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UTILISATION COMPAREE DES RESSOURCES ALIMENTAIRES 
POUR LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE EN TUNISIE 

Le secteur de l'elevage 
bovin, soumis a une 
forte pression de la 

demande, poussee demo
graphique et niveau de vie 
de plus en plus eleves, se 
caracterise par une pro
duction insuffisante et 
n'arrive pas a couvrir les 
besoins des populations. 
La production totale de 
viande qui a ete de 98.000 
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ABSTRACf 

This contribution will study the different feeding systems used to cattle 
meat production in the tunsian conditions. The feeding resources came 
from grazing, the roughages, the by-products and the concentrates. The 
results show that the daily gains of the bull calf are variable from a feed
ig system to another (600 to 1100 g/day). The feed conversion ratio ex
pressed in terms of dry matter intake/ kg of gain vary from 6 to 13 and 
the low values are obtained with feeding system based on silage and 
agro-industrial by-products. The improvement of the animal manage
ment and particularly the diets quality contribute further to increase the 
animal performances. 

Ce travail s'interesse a l'etude des differents systemes alimentaires utilises 
pour la production de viande bovine dans les conditions tunisiennes. Les 
ressources alimentaires utilisees proviennent des prairies, des foun-ages 
grossiers, des sous-produits de l'agriculture et de !'industrie et des ali
ments concentres. Les resultats montnmt que les vitesses de croissance des 
taurillons soumis a I'engraissement so111 tres variables d'un systeme a un 
autre (600 a IlOOg/jour). L'indicede COllsommation exprimeen termes 
itlgestionlkg de gain de poids varie de 6 a 13 et les valeurs les plusfaibles 
sont obtenues avec les systemes alimentaires bases sur l'utilisation de 
l'ensilage et des sous-produits agro-industriels. L 'amelioration de la con
duite des animaux et notamment de la qualite des rations alimentaires 
contrlbue davantage a I'amelioration des performances des a11imaux. 

proposer des systemes ali
mentaires mieux adaptees 
aux conditions du milieu. 

LES BASES PHYSIOLOGIQUES 
DE LA PRODUCTION 
DE VIANDE 

L'accroissement de la taille 
et du poids des bovins, ain
si que des changements de 
forme et de composition 
corporelle qui l'accompag
nent, ont une grande im
portance economique. En 
effet, la valeur commercia le 
d'un animal destine a la 
production de viande est 
etroitement liee a la quan
tite de muscles et de graiss
es que contient sa carcasse; 
ainsi qu'a d'autres criteres 
tels que la conformation. 

tonnes en 1977, se situe 
actuellement a 227.000 
tonnes (Ministere de l'A
griculture, 1992). Un defi
cit annuel de 10 a 15.000 
tonnes demeure encore et 
le recours aux importa
tions devient une neces
site, surtout pendant les 
periodes de consomma
tion importante (mois de 
ramadan, fetes religieu
ses ... ). 
Par ailleurs, il est connu que l'amelioration de la produc
tivite des animaux depend de nombreux facteurs et en 
particulier de l'alimentation. La maltrise de ce parametre 
contribuera sans aucun doute a ameliorer les perfor
mances tout en diminuant les couts de production. En 
Tunisie, plusieurs travaux sur l'utilisation des ressources 
alimentaires ont ete realises, et plus particulierement 
ceux relatifs a la production de viande bovine. Mais, a 
notre connaissance, aucune synthese et analyse des re
sultats obtenus n'ont ete realisees. 11 est par consequent 
difficile d'une part, de se prononcer sur l'efficacite d'util
isation des differentes ressources alimentaires et, d'autre 
part, de proposer des actions pour l'avenir visant 
l'amelioration de la productivite des bovins a viande. 
L'objectif vise par cette contribution est de faire une syn
these des travaux de recherche realisees dans le pays et 
qui se sont interesses plus particulierement a la produc
tion de viande bovine en vue de comparer l'efficacite 
d'utilisation des differentes ressources alimentaires et de 

L' ensemble de ces carac
teristiques determine ce que l'on appelle la qualite de la 
carcasse. La valeur d'un animal depend egalement des 
qualites organoleptiques de la viande produite. Enfin, le 
cout de l'alimentation en termes d'energie et de pro
teines est directement lie a la composition chimique du 
crolt des animaux, et plus precisement aux quantites de 
proteines et de lip ides fixes durant la croissance. La 
croissance ponderale correspond a l'accroissement du 
poids vif par unite de temps generalement exprimee en 
grammes par jour et designe par le gain moyen quotidi
en (GMQ). Au cours de la croissance, deux periodes sont 
considerees: la vie fretale et la vie post-natale. 

(-) Labol'"'.ltoire de Nutrition Animale, INRAT-Ariana, Tunisie. 
(-.) Departement des Productions Animales, ESA-Mateur, Tunisie. 
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La vie fretale 

11 est connu que la croissance ponderale durant la ma
jeure partie de la vie freta le s'accrolt de fa~on exponen
tielle (Lyne, 1960; Eley et al. 1978; Prior et Laster, 1979) 
et semble se stabiliser vers le dernier mois de gestation 
(Robelin, 1986). L'expression de la croissance ponderale 
peut etre aussi presentee en valeur relative par rapport 
au poids vif de l'animal (g/jour/kg de poids viD, ce qui 
permet de comparer des resultats entre des especes de 
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tailles differentes, mais egalement dans une meme es
pece a differents stades de developpement. 
La croissance fretale est peu dependante des conditions 
nutritionnelles de la mere chez les bovins de gestation 
simple (Petit, 1978; Prior et Laster, 1979); mais elle est 
etroitement liee au potentiel genetique des animaux. Les 
animaux appartenant a des races de grand format, par 
exemple, ont, a un age donne, un pOids et une vitesse de 
croissance plus eleves que ceux de petit format. 

La vie post -natale 

Le poids a la naissance des veaux, qui est extremement 
variable selon les races, depend peu des conditions d'al-

Tableau 1 Poids a la naissance des veaux provenant 
des principales races bovines exploitees en Tunisie. 

Races Poids moyen References 
cl la naissance, kg 

Populations locales <30 kg Chermiti. non publie 
Animaux croises 
Local*Pie Noir 37 Chermiti. non publie 
Local*Tarentais 36 Chermiti. non publie 
Races pures Frisonne 46 Chermiti. 1994 

imentation de la mere. Il varie de 20 a 25 kg chez les 
veaux de race Jerseyaise a plus de 50 kg chez la race 
Charolaise dans les conditions europeennes (Andersen 
et Plum, 1965). Dans les conditions tunisiennes, le poids 
de naissance des veaux n'est en moyenne que de 36,4 kg 
chez les bovins croises et se situe a 46,2 kg chez la race 
Frisonne. Chez les populations bovines locales, il est in
ferieur a 30 kg (tableau 1). 

SITUATION ACTUELLE ET EVOLUTION DE LA PRODUCTION 

l'abattage n'est que de seulement 351 kg (moyenne cal
culee sur la base des donnees enregistrees de 1984 a 
1991). De plus, il est a signaler que les abattages non 
controles sont aussi importants et probablement le poids 
a l'abattage dans ces conditions est inferieur a 350 kg. 
Ceci traduit que la marge d'amelioration reste encore im
portante et que des progres sont a realiser a ce niveau. 

L'ENGRAISSEMENT DES BOVINS EN TUNISIE 

11 est important de signaler qu'en Tunisie et contra ire
ment a la production laitiere, il n'existe pas d'exploita
tions specialisees dans la production de viande. Les 
bovins soumis a l'engraissement sont ceux issus de trou
peaux laitiers de races pures (Friesen et Holstein) et 
croises (taurillons essentiellement). Les vaches de re
forme sont destinees directement a l'abattage sans les en
graisser au prealable. Les animaux appartenant aux pop
ulations locales se trouvent au niveaux des petites et 
moyennes exploitations et sont conduits d'une. maniere 
traditionnelle et extensive. Les systemes d'engraissement 
existants ne peuvent etre classes que selon la ressource 
alimentaire utilisee. Cette derniere qui est tres variable, 
depend de la disponibilite des aliments au cours de l'an
nee et des considerations specifiques a chaque exploita
tion agricole. Ces ressources proviennent des prairies 
situees au nord du pays OU les conditions pedo-clima
tiques sont assez favorables, des ensilages et des foins a 
base de graminees associees ou non a des legumineuses, 
ainsi que des sous-produits. Les aliments concentres sont 
souvent utilises dans les regimes des animaux soumis a 
l'engraissement. La qualite nutritionnelle et les quantites 
utilisees sont tres variables d'une situation a une autre. 

Depuis une dizaine d'annees, l'effec
tif du cheptel bovin est relativement 
constant et la production de viande 
bovine n'a que peu progresse au 
cours de la meme periode (tableau 
2). 11 est important de rappeler que 
la Tunisie exportait de la viande 
bovine au cours des annees soixante 
(Zarrad, 1994); alors qU'elle importe 
actuellement entre 10 et 15.000 
tonnes par an de viandes fraiches, 
refrigerees et/ou congelees (tableau 
3). L'examen de la production de 
viande a partir des abattages con
troles dans l'ensemble des com
munes dans le pays (Ministere de 
I'Agriculture, 1992), fait apparaitre 
que le poids moyen des taurillons a 

Tableau 2 Evolution des eUectifs du cheptel bovin en Tunisie en 1.000 tetes 
(Ministere de I'Agriculture, 1992). 

Annee 84 85 86 87 88 89 90 91 

Vaches pleines + genisses 342 354 334 355 346 344 348 357 
Autres bovins 271 287 290 311 288 281 274 274 
Total 613 614 624 666 634 625 622 613 

Tableau 3 Evolution de /a production de viande bovine et de /'importation 
(en 1000 tonnes) (Ministere de I'Agricullure, 1992). 

Annee 84 85 86 87 88 89 90 91 

Production (') 56 60 65 64 65 65 65 69 
Importation C) 25 11 11 12 10 12 14 13 
Total viande 184 199 204 205 219 215 216 227 

Cl viande sur pieds. 
(') Viande fraiclle. r6frigeree ou congelee. 
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L'utilisation des prairies 

Les donnees relatives a I 'utilisation des prairies pour la 
production de viande en Tunisie sont tres rares, bien que 
cette pratique soit utilisee depuis de nombreuses annees 
et notamment dans les regions du Nord Quest ou des 
prairies ont ete installees depuis les annees soixante dix. 
Ces prairies sont actuellement dans un etat de degrada
tion avancee et leur regeneration devient, par con
sequent, une priorite absolue. Des travaux anciens de 
Jarritz et Schulke (972) ont montre que sur des parcours 
a base de trefle souterrain dans la region de Sejnene, des 
genisses appartenant a la race Brune des Alpes (Schwitz) 
ou croisees (Locale*Schwitz) ont pu realiser des perfor
mances de 722 g/jour et de 553 g/jour, respectivement 
sans aucune supplementation en aliments concentres. 
D'autres resultats enregistres dans la region de Beja sur 
des parcours a base de fetuque-Iuzerne montrent que les 
taurillons locaux croises peuvent avoir des croissances 
journalieres superieures a 500 g sans apport d'aliments 
concentres egalement (Ben Dhia, 1977). Les perfor
mances de ces animaux sont ameliorees et peuvent at
teindre 750 g/jour lorsquune quantite d'aliments concen
tres equivalente a 0,4 kg 1100 kg de poids vif est ap
portee. Au-dela, aucune amelioration n'est observee 
(tableau 4). Il faut cependant souligner que les perfor
mances realisees sur parcours restent relatives et depen
dent essentiellement de la quantite et de la qualite de 
l'herbe ingeree par l'animal ainsi que du mode de con
duite des animaux d'une maniere generale (nombre 
d'animaux presents par unite de surface, temps de 
pacage, etc.). 

L'utilisation des fourrages 

Les principaux fourrages grossiers utilises en Tunisie 
dans l'alimentation des bovins a viande sont l'ensilage et 
le foin, et d'une maniere generale, les memes fourrages 
conserves sous forme d'ensilage sont aussi conserves en 
foins. Les fourrages les plus utilises concernent des asso
ciations a base de graminees associees ou non a des 
legumineuses avec une predominance de la vesce-

avoine qui occupe plus de la moitie des surfaces 
reservees a la culture des fourrages annuels cultives en 
sec. Il est a noter que les foins et les ensilages produits 
en Tunisie sont souvent de valeur nutritive moyenne a 
faible avec une variabilite plus prononcee au niveau de 
la valeur azotee (Nefzaoui et Chermiti, 1989). La valeur 
nutritive energetique des foins et des ensilages se situe 
respectivement entre 0,68 et 0,75 UFV/kg de MS et entre 
0,70 et 0,73 UFV/kg de MS. Quant a la valeur nutritive 
azotee, les valeurs moyennes de ces fourrages varient de 
30 a 50 g de MAD et de 50 a 60 g de MAD/kg de MS. Ce
ci traduit le fait quune complementation appropriee do it 
etre apportee aces fourrages surtout lorsquils sont dis
tribues a des animaux en croissance. Contrairement a l'u
tilisation des prairies ou les donnees sont tres peu nom
breuses en Tunisie, celles relatives a I'utilisation des foins 
et des ensilages pour la production de viande bovine 
sont plus nombreuses (Hafi (1973; Ben Dhia, 1977; 
Maalaoui, 1979; Heni, 1990). Les experiences realisees 
montrent que les performances permises par des rations 
a base de fourrages et de con centres sont tres variables. 
Cette variabilite est liee, outre aux conditions experi
mentales (qualite du fourrage, quantite et qualite du con
centre, etc ... ), a la race, aux poids et a l'age des animaux 
en debut d'engraissement. C'est ainsi que des taurillons 
de type local ont pu realiser des croissances journalieres 
superieures a 1000 g avec des rations a base d'ensilage 
d'orge-pois complemente avec seulement un kg de con
centre par 100 kg de poids vif (tableau 5). Il est a noter 
que les re sultats rapportes dans cette experience mon
trent que l'addition de foin de vesce-avoine aces ani
maux diminue I'ingestion de I'ensilage et que le taux de 
substitution n'est que de 0,27. 
Par ailleurs, le meme auteur rapporte que des perfor
mances plus faibles ont ete realisees avec des taurillons 
locaux egalement (tableau 6), mais avec des regimes a 
base d'ensilage de sorgho (653 g/jour) ou de foin de 
vesce-avoine (783 g/p. Ceci traduit que l'ensilage d'orge
pois correctement complemente est mieux valorise par 
les taurillons locaux que I'ensilage de sorgho ou le foin 
de vesce-avoine. La reponse des taurillons locaux ali

Tableau 4 fUel de la complemenlalion sur la croissance de laurillons locaux* 

mentes a volonte avec I'ensilage de 
graminees fourrageres en presence 
de quantites relativement impor
tantes de concentres 0,6 kg/lOO kg 
de poids vif) n'est pas tres impor
tante, en comparaison a un niveau 
de complementation plus faible 
(tableau 7). 

croises conduits sur parcours amellore (Ben Ohia, 1977). 

Regime alimentaire Pas de Moins de 1 kg de Environ 2 kg de 
concentre concentre concentre 

Nombre d'animaux 24 23 23 
Poids initial, kg 212 206 208 
Polds final, kg 275 288 290 
Duree, jours 110 110 110 
GMO, g~our 575 746 745 
Ingestion concentreC) 
g MS/jour 0 0,91 1,82 
g MS/100 kg de poids viI 0 0,37 0,63 

Cl le concentre est compose de 70% d'orge el de 30% de pois; sa composition chimique en % de la mati~re seche est la suivante: MS = 91,0%; 
MM = 3,3%; MAT = 15,1%; CB = 6,8%. 
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Avec un autre type d'ensilage a base 
d'un melange de graminees-Iegu
mineuse, Maalaoui (1979) observe 
de faibles performances qui seraient 
probablement liees a la qualite de 
conservation de ce fourrage et aussi 
a I'heterogeneite des animaux util-
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Tableau 5 Croissance de taurillons locaux alimentes avec du loin 
de vesce-avoine et de I'ensilage (Hali, 1973). 

Regime 1 2 3 

Nombre d'animaux 15 15 15 
Poids initial, kg 288 ± 38 270 ± 49 284 ± 48 
Poids final, kg 374 ± 39 353 ± 51 371 ± 55 
Dun~e, jours 78 78 78 
GMO, gJj 1.093 1.062 1.110 
Ingestion totale, 
kg Ms/lOO kg de PV 1,94 2,30 2,50 
Ensilage orge-pois 0,78 0,65 0,54 
Foin de vesce-avoine 0,27 0,78 1,11 
Concentr6 0,89 0,87 0,85 

Composition chimique des aliments en % de la mati~re skhe: Ensilage orge-pois (MS .. 22%; MM .. 
11,2; MAT .. 8,0; CB .. 35.9); Foin vesce-avoin (MS .. 88%; MM .. 8,4; MAT .. 5.9; CB = 36.5); Concentre 
(MS .. 92%; MM .. 3.6; MAT .. 17,4 ; CB .. 6.9). 

Tableau 6 Utilisation de I'ensilage de sorgho et du loin 
de vesce-avoine pour I'engraissement de taurillons 
locaux (Hali, 1973). 

Regime 1 2 3 4 

Nombre d'anlmaux 14 14 14 14 
Poids initial, kg 250 249 249 250 
Poids final, kg 293 296 293 286 
Duree 55 55 55 55 
GMO, g/j 783 847 805 653 
Ingestion totale, kg MS/l00 PV 3,75 3,22 3,14 3,08 
Ensilage sorgho 0,92 1,43 1,99 
Foln vesce-avoine 2,89 1,45 0,85 
Concentre 0,86 0,85 0,86 0,87 

Composition chimique des aliments en % de la mati~re s~che: Ensilage sorgho (MS .. 24%; MM .. 13.1; 
MAT .. 7.5; CB .. 37.1); Foln vesce-avolne (MS .. 88%; MM " 8,4; MAT .. 5.9; CB .. 36.5); Concenlr6 
(MS .. 90%; MM .. 6.2; MAT = 16.6; CB .. 7.0). 

Tableau 7 Utilisation de I'ensilage de graminees lourrageres pour 
I'engraissement de taurillons locaux (Ben Dhia, 1977). 

Lots 1 2 3 

Nombre d'animaux 15 15 15 
Poids initial, kg 216 ± 36 210 ± 30 215 ± 31 
Poids final, kg 360± 57 360 ± 43 379 ± 52 
Dur6e, Jours 
GMO, g/jour 758 ± 157 784 ± 125 860 ± 149 
Ingestion totale, kg MS/1 00 kg PV 1,70 2,08 2,15 
Ensilage 0,95 0,81 0,44 
Foin 0,33 0,24 0,15 
Concentr6 0,47 1,03 1,56 

Composition chimique des ailments en % de la mati~re ~che: Ensilage orge-pols (MS .. 22.0%; MM = 
11.2%; MAT .. 8.two; CB = 35.9%); Foln de vesce-avolne (MS .. 88.0%; MM .. 8.4%; MAT .. 5.9%; CB .. 
36.5%); Ccmcentr6 orge-pols (MS .. 91.0%; MM .. 3.3"10; MAT .. 15.1%; CB .. 6.8%). 

ises dans cette etude (tableau 8). 
En utilisant l'ensilage de mais a volonte et en faisant vari
er le niveau azote de l'aliment concentre, Heni (1990) 
trouve que la croissance de taurillons croises Pie 
Noirs*Holstein varie de 1.000 a 1.285 g/jour et que les 
performances les plus elevees etaient obtenues lorsque 
la source azotee provient principalement du tourteau de 
soja (tableau 9). 
Le meme auteur note quaucune difference n'a ete ob-

45 

servee lorsque l'azote provient d'un melange de son de 
ble et de soja ou de son de ble et d'uree. 

L'utilisation des sous-produits 

Les sous-produits disponibles dans le pays et suscepti
bles d'etre utilises dans l'alimentation des ruminants et 
particulierement pour I'engraissement sont tres nom
breux; mais les donnees techniques sont peu nom
breuses. Nous nous limitons dans ce qui suit a ceux qui 
sont plus utilises en Tunisie tels que les pulpes de bet
teraves et les pailles de cereales traitees a l'ammoniac ou 
a I'uree. 

Utilisation des pulpes de betteraves 

C'est un aliment de choix pour I'engraissement des 
bovins compte tenu de sa concentration energetique as
sez elevee (riche en glucides) et des possibilites de son 
utilisation quelque soit le mode de conservation (frais, 
ensile ou seche). L'emploi d'une complementation 
azotee, minerale et vitaminique adequate devrait perme
ttre des performances assez elevees. Avec des taurillons 
croises Frisons*Hereford alimentes avec de la pulpe 
seche en presence d'une quantite limitee de foin de 
vesce-avoine et complementes avec differentes sources 
azotees les meilleures performances ont ete obtenues 
avec la complementation a base de tourteau de soja, en 
comparaison a celles obtenues avec les bouchons de 
luzerne ou l'uree (tableau 10). Des taurillons croises (10-
caux*Pie Noirs) ont pu realiser des croissances assez 
elevees depassant 1.000 g/jour et superieures a celles 
obtenues avec regimes a base d'ensilages de vesce
avoine (tableau 11). Ces resultats traduisent clairement 
que les pulpes de betteraves sont bien valorisees notam
ment par le populations bovines locales ou croisees. 

Utilisation de la paille traitee 

Il est connu que le traitement des pailles a l'ammoniac 
ou a l'uree ameliore sa valeur alimentaire et plus pre
cisement les quantites volontairement ingerees par l'ani
mal (Chermiti, 1994). De ce fait, I'on peut se demander si 
ce fourrage traite peut etre utilise pour l'engraissement 
des animaux. Les experiences realisees dans les condi
tions tunisiennes montrent que des performances ac
ceptables sont obtenues avec des regimes a base de 
pailles traitees a l'uree (Abdouli et al., 1988) ou a l'am
moniac (Chermiti, 1994). Les memes croissances ont ete 
obtenues avec des regimes de type classique a base de 
foin de vesce-avoine. Ces resultats suggerent que la 
paille traitee peut remplacer ce type de fourrage qui de
meure produit et utilise d'une maniere traditionnelle 
dans de nombreuses regions du pays. 
Ceci permettrait d'envisager la conversion d'au moins 
une partie des surfaces reservees a ce type de foin pour 
produire plus de cereales pour l'alimentation humaine 
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Tableau 8 fUel du niveau de la eomplemenlalion sur /'ingeslion volonlaire de I'ensilage el 
sur la eroissanee de laurillons loeaux (Maalaoui, 1979). 

Regime moins de concentre plus de concentre 

Nombre d'animaux 20 20 
Poids initial, kg 188 188 
Poids final, kg 253 271 
Dur6e, jours 132 132 
GMO, g/jour 493 624 
Ingestion totale, kg MS/l00 kg PV 2,41 2,55 
Ensilage a volont6 1,62 1,35 
Concentr6 0,79 1,20 

l'ensilage est compos6 d'un m61ange de bersim-ray-grass et orge (MS" 23,4%; MAT" 22,50/0; CB ,,30,6%). Le concentre est compo$6 de 
55% d'orge, de 40% de son de ble, de 1,5% d'ur6e (1,5%) et de 3,50/0 d'un m61ange commercial de mineraux et de vitamines (MS" 89,3%; 
MAT = 16,90/0; CB = 10,2%) 

Tableau 9 fUel de la eomplemenlalion azolee sur /'ingestion volonlaire de I'ensllage 
de mars ella eroissanee de taurillons eroises Pie Noirs*Holslein (Hen/, 1990). 

Regime C) TS S S + TS S + U 

Nombre d'animaux 9 10 10 9 
Poids initial, kg 233 ± 19 233 ± 26 231 ± 13 226 ± 20 
Polds final, kg 394 ±24 363 ± 26 375 ± 12 371 ± 10 
Duree, jours 125 125 125 125 
GMO, g/j 1285 1035 1152 1157 
Ingestion, kg MS~our 
Ensilage 6,53 7,18 6,63 6,48 
Concentr6 2,02 2,02 2,02 2,02 
Totale 8,55 9,20 8,65 8,50 

Cl TS = tourteau de S~A; S = son de ble; S+TS = son + tourteau de solA; S+U = son + uree; Composition chimlque de I'ensllage de mais en % 
de la mati~re s~che: M = 37%; MAT = 8,1%; CB" 23%. 

Tableau 10 f"el de la nalure de la source azolee sur la eroissanee de laurillons eroises 
Frioson*Hereford al/menles avee de la pulpe de benerave (Mersni, 1979). 

Regime alimentaire 1 2 3 4 

Nombre d'animaux 14 14 14 14 
Poids initial, kg 261 261 261 261 
Poids final, kg 406 392 442 435 
Dur6e,/ours 173 173 173 173 
GMO, g/jour 841 758 1.045 1.005 
Ingestion, kg MS~our 
Pulpes s~ches 4,18 8,63 5,91 8,10 
Foin de vesce-avoine 1,00 1,00 1,00 1,00 
Bouchons de luzeme 4,18 - - -
Ur6e - 0,12 - -
Concentr6(,) - - 2,00 -
Tourteau de soja - - - 0,80 
Totale 9,36 9,75 8,91 9,90 

Cl Le concentre est compos6 de son (50%), de mais (14%), de tourteau de sojA (26,5%), d'ur6e (3%) et d'un melange commercial de min6-
raux et de vitamines (6,5%). 

ou les taurillons crOlses qui val
orisent mieux ces ressources alimen
taires (tableau 13). Les croissances 
des taurillons locaux varient du sim
ple au double et on peut alors se de
mander si cette categorie de bovins 
presente un potentiel limite pour la 
production de viande. La selection, 
depuis de nombreuses annees d'ani
maux ayant presente des croissances 
relativement elevees aurait pu se 
traduire a I 'heure actuelle par la 
creation d'une race bovine tunisi
enne plus specialisee dans la pro
duction de viande. Les taurillons de 
races pures presentent, certes, des 
croissances superieures a celles des 
taurillons locaux et peuvent attein
dre 1.200 g/jour, notamment avec un 
systeme alimentaire base sur l'utilisa
tion de l' ensilage de ma'is lorsquil est 
correctement complemente notam
ment en azote (tableau 13). Dans 
les conditions tunisiennes, compte 
tenu des quantites limitees de ce 
type de fourrage, il serait mieux de 
l'utiliser davantage pour la produc
tion laitiere. 

CONCLUSIONS 

Les travaux realises en Tunisie sur la 
production de viande bovine ne se 
sont interesses qua l'engraissement 
de taurillons, alors que la contribu
tion d'autres types d'animaux pour 
ameliorer cette production peut etre 
aussi tres importante. Les breufs, les 
vaches de reforme et les genisses 
sont parmi les types d'animaux qui 
peuvent apporter un quota assez im
portant pour la production de viande 
dans le pays. Des informations tech
nico-economiques sur les possibil
ites de leur engraissement con

et, par consequent, plus de pailles pour I'alimentation 
animale (tableau 12). Dans les conditions tunisiennes, 
les performances des taurillons soumis a l' engraissement 
sont tres variables d'un systeme alimentaire a un autre. 
En effet, I'indice de consommation exprime par le rap
port ingestion/kg de gain varie de 6 a 13 et les valeurs 
les plus faibles sont obtenues avec les systemes alimen
taires bases sur l'utilisation de l'ensilages de graminees 
fourrageres et des sous-produits. Il faut cependant sig
naler que ce sont surtout les populations bovines locales 

tribueront sans aucun doute au developpement de ce 
secteur. Les possibilites d'amelioration de la production 
de viande dans le pays a partir de taurillons locaux, 
croises ou exploites en races pures peuvent etre envis
agees. Les animaux appartenant aux populations locales 
semblent bien valorises les ressources alimentaires lo
cales tels que le foin de vesce-avoine et surtout l'ensilage 
de cereales fourrageres et certains sous-produits. La vari
abilite au niveau des vitesses de croissance des taurillons 
locaux traduisent que l'idee selon laquelle la race locale 
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Tableau 11 Utilisation comparee de /a pulpe de belterave 
et de I'ensilage de vesce-avoine par des taurillons 
crolses (Mdaissi, 1984). 

Regime alimentaire Ensilage Pulpe humide Pulpe seche 

Poids initial, kg 312 ± 18 310 ± 26 296 ± 19 
Poids final, kg 413 ± 15 408 ± 25 426 ± 24 
Duree, iours 115 115 111 
GMO, g/jour 952 1.068 1.170 
Ingestion, kg MS~our 
Ensilage 8,54 - -
Pulpe humlde 2,52 -
Pulpe s~che - 6,97 
Paille 2,16 2,16 
Concentre C) 1,84 1,68 1,68 
Totale 10,38 6,36 10,81 

Cl Le concentr6 distribu6 en complement ~ I'ensilage a 6te compos6 d'orge (66%), de son de ble (25%). 
de tourteau de sojA (6%) et d'un m6lange commercial de mineraux et de vitamines (3%). Celui utilis6 avec 
la pulpe humide ou ensilee etait compose de son de ble (36%), de tourteau de soja (50%). d'uree (3%). de 
phosphate bicalcique (5%) et d'un melange commercial de mineraux et de vitamines (3%) 

realiser au niveau de la recherche en vue de developper 
des systemes d'engraissement bien adaptes au condi
tions du milieu. • 
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