, il est ndcessaire de disposer 
t'n ensemble prati tie e corrals ien conl(,s et ltc silu6s. 
La disposition du corral est dictce par Ic nombre des bestiaux, 
par Ia mture e l'exploitation et par son eml)acement. S'iI n'est 
pas possible tice mettre tin abreuvoir dans le corral, il faut prd
voir (be pelits pfiturages outi es passages avec ties abreuvoirs 
it proximit6 (u corral. A 'enitre du corral, il est bon (Ie prkoir 
des clotures en aile on ties couloirs pour les animaux. 

II taut aussi ties bascules, tll couloir (Ie service, tin couloir 
(Ie contention avec serrage lateral, une zone (Ie pulverisation et 
tles installations (Ie chargenenI. Ces zones doivent 'Ire sitti~es 
dans des emplacements ien drain6s. 

La zone (Ie triage devrait 6tre situe dats Ic corral de relie 
minire qu'on puisse disposer d'un hombre ('enclos suiffisalts 
potir isoler tous les groupes prvus. La figure 1.1 reprcsente tin 
sysitue potii t convenir It tin petit nombre tie groupes. La 
ligire la Iiloli'te till corral poIwIlva accoilillmo(er tll plus grand 
nomei de groupes. Ce syst 'ie compren(I des enclos, des cou
loirs de service, des couloirs de contention pour serrage lIl6ral, 
des couloirs tie clargemnent et des bascules. 

Antrefois, le corral devail comporter un cuve pouir haigner 
le bWtaii. Maintemmit. grcuce aux progrc-s en matiire d'insecti
cities et Ie ptilv6risalteurs, In meilleure faqon de hitter conthe 
les parasites externes est lin pilv6risation, satif pour les tiqueS 
et les acariens qui provoquent In gale. 
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Les d16tu'res 
COULOIR 

,. DE CHARPEMENT 

', BASCULE,, 

OCOULO'NINR 

FIG. 14. - Corral avec un petit nombre de zones de triage. 

On peuti utiliser diffrcnts types de cl6tures pour les corrals. 
Si 'on dispose de piqucts, on petit les utiliser pour construirc 
tine parlie ou la totalit6 de la clture du corral. La cl~ture 
entourant lc corral et les palissades de separation doivent 6tre 
sufflsininent liautes pour que ies aniniaux ne cherchent pas 
h s'6chapper. 

Fr. 15. - Corral pour un grand nombre de bestlaux. 
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Une bonne cl6turc de corral doit avoir au moins 1,80 in de 

a affaire ft des bates relativement peu sauhaut. Mme si l'on 
vages, les cl6tures ne doivent pas avoir moins de 1,65 in. 

Des poteaux traiths de 15 cm, enfoncs de 75 h 90 cm dans 

le sol et espac~s de 2,50 i au maximum, forment une cl6ture ft 

In fois solide et durable. 
Si l'on se sert de planches pour faire la cl6ture, it faut les 

des poteaux ot utiliser desclouer solidement a In face interne 
ondroits oiu los animaux cxercent In plus forteboulons aux 


pression. On utilisera des boulons it tote perdue.
 
d corral doivent 6tre de constructionToutes les portes 

haute les cl6tures. On petit se servir derobuste et aussi quo 
portcs fabriqu6es industriellemeut sauf aux points de pression 

h lalc b6tail s'entassera. Des portes solides, fabriqiu6csoil 
en tols points du corral, si leur prix defermo sont excellentes 

revieut n'estLpas sup6rieur it celui des portes en vente dans le 

colnmlerce. 

Bascules 

La bascule est l'un des accessoires les 	plus precieux de 
oids des animauxl'6leveur. I!est indispensable do connaitre le p 

de reproduction, surtout des jeunes bhtes, pour choisir les repro

ducteurs de rcmplaccienet. 

m r.. 	 ..
 

Fia. 16. - Les bascules portatives sont tr&s pratiques pour les peses 
individuelles. 
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Les bascules sont si fr6qtenmmnt utiilises qu'il convient de 
des placer pros des enclos d'limentation o des corrals. Les 
bascules portatives (fig. 16) sont souvent pratiques pour les 
pes~es individuelles. 

L'enclos it bascule devrit Orc )lat6 stir une jlte-rorlme 
I1 n'est pas possible nutrement de faire des peskes exactes car 
les b~tes se pressentl sur les cUt1s e, de cc fait, peuvenl provo
quer des crrcurs de pese. 

Couloirs 

On utilise diverses sortes de couloirs de service. rout cou
loir doit Ltre suffisainnient long pour contenir )hisicurs uni
inaux adultes - au moins six i li fois pour tLI g-and tI'Otil)eti. 

Lorsque le troulpeau c,,n tprend (los adultes et des jeunes 
bates, on utilise des couloirs (lui vont en r t cissanit vers le 
)as cc qui enpche los jiunes bles de faire demi-touir (Ians 

le couloir (fig. 17). 
Pour exainlier O1 trailer tin animal, il est boln de 1||611itger 

un couloir de conlenlion avec pimoe lat6rale dans le couloir de 

-7 Ne pas e• - mettre 
m5 cm X 15 cm
 

E
 
x de ~ - 2,10-0
 

" planche c
 
0. 

CL,0 0--

E - 60cm-5Scm X 25 cm 
v- o - 0 

EE 

40 c0 

EI 10 cm×X10 CmI 

S I' I ,
 
0 1 I
 \t l II 

III
' I I
 
l I I
 

Flo. 17. - Couldlr r.v:- ittn lnclin6,.. 
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Ficu. 18. dIo contet~Iion avc( porte latoralv. It ('st pratiqu6-Couloir 

Service (fig. 18). 1ollknet I.r Iiser, otil tit111le'oe ttvece ItWUte porte 

cornadi tSilt'lchai d'ae i'oI)Ite deC Ipo1'l de grunlge deC11(1 ati 
l'atoi :I ce qu'oil piisse I'te~r. Le i'esie (III temlps, cec totiloir, 
fail paflrt ie torinazlemietl dut coitloi' deC set-vice. 

Ddcornage et mae.'qri au fer. 
tit couirtie sert'age Itiitet'zl IpeLu litI(contet'ioln pa' sC'viI 

dclintge, aI l aIt llar(quage aut [c' tiutres traite-I astrajti, ei 

Iilis (fig. I;9). Le*(oloit' det cotetion it t'emlal)fces le lasso( en 
raisotn 4ICS ICcidIlS IruIt6IIeItlS (10111 le' IbtaiI ltMail iiie el 

vide I tai r (ICtitr n-eae cpend n e mputurqiage cesi iiueitx 

tIe coti ol. d otninpk( e 111 ogclol 11p 

Ill votiloii' dic ontion~i~t Simpile pt'ii(jiie. tiats till long 

set'k'v I b t''s triv Is dtic'cluIiconit puvoir'O t'es rat'itlre, ti'ti ii
 

scitil c')16 ()it ties tictx, plouri avirit aiccs it ittpor'it (titd
 

ILes emcoiljs ai%'C Sol'tie Itii't'Ie souliarlcuircuct ptu* 

102 



FIG. 19. -Cou1lo1i de contention ave porio en bout. 11 canvient au 
d~corigio. 

conitentionlitInsortie Iiitcrile p)CIrmlt det le libi'rci lIvee til mni-i 
11111111 (l'cfforts. 

sof ll f(IV l de lonl it ti iinteih:* (cracitient it In tv fie I'll ni iat. 
Oil fil solvCelt eni 111e21( temp1s le tnnrtige et Iv dIc(PlIligc 

(lulls lecCllil. dec Cntlent ion. LI I n~jtInge field 01 finit dIiiis 
lec oLiloil' de Serv'ice( (Ii'. 8. 

IPoiir, touit vollll)Illt WIillftwilllatimll Sit[- Iv dicCEmrlltlg(' Ill 
Calstrationi, IV Inlii1illigc ai11 (i t 11itrit-icit. S,114trc-secitI I'iigciit 

Oilpe 1 ,11irei till JIt-a-ioi ,will (t1i1iuiI1cr le f(Ii it illtllijiler 

i\vCc tll Iuioli 41,1101c. On clllI-vv I'mli des tuilds Ili Iilii. ()ii 
de-coljwv tillv (m~vertlrc 4I'clivil-oll 311 - 30i ('1 all citt11' 411 Ibi(I(ll. 
Oil Ile (Icillpe qjIlv tIlis dtc mi 1-41111liiitI iitill(.111os 0~l~Ill 

fers. 

genre( limileIc s rislles, Wtilleviloit. otitis lov Clillill 4111 Ic Il1ltllIlge. 

Chargament. 
It fitit till coiiloiii' liii 4-lliI'igtllivll (11111% 140110titti ii. It 

vaset. ()it titisi' 4te cmll~ilhs If\(- 0t p -i)lltit (fig. 211 t't 21). Ite 
voilliII II I\ 4toltt. to1 14it llrcs litlit bIiIl tlLi Ics1I lII\ 0 Orectt 

flivilllnt IlI)IplrltIlltiI(' vil icH II(1. 
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Fic. 20. (IV Chvirt'lliuct jpl mat it aveC contrepolds pour-COuLoii' 

r~glagec de ha hatitciii du plan inclin6. 

Fla. 21. Couhdr de chargement' portatif. 
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CHAPITRE IV 

D~tCORNAGEr CASTRATION 

ET MARQUAGE DES BOVINS 

pur H.T. CLARIK, A.L. BJAKERII etcGeorge WITliMOR1E, 
Animal Huisbandryi Reseairch ivisiona,
 

Agrieiilliiral Research ,Service,
 

D9CORNAGE 

II11 i (ILvLniIIge Wel'CSI) ill blail it toiiIC (Jl'aul 1111 
sansfi cornes, quei cc soil t I 'Mtiilc, dcvaiil ]I aiigcoirc oil penI
(lant Ic transport tininmrcit. Le h6lai I sats cornes est phis lavic 
it notiir et ii arr'Iive mo101 mtiiiti ii ati inar11clIe. ILes mclii uIris
sures (Iiiniilut dlit v'aleti, le ca rcasse. 

Pour' (lcoI'iici les IbIes, ()it alpilera dies in(imeIli1 'I
caces ct non1 cr111] Is. Le ~cc(rmi ige d~es aimlau x WlexpJosii 101, 

01 LI 'aimaulhx (I'Cx)i ion kettic-i 11, Sentl soigiielisemieni VX6
Cu1)01ou psjIl litiri i i I'lLIsIct det IIa ht~e. 

Eli iiilri't det dktoi'11Lgt, l'ag(' esI till fLalteurLim'liportanit 
(1111 sotivett didte le chli x de I lit lodlc :I titiIiser. L es jetiies 
les soul p~luIs fnc.1ies *I111a11ier (11'It(, l) lus agces. Le.ts suites 

cipl.raloiremts hnl gcIcIIe-r leIcl ii iiliestSc.IO lorie IVc lt'vingeL~~ 
est Ibiel faitl it preinUi~ ie fois, it Wiest p us it&ctssiie fiec t''iii

menCIIrI. ()t petit dltcoi'ier les lri'~s *jeuuies veLI ix ('lhtz (Il i Il 

prodliit cLIUisliue oil tine pilte it dcorner (fig. 2). Les Liitixi 

tin pCtl plus Aj.~ts donlIts coi'iits lie dIt'pI15t'1t pa~s 12 it 20 mill. 

(1) Ddk6 
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FIc. 1. - Le b6tail cl'corne' occupe moins d'cspace quc 1, b~tail A comes. 

Oracilemenl s 
(fig. 3) don mi rouvde de nom)reux modls si' le inarcli6. On 
coupe parl'ois le boumi de cornc avcc un coutleau ou autre 
instrument ranchalu avant d'appliquer lc fer. Les aniinaux 
plus Ag6s sonl hcorlws ,I l'aide d'app'eils iii6caniques (fig. -1 
it 9) Oil 'unie scie i main 6clcrique (1ig. 10 et 11). 

Les scies 1ectriques rcluisenlt considhrablenicnt la dur~e 
de l'opratolii, 6'pargiei de la iain-'(euvre et sont moths 
pnibles pour les bltes. Leu' prix est plus 1ev6 (tiC celui des 
aiul'es H i) s ii dcorner et le"r nettoyage est plus d~licat 
car il est impossible de h'cmper tout Ilapparcil dans du d6sin
fectant. 11 fautit donc essuyer les hUes avec un dsinfectlant. 

Pour dicorner une bate it faut l'imnobiliser. Dans les 
regions (l'levage, oh utilise couranment tn couloir dei mar
quage et le dcornage it serrage latlral. Daus les fermes on l'on 
n'a pas l'habitude deimnarquer les b6tes, on se sert d'un couloir 
de contention i c6t6s fixes. Les figures 12 et 13 repr6sentent 
tin couloir It serrage lateral et tin couloir h cornadis du type 
recommand6. 

pecti i lc dcorn av'-c tl I'cr I dcornr chatific 

Decornage des veaux 

Duns les petits troupeaux 6troitement surveillds oft l'on 
applique des mtliodes chimiques, on d~corne habituellement 
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les veaux quelques jours apris la naissance. Si I'on d6ecorne les 
veaux avec de la soude ou de la potasse caustique, ii faut raser 
les poils nutour de la base des petites comes non d6veloppces 
et appliquer de la vaseline pour que le produit catUstique ne 
touche pas la peau, sinon il la brlerait gravement. 

A gauche Aprbs avoih tondU les poils, on applique de ]aFic. 2. 

vaseline autour de la corne non encore d6veloppde. A droite : Application 
de produit caustique sur ]a come. 

Enveloppez l'extr&nMit d'une baguette de produit caus

tique dans (In papier o (lI coton et humectez soit I'autre extr6-
IIit6, soit li r6gion de lia corne. Utilisez le moins d'eau possible 
sinon le produit caustique dboriderait ht r6gion intress~e. 
Frottez le bouton de corne et lI piitie adjacente avec lI 
baguette. Ave tne ce riaine exp)Cirieice v)is oblieirez des 

r6sultats satisfaisnits. Lia destrultion plus ol inotis complte 

de ]a zone de Croissance de la come d6pend (lI noimre d'ap
plicltions, de li pression exericCe, de lhi zone couverie et di 
degr d'uhn, lit6. Les veaux d6cOrnlS avec tin produit caus
tique doivent Ctre tenus h r'abri de lIa pluie pendant quelques 
jours apris le traitenient. 

Si l'on utilise une pfileit d6ecoiner les veaux, il suffit 'en
duire le bouton de corne d'une couche de phte de 1 mm envi
ron, applijue avee une baguette. I n'est pas n6ecessaire de 

veaux dont les cornes sont d-i.jh plus d6vetondre le poil. Les 
lopp6es doivent tre dcorins avec des fers claufles (fig. 3), 
des gouges de m6ital (fig. 1). des appareils at dcorner it tlhe 
(fig. 5) on de Barnes (fig. 6). Le type 'instrunlent le mieux 
appropri6 it cliaque op6ration d6pend surtout de a taille des 
cornes. Ei m6me temps que lia corne, it faut toujours cnilever 

6viter que la come repousse.une rondelle de peau pour 
Les gouges et tubes conviennent surtout aux animaux de moins 
de 2 mois. G6n6ralement, les tubes de diverses talles sont ven
dus par jeux de quatre. On choisit le tube dont les dimensions 
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correspondent it la base de la corne plus une couronne de 
peau Ie 3 mimi autou' dle la corne. On place le bord tranchant 
perlpendictllirenlent it li peau. On pousse et on tourne jusqu'h 
cc (ue la peau soit couple puis, avec le tranchant on d~coupe 
lit zone silu6e sotsIc bouon de cone pour l'enlever. 

Les appareils de Barnes sont plus faciles ii employer que 
les autres instruments lorsque les comnes sont lus d~velopp6es. 
On s'en sert parfois poutr d~corner les bates d'un an ou davan
rage. On s'assurcra quo los lames sonit en position voulue pour 
d6couper tine rondelle de peau avec la corne. On 6carte les 
poigti6es raupidemnent, cc qui fermie les lamnes et enl~ive la corne. 

Lu niftiode (iu (Icornage au fer chaud est largenient uti
liseo dans certaines r6gions. Depuis qu'il existe des fers 61ec
triqtes pour le Imarquage, elle se rpand aussi cliez les 61eveurs 
de betail de boucheric et de b~tail laitier. On s'en sert couram
ient pour d6corner dlcs veaux de I i 5 mois. 

Le (I6co'ntige au fer chaud est tne m6tlhode assez ralpide 
et ne provoque watiquenienlt its d'efflusion de sang. Les fers 
qui ne sont pas chutifl6s 6lectriqueient sont vendus par jeux. 
On choisit tinIle de la taille qui convient it celle de ]a come 
it enlever. On chaufle hi calotie de cuivre Iei'inale et on brile 
le (ou1 (1e li co1e ou sit base. Lia comne toih)ora au bout de 
I it 6 semaines. 

D6sinfection des Instruments. 

Les instrumients einployes pour dcorner et chftrer les ani
inaux doivent Ore nettoycs et desinfecls avant et apr6s cique 
ol)6ration pour evitlr 'inoculation et li propagation de minl
(lies infectieuses et contagieuses. Ces precautions sont particul
lirenient iniporlantes dats les regions oii s6vit l'anaiplasiose 
bovine. Laver les instruments a 'eau froide pour enlever le 
sting. Les treniper ensuite dans tine solution eonipos6e de cr& 
sol ou ie cr6sol Sal)onili6 (app~el6e aussi d6sinfeclant cr~sylique). 
Pour faire celte solutlion, on dilue 125 g de cr6sol dans 3,7 1 
('eau. On place deux Oil )lusieurs jeux ('instrunens dals la 
solltion (lsinfectule et on les titilise iI tour (1e r6le. 11 faut 
r'nouiveler soivent Ili soltLion l)our iniinieiiir son0 pouvoir
d~sinl'eetant. 

D6cornage d'animaux plus 0g6s 

La cisaille it (16corner (fig. 8) est l'instruntent le plus efli
cace pour les aniflaux plus Ags. On place les lames 6cart6es 
sur Ia corne e on refemnie ralpideiment les tongues poign6es. 
11 faul cisailler it tine profondieur suffisante pour enlever tine 
rondelle de pe1 avec Ia come. Celte profonde entaille d6truit 
les cellules 61) ide'i iq ties iuodifl6es it l)atlir desquelles pousse 
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fers chauff~s 6lectriquemcflt.FiG. 3. -Fers h~ d~cornci'. B et C sont des 

In corne. Elleic falipp)Jlai'ilre atussi Ics gros vaisseauix saiiguins 
du tissti conjonelif qui sc contraclenl et limilentl ainsi I'Iuilltor
rogic post-opj)Ci'HO'. 

lal lie, oil petitLors([u'0l (ICcorne des aimat~ux dec gi'ancl 
enlcore ri~tltire celtc lieiiorragie. A I'fli(e dec phiices, oil stiisit 

lit grossc at'le stir hit face veiltrale, ott itiftrictire, de hit plaic. 

Onl tire sur I'atLUrc j1usqu'~h cc qut'ellc se rottpe. Elle se rt1race 

ci s'etuionce (hills I'cjpaissctir decs lissus et I'll6iiiot'rtigicalors 
s'ari'~tc. 

Les scics it d16cortier (fig. 10)ct 11) servent soil it vouiper le 
Ibout deos comies, soil it Ics culever etirien'tift. 11 faul recouriir 

lit base deC li corn est trop lar'ge pout',obligatoircinent Ioi-squc 
utiliser lit cisailic oil ell enIs deC (ICvCIopei)CtCt ailoi'mii de~s 

coIIICs. Avec ]It scic 6gtilcment, if fbul veiller it faire title etutaille 

assez prtofotide Ipotir enlever tite rcmd(Icle deC leau iet pour 

6viter le (ICveloIppeinf tiltericur dIC cortics anoi'uales et laides. 
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Avant le d6cornage ft la scie, on pratique g6n6raleifenlt 
ne pas faire souffrir l'animal. On peutl'anesth~sie locale pour 

de lactation ou de gestationd6corner des vaches en p6riode 
sesans quo leur production de lait ou la gestation 

trouvent s6rieuselnent aflect6es, it conlition de pratiquer Panes

th6sie locale et de faire une entaille suffisamnent profonde avec 

Ia cisaille ou Ia scie pour faire apparaitre la grosse artisre etla 

rompre. 

avance 

11 arrive parfois (u1e les aninaux d6corn6s avee 'un ou 

I'autre type d'instrumients perdent beaucoup de sang. L'61eveur 

dont le b6tail vient d'tre d6corn6 doit le surveiller attentive
d6celer toute h6morragiement pendant 12 h 24 heures pour 

cas, il faut rompre les artbres si cela n'a pass6rieuse. Dans ce 
de la t6te au-dessous&6 fail, faire tine ligature stir le sommet 

de In zone op6r e ou appliquer un pansement serr6 sur les bles

pour arrter le sang. Si l'h6morragie ne s'arr6te pas, pr6sures 

venir le v6t6rinaire.
 

CASTRATION
 
DES MALES ET DES FEMELLES
 

La castration consiste it enlever les testicules chez les inuiles 

et les ovaires chez les fenielles. 
On pratique la castration des niMes parce que les qu.alit6s 

dans la viande de hweuf se d6veloppentque l'on recherche 
que chez les milesmicix chez les mles chitr~s ou boeufs 

entiers ou taureaux. Les taureaux de 2 ans et plus ont des crates 

t du corl)s plus fort que le quartier post6rieuir.lourdes et l'ava 
Dans le beuf, la plupart des bons inorceaux viennent du quar

tier postlrieur. 
On chittre les femelles pour faeiliter 1'exploitation du Wail, 

Iorsqu'il est difficile de s6parer les taureaux et les g6nisses que 

'on Ya envoyer i l'albttoir. On chatre aussi les giiisses avant 
de les vendre pour 6tre conserde les vendre A l'enibouche ou 

v6cs un certain temps puis abattues. Les achelteurs de b6tail de 

boucherie paient g6n6ralement plus cher les g6nisses clihtr6es 
qui(ue les autres. Les g6nisses entires sont souvent pleines cc 


viande de bouclierie.
les d6valorise comme 

Soins 6 donner aux blessures. 
Lorsque le d~cornage ou la castration ont lieu par tenips 

soigner lesfroid, en l'absence de mouches, il est inutile de 
prendre les precautions n~cesblessures. Cependant il faut 

saires pour que la terre, le fumier ou autres salet6s ne souillent 

pas In plaie. Certaines infections sont provoqu~es par la terre 

ou In salet6. Les aniiaux qui viennent d'tre d6corn~s ou chAt

trks doivent 6tre install~s dans des stalles propres, avec une 
dans des ptures propres.bonne litire ou 
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1 . 

Fic. 5. - Tube A ddeorner. 

FiG. 6. - Instrument m~canique A
d~corner les veaux (mod~le Barnes). 

Fia. 4. - Gouge de m6tal utilis~e I1 existe en deux tailles dont la 
par certains 6leveurs pour d~corner plus grande peut servir A d6corner 

les veaux. les veaux d'un an. 

Lorsque le de'cornage ou la castration sont effectuds par 
tenps chaud, it faut prot~ger la blessure des mouches avec du 
goudron de pin, par exemple. 

Dans certaines regions, en particulier dans le sud (ies Etats-
Unis, les vers en vis (larves des lucilies houchres) provoquent 
des affections graves. l)ans ces r6gions, il ne faut pas decorner 
le bdtail lendant la saison des 'ers en vis mais simplenient 
6nmousser les cornes acr~es. Pour soigner les bllessures et pr6
venir les affections dues anu vers en vis, on utilisera les produits 
suivants : EQ 335 ou Smcar 62. 

On applique ces )ro(luits avec tin pinceau (ie 2,5 cm. On 

en passe une couche 16giare sutr les blcssures non infect~es pro
voqu es par les tondeuses, les fils ie fer ou lorsqu'on tronqonne 
la queue des animnaux, qu'on les 6coMne ou qu'on les chfitre. 
Si les plaies sont infect6es, ii faut bien faire pn6trer le produit 
et en appliquer ensuite uie bonne couclie autour de la r6gion 
bless~e. On accordera uno attention particuliire aux poches 
profondes creus6es par les vers. 

On rp lcrit ce Itrailement au moths deux fois par seinaine 
jusqu'h cc que les blessures soient cicatris~es. 

Pr6cautions 6 prendre. 

-- Utiliser le moths possible (eI EQ 335, juste assez pour 
bien soigner la blessure. 
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Fxa. 7.- On utilise en une seule op6ration un appareil A d6corner de 
Barnes et un fer A marquer (Photo Breeders Gazette). 

-- Les petits veaux supportenlt iiial les l)reparations au 
lindane du genre EQ 335. Pour soigner les liessures des veaux 
nouveau-ns, y comlpris li l)laie ulitcordon ombilical, il suffit 

l'appliquer deux ou trois cuillerces h care de EQ 335 ou attire 
prdparation au lindane, tine setle fois. 

- Eviler de metre de I'EQ 335 sur les mains. Si ce pro
duit entre en contact avec la peau, cnlevez-le iminediatenient 
par lavage. 

La castration des genisses l)rovoque gdniraletnent un cer
tain retard apres l'opration, cc qui nuit h leur engraissement 
en enclos. Dans le cas de l'engraissemennit pr6, cc retard n'est 
pas important. Les g6nisses ai pr soni gntralement chAtres 
au dl buit l)rinltemps, pluis vendues it lit ln de li saiso de 
pjtirage I'auomne suivat. 

Les aniiiatix it cheitrer soni couch6s et inimobilisks ou 
placCs dats tin coitoir it serrage lalral ou de dcIornage (fig. 12 
et 13). Ccte op~ration doit loujours tire pratiquce par temps 
froid. 
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Castration des m61es 

Entre les Ages, de quelques seainines et 8 niois, les veaux 
peuvent tre chitr6s suns'grand risques. Les himorragies ou 
saignements sont plus importanls chez les bhtes plus Agdcs et il 
fault prendre ie plus grandes pr&catiuions pour clfitrer tin au
reau adulle. Si le veau n'est pas clifttr6 it 8 roois, ii risque d'avoir 
raspect exltrienr (d11n ifile, cc qui est contre-indiqtt6 pour un 
boauf de boucherie ou tin 1)euf gras. 

I existe trois mniihodes courantes pour praiiquer l'opli'a
lion. Elles different par l'eiplacement de l'incision. 

- Premiire lncthode : on pratiqi tiune incision de chaque 
c6t6 dut scrotum, parallflent it li ligne niediane. On fail l'in
cision d'un c6t6 et on cnilbvc le estictile de cc cl6 avant de 
passer al c6t6 oi)l)os6. L'incision doit correspondre ai niliei 
du testicule, dii tiers supdrietir jus(pu'en has. 11 importe de 
bien prolonger l'incision vers le has di scrotum poutr assurer 
un bon drainage de li blessure. Celle mmtllode convient parti
culi~rement it la castration dans un cotiloir lorisque I'aninial est 
(lebou et que l'o))ratleir travaille entre les plales de derriie. 

Fia. 8. - Une cisaille A decorner 
de module courant. Existe en deux 

tailles au moins. 

Seconde mdthode : le scrotum est bien tendu, les testi
cules sont poussds vers le haul ou l'intdrieur. On commence 
lincision d'un c6td, It angle droit par rapport h la ligne imddiane, 
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elle coupe h travers la paric droite et ]a partie gouche (I 
scrotum, puts vers l'ext6rieur dans le bas du scrotum. Cette 

m6thode convient lorsque l'animal est iminobilis6 (Ians un 

berceau o sur le c6tW ou qu'il est tenu sur le sol par deux aides, 

Plus rapide que la premiere m6thode, celle-ci assure un excel. 

lent drainage et, comimeI]a premire, elle peirmet le d6velop

peienl normal des bourses alprs cicatrisation. 
- Troisime m6thode : l'op6rateur saisit le bas du scrotum 

et le tend bien puis ii trancheIcle tiers inf6rieur. Les extr~mit~s 
Cette m6thode est exp6ditivedes deux testicules apparaissenlt. 


et satisfaisanite pour les tri~s jeunes veaux, inais non pour les
 

veaux bien d6velopp6s ou pour les taureaux adultes. I1 se pro.
 

duit g6n6ralelnent tin gonflement et une constriction au-dessus
 

de l'incision circulaire hi emp6chent tin bon drainage et peu

vent entrainer In mort It moths d'une nouvelle intervention.
 
Dans ces trois m6ihodes, on pratique rincision h travers 

les tissus pour atteindre le testicule proprement dit, puis on 
cc faire, on sort leenlve les testicules l'un aprbs rautre. Pour 

testicule dit scrotum en tirant ou en pressant dessus et on le 
cmide cordon sur le testicuile.tranche en laissant 8 it 10 

Cliez les jeunes veaux, on peut couper directement le cor

don mais chez les mnles plus Agt6s, il est bon de le tordre assez 
tordant l'extr6miit6serr6 en le tenant de la main gauche et en 

libre avec la main droite avant de le trancher. Certains 61eveurs 

pr~ffrent lirer le cordon sur l'index de In main gauche et le 

couper en raclant avec le couleau. Ces deux mnthodes perniet

tent de limiter les pertes de sang des animaux plus cig~s. L'op6

ration doit 6tre ei'ectu6c avee des instruments propres, (tans 

des conditions d'hygiene absolues. Les plaies et infections 6ven

tuelles doivenl 6tre soign6es coinine il est indiqu6 dans In 

rubrique c Soins it donner aux blessures ). I1 n'est pas rare 

qu'un testicule oi les deux ne soicnt pas descendus (tans le 

scrotum. Dans ce cas, l'op6ration doit 6tre contie h tin v6t

rinaire. 
It existe deux m6thodes de castration sans effusion (Ie sang, 

d'usage courant. 
- Dans la premiire m6thode, on utilise des pinces sp6

ciales (fig. 1.1) qui 6crasent chaque cordon s6par6ment ft 2 ou 

5 cm environ au-dessus (In testicule. Cette m~thode de castration 

convient pour les fermes et les petits 61evages. Bien ex6cute, 

elie donne satisfaction; par contre, si elle est faite h la hate el 

si les cordons sont imparfaitement 6cras6s, 'aninial risque 

d'avoir lplus tard l'aspect ext6rieur d'un taureau. Avant de 

refermer les pinces, il faut done s'assurer que le cordon est bien 

pris entre leurs mctchoires. Puisqu'il n'y a pas de rupture de In 

peau du scrotum, ii n'y a pas d'h6morragie externe; c'est un 

grand avantage dans les rcgions oit s6vit le vers en vis. Les 

bceufs ainsi clihtr~s ont en g6n6ral des bourses plus grosses et 
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plus rondes lorsque arrive le moment de les vendre, detail qui 

est apprdcid cliez les bocufs bien engraisss. 
Dans la seconde mthode, avec tin instrument special on 

place un bracelet de caoutchouc bien serr6 autour duIscrotum, 

au-dessus des testicules. La circulation sanguine est alors inter. 

rompue dans les teslicuiles qui s'atrol)hient. Avee cete nuthode, 
les bourses restent petites, cc que certains 6leveurs n'aiment pas. 

On trouve les instruments necessaires h la castration sans 

effusion de sang dans les magasins qui vendent des fournitures 

pour '6levage. 

-

Castration des femelles 
lesLa castration des fenielles est )lus rplanduie dans 

regions de pacage des Etats-Unis que dans d'autres. La fr& 

quence de cette opfration depend dans tine large mesure de la 

semblable h celul de laFia. 9. - Utilisation d'un appareil h.d~corner 

Dakota State College).figure 8. (Photo : South 
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situation de l'dlevage. Lorsque les prix sont relativelnent dlev6s 
et que li tendance est A lai hausse, on augmente gnraleiment 
l'ilnlortlnce du troupeau de reproducteurs en gardant la plu
part les fenelles pour la reproduction. 

A d'autres moments, lorsque les prix sont bas et que 'on 
W'envisage pits de hatisse prochaine, le nombre des femelles 
chiti'6cs augmente sensibleinent. 

Lorsque In castration des femellcs est lhien faite, les pertes 
sont tr's faibles, Apcihe sup6rioures Acelles enregistr~es du fait 
de ha castration des taureaux. Assez peu d'6leveurs chittrent 
eux-nt~mcs les g6nisses. Ils font appel ordiltairenent it des 
v terinaires ou it des professionnels. 

MARQUAGE AU FER 

Le lnarquage au fer ou par d'autres moyens a t utilis 
pour identifier le bhtail dis que l'61evage s'est d6velopp6 aux 
Etats-Unis. Cetle pratique est encore trs r~pandue malgr6 les 
changement nonibreux dans les Intlhodes de manutention du 
b6tail. 

En g6n6ral, on ne marque )as le b6tail dans les petites 
exploitations; le petit nombre de b6tes 6lev6es chaque annie 
est facilement indentifiable grfice aux marques naturelles. 

Lorsque de grands troupeaux sont 6lev6s dans de vastes 
pilturages ou dans (ies pacages, il faut marquer les bhtes. Dans 
les pacages, les bhies sont, en outre, souvent itiarqties A 
l'oreille. 

La it'rqlle d'nt levetlr est comparable ft tine mnarque 
commerciale. Les meilleurs 6levetrs sonl tiers de letr marque 
et en prennent grand soin. Dans tous les Ellis oi l'on pratique 
l'Mlevage, la loi punit s6v~relnent les individus capables de 
falsification ou de maquillage des marques. Les lettres, chiffres 
ou autres caractires (Ii composent la tmarque doivent ire 
failes it faire. Les signes compliqu6s sonl difficiles it lire et it 
impriner sir l'animal. 

l)ans certains Etats de I'Ouost, la loi oblige i mnarqtter les 
animaux qui sont envoy6s dans les licages. Dans presque tous 
les Etats de l'Ouest on dresse un registre des marques des ani
naux abattus. Les marques utilis6es dans tin Etat sont ordinai
rement enregistr6es et insorites par les autorit6s de cet Etat. 
Cependant, au Texas, chaque comt6 s'occupe de ses propres 
marques. 

Les btles qui changent de propritaires soni en g6n~ral
tarqtles A nouveau. Les anciennes marques sonl inasqucs ou 
ray6es. 

Les b6tes sont inarqu6cs officiellenient dails le cadre (ies 
projets (I'Chradicttion de In tuerculose et de lI brucellose 
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bovines (inaladie de Bang). Ces programmes sont rdalis~s en 
cooperation par le gouvernement f~dral et les Etats. Les ani-
JUaux qui roagissent an test tuberculinique portent Ia lettre T 
sir Inmiichoire gauche et ceux qui ont tine r6action positive 
au test de la brucellose portent la lettre 13 sur Ia inichoire 
gauche. 

Age du b6tail 

Habituellenent, les 6leveurs niarquent les veaux avant de 
les sevrer. Les veaux risquent davantage de s'6garer aprs 
qu'avant le sevrage. En les marquant t~t on r6duit les risques 
(ieperte. En cas de litige str In possession d'un veau, on a 
l'habitude de l'attribuer au propriotaire de la vache qui r6clamie 
le veau. Ceci s'applique suirtout au b6tail (fals les paCages o1 
lorsque les troupeaux risqucnt de se m61anger. 

Mthodes de marquage 

I1y a deux nuithodes courantes de niarquage au fer :in'
quage au fer chaud (fig. 15) ou au fer froid tremcp6 dans un 
liquide sp&-ial pour ntarquer. Convenableient ex6cut6es, ces 
denx inthodes laissent une cicatrice pernianente. Le fer rouge 
a W abondauninent utilis6 pendant longtemps. Le inarquage au 
liquide W'est pas encore g 3n~ralis6. 

Le b6tail it inarquer au fer est pris au lasso et imnmobilis6 
A terre (fig. 15) ou dans un couloir de contention. La preniicre 
in6thode diparait al prolit ti Inseconde car iles( lplus facile 
(1e marquer l'animal (falls un couloir. Dans ce cas, on choisit 
d'appose, la marque en tin endroiL (]I corps de I'animal faci
lement accessible ht travers les barreaux. 

11 est diflicile de fabriquer un couloi,' qui initiobilise Wien 
les petits veaux et les bItes plus eig~es. Les couloirs tio type 
courant (fig. 12 et 13) conviennent pour les aniiiaux d'un an 
et plus. Les tables it baseule perfectionn6es doinent de )ons 
r~sultats avec les veaux. 

11 existe plusieurs types difffcr(ts de tables it bascule pour 
les veaux sur le march6. Toutes conIportent une base mobile. 
Le veau est inimobilis dans un o:bcrceahu ; onl fail alors pivo
ter l'appareil (1e 900 e ii s'immobilise, le veau Mtant niaintenu 
coetnc sur le cbtW. 

Fla. 10. - Scies A main couramment utlisdes pour le dkeornage. 
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FIG. 11. - Scie 61ectrique Ad~corner 

iiI. ,I' ,ii 'i *i )1 " **~ ,~ ~: 

Fia, 12. - Couloir de contention a serrage lateral pour le bWtall. 

I1 est pr6f6ralle de inarquer le Ietail plus flig6 dans Un 

couloir plut6t que de l'irnmobiliser au lasso; il faut cependant 
fermer le couloir (e serrage avec prcaiutions. On petit facile. 
nenit broyer li lianche d'un animial illnloilis6 dans un couloir 
robuste. La puissance (in levier (in couloir doit permeltre h 
l'op6raleur d'valuter le degr6 ic pression appliqu6e. 

Types do fers a marquer 

II existe deux categories de fers h marquer, les fers simuples 
h tracer et les fers it imprimer. Les premiers sont de simples 
crochets. Nous en ddcrirons 1emploi ci-dessous. Les deux catd
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gories sont utilisdes pour le marquage au feu mais les fers ft 
imprimer conviennent mieux pour le marquage au liquide. 

La lgislation de certains Etats interdit 'emploi des fers 
siml)les. Des individus peu scrupnileux 1)euvent en efl'et s'en 
servir pour modifier les marques. 

11 n'y a gure d'arguments en faveur de l'emploi de tr~s 
grands caract~res. Un caractire de 10 cm est bien assez grand 
pour permettre l'identification, surtout si l'animal est marqu6 
quand it est jeune. Avee les fers h imprimer il convienI 1&6viter 
les caractres A angles aigus; les lettres sont trop grossires et 
les earact~res se brouillent. Avee les fers h impriner on pet 
marquer distinctement des lettres relies que 0, C, D, P et Q. 
Les A, M, N, W, et X sont en g6n6ral failes avec un fer simple 
ap)li(IuC- autant de fois qu'il est ntcessaire. 

Les fers doivent coniporter des encoches i la jonclion des 
barres. Les faces doivent Olre biseaut6es et planes. La lige de 
fer ou d'rcier qui sert hi faqonne- le caract~re doit 6re snffi
samment large pour grader la clialeur sans toutefois 6tre trop 
6paisse, ce qui ne donnerait pas un trace net. On eluploio g~n6
ralement des tiges de 6 ou 12 mmide diani, tre. Les tiges de 
9 Hui de diaintre sont souvent utilis, s et conviennent fort 
bien pour le marquage au feu. Pour 6tre facilcient nianins, 
les fers de marquage au fel doivent avoir des manches de 
75 cm au moins. Les fers Ci linlprinier pour le inhrquage au 
fluide ont des faces concaves et ties poign6es plus courtes. 

Les fers 61ectriques sont des fers it imprimer en acier au 
nickel-chrol c. Leur chaleur est r6glable. On les ulilise g6nura
lement avee des scies 1ectriques hi d6corner (fig. 11) et avec 
des fers 6lectriques i d6corner (fig. 3). 

Les fers ft marquer doivent 6tre prot6g6s de ]a rouille et 
rangds dans un endroit abrit6 lorsqu'on ne les utilise pas. 

Application des marques 

Marquage au for chaud. 

Le bois est le meilleur combustible pour chauffer les fers. 
Avant d'appliquer le fer, on s'assure qu'il est chaud sans l'Mre 
trop. La temperature voulue est atteinte lorsque le fer cst de 
couleur gris cendr6. 

II est inutile et cruel d'infliger une brilure profonde. Si la 
peau est simplement grille en surface, la brfilure pile et la 
marque reste distincte. Un fer qui glisse donne gcniralement 
une mauvaise empreinte. Lorsque les animaux sont mouillds 
ou moites, ii n'est pas possible de bien les marquer. I1 se for
mera une ampoule ou une plaie ou ii n'y aura pas de marque 
du tout. 
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Fia. 14. - Mod~le de pinces utili
sies pour la castration sans effusion 

de sang. 

Marquage au liquide. 

On trenlfe le fer (hns 3 hni (e liquide f inlar(uer (ue 'onaura Mlen remnu aulparavant. 

11est (lifficile (e conitr6ler la profone(tur des nar(lues faites 
avec un liqui(Ie. Si elles sot trop superficiellcs, eiles displarais
sent ral)ideineni. 

11 est (lifficile 6galenent d'einp~cher qu'elles soient dfor
niucs. Si (Ie I'eau vient au contact (e li surface fraichenent 
mnarquee, elle provoque l'extension de la brfilure. La marque se 
(lefornie 6galenient lorsque raniunal I che le liquide avant qu'il 
soit sec ou le balaie avec sa queue. 

Observations g6n'rales sur le marquage 
Voici les recommandations qui ont W fornmules par la 

Montana Livestock Commission : 
cChoisissez une bonne marque, originale et facilement 

ictentillable. Le service d'enregistrement des marques vous 
aidera ft en choisir une qui pr6sente les (qualit~s,requises dans 
le cadre des limites impos~es par les marques d jh utilis~es. 

, Faites enregistrer votre marque. Les.marques non enre
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FIG. 15. - Marquage des veaux au fer chaud. 

gistrccs il'alportenl pratliquement Ips ie garantie de proecl ion, 
so ilie cause de confusion qui se tl'aduil pi' des perics et 
du gaspillage. 

o Appliquez com'reclcietl li marque. Ele (Ioil se pr6senter 
(ais la position enregist,' e; ses dimensions seront stllfismntes 
pour (u'elle puisse 6hce facileieWIl(chii-r6c; ele sera claire
ieint ei l)roprenent nlittc aVec ll fr chautd (on Ics faces 
auront aut moths () i11 (Ie large el les lchres, chiffres el aulres 
caracUrcs devront avowir 10 cm ie haul. 

Sfl6digcz un acte ie vente r~gulicr au momentl de It vente. 
Proicgez-vous et prot6gez les autires en exigcanl dc l'achcletur 
qu'il emporte tin acte de ventc coniplet e r6gulier. 

l1)eilandez un acte dc venle Iorsquc votis aclitez tLine 
bhlc. Soyez poinlillcux &imstijel (ics IimarquCs et des prescrip
lions l6gales relatives it i'acte Ic vent. Ce faisanl, vous vous 
6pargnerez icn ((Cs cnnuis e des frais lors de vos transactions 
ullrieures. 

t Lorsque vois voulez vendre (lit b6tail qui porte uine 
marque autre (utie la v6tre, apprez-vous it juslifler wos litres 
de proprit. 

i Pour 6viter Its retards, avertissez hr6s t6l l'insl)ecleur 
local que vots d6sirez recevoir sit visite. x 

AUTRES SYST.MES DE MARQUAGE
 
Taille des oreilles
 

La intliode de tailler ls oreilles du b.tail pour l'idcntifler 
est presque aussi r~pandue que le marquage au fer avec lequel 
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elle est souvent employee conjointement. I1 n'est pas rare que
les dleveurs pratiquent en uinme temps toutes ces operations : 
castration, marquage au fer et par une autre muthode. La taille 
des oreilles pr~sente une importance secondaire par rapport 
au marquage au fer, cependant cie figure dans les registres des 
marques et elle est prothgde par la loi. On peut marquer tine 
settle oreille ou les deux. La marque doit permettre d'identifier 
le b6tail vu de face ou de dos. I1est souvent difficile d'avoir tine 
vue lat~rale du b~tail en libert6 dans une prairie ou tine pAture. 

Pour marquer le b6tail on utilise un couteau bien aiguis6;
le cartilage de l'oreille est g~nralement r~sistant et les entailles 
doivent 6tre nettes. Nous allons derire ci-dessous les marques
les plus courantes qui sont reproduites it la figure 16. 

Crop (bout coup6). - Plier l'oreille dans le seas de la lon
gueur et faire I'ineision It angle droit par rapport au bord du 
pli. 

Overslope (courbe sup6rieure). - Faire une incision h 
quelques jiilitnilres de la pointe ver's la tte, it 'endroit ofi In 
partie sup6rieure de l'oroille se retrousse. Couper en arondis
sant sir 1 efi eiviron en descendant, puis COUlter vers l'ext6
rieur parallleneint it une ligne qui diviserait l'oreille dans le 
sens de lI longueur. Une petite incurvation vet's le haut done 
une ligne graciense. 

Underslope (courbe infdrieut'e). - Cette entaille se fait stir 
ha partie itfirieure de l'oreille et lit prenier'e entaille se fail 
v'rs le haul. La seconde est pratiquenienit li mntue que pour lI 
i(arque precedente. 

Swtllou fork (queue d'hirondelle). -- Plier l'oreille dans 
le sets de lIt longueur. En lartant d'un point sitn6 it 2 ciii ou 
2,5 cm de In pointe, suivanit a grandeur de l'oreille, couper en 
direction des bords de fadon it enlevert un triangle de 12 it 20 mm 
de base. 

Steeple fork (entaille rectangulaire). - Plier l'oreille dans 
le sens de lIa longuieuir. Faire la preniire entaille perlcidiiu. 
iaireient it l'ourlet et ]a seconde paralleeient it l'onrlet. Enle
ver tine portion rectangnlaire. 

Overshap (entaille suprieure). - On coininence l'eittaille 
laitonte 1 onde li (0que pour l'overslope nmais cotltine A 

deseendre ei ligno Iioite par rapport ft it Itr ]a Iigne ni6diane 
pointe de l'orcille. 

I'ndershrp(enlaille inif6rieure). - Couper ott droite ligne 
aluX IlictileS poits que dans l'iuiderslope.

Split (fente). -- On enfonce lI hne el on tire vers le bord 
externe de l'oreille. 

Bit, under oi over (encoche sultp6rieure ou tifriutre). -
Plier l'oreille dans le sens de ha largeur A l'endroit oit l'on vet 
faire l'entaille. Enlever une section tri.angulaire conmnie pour
tine swallom fork. 
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Tatouage 

Le tatouage des oreilles est une u thode didentiflcation qui 
convient particuli~rement dans le cas des troupeaux de race 
pure. Les marques ainsi faites ont la rdputation d'6tre plus 
durables que les entailles aux oreilles. Le tatouage est effectu6 
ft raide d'un instrument spdcial (fig. 17) qui inscrit les carac
t~res, lettres on chiffres (fans et sous la peau (de 'oreille it l'aide 
d'une srie d'aiguilles enduites d'encre ind6ldlilc avant l'appli
cation. 

Bout COUP6----------, 

Courbe sup6rleure.--

Courbe Inf6rieure-.... 

Fourche d'hrondelleI.... 

Entaille rectangulaire-.. -- A 

Entallie sup6rieure ---.. 
Entallle inf6rieure-.......
 

Fia. 16. - Marques courantes faites 
.aux orelles des bates. Fenle .. . .. .

Encoche
 
supdrleure ou inf4rieure---1*5C 4 /
 

Cette opration simple ne provoque pas tie plaitc otiverte. 
II esl recominiand6 ie reinettre un 1)e ('enere stir l'oreille tine 

fois tjtic les perforations sont faites pour obtenir tine inarque 
indelcbilc. On peut se procurer des pinces ft tatotier cliez les 
marchands de matdriel agricole. 

Boucles d'oreille 

Tout colinle le tatouage, cette nithotle d'idenltifiCation est 

surtout utilisde pour le btail de race pure. Des plaques mi,6tal
liques ou boutons sont fix6s (fans 'oreille ati inoyen die griffes 
sprciales. La plaque on le louton portent les chitfres ou lettres 

et les grilesdidenltilicalion. On pet se proctirer les plaques 
de fixation chez ls inarchanlds de mat6riel agricole. 

Chaines de cou 

Parfois, les propridaires ie br)tes de race pure pr6fcrent 
employer des clianes te cou avec les nuniros d'identiflcation 
plut6t que niarquer les 1)C-tes de I'aqto in(I1-lbile avec ties 
entailles, (ies marques d'oreille outic s tatouages. On trouve 
ces chaines, chez les iarchands de iimatiriel agricole. I! existe 
aussi des marques pour les hanches qui sont prcferal)es aux 
chalnes (le cou lorsque le b6tail est lach (tans dles terrains 
broussailleux. 
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COULOIRS
 
DE DICORNAGE ET DE MARQUAGE
 

Les couloirs de contention h serruge lateral maintiennent 
l'animal fermenient et confortablenient; on peut les utiliser 
pour marquer, ch£l1rer oul vacciner le b6tail (voir fig. 12). Is 
sont prf~rables aux couloirs de contention it c6t6s fixes parce 
que r'animal est plus 6troitenient serr6. On trouve dans le com
merce divers types de couloirs de conlention; avam de conis
hruire soi-n6nc tin couloir, ii faut 6cildier les facilit6s 'emnploi 
et Ic Irix de revient de ]i fabricalion dats les deux cas. 

Le cotiloir aux ctks fixes esI facile I construire; il est pra
tique lorsqtie c noinbre d'animaux i traiter n'est pas inmportalnt. 

II faut faire des porles it dconie' qui itiilol)ilisellt ptartft
leinent la tte (fI btail. II exisie plusieurs bois niodoles de 
portes de ce genre. La figure 13 represenite tin niodNe coumanl. 
Les sp)cificatiolls sot porlesSl si' les croquis. 

.0
 

00% 00% 6600.00Oooi o°OZ O O 00O 
FIG. 17. - Deux modules d'instruments i tatouer. Haut :Pince simple at 
dconomique, avec un jeu de chiffres et de lettres interchangeables. Bas : 
Pince rotative pour grands troupeaux, permettant une grande rapidltd 

de marquage. 
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