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GESTION TECHNIQUE D'UN TRDUPEAU LAITIER EN ZONE TROPICALE HUMIDE 

(QUELQUES ELEMENTS METHODOLOGIQUES ET RESULTATS 
o o o 

M. VIVIER , B. MICHALET-DOREAU , A. GRUDE . 

I - INTRODUCTION 

Le necessaire dialogue entre les eleveurs, les organismes de Vulgari-
sation et la Station de Recherches Zootechniques implique 1'utilisation de tech-
niques d'investigation permettant d'analyser les situations, compte tenu des 
contraintes reelles que rencontre le praticien tant au niveau du milieu physique 
que sur le plan socio-economique. Les resultats obtenus dans la realite confron-
tes entre eux et avec les resultats experimentaux permettront, aux chercheurs de 
proposer des ameliorations deja verifiees et dont 1'usage entrainera d'emblie 
une amelioration economique, et aux agriculteurs de formuler de fagon precise 
les veritables limites au progres necessitant experimentations et mises au 
point. 

La "Gestion Technique" - que l'on peut definir comme une methode per-
mettant de porter un jugement sur la conduite des troupeaux et des paturages a 
l'aide de criteres. synthetiques calcules S partir d'elements chiffres recueillis 
s u r l e terrain .- doit favoriser les echanges entre Pratique et Recherche permet-
tant ainsi une meilleure circulation de 1'information et une plus grande parti-
cipation des agriculteurs et des Agents de Vulgarisation a la vie de la Station 
de Recherches. 

L'objet de cette note est d'examiner les principaux aspects methodo-
logiques de la gestion technique et d'en illustrer l'interet en l'appliquant au 
cas concret de la production laitiere aux Antilles. 

II - ASPECTS METHODOLOGIQUES 

aj Pratique de la Gestion Technique 

La gestion technique repose sur 1'enregistrement systematique des 
performances, comportement du troupeau et des diverses techniques appliquees aux 
prairies, ce qui implique : 

- la connaissance exacte de la structure du troupeau (effectif, 
mutation, age, sexe, catSgorie) 

- une identification precise de chaque animal 

- la tenue d'un fichier (animal et parcelle fourragere) 

- la pratique d'un minimum de controles de performances (con-
trole laitier, controle de croissance) 

o 

Station de Recherches Zootechniques, I.N.R.A.-Antilles-Guyane, Domaine Duclos, 
97170 PETIT-.BOURG (Guadeloupe) F.W.T. 
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- la definition precise du parcellaire de Sexploitation. 

Notons egalement la n6cessite de normaliser les systemes d'enregis-
trement (fiches) et controles afin d'en faciliter le depouillement et l'inter-
pritation la plus complete possible. 

La collecte des donnees a'effectuera au jour le jour sur un carnet 
d'exploitation ou directement sur fiche en ce qui concerne : 

- la conduite du troupeau (saillies, mise-bas, avortements, ma-
ladies, traitements, etc...) 

- 1'utilisation des parcelles fourrageres par les animaux. 

Les controles de performance seront effectues selon un rythme regu-
lier 

- lait : tous les mois 

- croissance des genisses : 5 a 6 fois par an sans oublier 
toutefois que les poids - & la naissance, 90 jours, 120 jours, au sevrage, h 1 
an - pr^sentent beaucoup d'inter&t pour une etude precise du probl^me. 

Enfin, il importers de convenir d'une piriode d'analyse (ouverture et 
cloture de l'exercice). Elle peut etre laissie a l'initiative de chacun en fonc-
tion de besoins particuliers. Dans le cas des Antilles-Guyana, il semble judt-
cieux de la faire d6buter avec la p^riode des mise-bas ou encore avec la saison 
des pluies dans les zones S climat marqu6. 

b) Enregistrement et utilisation des informations au niveau du 

troupeau. 

- La fiche individuelle, document de base 

La fiche Animal individuelle constitue le document de base de la ges.-
tion technique. C'est S partir des informations qu'elle renferme que seront cal-
cules les indices, moyennes, recapitulatifs mensuels, etc... Elle devra dorvc 
permettre de retrouver facilement les informations suivantes : 

caracteristiques 
de 1'animal 

comportement et 
production de 
1'animal 

- n° identification 
- race dominante 
- date de naissance 
- origine 

- mode de reproduction (taureau ou insemin. artif.) 
- date de saillies 
- date de mise-bas 
- avortements et causes 
- sexe des produits 
- destination des produits Cvente, reproduction, 

mort, etc...) 
- date du sevrage des produits (poids) 
- date et cause de la reforme (priciser le poids a 

la reforme) 
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(- interventions veterinaires (maladies, trai-
tements, etc...). 

- Utilisation des "fiches individuelles" 

Elles permettent de connaitre, pour un elevage donne, cas par cas et 
en moyenne pour l'ensemble du troupeau : 

- l'age au premier veau 

- le nombre de saillies pour obtenir un veau (en fonction de 
l'age de la vache et de la saison) 

- l'ecart entre deux mise-bas 
- le nombre de velages au cours de la carriere de 1'animal 
- l'age et le poids des produits au sevrage 
- les causes principales de 1'intervention veterinaire 

- Analyse de la conduite du troupeau a l'echelle du mois et de 
1'annee 

Les regroupements mensuels et annuels des informations portees sur 
les fiches individuelles donnent une vue globale de la conduite du troupeau et 
autorisent le calcul de : 

- l'effectif moyen par categorie (present toute l'annSe, fluc-
tuation par categorie) 

- la structure du troupeau (importance des premiers veaux, re-
partition des categories, des ages, etc...) 

- mouvement des effectifs (reformes, ventes, mortalite) 
- le nombre des naissances 
- les epoques de naissance 

et plus particulierement pour le troupeau laitier : 
- le pourcentage des vaches a la traite. 

Les elements precedents, de caractere analytique, donnent la possibi-
lity d'etablir des indices de troupeau comme : 

, .. I n* nombre de velages „ n Indice de fecondite = : r— X 100 
nombre de vaches presentes 

(cet indice peut se calculer pour l'ensemble du troupeau et specialement pour 
les multipares) 

T . . , ,. nombre de velages - mort-nes . n n Taux de velages viable = ® ; T X 100 
nombre de vaches presentes 

T ,. , „ . 4. , . j.. „ . nombre de veaux vivants a 120 . n n 
Indice de "vitalite" des veaux = :: : T—*-X 100 

nombre de veaux nes vivants 

(COMMERCE, 1974) 

(°) A ce sujet, la gestion technique sera completee d'enquetes regionales sur les 
types de parasites rencontres permettant ainsi d'etablir une prophylaxie de 
groupe. 
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Le diagnostic, depistant les erreurs de conduite, decoulera de l'in-
terpretation de ces divers calculs. 

c) Les controles de performance, leur utilisation au niveau du 
troupeau 

Les methodes de controle des performances sont bien connues et norma-
lisees (I.T.E.B.

0 : Controle de croissance : F.N.S.C.L.0 0 : Controle laitier). 
Elles n'appellent pas de commentaires particuliers. Par contre, il nous apparait 
tres important d'en souligner une bonne utilisation par le praticien. 

1 ~ Q°D5E9i§_d§_9rgissance 

Les resultats de pes^es regulieres donnent la possibility d'etablir 
individuellement, au niveau du troupeau, pour un ensemhle d'animaux appartenant 
a une race ou a un type de croisement defini, les caracttristiques suivantes (et 
leurs amplitudes) : 

- poids a la naissance suivant le sexe 
- poids au sevrage 
- poids a age type 
- G.M.Q. 0 0 0 par categorie d'animaux et par periode 

Ces diverses informations seront schematisees a l'aide de courbes de 
croissance et comparees, eventuellement, a des courbes "Objectif". 

Si un elevage de race £ viande ne s'imagine plus, actuelleffient, sans 
un systeme de pesee (fixe ou sous forme de groupement d'agriculteurs possedant 
un materiel itinerant) permettant de connaitre les poids tant au niveau du trou-
peau de meres allaitantes qu'a celui du Feed Lot, ce n'est pas pour autant qu'il 
faudrait sous estimer l'interet des pesees regulieres des g6nisses de race lai-
tiere dont l'elevage (courbes de croissance), sous les clijnats tropicaux, , pose 
un certain nombre de problemes. 

^ ~ laitier 

Le controle laitier, a cote de 1'aspect Selection, doit representer 
pour l'eO^eveur un veritable outil de travail lui donnant des enseignements uti-
les a une gestion plus efficace du troupeau. 

Les criteres les plus importants a etablir sont bien connus de l'a-
griculture et du technicien. Leur interpretation n'appelle que peu de commentai-
res. II s'agit de : 

0 I.T.E.B. : Institut Technique de l'Elevage Bovin. 
F.N.S.C.L. : Federation Nationale des Syndicats de Controle Laitier. 

0 0 G.M.Q. = Gain moyen quotidien. 
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la_groduction_laitiere_brute_idu_yelage_au_tarissement)° 

Elle permet de connaitre : 

- sur le plan quantitatif : 

. la valeur laitiere du cheptel, c'est-a-dire la pro-
duction laitiere individuelle suivant le rang de velage. 

. le maximum de production apres velage : il se definit 
comme la plus forte production controlee, choisie entre le 1er et 2eme controle 
d'une lactation. 

Toutes les vaches ayant un second controle auront done un maximum de 
production. 

C'est en quelque sorte un indicateur de la valeur genetique du trou-
peau, quoique ce resultat integre egalement les repercussions, 

- de la duree du tarissement 
- des conditions d'elevage et d'alimentation pendant le taris-

sement 
- des conditions d'alimentation au velage. 

II serait utile d'isoler la valeur genetique avec plus de securite, 
en retenant par exemple la production laitiere au 5eme jour (DECAEN, CALOMITI, 
POUTOUS, 1970). 

. Le coefficient de persistance : il se calcule entre deux controles 
espaces d'un mois. La production laitiere theorique ne devrait pas diminuer de 
plus de 10 % d'un mois a l'autre en conditions optimum d'alimentation et d'hy-
giene. Dans la pratique, il est generalement admis qu'il y a chute de production 
lorsque la persistance est inferieure a 85 %. 

Le coefficient de persistance sera determine individuellement en 
fonction des niveaux de production, ainsi qu'en moyenne au niveau du troupeau. 

D'autre part il permet de connaitre les chutes de lait par saison et 
de comparer la courbe de production laitiere optimum (persistance de 90 %) a la 
courbe observee reellement, 

. la duree de la lactation en jours 

. la production moyenne par vache traite pour un mois donne (ou 
une annee donnee) soit : 

Total du lait produit par vaches controlees/Nombre de vaches contrfi-

0 A cote du controle laitier, il est generalement facile de controler la consom-
mation d'aliment concentre distribue aux vaches laitieres et de la rapporter 
aux quantites produites exprimees en litres ou en Kilogrammes. 
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lees. 

- sur le plan qualitatif : 

. le taux butyreux (determination des variations indi-
viduelles et saisonnieres, etc...). 

L9_9r9duction normalisee 

- lactation ramenee a 305 j (permet des comparaisons entre a-
nimaux d'un meme troupeau et entre troupeaux) 

- lactation en 305 j au taux butyreux 4 % 

L5_!?oyenn§_6cgngmigyB_{ri.EJ 

Elle represente l'un des criteres de gestion technique les plus ri-
ches d'enseignements. Son objet est de rapporter la production laitiere totale 
au nombre de vafches presentes (done af-foiragees toute l'annee). Elle s'exprimera 
soit en Kg annuels par vache presente ou en Kg de lait par jour de presence. 

M E = total de lait produit 
Nbre vaches presentes 

. . . . . . . , Total lait produit 
Kg de lait par jour de presence — :

 c—; r J H Nbre jours presence (jours productits 
(+ jours improductifs) 

La comparaison des criteres "Kg de lait/jour de presence" et "Kg de 
lait/jour de traite" mettra en evidence les repercussions economiques des 
"jours improductifs". 

L'interpretation de la moyenne economique enfin tiendra compte de 
l'age moyen du troupeau, la production laitiere evoluant de fagon souvent im-
portante avec le numero de lactation. 

Les jours improductifs correspondent a la periode separant la fin 
u'une lactation d'un nouveau velage. La durie du tarissement doit etre theori-
quement de 60 jours (lactation 305 j + 60 j de tarissement = 365 j). Les jours 
improductifs representent, alors, 16,4 % de l'annee d'affouragement. 

La fecondite des femelles va influencer tres directement le pourcen-
tage de jours improductifs. lis augmenteront a chaque foia qu'un animal sera 
insemine a plusieurs reprises. 

Les repercussions economiques des tarissements trop longs meritent 
d'etre soulignees : e'est ainsi qu'une vache tarie pendant 90 jours (soit 24,6% 
drj temps improductif) et ayant une production laitiere au velage de 18 Kg pour-
rait ameliorer sa moyenne economique de (90 - 60 x 18) 540 Kg au maximum. 

L5_!?oyenn§_6cgngmigyB_{ri.EJ L5_!?oyenn§_6cgngmigyB_{ri.EJ 
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d) Synthese des informations collectees au niveau des troupeaux (conduite et 
contrSle de performances) 

Les criteres examines au cours des precedents paragraphes donnent la 
possibility de porter un jugement technique annuel au niveau du troupeau. Souli-
gnons que la valeur de ce diagnostic sera d'autant plus grande que les criteres 
retenus auront ete hierarchisSs avec precision afin de retenir les mieux definis 
et les plus determinants au niveau du resultat final (FAVERDIN, 1971). 

Par ailleurs, le regroupement des divers resultats concernant a la 
fois la conduite des troupeaux et les controles de performances permettra de 
constituer un systeme de reference a partir duquel pourront etre dresses : 

II permet : 

- de porter un jugement en comparant les resultats avec ceux des ele-
vages de la region controlee au cours de la meme periode. 

- d'en suivre 1'evolution en comparant les diverses annees entre el-
les. 

2 - Le_grofil_regional_d^une_Broduction 

La centralisation regionale des references collectees dans les diver-
ses unites de production donnera la possibility de tracer "un portrait moyen de 
1'elevage" soulignant les principaux problemes rencontres dans la pratique. 

D'autre part, au niveau regional, la comparaison des rendements 
moyens obtenus par l'ensemble des unites de production avec les rendements de 
pointe ou les resultats de la Recherche permettra de degager la notion d'ac-
croissement potentiel (A.P.) ou Marge de Progres (DEFFONTAINES, 1967). 

P - M . n n (P : rendement possible) 
M * (M : rendement moyen) 

L'estimation de "1'accroissement potentiel" (A.P.) doit favoriser le 
dialogue Production-Recherche et contribuer a adapter 1'action des services de 
formation et information (Vulgarisation) aux realites de la pratique. 

3 - Comparaison_inter-regionale 

Enfin, les resultats obtenus pour une speculation donnee (race iden-
tique, par exemple) suivant des conditions differentes de milieu peut aider a 
la mise en evidence de probleme particulier et orienter ainsi des actions speci-
fiques de recherches. 

Ill - QUELQUES RESULTATS : LE CAS DE L'ELEVAGE LAITIER I.N.R.A.-GARDEL, GUADE-
LOUPE F.W.I. 

1 - Les conditions de milieu 

L5_!?oyenn§_6cgngmigyB_{ri.EJ L5_!?oyenn§_6cgngmigyB_{ri.EJ 
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Le domaine de Gardel est situe en Grande-Terre ; les sols sont des 
vertisols classiques developpes sur calcaire marin et dont la capacite d'echan-
ge est yievee. Les pH avoisinent la neutrality, P 2 ^ 5 '

 C a e t atteignent des 
niveaux satisfaisant alors que K„0 et Na ne sont deceles qu'en faible quantite 
(DE CRECY, 1969 j DE CRECY, 19707. 

Les precipitations annuelles oscillent entre 1100 et 1500 mm, repar-
tis sur 140-170 jours. Une saison seche marquee s'observe theoriquement de jan-
vier a avril, dont les epoques, duree et intensity, varient considerablement 
d'une annee a l'autre. Les sequences les plus longues de jours sans pluie (en 
ce qui concerne la periode 1972-1975) s'observent entre les mois de mars et 
juin. 

La temperature moyenne avoisine 25° (25,4°), le mois le plus chaud 
etant aout (29,6°) et le plus frais janvier (23,3°). 

2 ?2Ddi£i9D§_diyi§yage_et_conduite_du_trougeau 

Le Domaine de Gardel couvre une surface de 100 hectares dont 35-40 
sont consacres exclusivement a la production laitiere (vaches + genisses). Le 
Pangola occupe 70 % des surfaces fourrageres, complete par des Sorghos fourra-
gers, Merker et Herbe de Guinee. 

La fertilisation annuelle est en moyenne de 270 unites d'Azote, 60 
unites ''

50 unites de K.„0 par hectare. Les parcelles sont soumises a une 
rotation de 40^45 jours afin de rtealiser le compromis "Rendement-Valeur 
fourragere" le plus satisfaisant possible (CHENOST, 1971). Les rendements an-
nuels/hectare des Pangola et Sorgho fniirrager atteignent 20 a 25 T de matiere 
seche. La repartition de la production fourragere depend en grande partie des 
conditions meteorologiques : excedentaire pendant la saison des pluies, large-
ment deficitaire au cours de la saison seiche. Cette situation impose l'ensila-
ge, realise depuis 1971 en quantites importantes (500 a 1000 T/an). 

Les vaches laitieres paturent la nuit (cloture electrique) et regoi-
vent des fourrages fauches, a l'etable, pendant les heures chaudes de la jour-
nee. 

Le troupeau se compose de 70 vaches laitieres FFPN° importees de 
France mytropolitaine (jusqu'en 1969) ou de leurs descendantes et de gynisses 
destinees au remplacement. Le lait, trait a la machine, est stocke en tanks r6-
frigeres et vendu a une entreprise locale. Les femelles nees sur le Domaine 
sont conservees pour le renouvellement du troupeau, le plan d'elevage est sim-
ple : elles regoivent 56 Kg de lait en poudre et 90 Kg d'aliment concentre en-
tre la naissance et le sevrage qui intervient a 83 ± 16 jours puis elles sont 
mises a 1'herbe a l'age de 259 ± 20 jours (CHENOST et al, 1975). 

o 

F.F.P.N. : Frangaise Frisonne Pie Noire 
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3 - Resultats (Tableau 1) 

Les parametres de reproduction du troupeau se caracterisent par : 

a) un age avance au premier velage = 36-40 mois, consequence d'une 
saillie: a 25-30 mois au poids moyen de 345 Kg j ceci denote une croissance me-
diocre au cours de la phase d'elevage a l'herbe. A ce sujet, rappelons que des 
animaux de meme race, conduits suivant des methodes d'elevage eprouvees, peu-
vent atteindre en climats temperes des poids de 350 a 370 Kg entre 19 et 20 
mois. Une mise a l'herbe plus tardive et surtout d'animaux plus lourds devrait 
permettre d'ameliorer cette situation et ainsi de se rapprocher de performances 
obtenu 

es au Nigeria, par exemple, avec des animaux Frisons velant a 29 mois au poids moyen de 470 Kg (KNUDSEN, 1970). 

b) une repartition saisonniere marquee des velages : 50 a 60 % des 
mise-bas s'enregistrent entre novembre et fevrier, p.henomene deja signale a de 
nombreuses reprises (B0USQUET, 1971 ; VIVIER et B0USQUET, 1973 j C.T.G.R.E.F., 
1974 j GABRIEL et RICHARD, 1975). 

Une telle situation pourrait entrainer a terme des repercussions e-
conomiques facheuses (alternance de sur-et de sous-production). Ceci a pour 
consequence immediate d'accuser la distorsion entre les besoins du troupeau et 
la production fourragere. 

c) un nombre de saillies relativement important pour obtenir une 
fecondation (2,26). Les conditions saisonnieres affectent, d'ailleurs, cette 
moyenne de fagon significative, comme le montrent diverses enquetent (CHEN0ST 
et al, 1975 j HEYMAN, 1975). C'est au cours de la saison chaude et pluvieuse 
que les difficultes de fecondation atteignent leur maximum. 

d) un taux de velage satisfaisant : 86,9 a 97,6 %, tout au moins au 
niveau de la moyenne annuelle. II faut rapprocher ce chiffre des resultats des 
multipares = 71,2 a 80 %. Concretement, les resultats moyens obtenus refletent 
la severe politique de reforme pratiquee et 1'introduction de nombreuses primi-
pares, les mouvements d'effectifs (exprimes en %) le soulignent bien. 

Cette fagon de regler le probleme implique, dans un pays ou les pos-
sibilites locales d'achat d'animaux sont nulles, d'elever un effectif important 
de genisses afin d'assurer le renouvellement du troupeau avec un minimum de 
choix. 

e) un taux de reforme eleve : 20 a 30 Les reformes interviennent 
dans 53 % des cas apres la 4eme lactation, generalement pour raison d'infecon-
dite. Toutefois, il faut noter qu'un tiers des animaux elimines concerne des 
1eres et 2emes lactations (Tableau 2). 

f) une grande variabilite du nombre annuel des avortements exprimes 
en % des saillies fecondantes. lis augmantent chaque annee sans que l'on puisse 
les attribuer a une cause precise (la Brucellose n'existe pas aux Antilles). 

3 - Resultats (Tablea

saillie: a 25-30 mois au poids moyen de 345 Kg j ceci denote une croissance me-



- 248 -

b - La production laitiere du chegtel 

- Production laitiere individuelle t 

L'etude d'un echantillon de 166 lactations, controlees entre 1971 et 
1975 permet de calculer la production moyenne individuelle soit 3291 litres. Ce 
chiffre est relativement Sieve, compare aux resultats obtenus avec des animaux 
de meme race dans d'autres regions tropicales (Tableau 3). La production varie 
avec le rang de velage : 2700 1 en premiere lactation contre 3800 1 en 6eme 
lactation, soit + 71 % (tableau 4). Mais il faut attendre la 4eme lactation 
pour enregistrer une difference significative. Les productions au premier con-
trole suivent une progression analogue. De meme CASTRO-GOMEZ (1972) enregistre 
au Mexique une augmentation de la production de 90 % entre la 1ere et 5eme lac-
tation alors qu'au Venezuela la production reste constante quel que soit le 
rang de velage (R0DRIGUEZ-V0IGT, 1974). 

La duree de lactation de 290 jours correspond aux resultats observes 
dans d'autres zones tropicales (tableau 3). Elle presente une assez grande disper-
sion mais ne differe jamais significativement d'un numSro de lactation a 1'autre 
(tableau 4). 

- La moyenne economique et les jours improductifs : 

La moyenne Sconomique s'etablit aux environs de 3000 litres, chiffre 
analogue a celui obtenu en Martinique (GABRIEL et RICHARD, 1975) et en Colombie 
(P0NSARDIN, 1972) dans des conditions voisines d'elevage. Par contre, ce rSsul-
tat differe sensiblement (1000 1) de ceux obtenus par les troupeaux bien geres 
de l'ouest de la France (rSsultats E.D.E. cites par RICHARD et VIVIER, 1973 » 
H0URMAN, 1975). Compte rendu des elements prSsentes dans le paragraphe prScS-
dent, il est evident que la production d'animaux en 1ere, 2eme et 3eme lacta-
tion influencera directement ce critere. 

Le pourcentage de jours improductifs varie de 22 a 28 %, rSsultats 
sensiblement inferieurs a ceux rencontrSs en Martinique (32 a 42 %), mais enco-
re trop eleve par rapport a 1'optimum de 16 % = 60 jours de tarissement). Au 
Nigeria, Knudsen (1970) obtient 13 %. Toutefois, il ne semble pas souhaitable de 
tarir les animaux trop tardivement, au risque de compromettre la lactation sui-
vante. 

c - La consommation_d'aliment_concentre 

La quantite d'aliment concentre atteint en moyenne 0,360 Kg/litre de 
lait produit { 0,4 a 0,5 kg/litre represente des niveaux gSnSralement admis 
dans la zone Caraibe (ARROYO-AGUILU, 1972 j CHENOSTs 1972 s CHENOST, 1973 j etc 
...). Malgre tout, les productions individuelles restent modestes, ce qui con-
firme la faible digestibilite et ingestibilite des graminees tropicales. 

d - La_groduction_laitiere_a_Punite_de_ 

L'intensification fourragere (utilisation d'esp^ces productives,. 
fertilisation, rationnement des paturages, fauche des refus, alternance fauche-
paturage, etc...) a permis d'augmenter sensiblement le chargement S l'unite de 
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surface. II passe entre 1971 et 1975 de 1,3 a 2,4 vaches laitieres/hectare et 
malgre des performances individuelles modestes la production laitiere/ hectare 
progresse dans le meme temps de 5 a 7000 litres soit + 38 %. HOLDER, en Austra-
lie (1967), enregistre des resultats analogues : 2,5 vaches laitieres et 6550 
litres de lait/ha. 

CONCLUSIONS 

Basee sur les controles de performances et les enregistrements (nor-
malises) de la conduite du troupeau et des paturages, la gestion technique re-
presente un outil de progres pour l'entreprise agricole et un moyen de develop-
pement efficace au niveau collectif. 

Les resultats auront une valeur non seulement a l'echelle de chaque 
unite de production mais egalement a divers niveaux geographiques. lis contri-
bueront alors a la mise en evidence des problemes regionaux. 

Les methodes de gestion technique constituent un moyen d'investiga-
tion precieux pour les organismes de re,cherches et c'est autour des resultats 
chiffres et obtenus suivant une methode normalisee que devrait s'etablir un 
dialogue Production-Vulgarisation-Recherche veritablement fructueux. L'expe-
rience perfectionnera les methodes d'investigation et de calcul adaptant l'une 
et 1'autre aux circonstances particulieres. 

Notons egalement qu'il est aise de completer la gestion technique 
d'elements economiques et d'avoir ainsi une vue globale des problemes tout en 
ayant le moyen de mettre en evidence les freins a une meilleure rentabilite. 

Enfin 1'application des criteres de gestiqn technique au cas concret 
expose dans cette note permet de degager les elements suivants qui representent 
a la fois des perspectives de recherches (points 1 et 2) ainsi que des possibi-
l i t y de progres (point 3) : 

1/ Les problemes lies a la reproduction entrainent. une rotation 
d'animaux difficile a realiser avec un minimum de choix dans un pays ou le 
cheptel laitier est de faible importance

0. Par ailleurs, 1'elevage des g^nisses 
necessite encore de nombreuses mises au point techniques. 

2/ La mediocre valeur fourragere des graminees tropicales en-
traine la distribution de grosses quantites d'aliment complementaires, incompa-
tible avec les conditions economiques locales du fait du cout des cereales ge-
neralement importees. Par contre, les especes fourrageres cultivees aux Antil-
les (Pangola, Merker, Herbe de Guinee, Sorgho fourrager) ont un potentiel de 
rendement important pour peu qu'elles soient bien exploitees (fertilisation, 
parcellement, ensilage). 

o 

lis pesent egalement sur le rendement laitier du fait de 1'elimination de va-
ches sur le point d'exterioriser leur potentiel. 



- 250 -

3/ Les resultats obtenus entre 1971 et 1975 au Domaine I.N.R.A.-
Gardel montrent clairement que 1'amelioration des productions depend plus du 
chargement a 1'unite de surface que des performances individuelles des animaux 
restees relativement stables au cours de la periode etudiee. Ces resultats 
soulignent l'absolue necessite d'une intensification fourragere bien comprise. 
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Tableau 1 - RESULTATS GESTION TECHNIQUE VACHES LAITIERES DOMAINE INRA-GARDEL GUADE-• 
LOUPE F.W.I (Technical management results of dairy cowss INHA-Gardel 
Stationj Guadeloupe) 

Annees 
Criteres 

1971 1972 1973 1974 1975 Moyenne 

EFFECTIFS 
Vaches laitieres presentes 

70,9±4,2 

Primipares introduites 
(% des vaches presentes) 

8,9 3,7 7,1 18,0 15,2 10,2 

Re-formes fventes + mortali-
tes) f% des vaches presentes) 

25,7 14,4 19,0 
15,2 dont 

2,7 % mort. 
34,2 dont 

2,9 % mort. 
21,7 

Mouvement d'effectif en % [a) 37,8 27,1 37,3 37,5 56,3 39,1 

(1) REPRODUCTION 
Poids a la 1ere saillie (Kg) 

q dc ni (1) REPRODUCTION 
Poids a la 1ere saillie (Kg) 

Age au premier veau 882 1234 1205 1085 1070 1095 + 151 

Nbre saillies/Velage 
2,23 2,3 2,26 Nbre saillies/Velage 
2,23 2,3 2,26 

Epoque des mise-bas > 50 % 
Jctobre a fev 

Epoque des mise-bas > 50 % 
Jctobre a fev /rier -- -

Taux de velage (en %) 
Primipares + multipares 

92,6 97,0 86,9 87,5 97,6 92,3 

Taux de velage en % 
des multipares 

77,2 80,0 72,4 71,2 74,0 75,0 

Ecart entre velag. en jours 
417 372 400 Ecart entre velag. en jours 
417 372 400 

N° moyen de lactation a la 
reforme 

4,1 3,4 5,7 4,3 4,8 4,46 

Avortements en % des vaches 
pleines 

3,94 2,81 0,0 7,3 12,0 

Pertes a la naissance 
8,2 7,2 11,6 6,3 8,9 8,4 

(2) PRODUCTIONS LAITIERE DU 
CHEPTEL 

Moyenne economique 2920 3157 3206 3182 2975 3088 ± 131 
Vache a la traite en % des 
vaches presentes 

73,1 72,0 77,2 74,9 75,7 74,6 

Jours improducti-fs en % 
26,9 28,0 22,8 25,1 24,3 25,4 

Duree moyenne de la lactat. 
en jours 
< 150 j ) 

150 < duree < 300 j) en % 
> 300 j ) 

303 
6 
48 
46 

297 
2 
60 
38 

295 
5 
45 
50 

308 
0 
60 
40 

266 
4 
70 
26 

290 
3,4 

56,6 
40,0 

(3) CONCENTRE (18 % MAT) 
g/litre 

0,300 0,280 0,270 0,293 0,361 0,361±D,035 

(4) PRODUCTION a L'UNITE DE 
SURFACE Hect. 

Nbre litres de lait/hectare 5265 5993 6908 7288 7221 6535 
Chargement/hectare 

1,3 2,1 2,1 2,36 2,43 2,05 
Surface fourragere/VL (ares) 

76,0 47,62 47,62 42 42 -

(a) Entr ses + Sorties 
Animaux passes 
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TABLEAU 2 

REPARTITION DU NOMBRE D 'ANIMAUX REFORMES (%) EN FONCTION 
DE LEUR N° DE LACTATION (calcul portant sur n = 91) 

N° lactation Nbre par classe (%) % cumule 

1 11,0 11,0 
2 20,9 31,9 
3 7,7 39,6 
4 13,2 52,8 
5 5,4 68,2 
6 11,0 79,2 

7 7,7 86,9 
8 2,2 88,1 
9 6,6 94,7 

10 4,3 99,0 

TABLEAU 3 

PERFORMANCES LAITIERES DE TROUPEAUX HOLSTEIN/FRISON EN ZONE TROPICALE 

Auteurs Pays 
Prod, laitiere 
par lactation 

VERDE VENEZUELA 
(1968) 

Ministere du MALAWI 1884 325 
(1969) 

KNUDSEN P.B. NIGERIA 2412 281 
(1970) 

OLA YIWOLE M.B. NIGERIA 2496 295 
(1973) 

RODRIGUEZ-VOIGT VENEZUELA 1433 280 

A.R. M 9 7 4 J 

- GUADELOUPE 3291 290 
(1976) 
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