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Introduction   

Le lait destiné à la consommation humaine a été défini en 1909 par le congrès 

international de la répression des fraudes "le lait est le produit intégral de la traite 

totale et ininterrompue d'une femelle laitière bien portante , bien nourrie et non 

surmenée .Il doit être recueillis proprement et ne pas contenir de colostrum. Le lait 

sans indication de l'espèce animal de provenance correspond au lait de vache".            

L'Algérie est le première consommateur de lait au Maghreb avec près de 145 

l/an/habitant (soit une consommation annuelle de lait de 5 milliard de litre , dont 3.5 

milliard de litres produit locales), alors que;la moyenne mondiale fixée par la FA O 

est de 90  l/an/habitant (Benali,2018).    

La facteur laitière a connu d'avantage de soubresauts durant de nombreuses années 

compte tenu de l'évolution de l'économie laitière mondiale (Makhlouf et 

Montaigne,2016). 

En effet le groupe "lait et produits laitières" occupe la deuxième place parmi les 

produits alimentaire importés en Algérie. Il représente en moyenne 18.4% de la 

facteur alimentaire totale pour un montant moyen de 868 millions de dollars par an  

(CNIS,2012). 

En parallèle , les pouvoirs publics mettent en place une politique favorisant 

l'installation d'élevage laitiers par l'importation de génisses à haut potentiel génétique. 

Le but est d'augmenter la production afin de réduire la facture des importations. Ces 

programmes d'intensification de la production laitière n'ont toutefois pas d'atteindre 

les objectifs escomptés (Ouarfli et Chehma,2018) et l'élevage bovin laitier souffre 

encore de plusieurs insuffisances. Ces dernières peuvent être attribuées au manque de 

maîtrise de la conduite de l'élevage ,notamment l'alimentation du troupeau laitier qui 

ne s'améliore guère (Houmani,1999;Issolah,2008). 

Le niveau de l'alimentation des vaches laitières dans les élevages et l'insuffisance de 

l'offre fourrager, sont d'importants facteurs limitants, qui contrarient le développement 

de la production laitière et de l'élevage en générale (Bouzida et al,2010). 

L'objectif de cette étude , consiste à étudier de quelques paramètre de lactation chez  

troupeau des vaches laitière à partir de l'année 2018 jusqu9à 2022  dans la région de 

Baba-Ali qui situe dans la wilaya d'Alger  sur la ferme d'ITELV.   
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I-1Anatomie de la glande mammaire 

I-1-1 Définition de la glande mammaire 

La mamelle est un l'organe qui caractérise tous les mammifères (Charton,2017).    

L'anatomie de glande mammaire ou mamelle ,varie beaucoup selon les espèces 

(Bouichou,2009) .                                                                                                        

Les mamelles ou glandes mammaires , est un l'organe de sécrétion du lait chez les 

mammifères (Soltner,1993). La mamelle est un appareil glandulaire ,ses produit de 

sécrétion son colostrum et le lait .Le volume et la forme de mamelle sont très variable 

suivant l'espèce , la race ,l'individu ,l'âge et stade de lactation (Souhaire,2018).                                                                              

La glande mammaire est un organe dynamique dédié à la production de lait dont les  

cellules sont renouvelées à 50% au cours d'une lactation(Capuco et al,2001). Elle est 

tubulo-alvéolaire d'origine ectodermique (Figure 1) .   

I-1-2Taille de glande mammaire 

La mamelles  des vaches dite aussi le pis ,est une glande volumineuse pesante de 12 à   

30 kg et pouvant contenir plus de 20 kg de lait (Soltner,1993;Hanzen,2010).  

Le pis des vaches laitières adultes ,à vide pèse de 14 à 32 kg ;0et atteint 50 à 60 kg chez 

les vaches à forte production (Billon  et al 2009 ;Belaich,2019 ). 

 

 

Figure 01: Anatomie de la glande mammaire de vache (Charton,2017). 
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I-1-3 Structure externe de la glande mammaire 

 La vache possède deux paires de mamelles inguinales appelés aussi quartiers dont deux 

antérieurs et deux postérieurs qui se prolonge chacun par un trayon. Les quatre quartiers 

sont réunies extérieurement en une masse hémisphérique lourde et volumineuse appelée 

pis, solidement attaché par un puissant système de suspension. Ce système est formé 

par un ligament médian de fixation et par de ligaments latéraux de support qui les  

attachés à la paroi abdominales et au bassin (Dosogne et al,2000). 

Le pis de la vache est composé de deux paires de mamelles ou quartiers gauche ou 

droite, Ces quartiers sont physiquement séparés par un ligament suspenseur du pis et 

par deux sillons transverses (Boudy,2005). Un système de suspension du pis solide est 

essentiel pour maintenir des attaches appropriées de glande au corps (Cortes,2019). 

Les quatre glandes (ou quartiers) qui les composent sont totalement indépendantes les 

unes des autres. Une parois centrale élastique très épaisse sépare les moitiés droite et 

gauche (quartiers latéraux) tandis que les quartiers avant et arrière sont individualisés 

paroi fine (Marguet ,2009). 

 Chaque quartier est composé d'un corps et d'un trayon ( ou papille) ,s'ouvrant sur un 

unique orifice papillaire par lequel s'écoule le lait. Les trayons surnuméraires sont assez 

fréquents , souvent rudimentaires et plutôt caudaux aux trayons principaux chez la 

vache (Pavaux,2001).  

La longueur du trayon est entre 3 à 14 cm et son diamètre varié 2 à 4 cm (Serieys,1997). 

A la forme d'un cylindre de taille de 6 à 8 cm de long pour 2 à 3 cm de diamètre percé 

à son extrémité d'un ostium papillaire unique (Tchasou,2009).      Trayon constitue la 

dernière partie de la glande mammaire avec un citerne et un canal. Le canal du trayon 

obstrué par la kératine pour éviter les mammites (Sérieys,1997; Gabli,2005). 

I-1-4 Structure interne de la glande mammaire 

La connaissance de l'anatomie interne de la glande mammaire est importante pour un 

meilleure suivi et une optimisation de la production laitière (Atigui,2016).  

I-1-4-1Compartiment parenchymateux et stromaux                                                                       

La glande mammaire bovine est composée de compartiment parenchymateux et 

stromaux.                                                                                                                        
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I-1-4-1-1 Le parenchyme                                                                                                              

est un compartiment cellulaire est contient deux lignées cellulaires principale. Le 

compartiment principale est constitué de cellule luminale internes qui entourent une 

lumière centrale, tandis que le compartiment secondaire est constitué de cellules 

myoépithéliales externes qui se trouvent à la base de l'épithélium mammaire, à côté de 

la membrane basale, et qui séparent l'épithélium mammaire du stroma. Les cellules 

luminale peuvent être divisées en deux sous-types : les cellules canalaires (qui 

tapissent la lumière des canaux) et les cellules alvéolaires (qui synthétisent le lait).                                                                                                         

I-1-4-1-2 Le compartiment stromale                                                                           

contrairement au parenchyme; est constitué d'une variété de cellules ( fibroblastes, 

cellules mésenchymateuses ,adipocytes, leucocytes et cellules sanguines) ainsi que la 

matrice extracellulaire (laminine, fibronectine , collagène, protéoglycane ..) 

(Anonyme II,2022). 

I-1-4-2 Les alvéoles                                                                                                                

 L'alvéole dit aussi l'acinus mammaire est enveloppé antérieurement d'une couche 

unique des cellules épithéliales irriguées par leur pole basal .L'acinus est entouré par  

une trame de cellules myoépithéliales, plusieurs alvéoles regroupés constituent un 

lobule (Garyard , 2007).                                                                                                

  I-1-4-2-1 La lumière alvéolaire                                                                                                   

De nombreux unités alvéolaires se regroupent pour former de grandes complexes 

lobulo-alvéolaire qui se connectent entre eux et à la mamelle via un réseau canalaire 

tubulaire (Stevenson et al , 2020). 

 

Figure 02 : Coupe longitudinale de sinus mammaire (Girard,2007). 
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La lumière alvéolaire contienne 60 à 80% du lait, tandis que 20 à 40 %  retrouve dans 

la citerne (Boudy, 2005;Clerentin,2014). 

I-1-4-3 Les mamelons                                                                                                                       

  Le passage entre la formation et la distribution du lait est rendu possible par la 

connexion entre les alvéoles et mamelon. Chez les vaches, les mamelons ont une 

ouverture ou le lait s'écoule. Les vache ont développé des structures spécialisées de 

stockage du lait appelées citerne .                                                                                   

 I-1-4-4 Les citernes                                                                                                                

 sont situées dans la partie ventrale de la glande et tous les canaux y a aboutissent .La 

fonctions de citerne est de stocker de grands quantités de lait avant la traite (Anonyme 

III, 2021). 

les quartier dispose d'un réservoir dont la taille varie chez les vaches de 400 à 500 ml, 

qui varie selon la race est compatible avec le travail des canaux galactophores en sinus 

et en poches (Bouchard,2012).                                                                                

     I-1-4-5Cavit  galactophore                                                                                                               

  Le lait secrété par la mamelle de cumule dans une cavité appelée sinus galactophore, 

puis se divise dans le canal du trayon (Soltner,1993). 

I-1-4-6 Le trayon                                                                                                                         

Le trayon constitué d'une citerne et d'un canal, six à 10 plis longitudinaux forment: 

I-1-4-6-1 La rosette de Fürstenberg                                                                                                 

la rosette de Fürstenberg à l'endroit où la citerne du trayon et le canal se rencontrent. 

Cette rosette contient les leucocytes résident et joue un rôle dans la lutte contre les 

mammites .                                                                                                                           

I-1-4-6-2 Canal du trayon                                                                                                                  

Le canal du trayon est entouré des fibres musculaire longitudinales, entre les traite, les 

sphincter gardent l'extrémité du canal fermée ; également entre les traites le canal de 

trayon est obstrué par de la kératine (Olsson ,2005). 
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I-1-4-6-3 La tétine                                                                                                                     

 Le trayon (papille) est de forme cylindrique ou conique, élastique, est associée à 

chaque glande et sert de sortie de lait. En générale, une seule tétine draine une glande. 

Ni les glandes sébacées ou sudoripares ne se trouvent dans la paroi du trayon 

(Hurley,2010). La forme et la taille des tétines ne dépendent pas de la forme ou de la 

taille du pis; ou de la quantité de lait produit, et c'est la seule zone ou la glande 

mammaire extrait le lait et reçoit du côté du veau (Cortes,2019).  

 I-1-4-7 Les veines et artères                                                                                                      

Il y a beaucoup de veines et artères dans la mamelle ;cinq cents litre de sang doivent 

circuler dans la glande mammaire pour produire un litre de lait. Lorsqu'une vache 

produire 60 litres de lait par jours, cela signifie que trente mille litre de sang circulent 

à travers la mamelles (Charton,2017; Billon et al ,2009). 

I-1-4-8  Système lymphatiques                                                                                             

 La mamelle possède aussi un système lymphatique .La lymphe transportes les déchets 

à l'extérieur de la glande et permet un afflux important de polynucléaire neutrophile. La 

lymphe passe par les nSuds lymphatiques retro-mammaires puis est emmenée vers le 

bassin. Lorsque la lymphe est "bloquée" dans la mamelle, un Sdème se forme. C'est le 

cas au vêlage  pour certaines génisses quand la présence d'une trop grande quantité de 

lait comprime les vaisseaux lymphatiques (Degueurce,2004;Denoix,2010). 

I-1-4-8-Les canaux lymphatique 

 Les canaux lymphatiques de la mamelle sont aussi étendus que veineux vaisseaux 

sanguins et leurs sont parallèles . Le supra mammaire glande lymphatique de la 

mamelle variant en nombre de 1 à 7 et en taille 4-10 cm. Sont situés au -dessus du bord 

caudal de la base de la glande mammaire (Pandey et al ,2018). La plupart des canaux 

lymphatiques afférents la mamelle se vide dans le ganglion lymphatique supra 

mammaire (Riservati,2009).                                                                            

I-2-Synthèse et sécrétion du lait 

I-2-1 Définition de lactation 

La lactation, période de production de lait par le glande mammaire, commence après 

la parturition et évolue dans le temps. Chez la vache ,sa durée varie en moyenne de 
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180 jours en élevage traditionnel ,à 305 jours (ou plus) pour les élevages moderne 

(Saidou,2004).Cette période dure environ 10 mois. 

I-2-2 Physiologie de lactation 

On distingue trois phases essentielles dans lactation d'une vache : 

ø La lactogenèse                                                                                                         

stade courte, il commence dès les 10 derniers jours de gestation chez une 

vache ;c'est une vache de déclenchement de la lactation (Gayrard,2018). 

ø La galactopoïèse                                                                                                       

c'est la phase d'entretien de la sécrétion lactée  (Tchassou,1979). 

ø L'involution mammaire:                                                                                

qui correspond au repos de la mamelle et donc à la période de tarissement 

(Constance,2017).  

I-2-3 Mécanisme de Synthèse et sécrétion  du lait  

L'élimination du lait de la glande mammaire dépend d'un réflexe d'éjection du lait 

fonctionnel.il s'agit  d'un processus neuro-hormonal .L'éjection du lait résulte d'un 

stimulus nerveux que l'animal associe à l'activité de traite ou de tétée, comme  le 

message manuel des trayons, la tétée ou la vue et l'odeur du veau (Tuker,1985). La 

machine à traite elle-même peut également stimuler le réflexe (Gorewit et al,1983). 

I-2-3-1 Prolactine                                                                                                                            

 Des influx nerveux arrivent dans l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse postérieure 

qui libère prolactine. Le sang transporte cette hormone jusqu9à la cellule myoépithéliale 

qui entoure les alvéoles du pis. La contraction des cellules myoépithéliales éjecte le 

lai0t de la cavité alvéolaire dans les canaux lactifères et la citerne de la glande. La 

souffrance ou le beur peut inhiber( Figure 3)le réflexe d'éjection du lait (Michel,2018). 

I-2-3-2  Ocytocine                                                                                                                  

La synthèse du colostrum démarre , favorisée également par l'ocytocine , qui par ailleurs 

stimule les contractions utérines et conduit à la l'expulsion du fStus (Memeteau,2013). 
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Figure 03 : Réflexe d'éjection du lait (Michel,2018). 

I-3-Synthèse des différents constituants du lait 

I-3-1-Glucides 

Les glucides du lait, source d'énergie pour le veau, sont composés d'un glucide majeur 

et spécifique, le lactose , et de nombreux glucides mineurs , des monosaccharides 

(comme le glucose et le galactose),oligosaccharides ou sucres liés aux protéines ou aux 

lipides (Jenness,1974;Gopal et Gill,2000;Tao et al,2009). Le lactose est un 

disaccharide formé d'une molécule de glucose et d'une molécule D'UDP-galactose 

(Uridine Diphosphate -galactose).Sa synthèse a lieu dans l'appareil de Golgi de la 

cellules épithéliale mammaire. Elle est catalysé par lactose transférase ,complexe 

enzymatique formé de la galactosyltransférase et de l'Alpha-lactalbumine , qui agit 

comme un cofacteur (Ley et Jenness,1970;Kuhn et al,1980;Lin et al,2016) 

I-3-2-Lipides 

Les lipides du lait, également source d'énergie pour le veau, se présent sous forme de 

globules gras dans le lait, c'est-à-dire de gouttelettes lipidiques stabilisées dans la 

phases aqueuse du lait par une membrane dérivant de la membrane plasmique et d'une 

partie du contenu des cellules épithéliales (Couvreur  et Hurtaud,2007). La matière 

grasse est représente dans le lait sous forme de globules gras de diamètre de 0.1 à 10 

um et est essentiellement constitué de triglycérides (98%) .La matière grasse du lait de 
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vache représente à elle seule la moitié de l'apport énergétique du lait. Elle constitué de 

65%d'acides gras saturés et de 35%d'acides gras insaturés.(Jeantet et al,2008). 

Les triglycérides sont formés dans le réticulum endoplasmique des CEM par 

estérification de trois molécules d'acides gras sur une molécules de glycérol. Ce 

glycérol est issu soit du glycérol sanguin libéré lors l'hydrolyse des triglycérides 

plasmatique par la lipoprotéine lipase au niveau de l'endothélium vasculaire ,soit 

synthétisé à partir du glucose. Les acides gras  sont, quant à eux, synthétisés dans les 

CEM (chaîne courte à moyenne, de 4 à 14-16 atomes de carbones) ou issus de 

l'hydrolyse des triglycérides plasmatique (chaîne longue ,au minimum 12 atomes de 

carbone, (Couvreur et Hurtaud,2007). La matière grasse ou taux butyreux représente 

25 à 45 g par litre (Luquet,1985).Elle est constituée par 98.5% de glycérides (esters 

d'acides gras et de glycérol ; 1% de phospholipides polaires et 0.5 % de substances 

liposolubles cholestérol et hydrocarbures(Goursaud,1985). 

La taille des gouttelettes lipidique est croissante entre le cytoplasme basal et apical; de 

nombreuse gouttelettes fusionnent pour former des  gouttelettes plus gros. Au cours de 

cette sécrétion, les gouttelettes passent à travers la membrane apocale ,elle-même 

composée de lipides, et se retrouvent dans la lumière. Chaque gouttelette lipidique est 

alors entourée par une membrane unique issue la membrane cellulaire apicale( Fuquay, 

2011). 

I-3-3 Matières protéiques  

Sa synthèse , à partir des acides aminés libres apportés par le sang, se passe au niveau 

du réticulum endoplasmique granuleux des lactocytes .En effet , ces acides aminés 

sont assemblés en polypeptides dans le réticulum endoplasmique, grâce aux 

ribosomes ; les polypeptides passent ensuite dans les corps Golgi où ils s'assemblent 

en protéines .Ils quittent l'appareil de Golgi des vésicules contenant également de l'eau 

, du lactose et des minéraux ,qui se déversent dans la lumière des acini 

(Soltner,1993). 

I-3-4 Vitamines et minéraux 

Le lait est considéré comme une source non négligeable de vitamine A et D ,les 

vitamines C,E et K sont également présentes mais en quantités plus faibles. Le lait 

contient aussi les minéraux dont les principaux sont les ions Ca2+,P+,Na+,Mg2+, et Cl- 
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(Fox et al,2015).Parmi ceux-ci le K+, Na+, et Cl- sont essentiellement présents sous 

formes dissoute, alors que deux tiers du Ca2+ , la moitié du P+ et un tiers du Mg2+ sont 

associés aux caséines et constituent le liant des micelles de caséines  (Müller 

,Buschbaum et al,2007;Gaucheron,2005). 

Si le lait et le sang sont deux solutés iso-osmotiques, certains éléments solubles sont 

plus concentrés dans le lait par rapport au sang(K, Ca ,lactose) et inversement moins 

concentrés dans le lait que dans le sang, ( Na et Cl) .La composition ionique du lait n'est 

pas déterminée par  des phénomènes de réabsorption des minéraux  le long des canaux 

galactophores. Elle est déterminée au niveau des alvéoles mammaires et résulterait 

d'ajustements, fonction de la teneur en lactose du lait. Plus la concentration du lait en 

lactose est élevée, plus les concentration en Na et K sont faibles dans le lait et 

inversement . Les mouvements de Na et K au niveau de la membrane apicale des CEM  

permettraient l'équilibrage final de la pression osmotique du lait (Peaker,1983). 

Parallèlement à ces constituants du lait sécrétés de manière active par les lactocytes , 

d'autre éléments tels que les immunoglobulines, les transferrines, l'albumine , et la 

prolactine sont directement filtrés à travers la membrane cellulaire et passent dans la 

lumière alvéolaire (Mather,2011). 

I-4 Cycle de lactation d'une vache laitière  

Les vaches vont produire du lait de leur vêlage jusqu'à leur tarissement. La production 

est évolutive est suit une courbe appelée courbe de lactation . Cette courbe a la forme 

d'une parabole. La production laitière d'une vache augmente progressivement du vêlage 

jusqu'au pic de lactation, puis diminue lentement jusqu'au tarissement. La courbe de 

lactation est caractérisée par trois phases de durée et d'allure inégales. 

(Weisslinger,2021). 

I-4-1 La courbe de lactation 

Selon Leclerc (2008) et Boujenane (2010),une courbe de lactation décrit l'évolution 

de la production laitière de la vache depuis le vêlage jusqu'au tarissement tout en suivant 

le niveau journalier de la production laitière en fonction du temps écoulé. 

Elle traduit l'évolution de la production du lait et de ses constituants en fonction du 

stade de lactation. 
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L'évolution de la production laitière au cours de la lactation est expliquée par Knight 

et Wilde (1993) comme suit: pendant la première phase ,il y a une augmentation 

exponentielle du volume de cellules sécrétrices, d'une part pendant la gestation grâce 

au phénomène d'hyperplasie (prolifération  des cellules) et d'autre part entre le vêlage 

et le pic de lactation par hypertrophie(intensification de leur activité).Alors que pendant 

la seconde phase ,il y a une involution des cellules sécrétrices et surtout une chute du 

nombre de cellules sécrétrices par apoptose. 

Selon Brocard et al,2007, les courbes de lactation sont très différentes , elles sont plates 

en vêlages d'automne ,avec un pic en vêlage d'hiver. 

 

Figure 04 :Evolution de la production laitière (Hanzen,2009). 

La courbe de lactation caractérisé par quatre étapes: 

ø I-4-1 -1 La phase ascendante 

Elle commence aussitôt après le vêlage, le premier lait étant le colostrum , il 

est consommé par le veau, la lactation proprement dite commence à partir du 

cinquième jour après le vêlage. Cette phase dure 50 à 60 jours (Crapelet et 

al,1973). 

Durant cette phase la production journalière augmente rapidement jusqu'au pic 

de lactation ou la vache atteint la production journalière la plus élevée durant 

sa lactation ce pic est atteint vers le troisième et la quatrième semaine pour les 
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fortes productrices et en quatrième et cinquième semaine pour les faibles 

productrices(Gadoud et al,1992). 

I-4-1-1-1 La phase colostral   

Le colostrum est le premier lait après le part (Allemand,2008). La lactogenèse 

débute par la production du colostrum. L'essentiel du colostrum est synthétisé 

au cours de 2 voir 4 dernières semaines avant la mise-bas ( kansinger et 

al,1986). Mais la synthèse colostral est sous l'influence et le contrôle 

d'événements hormonaux qui surviennent lors de la gestation, de la mise-bas et 

de la lactation (Nielsen et al,2001;Devillers et al,2006).  

Chez le bovin, le colostrum est sécrété par la vache durant quatre à cinq jours 

après le vêlage est fournit au veau les nutriments et les anticorps nécessaire à sa 

protection le temps que son système immunitaire devienne mature ( à sa 

naissance , le veau n'a pratiquement pas de gammaglobulines 

(Deluzarche,2021). 

ø  I-4-1-2  La phase plateau (Pic de lactation) 

Selon Gadoud et al ,(1992) le pic de lactation qui est le point où la vache atteint 

sa production laitière la plus élevée durant la lactation; est observé vers la 

troisième -quatrième semaine pour le fortes productrice, et en quatrième-

cinquième semaine chez les faibles productrice. 

La production des vaches allaitantes progresse plus lentement après le vêlage 

que celle des vaches laitières . Les races à viande affichent une courbe de 

lactation plus plate que les races laitières .Le maximum de lactation est atteint 

entre le premier et le troisième mois après le vêlage, et la production reste élevée 

tout au long de cette période (Peucelle,2022). 

ø I-4-1-3 Phase descendante 

Cette phase est caractérisée par une production laitière qui diminue plus 

rapidement elle est irrégulière et brutale sous l'influence d'une nouvelle gestion 

, et se termine par un tarissement (Crapelet et Thibier,1973). 

ø I-4-1-4 Tarissement  

Cette phase correspond aux deux derniers mois de lactation: elle se caractérise 

par une chute importante de production qui résulte de l'effet des hormones de 

gestation. Il est souvent perçu comme une phase de repos physiologiques  avant 

la lactation suivante, il se pratique aux environs deux mois avant le vêlage , ilest 
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obligatoire pour une bonne relance de hormonale et régénération du tissu 

mammaire (Hanzen,2008). 
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II-1 Les facteurs de variations de la production laitière 

Plusieurs facteurs sont à l'origine des variations de la qualité  globale du lait cru ( 

Coulon et al ,1995; Bony et al 2005;Kaouche-Adjlane et al 2014;Kaouche-Adjlane 

et al 2015 ; kaouch- Adjlane et Mati,2017;kaouch -Adjlane 2018) .   

 II-1-1 Facteur génétique  

La génétique est un facteur principal et déterminant pour l'expression du potentiel de 

production des vaches laitières (Ouinine et al 2004). 

Coulon et al (1991) ont cité que la limite supérieure en différents taux protéiques et 

butyreux(TP et TB) dans le lait de vache est déterminée par son potentiel génétique. 

C'est pour que l'on parle des races laitières, qui se distinguent par le volume et la 

composition du lait qu'elles produisent. Ce sont les Frisonnes qui produisent le plus 

grand volume de lait, en moyenne 7890 kg par vêlage; mais chez les vaches les moins 

productives que l'on trouve le lait le plus riche en corps gras (5%), alors que les 

Frisonnes fournissent un lait qui n'en contient que (3.61%). 

 La race Normande produisent moins de lait que la Pie Noire (-4 kg/j), mais ayant les 

taux protéiques (+ 2 a + 2.5 % 0 à), butyreux (+2 à +3% 0) et calcique (+ 0,1 %0) 

nettement plus élevés, des micelles de caséine plus petites (Froc et al, 1988). 

Pour une race donnée, il existe une liaison génétique positive assez forte entre les TP et 

TB. Une sélection sur des TP élevés et des TB faibles et donc difficile à mettre en Suvre 

(Bonaiti, 1985). Dans le même  contexte, Rossetti et Jarrige (1957) montrent que le 

teneur en protéine, la corrélation négative entre la production de lait et le pourcentage 

de matière grasse rend la sélection des vaches pour la haute production et un haut taux 

en matière grasse très difficile (Wattiaux, 2000).  
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II-1-2 Facteur physiologique                                                                                                                                   

II-1-2-1 Âge et numéro de lactation 

II-1-2-1-1 Âge 

Selon Veisseyre  (1979),  la quantité de lait augmente généralement du 1er vêlage  au 

5ème, puis diminue sensiblement et assez vite à partir du 7ème  vêlage. 

Le vieillissement des vaches provoque un appauvrissement de leur lait, ainsi la richesse 

du lait en matière sèche tend à diminuer. Ces variations dans la composition sont 

attribuées à la dégradation de l'état sanitaire de la mamelle; en fonction de l9âge, le 

nombre de mammites croit et la proportion en protéines solubles augmentée particulier 

celles provenant du sang (Mahieu, 1985). 

II-1-2-1-2 Numéro de lactation  

Pour ce facteur la production laitière, il y a imbrication avec l'âge de l'animal avec 

lequel, il est toujours liée, et donc difficile de les séparer .Ainsi, l9augmentation de la 

production laitière des lactations successives dépend du niveau d'alimentation auquel 

ont été soumises les génisses pour lesquelles il faut distinguer celles qui sont bien 

alimentés de celles qui ont connu des difficultés alimentaires (Dulpan, 1973). 

C'est ce qui est d'ailleurs signalé par plusieurs auteurs, indiquant que, le rang de vêlage 

et donc le numéro de lactation, est un facteur qui évolue avec l'âge de la vache, lequel 

influe sur le développement et la production de la mamelle. Cependant cette 

augmentation n'est pas indéfinie, où la production commence à diminué ,quelques 

années après l'atteindre de son pic , et ce avec la régression de la taille de la mamelle et 

le vieillissement du tissu sécrétoire (Saidou,2004;Butler,2005;Belhadi,2010;Dako et 

al.,2012;Gbodjo et al.,2013).                                                                                                               

II-1-2-2-Saison de vêlage  

La saison agit essentiellement par l'intermédiaire de la durée du jour. Les modifications 

des équilibres hormonaux (augmentation de la prolactine notamment) pourraient 

entrainer une dilution des matières sécrétées et donc une diminution des taux protéiques 

et butyriques. Ces dernières sont plus faibles en été qu'en hiver (Coulon et al ,1991). 
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II-1-2-3 Âge au premier vêlage 

L'âge idéal au premier vêlage est ordinairement accepté comme étant de 24 mois 

(Ghoribi,2011). Les causes majeures du retard de vêlage chez les génisses 

comprennent, le faible taux de croissance, le retard de puberté et les erreurs de gestion 

pour reconnaître la taille adéquate pour la mise à la reproduction (Williamson, 1987). 

En élevage intensif, l'âge au premier vêlage est l'un des facteurs importants dans le coût 

d'élevage du pré-troupeau. L'âge au premier vêlage réduit, offre les avantages tels de 

faibles dépenses, des coûts d'alimentation réduits, un surpeuplement diminué et une 

production journalière du troupeau augmentée ( Goodger et al ,1989). 

L'âge au premier vêlage semble bien indiquer comment la vache effectue sa carrière de 

reproduction. La chance de conception diminue si l'âge au premier vêlage augmente. 

Les vaches âgées de plus de 27 mois au premier vêlage ont de faibles chances de 

conception que les vaches âgées de moins de 28 mois (Maisona et al, 2004). 

II-1-2-4 Intervalle vêlage -première insémination 

Intervalle vêlage -première insémination est un indicateur précoce mais qui renseigne 

sur le retour à la cyclivité. (Minery, 2007), la conduit d9élevage, la condition de vêlage 

et surtout la non délivrance et le retard dans l9intervention. Il est responsable de la 

majorité des variations de l'intervalle vêlage -insémination fécondante. Le délai de la 

mise à la reproduction après le part est l'élément le plus déterminant de l'intervalle entre 

vêlage (Gauthier et al, 1985;Coleman et al ,1985) et dépend beaucoup plus de la 

pratique de gestion, spécialement de la détection d'oestrus que de la physiologie de la 

vache (Colman et al, 1985). 

L'objectif visé reste un intervalle de moins de 65 jours (Boudabza,2007), à l'exception 

des premières lactations et des vaches à haut potentiel de production peut se permettre 

un mois de plus. 

Par ailleurs, l'insémination est réalisée après 40 jours qui suivent le part (Loisel,1975). 

Le même auteur a constaté que 30 à 40 % des vaches inséminées avant 40 jours 

expriment un intervalle entre vêlage supérieure à une année. L'intervalle vêlage-

première saillie est allongé lorsque la reprise de l'activité ovarienne est retardée 
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(Westwood et al, 2002).Les troupeaux à faible rendement ont des intervalles vêlage-

première insémination plus longs (LÖf et al 2007). 

La baisse de la fécondité est une conséquence de la dégradation  de la fertilité jointe à 

un allongement des délais de mise à la reproduction (Ghobiri, 2011). 

II-1-2-4-1 Intervalle vêlage -insémination fécondante 

Cet intervalle peut être rapproché aux nombre des paillettes utilisées, en troupeau 

laitière, considèrent qu'il ne faudrait pas dépasser 1.6 paillette par vache. Un intervalle 

y trop long peut être dû à une mauvaise détection des chaleurs et à des inséminations 

trop tardive sou à des inséminations précoces, mais entachées d'un trop fort taux d'échec 

(Bonnes et al 1988;Cauty et Perreau, 2003).  

Les principaux  facteurs susceptibles d'influencer la valeur de cet intervalle sont 

l9alimentation, l'état sanitaire, la détection des chaleurs, le moment d'insémination par 

rapport au vêlage ou aux chaleurs et la mortalité embryonnaire (Glibert et al, 

2005).Tous les animaux qui ne sont pas fécondés au- delà de 150 jours sont identifiés 

comme économiquement an mauvais état pour défaut de gestation (Kirk, 1980). 

II-1-2-4-2 Intervalle vêlage-vêlage. 

L'intervalle entre vêlages est la période qui sépare deux parturitions consécutives 

(Vaitchafa,1996). Une valeur de 356 jours est habituellement considérée comme 

l'objectif à atteindre (Hanzen, 2009).Il représente un paramètre classique mais de  

plus en plus souvent décrié pour évaluer le potentiel de production de lait et/ou de 

veaux d'un troupeau C'est le critère techno-économique le plus intéressant en 

production laitière. Cependant, son appréciation est toujours tardive, de ce fait il ne 

peut être considéré seul (Bouzebda, 2007).                                                                                                                             

II-1-2-5-Stade de lactation  

Les teneur du lait en matières grasses et protéiques évoluent de façon inverse à la 

quantité de lait produite. Elles sont élevées en début de lactation (période colostral), 

elles chutent jusqu'à un minimum au 2ème mois de lactation après un palier de 15 à 140 

jours. Les taux croissant plus rapidement dans les trois derniers mois de lactation 

(Pougheon et Goursaud, 2001).La production laitière est minimale en été, croit en 

automne et en hiver pour atteindre un maximum au printemps (Maymone, 1969). 
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II-1-3 Facteur alimentaire  

L'alimentation constitue un levier rapide, réversible et souvent efficace pour agir sur 

la composition du lait (Legarto,2014). 

Une réduction courte et brutale du niveau d'alimentation se traduit par une réduction 

importante  de la quantité de lait produite et une baisse variable du taux protéique, mais 

la mobilisation des graisses corporelles entraîne une augmentation très importante de 

TB (taux butyreux), associé à une modification de la composition en matière grasses ( 

Pougheon et Gaursaud, 2001). 

II-1-3-1 Effet de fourrages 

Les fourrages contribuent dans l'augmentation du taux butyreux du lait par le biais des 

microorganismes qui fermentent la cellulose en acétate et butyrate précurseur de la 

fabrication de matières grasses du lait. L'ensilage de maïs donne un lait riche en matière 

grasses car il est riche en matière grasses (environ 4 % MS) en comparaison à d'autre 

ensilage (ensilage d'herbe) (Araba, 2006).  

D'après Legarto et al (2006), les fourrages interviennent dans la composition en AG 

(acides gras) du lait selon trois modes d'action: 

1. Apport en AGI (acides gras insaturés) présents en plus grandes quantité dans 

les fourrages jeunes, verts ou conserves. 

2. L'apport de fibres qui augmente la salivation d'ingestion et de mastication 

favorisant la neutralité de pH ruminal et les conditions de bio-hydrogénation. 

3. Production d'acétate et de butyrate précurseur des AG court et moyen.. 

II-1-3-2 Effet d'apport de fibres                                                                                                  

Cauty et Perrau (2009) signale nt que la présence de fibres est indispensable pour les 

ruminants puisqu'elles interviennent dans la stimulation mécanique du rumen,  à 

l'origine du réflexe de rumination / éructation, pour se prémunir contre tous risque de 

troubles digestifs et métabolique, on préconise 35 % des apports sous forme grossières 

si la ration est à base de foin ou d'ensilage d'herbe et 55 %  si elle est à base d'ensilage 

de maïs.  
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D'après Sauvant et al (1990), l'augmentation de production est accompagnée par un 

apport accru de fourrages jeunes et / au haché et d'aliments concentré, par conséquent  

une baisse de fibrosité de la ration .La baisse de valeur d'indice de fibrosité se traduit 

par la baisse de sécrétion salivaire et de taux butyrique du lait. 

Peyraud et al (2008) notent qu'il est recommandé d'introduire de la paille pour accroitre 

les durées de mastication et le recyclage salivaire, pour limiter les chutes de taux 

butyreux avec des rations en amidon dégradable. 

II-1-3-3 Effet de la mise à l'herbe  

La mise à l'herbe entraîne des variations de la production et la composition du lait 

(teneur protéine, matière grasses et sa composition), la mise à l'herbe se traduit par une 

forte augmentation des apports nutritifs, notamment énergétique qui conduit à une 

augmentation de la production laitière et taux protéique (Debeuf et al ,1991). 

D'après Chilliard et al (2001), l9herbe verte est la principale source d'acide 

linoléique, ce qui explique que les laits provenant  de ration à base d'herbe soient plus 

riche en cet acide que ceux de ration à base de maïs, la mise à l'herbe entraîne un fort 

accroissement de la teneur en acide linoléique du lait. 

Delagarde et al (2003) notent que la production et la composition du lait au pâturage  

d'une vache laitière sans complémenterions dépend d'abord de potentiel  génétique de 

l'animal, et sans stade lactation au moment de la mise à l'herbe .Delaby et al (2003) 

notent que l'herbe pâturée est un fourrage peu couteux à produire et à récolter, et qui 

peut caractériser le seul aliment de la ration de la vache laitière. 

Courtet (2010) signale que la production laitière augment linéairement avec 

l'augmentation de la proportion d'herbe fraiche (+ 0.2 kg/j) pour 10 % en plus dans la  

ration en remplacement d'ensilage de maïs. 

II-3-4 Effet de concentré 

L'apport de concentré induit généralement à une baisse de TB et le taux protéique 

augment linéairement avec la dose de concentré (Delaby et al ,2001). La quantité et le 

type de glucides ingérés par l'animal influencent les teneurs en matières grasses et 

protéines du lait, à fort taux de concentré (+50%) provoque une chute importante de 
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TB (Araba, 2006), le même auteur signale que l'orge et l'avoine dont l'amidon est 

rapidement dégradé par la microflore ruminale  influence plus le taux butyreux que le 

maïs dont la dégradabilité est plus lente. Quant aux aliments riches en sucres simples 

(betterave, mélasse), ils augmentent la production ruminale de butyrate, ce qu'est 

favorable à des taux butyreux élevés. 

D'après Houden et Coulon (1991), avec les proportions importantes d'aliments 

concentré (40 à 50 %) que le TB peut diminuer de façon importante (3 à 10 g/kg) selon 

le type d'aliment complémentaire / et ou la nature du fourrage utilisé. 

Les animaux à haut niveau de production qui reçoivent des rations riches en concentré 

dans le but de satisfaire leurs besoins énergétique, vont avoir une acidose (Sauvant et 

al, 1999). 

II-1-4 Alimentation et pathologie en début de lactation  

C'est la période la plus critiques pour une vache laitière qui se suite entre le vêlage et le 

pic de lactation .Elle se caractérise par l'inverse de la période précédente induisent une 

très rapide et une forte augmentation des besoins nutritifs, alors que l'appétit ne 

progresse que lentement et modérément .Il faut nécessairement apporter sous un 

volume réduit d'avantage d'UFL et de PDI , donc avoir recours aux aliments concentrés 

(Wolter,1994). 

Louvard, (1981); rapporte qu'en début de lactation, les vaches à haut potentiel on 

tune grand aptitude de faire appel à leur réserves (à la différence des vaches moins 

productrices), ce qui rend l'amaigrissement inévitable. L'objectif en ce début de 

lactation serait de limiter l'amaigrissement le plus possible, la couverture des besoins 

étant dans un premier temps impossible .Il faut apporter : 

ø Une base ration de base qui assure un minimum de production journalière, doit 

comporter de fourrages secs et des fourrages verts riches en matières 

nutritives, en complément destiné à rééquilibrer par un composé minéralo -

vitaminique  

ø Un aliment composé complémentaire équilibré pour la production de lait 
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II-1- Etat sanitaire 

D'une manière générale, les troubles sanitaire lorsqu'ils affectent la production laitière, 

peuvent modifier indirectement la composition du lait. Lorsqu'il y a infection 

mammaire, les cellules de l'épithélium sécrétoire peuvent être altérées et détruites et la 

perméabilité vasculaire et tissulaire peut être augmente  (Kaouch-Adjlane, 2019). Ces 

deux phénomène entrainent une diminution de la capacité de synthèse et un passage 

accru dans le lait d'éléments venant du sang (Serieys et al,1987), En effet ,des 

numérations cellulaires élevées associées à des teneurs en lactose et à des proportions 

en caséines dans les protéines totales plus faibles ont été observées dans les études 

menées par Coulon et al (2002) et par Bony et al (2005). 

De nombreuses maladies sont à l'origine de la baisse de la production laitière et de la 

modification de composition du lait. Les mammites viennent en tête des infections dans 

l'é levages laitières (Leroux,1999). D'après Plommet (1972), une mammite chronique 

peut induire une baisse de 10% de la production laitière et 1 à 2 % du TB, du lactose et 

la caséine ainsi qu'une alcalinité du lait. Plus la mammite n9est grave, plus la 

composition du lait se rapproche de celle du plasma sanguin. Le parasitisme intestinal 

dû à de nombreux parasites peut coloniser le tube digestif du bovin. Il entraîne rarement 

des mortalités mais son impact sur la production laitière est certain (Meyer et Denis, 

1999). 

Les travaux de Desmasures et Gueguen (1997), Michel et al (2001) ont lié les niveaux 

de plusieurs flores présentes dans les laits analysées aux pratiques de chaque ferme. Les 

Pseudomonas par exemple semblent être fortement liés au nettoyage de la machine à 

traite et les flores lactiques à l'animal ou à la ration .La persistance de certains génotypes 

issus de la même ferme tout au long de l'année renforce l'idée d'un lien entre la 

composition de la flore du lait cru et les pratiques appliquées selon ces mêmes auteurs. 

Une étude réalisée dans 16 fermes bovines de Franche-Comté, a montré que la majorité 

des espèces bactériennes recensées dans le lait avait pour origine l'environnement de la 

salle de traite (air, nourriture utilisée pendant la traite, trayons) (Normandet et al 

,2007). 
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II-2 Paramètres de lactation chez la vache laitière 

ø II-2-1 Durée de lactation(DL) 

Selon Hanzen (2010), dans le cas des animaux non taris la durée de 

lactation est la période comprise entre le lendemain du vêlage jusqu'à 

la veille du vêlage. Et elle est définie comme l'intervalle séparant la 

date du vêlage et celle du tarissement en cas des vaches taris. 

ø II-2-2 Production laitière totale (PLT) 

Elle correspond à la quantité totale de lait produite par la vache au cours 

d'une lactation. C'est la somme des productions journalières du vêlage 

jusqu'au tarissement .Selon Hanzen (2010) une formule permet de 

l'estimer :  

la production totale =200× Pmax. 

 

Wolter (1997) propose deux formules pour l'estimation de la 

production totale selon la parité de la vache. 

Les vaches primipares : PLT=220× PM. 

 

Les vaches multipares : PLT=190 × PM. 

                       PM: production maximale.  

ø II-2-3 Moyenne Technique de Référence (MTR):P305 

Les productions laitières totales ont été corrigées à une durée de référence 

de 305 jours, afin de pouvoir les comparer. 

Les lactations longues (> à 305 jours) ont été ramenées à une durée de 

305 jours. Celles qui ne dépassaient pas les 305 jours (Kaouche-

Adjlane, 2019) ont été corrigées en utilisant méthode du système 

français: 

MTR= PLT ×385(DL+80).                                                       

PLT=production laitière total. 
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ø II-2-4 Production au pic de lactation  

Le pic de lactation ou production laitière maximale est la point ou la 

vache atteint la PL journalière la plus élevée , il détermine l'allure de la 

lactation et vue de sa forte corrélation avec la PL, il permet d'estimer la 

PL par lactation en le multipliant par 25 pour la 1ère lactation , par 220 

pour 2éme lactation et 3éme lactation respectivement (Boujenane,2010). 

Outre, Roumeas et al (2014), ajoutent que le pic de lactation, 

correspondent à la quantité de lait du meilleur contrôle dans les 100 

premiers jours de lactation. 

Pic de lactation ou la production maximale correspond à la production 

journalière maximale de la vache au cours d'une lactation. Selo la forme 

de la courbe (figure 4), on considère le pic comme intervalle plus ou 

moins large et on parle de plateau (Meyer et al, 1999). 

La production maximale=Pi+40%Pi (Hanzen, 2010). 
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I-1-Objectifs 

Le présent travail a été mené au niveau de la station expérimentale  dans l9atelier bovin laitier 

de l9Institut Technique des Elevages (ITELV) , sis à Baba Ali (Alger) dans le but d9évaluer les 

performances de production laitière chez des vaches laitières sur cinq campagnes 2017 à 2022.  

I-2-Paramètres de lactation  

Les différents paramètres étudiés sont : 

ø Durée de lactation (DL)  

          C9est la durée de la production laitière  

 

 

 

ø Production totale (PT)  

           Calculée par la somme de production laitière journalière. 

ø Moyenne technique de référence (MTR)  

          Les productions laitières totales sont corrigées à 305 jours, qui sont la durée de           

          référence afin de pouvoir les comparer. 

          Les lactations longues (àÃ305 jours) sont ramenées à une durée de 305 jours. Celles qui 

         ne dépassent pas les 305 jours sont corrigées en utilisant la méthode du système français     

         suivante. 

 

 

 

ø Production au pic de lactation (PPL) 

          C9est la production maximale de lait. 

 

DL= date du tarissement 3 date de vêlage  (Hanzen,2010) 

 

MTR = PLT× 385 / (DL + 80) ( Kaouche,2019) 
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I-3- Méthodologie  

I-3-1- Choix de la zone d9étude  

Les informations ont été récoltées au niveau de la ferme de l9Institut Technique des Elevages    

º ITELVº de Baba- Ali situé dans wilaya d9Alger .Cette ferme a été choisie pour différentes 

raisons dont : 

-  La disponibilité et l9accessibilité à l9information concernant les paramètres de 

lactation des vaches laitières. 

- Sa situation dans l9un des plus importants bassins laitiers d9Algérie, qu9est la 

plaine de Mitidja. 

- Et l9importance de son effectif. 

I-3-2- Origine des données  

Les données ont été récoltées à partir de la base de données du circuit d9information 

zootechnique de l9ITELV.  

Notre étude porte sur l9analyse des données relative aux paramètres de lactation des vaches 

laitières. Ces données sont prises sur cinq campagnes 2017à 2022. 

- Les données concernant les paramètres de lactation  à savoir la production laitière 

journalière de chaque vache sont recueillies à partir des bilans de lactation. 

- Le numéro de lactation et la race de chaque vache sont récoltés à partir des fiches 

individuelles. 

- La saison de vêlage et l9âge de chaque vache sont récoltés à partir des bilans de 

lactation. 

- Les données sur les rations alimentaires distribuées durant de cinq années sont 

extraites des calendriers d9alimentations.  

I-3-3-Traitement des données  

Les données brutes recueillies ont été reprises sur le logiciel (Microsoft Office Excel 2013) 

afin de pouvoir les trier et calculer les différents paramètres de lactation, ainsi que pour 

l9élaboration de tableaux et des graphes de ces paramètres. 
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L9atelier bovin laitier constitue une partie de la ferme de l9ITELV (Institut Technique des 

Elevages). C9est un établissement étatique situé en face de la rentrée principale de la direction 

générale de l9institut, sis à Baba-Ali dans la commune de Birtouta wilaya d9Alger. Il dispose 

d9une surface agricole totale (SAT) de 444 ha dont 380 ha de surface agricole utile (SAU). La 

superficie de l9enceinte de la ferme est de 64 ha dont une surface irriguée de 10 ha.  

 La ferme de l9ITELV est scindée deux pôles : pôle des poly-gastriques (bovin, ovin et caprin) 

et pôle des monogastriques (poules, dinde, caille, lapin). 

II-1-Effectif des animaux 

L9effectif des vaches laitières est de 55 têtes de type améliorées, mélangées entre 3 races : Pie 

Noire Holstein, Pie Rouge Montbéliarde, Brunes des alpes et 8 têtes de la race locale (Annexe 

1,2,3) 

II-2- Identification des animaux  

Les vaches sont identifiées par des séries de numéro à l9ITELV composées de cinq chiffres de 

gauche à droite :  

          _  L9année : pour les deux premiers chiffres : pour année 2016 c9est le numéro 16. 

         _  Le sexe de la vache : pour celui du milieu, il est de 0 pour les femelles et de 5 pour 

les males. 

          _ Le numéro d9ordre de naissance : pour les deux derniers chiffres, c9est 01 pour le 

premier, c9est la 03 pour le troisième &&& 

EX : 18002 ³ C9est la deuxième femelle née en 2018. 

         22502³ C9est la deuxième mal né en 2022 (Annexe 4) . 

II-3- Le logement  des animaux  

L9atelier bovin de l9ITELV est composé de 5 types de bâtiments : 

II-3-1- Nurserie 

Cette partie est équipée de 19 boxes individuels et 3 boxes collectifs d9une capacité de 3 

veaux par boxe (Annexe 5 ,6) . 
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II-3-2- Etable de jeunes bovins 

Cette étable est divisée en 20 boxes individuels et 3 parcs collectifs d9une capacité de 30 à 35 

têtes par parc ( Annexe 7,8 ). 

II-3-3-Etable de vaches gestantes et de vaches taries  

 _ Constituée de deux parcs, un parc  pour les vaches taries gestantes d9une capacité  de 14 

têtes, et l9autre pour les vaches génisses pleines d9une capacité de 15 têtes. 

 _ Deux boxes pour les cas isolés et deux blocs de vêlage (Annexe 9) . 

II-3-4-Etable de vaches laitières  

Une seule étable de vache laitières d9une capacité de 100 vaches (Annexe 10 ,11) 

II-3-5-Salle de traite  

_ La salle de traite est fonctionnelle, en épi 30°, avec une capacité de 2×8 (8 postes 

fonctionnels). La traite est mécanique avec 2 chariots trayeurs. Elle se fait 2 fois par jours 

(Annexe 12 ,13).  

_ Le tarissement se fait au 7éme mois de gestation, 

_ La stabulation est libre. Existent des bassins d9abreuvement (l9eau à volonté). 
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III- Eléments d9analyses du troupeau bovin laitier  

 Les vaches ayant fait l9objet de la présente étude sont regroupées selon la race, la saison de  

vêlage, le numéro de lactation. 

III-1-Taille du troupeau bovin 

 Nous avons subdivisé le troupeau bovin en 5 campagnes, ce troupeau est composé de vaches, 

génisses, velles, veaux, taurillons, taureaux. 

La taille de troupeau par chaque compagne est indiquée dans le tableau I. 

Sont illustrés aussi la taille du troupeau de chaque mois et de chaque compagne. (Figure 5, 

Figure 6, Figure 7, Figure 8, Figure 9) 

Tableau I .Totale troupeau de chaque compagne  

            Les compagnes                    Totale troupeau  

            2017- 2018                  92 

            2018 - 2019                  98 

            2019 - 2020                  102 

            2020 - 2021                  74 

            2021- 2022                   65     

 

 

                 

Figure 5 : Taille de troupeau pour la campagne 2017 / 2018 
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             Figure 6 : Taille de troupeau pour la campagne 2018 / 2019  

 

 

 

         

                 Figure 7 : Taille de troupeau pour la campagne 2019 / 2020 
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                 Figure 8 : Taille de troupeau pour la campagne 2020 / 2021 

 

 

 

 

                   Figure 9: Taille de troupeau pour la campagne 2021 /2022 
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III-2- La race de la vache laitière  

 Le nombre total de vaches laitières étudiées est de 68 dont 121 vaches en lactation réparties 

sur 5 campagnes (2017-2018), (2018-2019), (2019 -2020), (2020-2021) et (2021-2022). 

Des cinq races existantes, on n9a gardé que les trois races les plus dominantes (Figures 10 et 

11). 

÷ La race Montbéliarde « Pie rouge » : 29 vache laitières. Ce qui constitue 43 

% du total.  

÷ La race Holstein « Pie noire » : 23 vaches laitières. Ce qui constitue 34 % du 

total. 

÷ La race « Brune des Alpes » : 16 vaches laitières, soit 23 % du total. 

 

 

                                      

                                  Figure 10: Répartition des vaches étudiées selon la race  
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                        Figure 11: Répartition des vaches (%) étudiées selon la race 

 

 

 

                   

 

                              Figure 12 : Répartition de la lactation étudiée selon la race 
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III-3- Le nombres de vaches laitières en lactation 

Pour le nombre de vaches en lactation, le nombre total pour chaque campagne. 

Tableau II . Le nombre total de vaches étudiées en lactation par chaque compagne  

            La campagne           Nombre de vaches en lactation  

                  2017-2018                    54 

                  2018-2019                    61 

                 2019-2020                    42 

                 2020-2021                    35 

                 2021-2022                    15 

 

            Le nombre de vaches en lactation pour chaque mois durant chaque campagne est 

illustré dans les figures 13, 14, 15, 16 et 17.  

 

 

            

              Figure 13 : Nombre de vaches en lactation durant la campagne 2017-2018  
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                Figure 14 : Nombre de vaches en lactation durant la campagne 2018-2019 

 

 

 

 

              Figure 15 : Nombre de vaches en lactation durant la campagne 2019-2020 

0

5

10

15

20

25

30

35

31 32 31
29

25
28

21
25

27
24 25

28

N
o

m
b

re
 d

e 
va

ch
es

 e
u

 la
ct

at
io

n
 

0

5

10

15

20

25

30

22

27

20 20 20 20 20 20
16

11
8 9

N
o

m
b

re
 d

e 
va

ch
es

eu
 la

ct
at

io
n



                                                                 Résultats et discussion    
 

35 
 

 

 

              Figure 16 : Nombre de vaches en lactation durant la campagne 2020-2021 

 

 

 

 

                Figure 17 : Nombre de vaches en lactation durant la campagne 2021-2022 
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III-4- Nombre de vache en tarissement   

Pour le nombre des vaches taries, la répartition est la suivante (Figure 18) : 

÷ Campagne 2017- 2018 : 21 vaches taries  

÷ Campagne 2018-2019 : 36 vaches taries  

÷ Campagne 2019-2020 : 27 vaches taries 

÷ Campagne 2020-2021 : 22 vaches taries  

÷ Campagne 2021-2022 : 15 vaches taries  

 

         Figure (18) : Répartition de vaches taries étudiée selon l9année  
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III-5- Classes d9âge des vaches laitières étudiées  

L9âge des vaches laitières varie principalement entre 3 et 10 ans (tableau III) .La seule vache 

la plus âgée est une Brune des Alpes âgée de 11 ans. 

Tableau III .Répartition des vaches étudiées selon l9âge  

Age  

(ans)  

Nombre de vaches laitières  % du total 

3                   10 14,7 

4                   19 27,9 

5                    7 10,3 

6                    11 16,2 

7                     8 11,8 

8                     7 10,3 

9                     2 2,9 

10                     3 4,4 

11                     1 1,5 

Total                    68         100% 

 

III-6- Numéro de lactation 

Les vaches en lactation étudiées sont réparties comme suit : (Figure 19)  

÷ 1 éré   lactation : 22 vaches, soit 32,4% du total des vaches en lactation étudiées. 

÷ 2 émé  lactation : 18 vaches, soit 26 ,5% du total des vaches en lactation étudiées.  

÷ 3 émé  lactation : 14 vaches, soit 20,5% du total des vaches en lactation étudiées.  

÷ 4 éme lactation : 11 vaches, soit 16,2% du total des vaches en lactation étudiées. 

÷ 5éme  lactation : 1 vache, soit 1,5% du total des vaches en lactation étudiées.  

÷ 6 éme  lactation : 1 vache, soit 1,5% du total des vaches en lactation étudiées.  

÷ 7éme  lactation : 1 vache, soit 1,5% du total des vaches en lactation étudiées. 
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Figure (19) : Répartition des vaches en lactation étudiées selon le numéro de lactation 

 

III-7- Saison de vêlage        

La répartition des vêlages selon la saison du démarrage de lactation est comme suit : (Figure 

20). 

  Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total de lactations (121 lactations) pendant 

les 5 campagnes : (2017-2018), (2018- 2019), (2019- 2020), (2020-2021), (2021-2022). 

÷ 31 % en hiver 

÷ 14 % au  printemps 

÷ 29 % pour l9été  

÷ 26 % pour l9automne   
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Figure (20) : Répartition des vêlages des vaches étudiées selon les saisons 

 

III-8- Nombre de vêlages  

Pour les vêlages, la répartition est la suivante (Tableau VII) : 

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2017 est 22  

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2018 est 32 

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2019 est 25 

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2020 est 14 

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2021 est 25 

ø Le nombre de vêlages durant l9année 2022 est 3 
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Tableau IV. Répartition des vêlages des vaches étudiées selon l9année  

Année Nombre de vêlages % du total 

 

         2017 22 18 

2018 32 26 

2019 25 21 

2020 14 12 

2021 25 21 

2022 3 2 

Total 121 100 % 

 

 

                 

III-9- Nombre de nouveaux nés  

Pour le nombre de nouveaux nés, il est calculé selon la méthode suivante : 

 

 

 La répartition des nouveaux nés est comme suit : (Figure 20) 

ø Année 2017 : 22 - 0 = 22 nouveaux nés 

ø Année 2018 : 32 - 1 = 31 nouveaux nés  

ø L9année 2019 :  25 - 1= 24 nouveau niés 

ø L9année 2020 :  14 - 0 = 14 nouveau niés 

ø L9année 2021 :  25 - 0 =  25 nouveau niés 

ø L9année 2022 : 3 - 0 = 3 nouveau niés 

 

Nombre de nouveaux nés= Nombre de vêlages 3 les avortements 

1 vêlage = 1 lactation  
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                Figure (21) : Répartition de nouveau niés selon l9année. 

   IV-Profil alimentaire (Calendrier fourrager)  

  L9alimentation est l9élément le plus important dans la conduite de l9élevage. Elle contribue 

dans les performances de la production laitière et dans la reproduction. 

les systèmes fourragers appliqués pour les vaches laitières de la ferme expérimentale de 

« ITELV», lieu du présent travail pour les cinq campagnes consécutives.   Sachant que la 

ferme produit ses propres fourrages d9où on n9achète que le concentré VLB17. 

En analysant le calendrier fourrager, il ressort que les fourrages sont exploités sous différentes 

formes, durant pratiquement toute l9année. 

La ferme de Baba-Ali se caractérise par la disponibilité du foin tout et long des campagnes. 

Le problème qui se pose c9est l9instabilité de l9alimentation du cheptel dont :  

ø L'alimentation des vaches laitières est souvent sèche (lest + concentré). 

ø L9utilisation de la paille comme aliment de lest en remplacement du foin 

indisponible. 

ø Manque fréquent du fourrage vert  durant l9année. 
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ø Des ruptures fréquentes en fourrage vert à cause de diverses contraintes 

(ensileuse en panne, temps pluvieux, manque d9ouvriers..),  même en période de 

disponibilité. 

ø Ruptures en aliment concentré souvent entre deux arrivages à cause de la 

lenteur des procédures administratives. 

ø Indisponibilité des matières premières ou des sous-produits (tourteaux de soja, 

son, mélasse, urée&)  permettant  la correction du déséquilibre de la ration. 

ø Absence d9ensilage. 

ø Pâturage réalisé sur des parcelles non conformes envahies par la moutarde des 

champs et d9oxalis. 

ø La durée de pâturage est souvent courte à cause du manque d9ouvriers et 

l9absence d9eau d9abreuvement au niveau des parcelles. 

ø Les bassins d9abreuvement non protégés (découverts), exposés au soleil en été. 

 

IV.1.Calendrier fourrager de la campagne (2017-2018) 

ø Le pâturage est exploité tout le printemps. 

ø Le foin / Paille et le concentré VLB 17 sont disponibles tout et long de la campagne. 

ø La luzerne en vert est exploitée pendant le mois d9avril, puis le mois de mai jusqu9au 

mois de juillet. 

ø L9orge en graine humecté presque disponible toute la campagne, sauf pendant les deux 

mois d9aout et de septembre. 

ø Foin d9avoine et orage en graine concassé disponible uniquement en 

novembre.(Annexe 14) 

On peut conclure que ce calendrier alimentaire est mauvais par rapport au plan théorique de 

l9alimentation des vaches laitières de la ferme de l9ITELV (Annexe 19 ). On a observé une 

absence totale de fourrage durant de toute l9année. 

On constate aussi que l9alimentation des vaches laitières est fréquemment sèche (foin de 

mauvaise qualité/paille+concentré) avec absence d9ensilage durant la campagne. Une 

diminution aussi de la quantité de concentré distribuée aux vaches laitières (mois d9octobre), 

avec pour cause le risque de rupture du stock (les quantités de concentré que la vache laitière 

doit consommer est 12 Kg /j, elles ont été réduites à 4 jusqu9à 6 Kg /j). 
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Le taux de couverture des besoins des vaches laitières durant de campagne 2017- 2018 était 

insuffisant.  

IV .2.Calendrier fourrager de la campagne 2018-2019 

ø Le pâturage est exploité le dernier mois de la saison d9hiver et tout le printemps. 

ø Le foin d9avoine et le concentré VLB 17 est disponible tout au long de la campagne. 

ø L9orge en graine concassé est distribuée durant les mois de décembre et octobre. 

ø L9avoine en vert est exploitée pendant le mois février et avril.(Annexe 15) 

On constate que l9alimentation des vaches laitières est fréquemment sèche (foin de mauvaise 

qualité/paille+concentré) avec absence du fourrage vert et d9ensilage durant l9année. 

Le pâturage est réalisé sur des parcelles non conformes envahies par la moutarde des champs 

et d9oxalis. Sa durée est souvent courte à cause du manque d'ouvriers et l'absence d'eau 

d'abreuvement au niveau des parcelles. 

On peut conclure que ce calendrier alimentaire est mauvais aussi. La ration ne couvre pas la 

totalité des besoins des vaches laitières. 

IV.3.Calendrier fourrager de la campagne 2019-2020 

ø Le calendrier fourrager de la campagne 2019-2020 est très insuffisant, à cause de la 

COVID 19.  On constate une absence totale d9ouvriers au niveau de la ferme de 

l9ITELV, en raison de la décision prise par les autorités algériennes de préserver la 

vie des citoyens. On fournissait de la nourriture et de l9eau aux vaches justes pour les 

maintenir en vie. 

ø Le pâturage n9a été réalisé que quatre fois au mois de février. 

ø Le foin d9avoine / paille d9orge et le concentré VLB 17 sont disponibles tout au long 

de campagne. On constate que l9alimentation des vaches laitières est fréquemment 

sèche (Foin de  mauvaise qualité/paille+concentré) avec absence  du fourrage vert et 

d9ensilage  durant l9année.(Annexe 16) 

Les quantités de concentré et de foin distribuées ont été diminuées afin de prévoir le risque de 

rupture du stock (aux mois de septembre, octobre et novembre). 
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IV.4.Calendrier fourrager de la campagne 2020-2021 

ø Le pâturage est exploité pendant la saison de l9hiver et de printemps. 

ø Le foin et le concentré VLB 17(rupture en mois de juin) sont disponibles tout au  

long de la campagne avec rupture au mois de juin des concentrés. 

ø Le fourrage vert est exploité toute la saison de l9hiver et de printemps.(Annexe 

17) . 

On constate que l9alimentation des vaches laitières est fréquemment sèche (foin de     

mauvaise qualité/paille+concentré) avec absence d9ensilage durant toute l9année. 

Une diminution de la quantité de concentré distribué à cause du risque de la rupture. 

Cependant, 3 à 5 kg d9orge en grain concassé ou humecté (juillet) sont distribués. A signaler 

que durant cette année, le broyeur était en panne pour préparer l9orge concassé, aussi on 

constate le manque des bassines pour l9humecter (Aôut). 

IV.5. Calendrier fourrager de la campagne 2021-2022 

ø Le foin et le concentré VLB 17 sont disponibles tout au long de la campagne. 

ø Le sorgho en vert est exploité pendant le mois d9août, septembre et octobre. 

ø  Le pâturage est exploité toute la saison de l9hiver et de printemps (2 à 3 heures/j) 

On remarque le manque fréquent des fourrages verts au courant de l9année et une  absence  de  

l9ensilage  durant l9année.(Annexe 18) 
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V- Analyse des résultats de lactation pour l9ensemble du troupeau  

Il est à noter que le nombre de vaches laitières dans le troupeau durant les cinq campagnes est 

68, avec 121 lactations. 

V-1- Durée de lactation  

La moyenne de la durée de lactation a été 309,95 jours durant les cinq campagnes. Elle a varié 

dans un intervalle allant de 0 (la mort de la vache après avoir été infectée par les mammites) à 

605 jours. Les résultats obtenus sont supérieurs aux résultats trouvés par MOUFFOK et 

SAYOUD (2003) à Sétif, BOUZIDA (2008) à Tizi-Ouzou, MADANI et al (2007) dans la 

région semi-aride de Algérie, AIT LHADI (2008) à Alger, MOUFFOK et  MADANI (2005) 

dans la région semi-aride de l9Est algérien, DOKO et al (2012) au Bénin et en France par 

GILLES (2019) et SEPCHAT et al (2017). (Tableau V)  

Tableau (V) .Tableau récapitulatif des principaux résultats sur les paramètres de lactation des 

vaches laitières obtenus par différents auteurs. 

Auteurs Région DL(j) PLT(L) MTR(L) Pic de 

lactation(L) 

WORLD-WIDE  

SIRES(1996) 

USA    ______   ______ 9128   _______ 

HAFIANE et  Annaba 355,28± 57,87 4683,10± 

1547,30 

4191,9± 

1241,5 

18,83± 5,99 

LARFAOUI Geulma 324,52± 

50,48 

3343,2± 

819,31 

3272,7± 

1241,5 

14,18 ± 3,23 

(1997) El-Terf 347,64 ± 

57,92 

5750,7± 

1343,5 

5168,6± 

962,66 

23,01± 4,70 

 KESSOUR  

Et 

KHEFFACHE 

Tizi-

Ouzzou 

367,32± 

58,30 

3563,71± 

636,75 

3166,70± 

786,47 

18,17± 3,40   
(1999) Boumerdes 371,99 ± 3669,70 ± 3108,52 ± 18,86 
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47,73 

 

861,61 967,85 

LOPEZ-

VILLALOBOS 

(2005) 

 

UK 

 

   _______ 

7844 ± 

1937,21 

 

  ______ 

34 

MOUFFOUK Les région- 2933 65 29393 1087    _____     _____ 

 Et MADANI Aride de 2963 70 28383 1085    _____     _____ 

(2005) L9Est de  2933  66 25623 1038    _____     _____ 

 Algérie 287±65 26553 1098    _____     _____ 

KIERS et al 

(2006) 

France     ______   _______ 8500± 

1155 

    ______ 

AIT LHADI  

(2008) 

ITELV 

Baba-Ali  

282, 22 3  

14,54 

4102,63 3 

1093,33 

 

4123,49 3 

944,13 

24,56 3 5,28 

 

MAJDOUBMA- 

THLOUTHL et 

al (2008) 

Tunisie 

   

 

   _______ 

 

    ______ 

 

5161,1± 

160,6 

 

   ______ 

SORGO et al 

(2010) 

Canada     ______   ______ 9528± 

1278 

  _______ 

DOKO et al 

2012 

Bénin 293 ± 3,04 1738,34± 2201 ,17± 12 

KAOUCHE et  Annaba 362± 138    ______ 4689±   ______ 

 al (2016) El-Tarf   1276  

 Guelma 359± 104     ______ 4628±    ______ 

 Souk ahras   1358  

SEPCHAT  France    ______ 2247    _____     _____ 

Et al (2017)     ______ 1628     _____     _____ 

GILLEL 

(2018) 

France    ______    ______ 7383     _____ 

    42,88 47,11  

  308 5640    _____     _____ 

GILLEL France 335 8446 7383     _____ 

(2019)  340 7751    _____     _____ 
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FIGUEROA 

DELGADO et 

al (2019) 

Canada   

    _______ 

 

   ______ 

 

8174 

 

   _______ 

       

Elle est inférieure à celle trouvée par HAFIANE et LARFAOUI (1997) à Annaba, Guelma, 

El-Tarf, KESSOUR et KHEFFACHE(1999) à Tizi- Ouzou et Boumerdes, et KAOUCHE et al 

(2016) à Annaba, El -Tarf, Guelma et Souk Ahras, et GILLEN (2019) en France. 

V-2- Production laitières totale  

La moyenne de la production laitière de l9ensemble du troupeau est 3184 litres. Elle varie de 0 

(la mort de la vache après avoir été infectée par les mammites) ou 224  à 6968,7 litres. Les 

résultats obtenus sont supérieurs par rapport aux résultats cités par MOUFFOK et SAYOUD 

(2003) à Sétif, MOUFFOUK et MADANI (2005) dans la région semi-aride de l9Est algérien,  

MADANI et al (2007) dans  la région semi-aride de Algérie,  DOKO et al (2012) au Bénin 

SEPCHAT et al (2017) en France (Tableau V). 

Cette résultats est inférieure par rapport HAFIANE et LARAOUI (1997) à Annaba, Geulma, 

El-TARF, et KASSOUAR et KHAFFACHE (1999) à Boumerdes et Tizi-Ouzou, et LOPEZ-

VILLALOBOS(2005) à Nouvelle Zélande, et AIT LHADI (2008) à Alger, et GILLAL (2019) 

à France. (Tableau V). 

V-3-Moyenne technique de référence/ production laitière corrigée à 305 jours) 

La moyenne technique de référence est de 3275,19 litres. Elle fluctue entre 1942 et 4447,9 

litres. 

Ces résultats sont supérieurs à ceux obtenus par HAFIANE et LARFAOUI (1997), 

KESSOUR et KHEFFACHE (1999), MOUFFOK et DAYOUD(2003), DOKO et al (2012) 

(Tableau IV), et inférieurs aux résultats obtenus en France par KIERS et al (2006) et GILLAL 

(2018), MAJDOUB-MATHLOUTHI  (2008) en Tunisie, au Canada par FIGUEROA 

DELGADO et al(2019), SORGE et al (2010), HAFIANE et LARFAOUI (1997), AIT 

LHADI (2008), KAOUCHE et al (2016) et par  WORLD-WIDE SIRES (1996) aux USA 

(Tableau V) 
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V-4-Pic de lactation  

La moyenne du pic de lactation est de 11,92 litre, variante entre 0 (la mort de la vache après 

avoir été infectée par les mammites) ou 5 et 22 litres/jour.  

Ces résultats obtenus sont inférieures à ceux trouvés par HAFIANE et LARFAOUI (1997), 
KESSOUR et KHAFFECHE (1999), AIT ALHADI (2008), DOKO et al (2012). (Tableau V). 

 

VI-Répartition des paramètres de lactation par campagne agricole  

VI-1- Durée de lactation 

Pour la compagne 2017/2018, la moyenne de la durée de lactation est 226,09 jours (Tableau 

VI). Elle varie de 0 (mort de la vache) ou 17 à 489 jours pour 21 vaches ayant achevées leurs 

lactations sur les 54 vaches laitières. La moyenne de la durée des  lactations était courte par 

rapport à la durée standard (305 j) car la plupart des vaches, au nombre de 33 têtes,  n9ont pas 

achevé la période de leur lactation totale, avec 9 vaches qui ont dépassé la durée standard de 

lactation en raison du manque de l9alimentation qui entraine des problèmes de fertilité d9où 

l9absence de gestation (le manque de nourriture est l9un des plus gros problèmes auxquels la 

ferme de l9ITELV est confrontée).  

Tableau VI. Répartition des paramètres de lactation des vaches laitières de la ferme de 

l9ITELV durant les cinq campagnes. 

  Année 

                           

      paramètre 

n    2018 n    2019 n     2020 n     2021 n      2022 

DL (j) 

 

54      226,09 61   288,92 42   253,19 35    187,5 15    398,33 

PLT(L) 

 

54 1863,91 61 1662,85 42 1424,98 35   1200,81 15  2625,62 

MTR(L) 

 

9 3607,81 30 3339,38 12 3212,21 3   4050,96 13  2775,90 

Pic de 

lactation(L) 

 

54 12,78 61   13,96 42   14,92 35   10,98 15     11,66 
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Durant les campagnes 2018/ 2019, la durée de lactation moyenne est augmenté de 62,6 j en 

comparaison avec la campagne précédente. Elle était en moyenne de 288,72 jours. Elle  varie 

de 13 à 606 j (Tableau VI), avec 30 vaches ayant dépassé la durée de lactation standard. 

La campagne qui suit observe une durée de lactation qui a baissé de 35,7 j par rapport à la 

campagne 2019 et de 27,1 j par rapport à la campagne 2018. En moyenne 253,19 jours variant 

entre 39 et 454 jours (Tableau VII). La raison de cette baisse de la durée de lactation est que 

27 vaches sur 42 ont terminé la période de lactation dont 12 vaches sur 27 ont dépassé la 

durée standard. Neuf vaches sur 27 sont réformées et 3 transférées. Il est à noter que cette 

campagne a connu la COVID -19 où la mise en quarantaine a été imposée par les autorités 

algériennes aux citoyens pour préserver leurs vies.  

La ferme de l9ITELV procède à la réforme des vaches ou leur vente pour les raisons 

suivantes : 

               - Réduire l9effectif par manque de nourriture  

              -Age (vache âgée) 

               -Boiteries podales 

               -Mamelle déformée, mauvais état corporel    

En 2021, la moyenne de la durée de lactation des 35 vaches laitières est de 187,5 jours .Elle 

oscille entre 12 et 470 jours (Tableau VI). C9est une période très courte par rapport à la durée 

standard (305j). Les causes de cette diminution sont multiples, dont la majorité des vaches ont 

été taries (19 sur 22 vaches) et n9ont pas complété la durée standard de leurs lactations, pour 

raison de mort, réforme, abattage d9urgences et transfert. Les causes des mortalités des vaches 

au niveau de la ferme de l9ITELV de Baba-Ali sont le syndrome de la vache couchée, occlusion 

intestinale, chute et accident. 

La lactation en 2022 étaient assez longues comparées à la durée standard  de 305 jours. La 

moyenne est de 398,33 jours. Elle varie de 171 à 568 jours. La raison de l9allongement de la 

durée de lactation est que toutes les vaches ont terminé leurs durées de lactation (15 sur 15 

vaches laitières) et 13 vaches sur 15 ont dépassé la durée standard. Cet allongement s9explique 

également par le manque d9alimentation, ce qui se traduit par l9absence de gestation. 

Les résultats de la durée de lactation sont hétérogènes d9une campagne à une autre. Certaines 

ont évolué (Figure 21), d9autres se sont détériorés. Les lactations durant les 4  premières 
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campagnes étaient courtes par rapport à la durée standard (Figure 22). Les durées de ces 4 

campagnes ne sont pas trop différentes des résultats obtenus par d9autres auteurs tels que 

BELHADIA et YAHKLEF (2013), MADANI et MOUFFOUK (2008), ALLANE (2008), 

GHOZLANE et al (2003), et au Cameroun par KAGMA et al (2001) (Tableau VII). Elle est 

très longue pendant la campagne 2022.  

Tableau VII. Tableau récapitulatif des principaux résultats sur les paramètres de lactation des 

vaches laitières. 

Auteurs Région DL(j) PLT (L) MTR (L) Pic de 

lactation (L) 

GHOZLANE 

et al (1998) 

Annaba 

Geulma 

El-Tarf 

 

348± 56,75 

 

4799,60± 

1141 

 

4346± 1054 

 

    ______ 

SRAÏRI et 

BAQASSE 

(2000) 

 

 

Maroc 

 

    _______ 

 

     ______ 

 

3562 

 

 14 

KAMGA et al 

(2001) 

Cameroun 251± 13 1818± 137     ______    ______ 

  270± 10 

  

1940± 109     ______    ______ 

  257± 10 

 

1550± 106     ______    ______ 

  250± 11 

 

1774± 117    ______    ______ 

  1918 

 

264± 11   

  291± 10 

 

2508± 105     ______    ______ 

GHOZLANE Souk-Ahras 301± 46 3876± 642 3837± 613 23± 5,12 

et al (2003) Sétif 270,67± 

77,60 

2441, 71 ± 

1061,88 

2578,64± 

853,63 

15,76± 4,32 
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 Tlemcen 322,47± 

53,25 

2872,45± 

742 ,20 

2747,02± 

420,71 

17,45± 3,85 

 Sidi-

Belabbes 

351,72± 

72,76 

3211,02± 

794,71 

3078,84±  

844,35 

16,66± 3,35 

  306± 86 3039± 1181 2921± 798     _____  

AIT LHADI 

(2007) 

Alger 329± 69,79 4285,37± 

1141,06 

3995,65±  

873,46 

20 ,86± 3,30 

ALLANE 

(2008) 

Tizi-Ouazzo 286,96± 

37,76 

     _____ 4074± 1268    ______ 

BOUJENANE 

(2010) 

Maroc     ______     _______     _______ 21,5 

 

Ces résultats de la campagne 2022 sont supérieurs à ceux de BELHADIA et YAKHLEF(2013), 

MADANI et MOUFFOUK (2008), GHOZLANE et al (1998), AIT LHADI (2007), 

GHOZLANE et al (2003) et ROUMEAS et al (2014) en France (VII). 

 

                       Figure (22) : Répartition des DL sur les cinq campagnes  

VI-2- Production laitière totale  

La production laitière totale moyenne des vaches en 2018 est de 1863,91 litres. Elle varie de 0 

(mort de la vache) ou 516 à 5594,5 litres (Tableau VI et figure 23). La moyenne de production 

laitière de la campagne 2019 a baissé de 201,1 litres par rapport à 2018, où elle était de 1662,85 

litres variant de 422,5 à 6968,7 litres (tableau VI). 
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 La moyenne de production laitière totale de la campagne 2020 a baissé de 236,9 litres  par 

rapport à 2019 où elle était de 437,9 litre par rapport 2018, où elle était de 1424,98 litre 

variant de 1227,5 à 4335,5 litre.  

En 2021, la moyenne de la production laitière a connu une baisse de 663,3 litre par rapport à 

2018, elle est de 1200,81 litre variant de 244 à 5888,5 litre.  

Pendant la campagne 2022, la production laitière est en moyenne de 2625,62 litre variante de 

1710,5 à 4716 litre.  

Les résultats de ce paramètre sont hétérogènes d9une campagne à une autre. La différence de 

ces résultats tient notamment à la DL longue et l9absence de tarissement. La campagne 2020 

est celle qui a enregistré le meilleur résultat par rapport aux autres campagnes.  

Ces résultats ne diffèrent pas trop des résultats obtenus par MADANI et MOUFFOUK (2008), 

GHOZLANE et al (2003), KAGMA et al (2001). Ils sont inférieurs en comparaison avec ceux 

obtenus par BELHADI et TAKHLEF (2013), MADANI et MOUFFOUK (2008), GHOZLANE 

et al (1998), AIT LHADI(2007), GHOZLANE et al (2003) et au Maroc par SRAÏRI et 

BAQASSE (2000).(Tableau VII) 

Les raisons de la  mauvaise production laitière à la ferme de l9ITELV sont :  

ø La nature de l9alimentation fournie aux vaches (l'alimentation des vaches laitières 

est souvent sèche (lest + concentré), absence de fourrage vert et l9ensilage tout 

l9année, Ruptures en aliment concentré, &&.) 

ø L9état dégradé des étables et de la salle de traite : 

                _  Absence de litière (paille utilisée comme aliment de lest)  

                _   Les bassins d9abreuvement non protégés (découverts), exposés au soleil en été. 

                _   Manque voir absence d9hygiène au niveau de la salle de traite. 

                _   Machines à traire détériorées, causant ainsi des problèmes de santé aux vaches. 

ø Le manque d9effectif d9ouvriers. 

_ Main d9Suvre  insuffisante. 

      _ Application non correcte du rationnement sur terrain par certains ouvriers. 

ø Problème d9irrigation. 
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ø Absence des semences. 

 

 

 

   Figure (23) : Répartition de la PLT sur les cinq campagnes  

VI-3-Moyenne technique de référence (production laitière corrigée à 305 j) 

En 2018 la moyenne de la production laitière corrigée est 3607,81 litres. Elle varie entre 3100,5 

et 4447,9 litres. En 2019, elle a baissé de 268,4 litre par rapport à l9an 2018, où elle était de 

3339,38 litre variable dans une plage de 2727 à 4150 litre (tableau vI). 

La moyenne de la PL corrigée à 305j en 2020 est 3212,21 litres. Elle oscille entre 2505,5 et 

3764,3 litres. En 2021, elle a connu une augmentation de 838,8 litres par rapport à l9an 2020, 

avec une moyenne de 4050,96 litre allant de 3696,6 à 4334,3 litre. Cette dernière année 

(2022) a connu une baisse de 1275,1 litres par rapport à 2021 avec une moyenne de 2775,90 

litres variant entre 1942 et 3796,1 litres. 

Ces résultats obtenus sont hétérogènes d9une campagne à une autre (Figure 24). La différence 

de la MTR peut s9expliquer par le nombre de vaches laitières, mais également par la PLT qui 

est favorisée par l9absence du tarissement.  

Les résultats de la moyenne technique de référence (PL corrigée à 305j) obtenus n9ont pas trop 

changé par rapport aux résultats trouvés par BELHADIE et YAKHLEF (2013), MADANI et 

MOUFFOUK (2008), GHOZLANE et al (2003), AIT LHADI (2007), SRAÏRI et BAQASSE 

au Maroc. Ils sont inférieurs à ceux trouvés par ALLANE (2008), GHOZLANE(1998) et en 

France par ROUMEAS et al (2014).(tableau VII) 
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                     Figure (24) : Répartition de la MTR sur les cinq campagnes  

VI-4- Pic de lactation 

Durant la campagne 2018, la moyenne du pic de la lactation était de 12,78 litres, avec un 

minimum de 0(mort de la vache) ou 9 litres et un max de17, 5 litres (tableau VI). Elle est 

comparable à celle de la campagne qui suit (2019), qui a connu une augmentation de 1,2 litre 

avec une moyenne de 13,96 L. 

En 2020, le pic de lactation est plus important, de 1 litre par rapport à 2019 où il est de 14,92 

litre  variant entre 10 et 20 litres (tableau VI). 

La moyenne du pic de lactation en 2021 est de 10,98 litre  variant entre 10 à 20 litres. En 

2022, une élévation de 0,7laitre  par rapport à 2021 a été observée, avec une moyenne de 

11,66 litre variant entre 6,5 à 16,5 litres. 

Ces résultats sont quasiment identiques durant les 5 campagnes (Figure 24). Ils sont inférieurs 

aux résultats obtenus par BELHADIA et YAHKLEF(2013), MADANI et MOUFFOUK 

(2008), GHOZLENE et al (1998), AIT LHADI (2007), GHOZLANE et al (2003), ALLANE 

(2008), SRAÏRI et BAQASSE (2000), BOUJENANE (2010) et en France par ROUMEAS et 

al (2014).  

Cala peut être expliqué par la qualité médiocre de l9alimentation basée sur la paille le plus 

souvent, et le foin qui est souvent de mauvaise qualité. 
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           Figure (25) : Répartition du pic de lactation sur les 5 campagnes 
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L9analyse de l9évolution des paramètres de lactation du troupeau de vaches laitières de la ferme 

expérimentale de l9ITELV (Baba-Ali) sur cinq campagnes (2017/2018- 2018/2019- 2019/2020- 

2020/2021- 2021/2022) a fait ressortir les points suivants: 

ø Les ressources alimentaires des troupeaux de vaches laitières se composent en général 

de foin et de concentré (constituant leur ration de basse). Le manque de l9alimentation  

de vaches est l9un des plus gros problèmes auxquels est confrontée la ferme de l9ETELV 

sachant que l9alimentation est un élément majeur dans la conduite  des élevages car cette 

dernière à des effets directes sur  l9entretien de l9animal, sa production et sa 

reproduction. De plus, une bonne alimentation permet aux vaches d9exprimer leur 

potentiel génétique. 

ø En  ce qui concerne des paramètres de lactation (Durée de Lactation, Production Laitière 

Totale, Moyenne Technique de Référence et le Pic de lactation), les résultats sont les 

suivants :  

ø Concernant la moyenne de la DL de l9ensemble des troupeaux de vaches laitières est 

309,95 j. Les résultats de la moyenne de DL est consécutivement pour les 5 campagnes 

étudiées de : 226,09 - 288,92 -253,19 -187,5  et 398,33 jours. Ce qui ne correspond pas 

à la durée de lactation standard. 

ø La moyenne de la production laitière totale (PLT) de l9ensemble des vaches est de 3184 

litres. Ce résultat est faible est ne représente pas le potentiel génétique des vaches 

étudiées. Une faible production laitière totale a été enregistrée dans les cinq campagnes 

avec des moyennes de PLT de : 1863,91- 1662,85- 1424,98- 1200,81 et 2625,62 litres 

consécutivement. 

ø Pour la moyenne technique de référence MTR (la production laitière corrigée à 305 j) 

de l9ensemble de troupeau est 3275,19 litres. Cette production est faible par rapport au 

potentiel génétique des vaches. Pour la MTR durant les cinq campagnes consécutives, 

les résultats sont les suivants : 3607,81 - 3393,39 - 3212,21 - 4050,96 et 2775,90 litres. 

ø En ce qui concerne le pic de la lactation, de mauvais résultats ont été enregistrés où la 

moyenne de l9ensemble du troupeau de vaches laitières ayant fait l9objet de la présente 

étude est de 11,92 litres. Alors que pour les cinq campagnes consécutives, leurs 

moyennes sont de 12,78- 13,69 - 14,92 - 10, 98 et 11,66 litres. 

Ces mauvais résultats enregistrés concernant les 4 paramètres de lactation étudiés chez les 

vaches laitières de l9ITELV, incombent à la mauvaise conduite de cet élevage.  
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Enfin, cette étude nous a permis d9évaluer les différents paramètres de lactation chez les 

vaches laitières de différentes races ainsi que de cerner les problèmes relatifs à la lactation et à 

la conduite de l9élevage en général.  

Pour l9amélioration de la production laitière, il est important d9améliorer la conduite du 

troupeau et cela en : 

ø Assurant aux vaches laitières une ration couvrant leur besoins d9entretien et de 

production, &...Ces besoins alimentaires doivent être disponibles :  

              _   A travers la fourniture de fourrages verts durant toute l9année ; s 

              _  Prévoir un stock de foin de bonne qualité durant toute l9année ; 

              _  Eviter les ruptures en concentré. 

              _ Introduction de la mélasse et de l9urée afin d9améliorer la valeur nutritive du foin et 

de la paille. 

                _ L9approvisionnement en fourrages vert conservé pendant les périodes creuse 

(enrubannage). 

              _La mise en marche permanente du module hydroponique, afin d9utiliser l9orge 

hydroponique pendant les périodes creuses. 

             _Construction des silos pour conservation de l9ensilage. 

ø En donnant de l9importance à l9hygiène des bâtiments afin de réduire les maladies 

les plus rencontrées telles que les mammites qui se répercutent sur la production 

laitière. 

ø Acquisition et installation d'une nouvelle salle de traite (bâtiment et machine). 
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Annexe 14 :Calendrier fourrager de la campagne (2017-2018). 

 D J F M A M J J A S O N 
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Concentré 
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Orge en grain 

humecté  

X X X X X X X X   X  

Foin d9avoine  

 

           X 

Orge en graine  

Concassé  
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                                                               (Source atelier bovin laitier ITELV, 2018) 
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D J F M A M J J A S O N 

Pâturage  

 

  X X X X       

Foin d9avoine  

 

X X X X X X X X X X X X 

Concentré 

VLB17 

 

X X X X X X X X X X X X 

Orage en graine  

Concassé  

 

X          X  

Avoine en vert  

 

  X X         

                                                                       (Source atelier bovin laitier ITELV, 2019) 
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(Source atelier bovin laitier ITELV, 2020)   
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Annexe19 : Plan théorique de l9alimentation des vaches laitières de la ferme de l9ITELVE. 

L9âge                                         Alimentation  

1  

Jour du vêlage  

. Juste après le vêlage donner à la vache 40 litres d9eau tiède (40°C).  

. Foin de bonne qualité à volonté.  

. Concentré : 3kg le matin U 3 kg le soir.  

. à midi donner un mélange de : (3kg d9orge en grains concassés ou 
humecté + 1kg de tourteau de soja).  

. Eau à volonté.  

1ère Semaine  

. 

 

.Foin de bonne qualité à volonté.  

. Concentré : 3kg le matin U 3 kg le soir.  

. A midi, donner un mélange de : (3kg d9orge en grains concassés + 1 à 
2kg de tourteau de soja).  

. Eau à volonté.  

. Introduction progressive du fourrage vert des vaches en lactation. 

Du 1er au 3ème 

mois de lactation  

 

. Foin de bonne qualité à volonté.  

. Fourrage vert : 30 à 40 kg par jour/ vache.  

. Concentré : 4kg traite du matin U 4 kg traite du soir.  

. à 10h donner un mélange d9orge en grains concassés (2kg) + 1à 2kg de 
tourteau de soja).  

. Eau à volonté. 

Du 4ème au 7ème 

mois de lactation  

. Foin de qualité moyenne.  

. Fourrage vert : 40 à 60 kg/jour /vache  

. 6 kg de concentré (3 kg traite du matin + 3 kg traite du soir)  

. Eau à volonté.  

Du 8ème au 

10ème mois ou 

plus de lactation  

.  

 

Foin de qualité moyenne.  

. Fourrage vert : 60 à 70 kg/jour /vache  

. 2 à 4 kg de concentré /jour  

. Eau à volonté. 

              

 

 

 

 

 



Résumé 

 

Le présent travail vise l’étude au niveau de la ferme expérimentale de l’ITELV de Baba Ali 
(Alger) de quelques paramètres de lactation chez le troupeau de vaches laitières sur cinq campagnes 

successives (2017/2018- 2018/2019- 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022). 

Les résultats de cette étude sont la suivant : 

La moyenne de la durée lactation est 309,95 jours. La moyenne de production laitière totale (PLT) 

est de 3184 litres. Alors que la moyenne technique de référence (MTR) est de 3275,19 litres. Le 

pic de lactation atteint une production moyenne de 11,93 litres. 

A été constatée à la fin de cette étude une faible production laitière, qui incombe principalement 
au manque d’approvisionnement en fourrages pour les vaches laitières se trouvant souvent 

en pleine période de lactation. 

 

Mot clés : vaches laitières-durée de lactation-production laitière, moyenne technique de référence,  

pic de lactation. 

 

Abstract 

This work aims to study lactation indicators in a herd of dairy cows over five consecutive 

campaigns (2018-2019-2020-2021-2022). 

The herd taken as an example is the herd of the experimental farm of ITELVE (Baba Ali). 

The results of this study are as follows: 

The average lactation duration is 309.95 days, the average total milk production (PLT) is 3,184 

liters, the average technical reference (MTR) is 3,275.19 liters and for the last parameter, the peak 

average lactation is 11.93 litres. 

Finally, we found that Itilvi (Baba Ali) farm is characterized by low milk production, i.e. low milk 

production due to several reasons, the most important of which is the lack of source of milk. food 

energy in dairy cows during lactation. 

 

Keywords: lactation - dairy cows - milking period - milk production. 

 

 

 

 ملخص
  

G/GN FG?F' NF'/F' OF' /7'7/ NG /?7زGF' /N.Nر..F' ITELV ('.. NF? )ز'ئر.F' /G7'?F'( 6?. 0'6ر&G /?'6رF' 
NG ?NطF 7'F.g' (NF/F' OF? O/G 7G. 0䐧لG/ /NF'..G (2017 / 2018- 2018 / 2019- 2019 / 2020 - 2020 / 

(2021-2021 / 2022) 

 F G6G /7'7/F' NG 'GG NFN.'ئ.
' 7N.G NF'G.' .'.F' .NF/F' (PLT) 3184ط F' 309.95 'GNN.  ً >F.Nر7N.G //G /?'6ط  '7N.GF' NFGFط F. NG FN/ >F.N.ر 

N?.رGF' (MTR) 3275.19   'ر.F. F7. /H70 /?'6رF' OF' 7طN.G .'.F' >F.N 11.93 '  . F.ر 

NG /N'GF G6G ،/7'7/F' ظ/NF 8'G.F' .'.F' ،.NF/F' P6F'H ?.رN FG6. N7N7ئ OF' 7FF 0'/'/G' GF?F' 7'F.gF (NF/F' 
N.F' '.F'> 'G HNG. NG G7.FG /ر.G /?'6رF' . 
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