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AVANT-PROPOS 
 
 
 
L’Association Française de Zootechnie (AFZ) a assuré la création de Moulinkilia, le 
compendium sur les principales ressources alimentaires locales pour les animaux 
d’élevage de la Guadeloupe, à partir des travaux réalisés dans le cadre du programme 
Feedipedia (INRA, CIRAD, AFZ et FAO, http://www.feedipedia.org/). 
Ce travail réalisé par l’AFZ en tant que prestataire de services pour l’INRA URZ (Unité de 
Recherches Zootechniques), a été financé dans le cadre du programme Agroecotrop, 
conduit de 2007 à 2013 et ayant pour objet de proposer des alternatives agro-
écologiques par l’élaboration de nouveaux systèmes de production durables. 
Il s’agissait d’un projet véritablement original par sa contribution au développement 
local et par les supports étudiés notamment : 

- les systèmes agricoles monoculturaux, 
- les systèmes polyculturaux à base d’ignames ou de madère, 
- les systèmes d’élevage ou de polyculture-élevage. 

 
Moulinkilia est organisé sous forme de fiches pour chaque ressource identifiée en 
alimentation pour les ruminants (bovins, ovins, caprins…), les porcs, la volaille, (poulets 
de chair, poules pondeuses, cailles, canards…) les lapins, les chevaux, les poissons 
(poissons-chats, tilapia…), les crustacés (crabes, crevettes, écrevisses…) et d’autres 
animaux d’élevage. 
La fiche associée à la ressource délivre des informations sur sa description, sa 
distribution, sa préparation, ses caractéristiques nutritionnelles sous forme de tables 
détaillées donnant la composition chimique de l’aliment (protéines, fibres, sucres, 
matières minérales, énergie…), sa digestibilité… 
 
Moulinkilia est structuré en 5 parties : 

1. Graminées fourragères et coproduits 
2. Légumineuses et arbres fourragers 
3. Plantes fruitières et coproduits 
4. Plantes à racines, tubercules et coproduits 
5. Lentilles d’eau 

 
Par ailleurs, Moulinkilia s’enrichira par l’ajout de fiches nouvelles et à l’aide des mises à 
jour.  

http://www.feedipedia.org/content/feeds?category=All
http://www.feedipedia.org/
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RESSOURCES ALIMENTAIRES PAR ESPECE ANIMALE 
 

Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Bovins 
 
 

Bœufs 

Akasia Sen-Domeng, lanterne chinoise Dichrostachys 
cinerea 267 

Amarres. (Bouts blancs de canne à sucre) Saccharum 
officinarum 42 

Bagasse de canne à sucre Saccharum 
officinarum 35 

Bananes Musa sp.  371 
Canne de Provence, 

Bambou zendyen, wozo, banbou ma, wozo ma, 
panach 

Arundo donax 77 

Cenchrus cilié Cenchrus ciliaris 26 

Desmodie Desmodium 
intortum 210 

Ecumes 
Gâteau de filtration de 

sucrerie de canne 
 72 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp. 393 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, feuilles de patate Ipomoea batatas 495 
Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia sepium 230 

Haricot riz Vigna umbellata 239 
Herbe de Rhodes Chloris gayana 108 

Jus de canne à sucre  52 

Kikuyu Pennisetum 
clandestinum 138 

Koronivia grass Brachiaria 
humidicola 148 

Limpo grass Hemarthria 
altissima 161 

Lotier corniculé Lotus 
corniculatus 293 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  58 
Patate, patate douce, tubercules de patate 

douce Ipomoea batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pinto Arachis pintoi 333 

Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 
zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 

pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 
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Animaux Noms vernaculaires Nom scientifique Page 

Bovins 
 
 

Bœufs 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia ensiformis 219 

Sétaire géante Setaria sphacelata 
var. splendida 182 

Soja pérenne Neonotonia wightii 344 
Sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil Sorgho 

fourrager Sorghum bicolor L 191 

Stylo annuel Stylosanthes humilis 356 

Swaz, Digitaire du Swaziland Digitaria 
swazilandensis 90 

Tamarin de Manille Pithecellobium dulce 364 
Ti chyendan, chyendan, Herbe des 

Bermudes Cynodon dactylon 120 

Ti fwen Marvel grass Dichanthium 
annulatum 168 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé Vigna unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb a lèn, faux para, Carib grass Eriochloa polystachya 85 
Zèb Yagidi, Sorgho d’Alep Sorghum halepense 186 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 

Buffles Haricot riz Vigna umbellata 239 

Cailles 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot esculenta 464 
Lentilles d’eau  522 

Madère, dachine, choux de Chine, bulbes de 
taro Colocasia esculenta 509 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Canards 

Feuilles de madère, feuilles de dachine, 
fourrage de taro Colocasia esculenta 527 

Lentilles d’eau  522 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Soja pérenne Neonotonia wightii 344 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Caprins 
 
 

Cabris 
 
 

Chèvres 

Akasia Sen-Domeng, lanterne chinoise Dichrostachys 
cinerea 267 

Amarres. (Bouts blancs de canne à sucre)  42 
Bagasse de canne à sucre  35 

Bananes Musa sp.  371 
Canne de Provence, Bambou zendyen, wozo, 

banbou ma, 
wozo ma, panach 

Arundo donax 76 

Cenchrus cilié Cenchrus ciliaris 26 

Desmodie Desmodium 
intortum 210 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 

Feuilles de manguier Manguifera 
indica 419 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, feuilles de patate Ipomoea batatas 495 
Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia sepium 230 

Haricot riz Vigna umbellata 239 
Herbe de Rhodes Chloris gayana 108 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 

zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 
pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Soja pérenne Neonotonia 
wightii 344 

Sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil Sorgho 
fourrager 

Sorghum bicolor 
L 191 

Tamarin de Manille Pithecellobium 
dulce 364 

Ti chyendan, chyendan, Herbe des Bermudes Cynodon 
dactylon 120 

Ti fwen Marvel grass Dichanthium 
annulatum 168 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Caprins 
Cabris 

Chèvres 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, 
pwa lon, pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, 
tamaren bata, makata, makata bous, 

leucène, Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb a lèn, faux para, Carib grass Eriochloa 
polystachya 85 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 

Carpes 

Ecumes 
(Gâteau de filtration de sucrerie de 

canne) 
 71 

Lentilles d’eau  522 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Pois boucoussou, Pwa boukousou, 
pwa zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, 

pwa blan, pwa violè, pois d’un sous, 
lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Cerfs élaphes et 
cerfs Wapiti 

Lotier corniculé Lotus 
corniculatus 293 

Chevaux 

Kikuyu Pennisetum 
clandestinum 138 

Koronivia grass Brachiaria 
humidicola 148 

Mélasse de canne à sucre  57 
Pinto Arachis pintoi 333 

Ti chyendan, chyendan, Herbe des 
Bermudes 

Cynodon 
dactylon 120 

Cochons d’Inde Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Crabes de terre Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Crevettes 

Fourrage de manioc, feuilles de 
manioc 

Manihot 
esculenta 464 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, 
tamaren bata, makata, makata bous, 

leucène, Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Crustacés 
Fourrage de manioc, feuilles de 

manioc 
Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, feuilles de 
patate 

Ipomoea 
batatas 495 

Lentilles d’eau  522 
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Animaux Noms vernaculaires Nom scientifique Page 

Crustacés Manioc, racines de manioc Manihot esculenta 426 

Dindes Manioc, racines de manioc Manihot esculenta 426 

Ecrevisses 
Fourrage de patate douce, feuilles de 

patate Ipomoea batatas 495 

Lentilles d’eau  522 

Escargots 
(Achatines) 

Madère, dachine, choux de Chine, 
bulbes de taro Colocasia esculenta 509 

Bananes Musa sp.  371 
Manioc, racines de manioc. Manihot esculenta 426 

Peaux de mangue, épluchures de 
mangues Manguifera indica 416 

Lapins 

Amarres. (Bouts blancs de canne à 
sucre.)  42 

Bagasse de canne à sucre  34 
Bananes Musa sp.  371 

Epluchures/pelures de manioc 
Résidu de farine de manioc Manihot esculenta 446 

Feuilles de manguier Manguifera indica 419 
Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot esculenta 464 
Fourrage de patate douce, feuilles de 

patate Ipomoea batatas 495 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia sepium 230 
Haricot riz Vigna umbellata 239 

Herbe de Rhodes Chloris gayana 108 
Jus de canne à sucre  52 

Kikuyu Pennisetum 
clandestinum 138 

Lotier corniculé Lotus corniculatus 293 
Mangues, peaux de mangue, 

épluchures de mangues Manguifera indica 403 

Manioc, racines de manioc Manihot esculenta 426 
Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Pangola Digitaria eriantha 173 
Patate, patate douce, tubercules de 

patate douce 
Ipomoea batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pinto Arachis pintoi 333 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Lapins 

Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 
zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa 
blan, pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Soja pérenne Neonotonia 
wightii 344 

Sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil Sorgho 
fourrager 

Sorghum 
bicolor L 191 

Ti chyendan, chyendan, Herbe des 
Bermudes 

Cynodon 
dactylon 120 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 

Loup de mer Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Oies Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 
Ouassous, 
chevrettes 

Bananes Musa sp.  371 

Ovins 
 
 

Moutons 

Amarres. (Bouts blancs de canne à sucre)  42 
Bagasse de canne à sucre  35 

Canne de Provence, Bambou zendyen, 
wozo, banbou ma, wozo ma, panach Arundo donax 76 

Cenchrus cilié Cenchrus 
ciliaris 26 

Desmodie Desmodium 
intortum 210 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 
Fourrage de patate douce, feuilles de 

patate 
Ipomoea 
batatas 495 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia 
sepium 230 

Haricot riz Vigna 
umbellata 239 

Herbe de Rhodes Chloris gayana 108 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Ovins 
 
 

Moutons 

Kikuyu Pennisetum 
clandestinum 138 

Koronivia grass Brachiaria 
humidicola 148 

Lotier corniculé Lotus 
corniculatus 293 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Pangola Digitaria eriantha  
Patate, patate douce, tubercules de patate 

douce Ipomoea batatas 479 

Pinto Arachis pintoi 333 
Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 

zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 
pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Soja pérenne Neonotonia 
wightii 344 

Sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil Sorgho 
fourrager 

Sorghum bicolor 
L 191 

Stylo annuel Stylosanthes 
humilis 356 

Swaz, Digitaire du Swaziland Digitaria 
swazilandensis 90 

Tamarin de Manille Pithecellobium 
dulce 364 

Ti chyendan, chyendan, Herbe des Bermudes Cynodon dactylon 120 

Ti fwen Marvel grass Dichanthium 
annulatum 168 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren bata, 
makata, makata bous, leucène, Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb a lèn, faux para, Carib grass Eriochloa 
polystachya 85 

Zèb Yagidi, Sorgho d’Alep Sorghum 
halepense  

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Poissons 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 

Fourrage de manioc, feuilles de 
manioc 

Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, 
feuilles de patate 

Ipomoea 
batatas  

Lentilles d’eau  522 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Poissons characidés 
sud-américains 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Poissons-chats 

Fourrage de manioc, feuilles de 
manioc 

Manihot 
esculenta 464 

Lentilles d’eau  522 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Zakadi, monval, zagaya, zingaya, 
tamaren bata, makata, makata 

bous, leucène, Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Porcs 

Bananes Musa sp.  371 
Epluchures/pelures de manioc 
Marc de manioc (bagasse, son, 

pulpe) 

Manihot 
esculenta 446 

Feuilles de madère, feuilles de 
dachine, fourrage de taro 

Colocasia 
esculenta 517 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 
Fourrage de manioc, feuilles de 

manioc 
Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, 
feuilles de patate 

Ipomoea 
batatas 495 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia 
sepium 230 

Jus de canne à sucre  52 
Lentilles d’eau  522 

Madère, dachine, choux de 
Chine, bulbes de taro 

Colocasia 
esculenta 509 

Mangues, peaux de mangue, 
épluchures de mangues 

Manguifera 
indica  

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre.  57 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Porcs 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Patate, patate douce, tubercules de patate 
douce 

Ipomoea 
batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 

zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 
pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Stylo annuel Stylosanthes 
humilis 356 

Ti chyendan, chyendan, Herbe des 
Bermudes 

Cynodon 
dactylon 120 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Poules 
pondeuses 

Epluchures/pelures de manioc 
Marc de manioc (bagasse, son, pulpe) 

Manihot 
esculenta 446 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia 
sepium 230 

« Graines » de mangue, noyaux de mangue, 
amandes de mangues 

Manguifera 
indica 413 

Lentilles d’eau  522 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Patate, patate douce, tubercules de patate 
douce 

Ipomoea 
batatas 479 

Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 
zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 

pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Poulets de 
chair 

Bananes Musa sp.  371 

Coproduit de l’extraction du jus de mangue Manguifera 
indica 418 

Epluchures/pelures de manioc 
Marc de manioc (bagasse, son, pulpe) 

Manihot 
esculenta 446 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 
Fourrage de manioc, feuilles de manioc, 

fruits de manioc 
Manihot 
esculenta 464 

« Graines » de mangue, noyaux de mangue, 
amandes de mangues 

Manguifera 
indica 413 

Jus de canne à sucre  52 
Lentilles d’eau  522 

Madère, dachine, choux de Chine, bulbes de 
taro 

Colocasia 
esculenta 509 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Patate, patate douce, tubercules de patate 
douce 

Ipomoea 
batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 

zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 
pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 

Ruminants 

Akasia Sen-Domeng, lanterne chinoise Dichrostachys 
cinerea 267 

Amarres. (Bouts blancs de canne à sucre)  42 
Bagasse de canne à sucre  35 

Bananes Musa sp.  371 
Canne de Provence, Bambou zendyen, 

wozo, banbou ma, wozo ma, panach Arundo donax 76 

Cenchrus cilié Cenchrus 
ciliaris 26 

Desmodie Desmodium 
intortum 210 

Ecumes. 
(Gâteau de filtration de sucrerie de canne)  71 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Ruminants 

Feuilles de madère, feuilles de dachine, 
fourrage de taro 

Colocasia 
esculenta 517 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp.  393 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia sepium 230 
Haricot riz Vigna umbellata 239 

Herbe de Rhodes Chloris gayana 108 
Jus de canne à sucre  52 

Kikuyu Pennisetum 
clandestinum 138 

Koronivia grass Brachiaria 
humidicola 148 

Lentilles d’eau  522 

Limpo grass Hemarthria 
altissima 161 

Lotier corniculé Lotus 
corniculatus 293 

Madère, dachine, choux de Chine, bulbes 
de taro 

Colocasia 
esculenta 509 

Mangues, « graines » de mangue, noyaux 
de mangue, amandes de mangues peaux 

de mangue, épluchures de mangues, 
coproduit de l’extraction du jus de 

mangue 

Manguifera 
indica 403 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Pangola Digitaria 
eriantha 173 

Patate, patate douce, tubercules de 
patate douce Ipomoea batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pinto Arachis pintoi 333 

Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 
zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa 
blan, pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Sétaire géante 
Setaria 

sphacelata var. 
splendida 

182 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Ruminants 

Soja pérenne Neonotonia 
wightii 344 

Sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil 
Sorgho fourrager 

Sorghum bicolor 
L 191 

Stylo annuel Stylosanthes 
humilis 356 

Swaz, Digitaire du Swaziland Digitaria 
swazilandensis 90 

Tamarin de Manille Pithecellobium 
dulce 364 

Ti chyendan, chyendan, Herbe 
des Bermudes 

Cynodon 
dactylon 120 

Ti fwen Marvel grass Dichanthium 
annulatum 168 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, 
pwa lon, pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, 
tamaren bata, makata, makata 

bous, leucène, Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb a lèn, faux para, Carib grass Eriochloa 
polystachya 85 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 

Zèb Yagidi, Sorgho d’Alep Sorghum 
halepense 186 

Sauterelles 
(aliments pour 

volailles ou 
poissons) 

Epluchures/pelures de manioc Manihot 
esculenta 446 

Tilapias 

Fourrage de manioc, feuilles de 
manioc 

Manihot 
esculenta 464 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia sepium 230 
Lentilles d’eau  522 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Stylo annuel Stylosanthes 
humilis 356 

Fourrage de patate douce, feuilles 
de patate Ipomoea batatas 495 
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Animaux Noms vernaculaires Nom 
scientifique Page 

Vaches 
laitières 

Patate, patate douce, tubercules de patate 
douce 

Ipomoea 
batatas 479 

Bananes Musa sp.  371 

Volailles 

Ecumes 
(Gâteau de filtration de sucrerie de canne)  71 

Epluchures/pelures de manioc 
Marc de manioc (bagasse, son, pulpe) 

Manihot 
esculenta 446 

Feuilles de madère, feuilles de dachine, 
fourrage de taro 

Colocasia 
esculenta 517 

Feuilles et troncs de bananier Musa sp 393 

Fourrage de manioc, feuilles de manioc Manihot 
esculenta 464 

Fourrage de patate douce, feuilles de patate Ipomoea 
batatas 495 

Glicéridia, gliciridia, Gliricidia Gliricidia 
sepium 230 

Haricot riz Vigna 
umbellata 239 

Jus de canne à sucre  52 
Lentilles d’eau  522 

Madère, dachine, choux de Chine, bulbes de 
taro 

Colocasia 
esculenta 509 

Manioc, racines de manioc Manihot 
esculenta 426 

Mélasse de canne à sucre  57 

Nacedero Trichanthera 
gigantea 305 

Patate, patate douce, tubercules de patate 
douce 

Ipomoea 
batatas 479 

Peaux de bananes Musa sp.  385 
Pois boucoussou, Pwa boukousou, pwa 

zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa blan, 
pwa violè, pois d’un sous, lablab 

Lablab 
purpureus 250 

Pwa sab, Fève Jacques Canavalia 
ensiformis 219 

Soja pérenne Neonotonia 
wightii 344 

Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, 
pwa pijon, Niébé 

Vigna 
unguiculata 316 

Zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren 
bata, makata, makata bous, leucène, 

Leucaena 

Leucaena 
leucocephala 275 

Zèb-giné  Herbe de Guinée Megathyrsus 
maximus 96 
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Cenchrus cilié (Cenchrus ciliaris) 

Présentation 

Le cenchrus cilié (Cenchrus ciliaris L.) est une graminée tropicale de grande taille (jusqu’à 2 m) 
cultivée en Afrique, en Australie et en Inde pour ses bonnes qualités fourragères dans les régions 
chaudes et sèches.  

Noms communs 

Cenchrus cilié [Français] ; buffel grass, African foxtail grass, foxtail buffalo grass, blue buffalo 
grass, rhodesian foxtail [Anglais] ; pasto buffel, zacate buffel [Espagnol] ; capim búfel 
[Portugais] ; buffelgras [Néerlandais] ; طبس  [Arabe] ; 水牛草 [Chinois] ; وخ ر ن ا ل  [Perse] 

Synonymes 

Cenchrus glaucus C. R. Mudaliar & Sundararaj, Pennisetum ciliare (L.) Link, Pennisetum 
cenchroides Rich., Pennisetum incomptum Nees ex Steud.  

Description  

Le cenchrus cilié (Cenchrus ciliaris L.) est une graminée tropicale de qualité intéressante, 
cultivée en Afrique, en Australie et en Inde.  

Morphologie 

Le cenchrus cilié est une graminée vivace qui forme des touffes érigées (Ecoport, 2010 ; FAO, 
2010 ; Cook et al., 2005). Il possède une racine-pivot profonde qui peut atteindre 2 m de 
profondeur. Certaines variétés sont rhizomateuses (Ecoport, 2010). Les chaumes sont érigés 
ou rampants, et peuvent atteindre 2 m de long (Cook et al., 2005). Les feuilles sont plates, 
linéaires, vert à vert bleuté, légèrement poilues et mesurent 3-30 cm de long et 4-10 mm de 
large (Ecoport, 2010 ; Clayton et al., 2006). L’inflorescence est une panicule spiciforme : elle 
porte des épillets caducs enserrés de barbes velues (SANBI, 2010). La graine est un caryopse 
ovoïde qui mesure 1,4 à 2 mm de long (Ecoport, 2010 ; Mannetje et al., 1992).  

Utilisations 

Le cenchrus cilié (Cenchrus ciliaris) est une espèce pâturée de grande importance dans les 
tropiques (Ecocrop, 2010). Il est cultivé dans les prairies permanentes et temporaires en 
Afrique centrale, en Afrique de l’Est et dans le nord de l’Australie. Il est également largement 
utilisé comme fourrage en Inde (Duke, 1983). Le cenchrus cilié possède de nombreuses 
qualités : il est facile à implanter et fournit un fourrage de relativement bonne qualité, avec des 
rendements de 2 à 18 t MS/ha sans engrais, et jusqu’à 24 t MS/ha lorsqu’il est fertilisé avec un 
engrais composé (Ecocrop, 2010 ; Osman et al., 2008). Il permet d’obtenir un foin d’assez 
bonne qualité s’il est coupé en tout début de floraison, produisant jusqu’à 2,5 t de foin par 
hectare et par coupe. Après la récolte des graines, le cenchrus cilié donne un fourrage de 
médiocre qualité, il est néanmoins utilisé pour l’alimentation des animaux, en période de 
sécheresse avec des suppléments. En raison de sa faible teneur en humidité, le cenchrus cilié 
est rarement ensilé dans les zones semi-arides (Göhl, 1982). Il est bien appété par les animaux 
et, une fois bien établi, peut résister à un pâturage intensif et au piétinement (FAO, 2010 ; 
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SANBI, 2010). Dans les zones arides, le cenchrus cilié permet la subsistance du bétail en 
période de sécheresse (Friedel et al., 2006). Certaines variétés de cenchrus cilié poussent 
également pendant la saison humide (Göhl, 1982). Le cenchrus cilié peut être mis en défens 
pour fournir un fourrage sec sur pied (pâturage différé) en hiver s’il est complété avec de l’urée 
et de la mélasse (FAO, 2010). En Inde, les graines de cenchrus cilié servent à faire du pain ou 
sont directement consommées par les populations (Quattrocchi, 2006). Il existe de nombreux 
cultivars de Cenchrus ciliaris principalement développés en Australie, ainsi que certaines 
accessions en Afrique (Mannetje et al., 1992).  

Distribution  

Cenchrus ciliaris est originaire d’Afrique, de la péninsule arabique, du Moyen-Orient et d’Inde. Il 
a été introduit en Australie à la fin du 19ème siècle et est maintenant très répandu dans les 
régions tempérées tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. Il se trouve à l’état naturel, 
naturalisé ou cultivé dans de nombreux endroits. C’est une plante invasive des milieux arides 
et semi-arides. Le cenchrus cilié est considéré comme nuisible dans certaines régions (nord de 
l’Amérique, Hawaii, Mexique et nord de l’Australie) (Ecoport, 2010 ; Cook et al., 2005).  
 
Le cenchrus cilié est souvent présent dans les paysages de brousse, les forêts ou les prairies 
ouvertes (Ecocrop, 2010). Il prospère dans des environnements arides dénudés et semi-arides, 
en pleine lumière, sur du sable, des rochers, des sols peu profonds ainsi que dans les zones 
calcaires sèches. On le trouve le long des routes ou des lits de rivières asséchées, ainsi que sur 
les berges des rivières (SANBI, 2010 ; Quattrocchi, 2006). Le cenchrus cilié se trouve sur les 
deux hémisphères entre 33 °S et 37 °N, du niveau de la mer jusqu’à 2000 m d’altitude (FAO, 
2010 ; Cook et al., 2005). Les conditions de croissance optimales sont une pluviométrie 
annuelle allant de 375 à 750 mm, avec des températures diurnes allant de 30 °C à 35 °C, une 
bonne lumière, et des sols fertiles, bien drainés, de pH égal à 7-8 (Ecoport, 2010 ; FAO, 2010). 
De toutes les plantes semées en zones arides, Cenchrus ciliaris est la plus tolérante à la 
sécheresse. On la trouve dans des environnements où la pluviométrie annuelle ne dépasse pas 
100 mm. Dans ces endroits, si une irrigation est possible, le cenchrus cilié donne d’excellents 
résultats car il utilise l’eau de façon très efficace (Osman et al., 2008). Il a une tolérance 
modérée à la salinité, et est très sensible aux hautes teneurs des sols en aluminium et en 
manganèse (Mannetje et al., 1992). Certains cultivars ont une plus grande tolérance à la 
salinité (cv. Biloela). Le cenchrus cilié tolère le feu (FAO, 2010 ; Cook et al., 2005). Il ne 
supporte pas les soils engorgés et meurt après 6 jours sous l’eau (Ecoport, 2010).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Le cenchrus cilié a besoin de temps pour s’établir et il ne devrait pas être pâturé avant 4-6 
mois, voire même 9-12 mois après le semis, en fonction des conditions d’établissement (Cook 
et al., 2005). Il devrait ensuite être coupé ou pâturé à 7 cm de hauteur, supportant un pâturage 
continu ou en rotation avec des périodes de 6-8 semaines entre les coupes (FAO, 2010 ; 
Mannetje et al., 1992). La production de matière sèche étant maximale entre 42 et 56 jours de 
pousse, et le ratio tige-feuilles augmentant rapidement avec la maturité de la plante, il a été 
proposé que le cenchrus cilié soit pâturé durant cette période (Garcia et al., 1980). Le cenchrus 
cilié peut être semé avec du sorgho d’Argentine (sorgho x almum) : il s’établit plus lentement 
mais plus durablement que cette plante vivace de court cycle de vie. Cette association fournit 
aisément un pâturage de bonne qualité. L’herbe de Rhodes (Chloris gayana) et l’herbe de 
Guinée (Panicum maximum) sont également des plantes compagnes utiles (Mannetje et al., 
1992).  
 
Un pâturage fréquent améliore la teneur en azote de l’herbe. Lorsqu’il est utilisé pour le foin, 
Cenchrus ciliaris doit être coupé au stade « floraison précoce » de sorte que la valeur nutritive 
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ne chute pas. Le feu peut également être bénéfique car il détruit la vieille herbe ligneuse sans 
endommager les couronnes : la plante repart et de jeunes feuilles ayant une valeur nutritive 
plus élevée apparaissent (FAO, 2010).  

Impact environnemental  

Lutte contre l’érosion des sols 

Très adapté aux zones semi-arides, Cenchrus ciliaris y est particulièrement utile pour contrôler 
l’érosion des sols. En Australie, il fut utilisé avec succès pour la revégétalisation et le contrôle 
de l’érosion dans les parcs, les réserves et les bassins versants, des années 1960 au milieu des 
années 1970 (Payne et al., 2004 ; Albrecht et al., 1997). Dans une ferme d’Australie centrale, 
l’utilisation de Cenchrus ciliaris sur une zone de bassins de remédiation dans une zone 
sévèrement dégradée a décuplé la capacité de pâturage en cinq ans (Friedel et al., 2006). 
Cependant, son port en touffes ne permet pas une couverture totale du sol (FAO, 2010).  

Adventice 

Le cenchrus cilié est une graminée agressive en raison de son système racinaire et de sa 
toxicité allélopathique envers d’autres graines. Il se propage facilement et peut l’emporter sur 
les pâturages indigènes d’Australie et du sud des Etats-Unis. Il est déclaré nuisible dans 
plusieurs états arides des Etats-Unis, à Hawaii, au Mexique et dans le nord de l’Australie 
(Ecoport, 2010 ; Friedel et al., 2006 ; Cook et al., 2005). Dans certaines zones, Cenchrus ciliaris 
peut significativement augmenter les risques d’incendie (en fréquence et en intensité), au 
point d’éliminer les arbustes et les arbres concurrents (Carter, 2006). En Australie, il est 
recommandé pour contrôler le développement des colonies de calotropis (Calotropis procera) 
grâce à son effet allélopathique sur les racines (Parsons et al., 2001). De nombreuses tentatives 
d’explication des mécanismes de propagation de Cenchrus ciliaris ont été entreprises pour 
mettre en place des stratégies de contrôle de cette herbe en Australie (Jackson, 2004). Le 
cenchrus cilié se développe en association avec des légumineuses telles que Desmanthus 
leptophyllus, Desmanthus virgatus, Desmanthus bicornutus, Leucaena leucocephala, 
Macroptilium atropurpureum, Dichrostachys cinerea, Stylosanthes hamata, Stylosanthes scabra, 
Stylosanthes seabrana et Stylosanthes humilis, grâce à l’enrichissement du sol en N dû aux 
légumineuses (Orwa et al., 2009 ; Cook et al., 2005).  

Biodiversité 

Le cenchrus cilié est déclaré adventice nuisible pour l’environnement dans le nord de 
l’Australie, avec un impact négatif sur la biodiversité, en raison de la concurrence qu’il apporte 
et des changements qu’il induit sur les nutriments du sol, la disponibilité en eau, l’ombrage et 
les régimes naturels d’incendie, ainsi que sur la disponibilité des agents de dispersion ou de 
pollinisation. Il diminue la diversité de la faune en supprimant la diversité floristique (Friedel 
et al., 2006).  

Caractéristiques nutritionnelles 

En début de croissance, la teneur en protéines de Cenchrus ciliaris est d’environ 6-16 % MS. 
Pour une herbe plus vieille, le taux de protéines peut descendre à 4 % MS (Cook et al., 2005 ; 
Göhl, 1982 ; Jacobs et al., 2004).  
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Contraintes potentielles  

Oxalates 

Le cenchrus cilié contient de 1 à 4 % (base MS) d’oxalates (Mannetje et al., 1992 ; Silcock et al., 
1983 ; Walthall et al., 1976 ; Jones et al., 1972), qui peuvent provoquer une ostéofibrose ou 
ostéodystrophie fibreuse (Osteodystrophia fibrosa) chez les chevaux, et une hypocalcémie chez 
les animaux au pâturage (Cheeke, 1995). Les symptômes de l’ostéofibrose sont une perte de 
poids, des boîteries et un gonflement du crâne (Walthall et al., 1976). Cette maladie est plus 
fréquente pendant la saison humide, lorsque le cenchrus cilié est jeune et luxuriant (FAO, 
2010). Les ruminants sont moins sensibles à l’empoisonnement aux oxalates, mais ils peuvent 
souffrir d’hypocalcémie (fièvre de lait chez les vaches laitières) et développer des problèmes 
rénaux. Ils doivent être graduellement habitués à l’acide oxalique afin de modifier la flore du 
rumen, qui sera ainsi en mesure d’atténuer la toxicité des oxalates (Duncan et al., 2000). La 
supplémentation en calcium par du carbonate de chaux ou de la dolomite peut aider à limiter 
l’hypocalcémie (FAO, 2010).  

Ruminants  

Le cenchrus cilié est réputé comme étant une herbe hautement nutritive, excellente pour le 
pâturage dans les zones chaudes et sèches. Il est apprécié pour sa production de fourrage 
appétent et pour sa capacité à être pâturé de manière intermittente, pendant les périodes 
sèches, dans les tropiques. En Australie, il s’est montré propice au maintien des troupeaux en 
période de sécheresse et a permis une production accrue par tête et par hectare, en 
comparaison avec d’autres graminées. Cela se traduit par l’augmentation des gains au kg pour 
les bovins en finition, en partie grâce à la réduction de l’âge à l’abattage. Cela a aussi diversifié 
les options de gestion des pâtures, et diminué la dominance des espèces mal appétées qui 
survient lors de surpâturages de saison sèche (Cook et al., 2005).  

Digestibilité 

La digestibilité du Cenchrus ciliaris vert chez des ovins après 30 à 50 jours de repousse a varié 
de 60 à 69 % (Combellas et al., 1972). La digestibilité in vitro de la MO du foin sur pied était de 
53 à 64 % (Jacobs et al., 2004). La digestibilité du foin de Cenchrus ciliaris obtenu après 56 
jours de repousse chez des ovins a varié de 49 à 69 % en fonction de la quantité d’engrais azoté 
appliquée à la prairie (0 à 100 kg/ha) (Donaldson et al., 1977). Au Mexique, il a été constaté 
que la teneur en nutriments et les paramètres de digestion de Cenchrus ciliaris varient selon les 
saisons ; la digestion des nutriments est plus élevée pendant l’été et l’automne et plus basse au 
cours du printemps et de l’hiver (Ramirez et al., 2001). Bien que le gain de poids vif soit en 
relation avec la digestibilité, une sélection du Cenchrus ciliaris basée sur une meilleure 
digestibilité n’identifierait pas nécessairement les meilleurs génotypes pour les productions 
animales (Minson et al., 1995).  

Bovins à l’engrais 

Pâturages et fourrage vert 

Une prairie de cenchrus cilié peut supporter un boeuf par hectare et les animaux peuvent 
gagner jusqu’à 180-200 kg/tête/an, à raison de 2 ha/animal sur des sols fertiles dans de 
bonnes conditions de croissance (Cook et al., 2005). En Australie, le cenchrus cilié cultivé sur 
des terres appauvries induit une perte de poids chez les bovins entre mai et novembre. Mais là 
où la fertilisation est adéquate, un gain de poids vif annuel de 160 kg/ha a été obtenu (FAO, 
2010).  
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Foin 
En Tanzanie, la supplémentation du foin de Cenchrus ciliaris avec des feuilles de quatre 
légumineuses a amélioré l’ingestion de protéines brutes chez des taureaux Mpwapwa en 
croissance (Mero et al., 1998).  

Ovins et caprins 

Pâturage et fourrage vert 
Une prairie de cenchrus cilié peut supporter jusqu’à 6 moutons/ha (Cook et al., 2005). 
L’ingestion volontaire de Cenchrus ciliaris frais après 30 à 50 jours de repousse varie entre 70 
et 80 g/kg PV0,75 chez les ovins (Combellas et al., 1972). Une récolte précoce et un apport 
alimentaire permettant au moins 30 % de refus est recommandé pour les ovins en croissance 
(Mero et al., 1998). En Inde, il a été conclu que, bien que les prairies de Cenchrus ciliaris 
fournissent un apport nutritionnel adéquat pour les ovins et caprins au cours de la saison de 
pousse, la supplémentation devient nécessaire au cours de la période de soudure (Shinde et al., 
1996).  
Foin 

Le foin de Cenchrus ciliaris coupé à 56 jours de repousse a abouti à une ingestion volontaire de 
50-65 g/kg PV0,75 et à un gain moyen quotidien de -4,5 g à 57,3 g, en fonction de la fertilisation 
azotée (0 à 100 kg/ha) (Donaldson et al., 1977).  

Chevaux et ânes  

Les chevaux ne doivent pas pâturer des prairies de Cenchrus ciliaris, en raison des risques 
d’ostéofibrose (voir Contraintes potentielles).  

Cenchrus cilié, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 30,1 7,4 18,4 46,3 78  
Protéines brutes  % MS 7,1 1,8 3,6 11,7 105  
Cellulose brute  % MS 40,2 5,0 31,9 48,0 82  
NDF  % MS 75,1 2,8 63,1 75,1 17 * 
ADF  % MS 46,6 2,7 33,2 46,6 21 * 
Lignine  % MS 6,8 1,8 3,4 10,1 19 * 
Matières grasses brutes  % MS 2,1 0,5 1,2 3,1 77  
Matières minérales  % MS 9,1 2,5 5,4 16,4 89  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,6 0,9 0,9 5,5 70  
Phosphore g/kg MS 1,7 0,7 0,7 3,9 70  
Potassium g/kg MS 19,5 8,2 6,6 36,0 46  
Sodium g/kg MS 0,9 0,4 0,2 1,2 4  
Magnésium g/kg MS 2,2 0,4 1,3 2,8 44  
Manganèse mg/kg MS 33    1  
Zinc mg/kg MS 179  27 332 2  
Cuivre mg/kg MS 14  4 23 2  
Fer mg/kg MS 1687    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  56,7 7,7 55,0 74,9 5 * 
Dig. énergie  %  54,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 
Dig. azote  %  57,4 11,5 41,0 76,2 6  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Cenchrus cilié, foin 

 
Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 90,0 3,1 87,0 93,1 3  
Protéines brutes  % MS 9,0 0,8 7,4 10,5 13  
Cellulose brute  % MS 33,8 2,8 30,6 35,7 3  
NDF  % MS 69,1 2,3 69,1 73,9 10 * 
ADF  % MS 39,6 0,8 39,6 49,3 10 * 
Lignine  % MS 5,3 0,0 5,3 8,8 10 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,9 0,3 1,7 2,3 3  
Matières minérales  % MS 11,8 0,6 11,3 12,6 16  
Energie brute MJ/kg MS 17,6     * 
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  60,3 2,3 56,1 63,6 18 * 
Dig. énergie  %  56,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,1     * 
Dig. azote  %  53,0 11,3 41,3 63,7 3  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Bagasse de canne à sucre 

Présentation 

La bagasse est le coproduit fibreux de l’extraction du sucre à partir de la canne à sucre 
(Saccharum officinarum L.). La bagasse est généralement réutilisée comme combustible dans les 
sucreries, mais peut aussi servir à l’alimentation des ruminants. Il s’agit d’un produit très fibreux 
et de très faible valeur nutritionnelle, mais qui est parfois le seul fourrage disponible à la ferme. 
Différentes méthodes (vapeur, ammoniac, urée, soude...) ont été proposées pour améliorer la 
valeur de la bagasse, souvent avec succès, mais leur application pratique est difficile en 
conditions de terrain.  

Noms communs 

Bagasse [Anglais] ; bagasse [Français] ; bagazo [Espagnol] ; bagaço [Portugais] ; xác mı́a 
[Vietnamien] ; اب غ ا اب ; 渣, 渣滓, 渣子[Chinois] ; [Arabe] س اگ  पैरे �ए [Hindi] ; バガス ; [Farsi] س
[Japonais] ; ชานออย [Thaï] 

Description  

La bagasse est la fibre résiduelle résultant de l’extraction de jus de canne à sucre. Il existe deux 
principaux types de bagasse :  
 

• La bagasse industrielle vient de procédés industriels impliquant des étapes 
d’extraction répétées. La bagasse est le sous-produit fibreux du broyage des tiges de canne à 
sucre effectué pour l’extraction du jus. La fibre est passée à travers un tamis pour éliminer les 
particules fines qui peuvent être utilisées plus tard dans le procédé comme adjuvant de 
filtration ou comme aliment : la moëlle de bagasse. Une grande partie de la bagasse fournit 
l’énergie nécessaire pour le fonctionnement de la sucrerie.  
• Les tiges de canne pressées, ou « bagasse agricole » sont obtenues à la ferme ou sur 

de petites installations de fractionnement de la canne qui n’utilisent que 2 ou 3 concasseurs. 
En raison de la faible efficacité du procédé d’extraction (50 % par rapport au taux d’extraction 
de 70 %), cette bagasse contient des quantités plus élevées de jus riche en sucre et est plus 
intéressante pour les ruminants (Preston, 1995).  

 
A l’instar d’autres matières fibreuses, la bagasse sèche est souvent utilisée comme litière pour 
les porcs et les volailles. La bagasse est ensuite recyclée en engrais organique. Parfois, lorsque 
les réglementations locales l’autorisent, cette litière de volaille peut être incorporée dans 
l’alimentation des ruminants comme aliment riche en azote non protéique.  

Distribution  

La bagasse est habituellement disponible sur les sites de production de canne à sucre, dans les 
régions tropicales et subtropicales. Cependant, la disponibilité de la bagasse pour l’alimentation 
animale dépend des quantités qui sont utilisées comme combustible au sein de la sucrerie.  

Impact environnemental  

Le traitement à la soude de la bagasse est relativement coûteux, et peut entraîner une pollution 
en raison des grandes quantités de soude requises.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Dans le contexte d’une agriculture durable, de nombreuses discussions sont en cours pour 
envisager les stratégies d’une meilleure utilisation de la bagasse : aliment, fumier et 
biocarburant (Preston, 2009).  

Ruminants  

La bagasse non traitée est un fourrage pauvre et fibreux surtout utilisé pour les ruminants. Son 
ingestibilité, sa densité nutritionnelle et sa digestibilité (environ 30 %) sont très faibles. 
Cependant, elle est parfois le seul fourrage disponible sur la ferme. Lorsque les objectifs de 
production sont élevés, son utilisation doit être accompagnée par d’importantes quantités de 
concentré. Comme avec tous les fourrages de faible qualité, la supplémentation est nécessaire 
pour fournir des minéraux, de l’azote et de l’énergie fermentescible au rumen pour une activité 
microbienne optimale, et de l’énergie et des protéines by-pass absorbées au niveau de l’intestin. 
Diverses méthodes ont été testées et développées afin d’augmenter la digestibilité de la bagasse.  

Autoclavage 

L’autoclavage est la méthode d’amélioration de la digestibilité de la bagasse la plus efficace et 
qui semble pouvoir s’appliquer à l’échelle industrielle. L’autoclavage solubilise les 
hémicelluloses par libération d’acide acétique. Cette technique est particulièrement adaptée aux 
sucreries où il existe un excédent de vapeur, et où les connaissances techniques et l’équipement 
nécessaire sont également disponibles. Cette technologie a été appliquée dans des ateliers 
intensifs d’engraissement de bovins en Colombie (bien qu’abandonnée par la suite), au Brésil et 
en Inde (Preston, 1995). A l’Ile Maurice, le traitement de la bagasse par autoclavage (14 kg/cm² 
pendant 5 minutes) a augmenté la digestibilité in sacco de la MS de 28 % à 60 % (méthode des 
sachets nylon, 48 heures d’incubation). En Colombie, de la bagasse traitée à la vapeur a été 
offerte à des bouvillons de zébus recevant soit un supplément de 2-3 kg/100 kg PV de feuillage 
de Gliricidia sepium, soit 1-2 kg du même feuillage et un mélange ad libitum de mélasse/urée (10 
% d’urée). Les gains moyens quotidiens résultant ont été de 0,55-0,75 kg/j (Osorio, 1990). Au 
Brésil, le traitement qui a donné la digestibilité in situ la plus élevée sur des vaches Jersiaises a 
été une pression de 19 kg/cm² pendant 6 minutes, mais tandis que le traitement par autoclavage 
de la bagasse a presque doublé sa dégradabilité potentielle, sa dégradabilité effective était 
seulement de 48 % après 48 h d’incubation dans le rumen (Basile et al., 1990).  

Traitements chimiques 

• Le traitement à la soude (NaOH) de la bagasse industrielle est une méthode efficace 
qui a été employée à Cuba à grande échelle (Preston, 1995). Le traitement avec de la soude à 
6,5 % a permis de multiplier par 3 ou 4 la digestibilité et s’est révélé plus efficace que le 
traitement à l’urée ou des combinaisons d’urée et de soude. Il est cependant trop coûteux et 
cette technique n’est, par conséquent, pas considérée comme durable (Suksombat, 2004). Ce 
traitement pose aussi des problèmes de pollution (Preston, 1995).  
• Le traitement à l’urée est un procédé intéressant (Hassoun et al., 1990), bien qu’il ne 

soit pas aussi efficace que les autres traitements : la bagasse ne répond pas aussi bien au 
traitement à l’urée que la paille de céréales. Ceci est probablement dû à l’absence d’enzyme 
uréase dans la bagasse par rapport à la paille de riz (Rangnekar, 1988 cité par Suksombat, 
2004). Cependant, cette méthode reste rentable par rapport à d’autres (Suksombat, 2004).  
• L’ammoniation à la vapeur a entraîné des gains moyens quotidiens inférieurs chez des 

boeufs zébus et la technique est moins intéressante que l’autoclavage classique (Osorio, 1990). 
Toutefois, 4 % d’ammoniac anhydre a augmenté la dégradabilité effective de la MS de bagasse 
chez les bouvillons, de 23 % à 36 % (Pires et al., 2004).  
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• Un traitement de la bagasse avec du sulfate de sodium (NaS2) n’a pas amélioré la 
dégradabilité (Pires et al., 2004).  
• Traiter la bagasse avec des champignons de pourriture blanche a augmenté la 

digestibilité in vitro et la production de gaz de certaines souches de champignons (Okano et al., 
2006).  

Autres produits de la bagasse 

La moëlle de bagasse industrielle a été étudiée en Iran. La moëlle de bagasse traitée par 
autoclavage est un aliment alternatif potentiel et économiquement viable pour les agneaux et les 
bœufs, bien que des niveaux d’inclusion supérieurs à 33 % aient provoqué une détérioration des 
taux de conversion alimentaire et des gains moyens quotidiens (Sabbagh Zade et al., 2009 ; 
Hashemipour et al., 2009). Les traitement à la soude, à la chaux et à l’ammoniac (et diverses 
combinaisons de ces traitements) ont également eu des effets positifs, induisant une meilleure 
digestibilité, un gain moyen quotidien plus élevé et une réduction des coûts lorsque de la moëlle 
de bagasse traitée a remplacé de la paille de blé (Firdos et al., 1989).  
 
Quand les chèvres reçoivent des tiges de canne pressées, elles consomment avidement la moelle 
riche en sucre et rejettent l’écorce lignifiée. Dans des études menées en République dominicaine, 
des chèvres recevant une ration mélangée de tiges de canne pressées et de feuillage frais de 
Gliricidia sepium ont sélectionné et apparemment préféré la moëlle de bagasse au feuillage vert 
(Preston et al., 1987). Les tiges de canne pressées doivent être apportées de manière à 
permettre la sélection, par exemple en offrant 200 % de l’ingestion de MS prévue. En raison de 
sa faible teneur en azote, la moëlle de bagasse doit être complétée avec des blocs mélasse-urée, 
des polissures de riz, du tourteau de graines de coton ou d’autres sources de protéines by-pass, 
et avec un feuillage vert comme un feuillage d’arbre légumineux.  

Lapins  

Les lapins exigent des aliments riches en fibres, et la bagasse peut être considérée comme une 
bonne source de fibres (de Blas et al., 1999). La bagasse moulue est utilisée pour les lapins. En 
dépit de diverses tentatives pour déterminer la taille de particules optimale pour les lapins, il 
n’est pas certain que la taille des particules ait un effet sur la digestibilité ou sur la croissance 
(Gomes et al., 2004 ; Vieira et al., 2003a ; Vieira et al., 2003b). La bagasse traitée à la soude n’a 
pas amélioré les performances (Pereira et al., 2008).  

 Bagasse de canne à sucre fraîche 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 46,0 10,5 31,3 62,9 17  
Protéines brutes  % MS 1,8 0,3 1,4 2,4 18  
Cellulose brute  % MS 45,9 3,7 35,8 50,3 19  
NDF  % MS 86,9 6,1 72,6 91,9 8  
ADF  % MS 58,4 2,4 55,1 62,2 8  
Lignine  % MS 12,5 1,1 11,0 13,6 6  
Matières grasses brutes  % MS 0,6 0,2 0,4 0,7 3  
Matières minérales  % MS 5,9 2,0 2,7 10,6 18  
Energie brute MJ/kg MS 18,4     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,4 1,8 0,3 7,1 14  
Phosphore g/kg MS 0,6 0,8 0,2 3,3 14  
Potassium g/kg MS 1,3 1,0 0,6 3,3 10  
Sodium g/kg MS 0,1  0,1 0,1 2  
Magnésium g/kg MS 0,8 0,3 0,4 1,4 13  
Zinc mg/kg MS 103    1  
Cuivre mg/kg MS 12    1  
Fer mg/kg MS 327    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  49,7     * 
Dig. énergie  %  46,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,0     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  30 11 17 36 3  
Porcs Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  18,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 3,3     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bagasse de canne à sucre déshydratée 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 92,6 4,6 82,2 99,2 11  
Protéines brutes  % MS 1,8 1,0 0,8 3,9 12  
Cellulose brute  % MS 46,7 8,1 30,2 61,3 12  
NDF  % MS 83,8 12,5 68,7 106,6 9  
ADF  % MS 54,5 11,9 40,2 73,7 9  
Lignine  % MS 10,6 3,4 6,7 15,8 8  
Matières grasses brutes  % MS 0,6 0,2 0,3 1,0 7  
Matières minérales  % MS 5,9 3,9 2,5 13,7 16  
Energie brute MJ/kg MS 18,5  15,2 18,5 2 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,8 1,9 0,5 6,0 8  
Phosphore g/kg MS 0,8 0,9 0,1 2,9 8  
Potassium g/kg MS 2,2 0,7 1,3 2,9 4  
Magnésium g/kg MS 0,5 0,2 0,4 0,8 4  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  45,1     * 
Dig. énergie  %  41,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 7,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 6,3     * 
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Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  16,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 3,1     * 

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bagasse de canne à sucre traitée à l’urée, déshydratée 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 33,7 4,9 27,9 45,6 11  
Protéines brutes  % MS 6,1 0,6 5,2 7,4 11  
Cellulose brute  % MS 50,9 2,4 45,0 53,4 11  
NDF  % MS 87,7 2,4 81,0 89,6 11  
ADF  % MS 64,9 3,2 58,5 68,8 11  
Lignine  % MS 13,4 1,5 10,7 15,9 11  
Matières minérales  % MS 4,8 1,7 3,6 9,6 11  
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,9 0,2 0,7 1,5 11  
Phosphore g/kg MS 0,3 0,1 0,2 0,3 11  
Potassium g/kg MS 1,7 0,4 1,1 2,2 11  
Magnésium g/kg MS 0,8 0,3 0,6 1,7 11  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  41,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bagasse de canne à sucre traitée à l’urée, fraîche 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 60,7  60,0 61,3 2  
Protéines brutes  % MS 6,0  3,4 8,6 2  
NDF  % MS 87,2  87,1 87,2 2  
ADF  % MS 57,1  56,5 57,6 2  
Matières grasses brutes  % MS 0,6  0,4 0,8 2  
Matières minérales  % MS 3,7  3,0 4,4 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,6  17,6 17,6 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Bagasse de canne à sucre traitée la soude, fraîche 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 62,1  60,6 63,5 2  
Protéines brutes  % MS 1,3  1,2 1,4 2  
NDF  % MS 79,3  75,8 82,8 2  
ADF  % MS 53,1  52,0 54,2 2  
Matières grasses brutes  % MS 0,2  0,1 0,2 2  
Matières minérales  % MS 10,4  7,6 13,2 2  
Energie brute MJ/kg MS 16,7  16,3 17,1 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Amarres ou bouts blancs de canne à sucre 

Présentation 

Les amarres sont un des principaux coproduits de la récolte de la canne à sucre (Saccharum 
officinarum L.). Ils sont constitués des extrémités supérieures des tiges coupées lors de la récolte 
et incluent des feuilles vertes et des morceaux de tiges immatures. Les amarres sont souvent 
brûlées ou laissés sur le champ comme fertilisant, mais ils peuvent aussi être utilisés pour 
l’alimentation des ruminants. Les amarres sont des aliments encombrants, riches en fibre et 
pauvres en protéines, et donc d’une faible valeur nutritionnelle. Cependant, leur grande 
palatabilité, leur bas prix et leur abondance peut les rendre intéressants. Une complémentation 
azotée et énergétique est nécessaire pour obtenir de bonnes performances zootechniques.  

Noms communs 

Bouts blancs de canne à sucre, amarres, têtes de canne [Français] ; sugarcane tops, sugarcane 
tops [Anglais] ; cogollos de caña de azucar, puntas de caña de azucar [Espagnol] ; ponta de cana 
de açucar, brotos de cana de açucar [Portugais] 

Description  

Les amarres de canne à sucre sont l’un des principaux sous-produits de la transformation de la 
canne en sucre (Devendra, 1985). Au moment de la récolte, la biomasse de canne à sucre 
comprend des tiges tranformables en sucre, des extrémités, des feuilles mortes ou sénescentes, 
des chaumes et des racines (Ortiz-Rubio et al., 2007). Les bouts blancs représentent 15 à 25 % 
de la partie aérienne de la plante. Ils consistent généralement en des feuilles vertes, des gaines 
de tiges et des quantités variables de tiges immatures (Naseeven, 1988). Généralement, le point 
de coupe se trouve au niveau du plus haut noeud complètement formé (Suttie, 2000). Les 
amarres contiennent des phénols, des acides aminés et des polysaccharides solubles qui 
empêchent la cristallisation optimale, et donnent une couleur indésirable au sucre (Larrahondo, 
1995). Pour cette raison, ils sont les premiers coproduits du processus de raffinage du sucre et 
sont laissés au sol, où ils sont souvent brûlés et utilisés ensuite comme engrais (McKenzie et al., 
2007). Les amarres issus de la production de sucre sont récoltés à maturité, ce qui coïncide avec 
la saison sèche, mais les amarres de cannes à sucre cultivées pour l’alimentation des animaux 
peuvent être récoltés à un stade immature.  
 
Les amarres sont utilisées fraiches, séchées ou ensilées pour nourrir le bétail. Leur valeur 
nutritive est très variable et dépend des méthodes de pré-récolte, du point de coupe de la tige, 
de la maturité de la plante et de la quantité de feuilles sèches (McKenzie et al., 2007 ; Ortiz-Rubio 
et al., 2007). Les amarres sont des matières premières peu onéreuses et abondantes au moment 
où les autres fourrages verts ne sont pas disponibles (Suttie, 2000 ; Rangnekar 1988). 
Cependant, comme ils ne sont pas disponibles toute l’année, les ensiler (voir Procédés de 
transformation ci-après) peut être utile pour les stocker et les utiliser plus longuement 
(Naseeven, 1988). Les amarres fermentent facilement et peuvent être utilisés pour l’éthanol ou 
la production d’acide lactique (Salcedo et al., 2011 ; Serna Cock et al., 2007).  
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Distribution  

Les amarres se trouvent dans la plupart des pays tropicaux, et sont utilisées au voisinage des 
champs de canne à sucre. Les rendements dépendent des cultivars, de la conduite des cultures et 
des conditions de croissance. Ils représentent environ 18 % de la biomasse aérienne. Une 
culture peut fournir 5 t MS/ha (Suttie, 2000). En 2010, la production mondiale de canne à sucre 
était environ 1685 millions de tonnes, résultant en environ 252 à 421 millions de tonnes 
d’amarres (MS). En 1986, il a été estimé que seulement 15 % de ces sommets de canne à sucre 
ont été utilisés pour l’alimentation animale (Naseeven, 1988) et on peut donc supposer 
qu’environ 37 à 63 millions de tonnes d’amarres sont destinées à l’alimentation animale.  

Procédés de transformation  

Ensilage 

Les amarres broyées s’ensilent facilement. L’ensilage peut être fait dans de petits sacs en 
plastique, dans des silos à bas prix posés sur le sol ou dans des silos en béton, petits ou grands. 
Les amarres peuvent être ensilées sans autres matériaux, fournissant ainsi un ensilage pauvre 
en protéines. Ensiler des feuilles avec les amarres tend à diminuer la digestibilité de l’ensilage 
(Naseeven, 1988). Les amarres peuvent être ensilées avec des matériaux qui augmentent la 
teneur en azote, tels que de l’urée et de la mélasse, du sulfate d’ammonium et de la mélasse, ou 
de la litière de volaille (Alemzadeh et al., 2006 ; Mthiyane et al., 2001 ; Naseeven, 1988).  

Granulation 

Les amarres peuvent être coupées, séchées pendant 2 ou 3 jours et ensuite rassemblées en 
granulés (Yuangklang et al., 2005).  

Autres procédés 

Les tentatives visant à traiter les amarres avec des alcalis (ammoniac, urée) n’ont pas amélioré 
la valeur alimentaire des amarres comme celle des pailles de céréales ou de la bagasse 
(Archimède et al., 2008 ; Göhl 1982). Le traitement à l’urée des amarres a même été jugé néfaste 
pour les moutons dans une étude (Mousa et al., 2003). Un hachage fin des amarres a diminué 
l’ingestion, plutôt que de l’améliorer (Göhl, 1982).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La qualité des amarres varie considérablement selon la variété, l’âge, les conditions de 
croissance et les pratiques culturales. Ce sont des aliments encombrants (MS < 30 %), à faible 
teneur en protéines (< 6 % DM) et fibreux (cellulose brute > 30 % MS). La pratique de brûlage de 
pré-récolte est préjudiciable à la valeur nutritive des amarres (McKenzie et al., 2007).  

Contraintes potentielles  

Résidus organochlorés 

Certains produits chimiques organochlorés, tels que DDT, hexachlorobenzène, 
pentachlorobenzène, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, mirex, toxaphène, 
hexachlorocyclohexane (alpha-HCH, bêta-HCH et gamma-HCH (lindane)) et chlordécone ont été 
largement utilisés pour contrôler les ravageurs dans les champs de canne à sucre jusqu’à ce que 
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ces composés soient interdits dans le monde entier en 2001 (Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques rémanents) (PNUE, 2009). Dans les plantations de canne à sucre qui ont 
été traitées avec ces produits chimiques, des résidus de pesticides peuvent contaminer les 
amarres laissées sur le sol après la récolte. Cette contamination potentielle soulève des 
inquiétudes pour la sécurité des produits (viande et lait) provenant d’animaux nourris 
d’amarres, puisque les niveaux de résidus peuvent être supérieurs au niveau de risque 
minimum. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les amarres destinés à l’élevage ne 
proviennent pas de champs qui ont reçu des organochlorés dans le passé, et, en cas de doute, les 
amarres ne doivent pas être donnés aux animaux (McKenzie et al., 2007).  

Ruminants  

Les amarres, et en particulier les tiges immatures, ont un goût très agréable, avec de bonnes 
caractéristiques d’ingestion par le bétail (Suttie, 2000). Cependant, elles ont une faible teneur en 
protéines et leur utilisation comme aliment unique dans l’alimentation des ruminants est limitée 
(Ferreiro et al., 1976 ; Ferreiro et al., 1977 ; Montpellier et al., 1977a ; Nguyen Thi Mui et al., 
2000 ; Puga et al., 2001a ; Puga et al., 2001b ; Salais et al., 1977 ; Galina et al., 2003 ; Galina et al., 
2007 ; Arcos Garcia et al., 2000).  

Digestibilité et ingestion 

La digestibilité de la MS des amarres est plutôt basse, et varie entre 48 et 56 % (Archimède et al., 
2008), bien que les amarres immatures soient plus digestes (65 %) (Ferreiro et al., 1977). 
L’ingestion des amarres chez les ruminants varie de 1,8 à 2,5 kg MS/100 kg PV (Archimède et al., 
2008). Des ingestions journalières de 2,3 et 2,2 kg MS/100 kg PV ont été obtenues sur le bétail 
avec des amarres immatures et matures, respectivement (Ferreiro et al., 1977).  

Aliment unique ou supplément 

La valeur alimentaire des amarres, consommées comme ingrédient unique dans les rations des 
animaux, permet de couvrir leurs besoins en énergie pour l’entretien. Les animaux soit perdent 
de la condition soit se maintiennent, ou, au mieux, ont de très faibles niveaux de production 
(Göhl, 1982). A l’Ile Maurice, il a été estimé que les amarres pourraient subvenir à l’entretien et à 
la production de 2-4 litres de lait chez les bovins (Sansoucy, 1972). Dans certains cas, les petits 
exploitants épluchent les amarres, ne gardant que la partie centrale succulente, et les animaux à 
leur tour ne sélectionnent que les tissus succulents des gaines périvasculaires, et mangent très 
peu de feuilles vertes. Cependant, cette méthode est peu pratique pour les grandes unités 
(Naseeven, 1988). Si les animaux peuvent paître les amarres de manière sélective ou si les 
feuilles sèches sont supprimées, leur valeur alimentaire est améliorée (Suttie, 2000).  
 
Les principes de supplémentation des régimes à base d’amarres sont essentiellement les mêmes 
que ceux décrits pour la canne à sucre entière : il est nécessaire de satisfaire les besoins des 
microbes du rumen en azote fermentescible (ammoniac) et oligo-éléments, et de fournir des 
sources de protéines, des précurseurs de glucose et des acides gras à longue chaîne capables de 
contourner la fermentation du rumen pour équilibrer les besoins de production. La 
supplémentation des amarres doit être faite avec des ingrédients à faible encombrement. 
Notamment, la mélasse est un bon complément : elle est généralement limitée à 1 % PV et ne 
doit pas dépasser 1,5 % PV, parce que des valeurs plus élevées diminuent l’ingestion des 
amarres (Archimède et al., 2008).  
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Bovins viande 

Des niveaux élevés de supplémentation sont utiles pour augmenter la croissance, lorsque les 
amarres sont l’alimentation de base (Archimède et al., 2008). Avec un bon équilibre de l’azote 
ruminal et des nutriments by-pass, des gains de plus de 1 kg/jour ont été obtenus avec des 
amarres ad libitum et de la mélasse de canne à sucre, mais avec différentes sources d’azote 
(urée, litière de volaille et son de blé).  
 
Le tableau suivant présente les performances de bovins viande nourris d’amarres et de divers 
ingrédients :  
 
Pays Animaux Expérience Résultats Références 

Inde Taureaux zébu, 
280 kg 

Amarres + 1,3 kg 
polissures de riz GMQ 300 g/j Gendley et al., 2002 

Mexique Bouvillons 
zébu, 200 kg 

Amarres + 1 kg polissures 
de riz + 3,5 kg mélasse + 
115 g urée 

GMQ 350 g/j Salais et al., 1977 

Floride Bouvillons,  
340 kg 

Amarres, avec ou sans 1 kg 
de tourteau de coton 

GMQ 520 g/j avec 
supplémentation, 
entretien seulement 
sans 
supplémentation 

Pate et al., 1971 

Mexique 
Bouvillons  
Zébu x Criollo, 
200 kg 

Amarres + 1 kg polissures 
de riz 840 g/j Ferreiro et al., 1977 

Ile Maurice Bétail créole 

Ensilage d’amarres + 1 kg 
tourteau de coprah + 0,2 
kg farine de poisson + 0,5 
kg son de riz + 3 kg/100 kg 
PV mélasse/urée (3 %) 

570 à 670 g/j Deville et al., 1979 

Philippines Taureaux 
Ensilage d’amarres + 
mélasse + tourteau de 
coprah 

410 g/j Tuazon et al. 1974 

Soudan Veaux Kenana à 
l’engraissement 

20 ou 30 % d’ amarres + 
ration d’engraissement 
classique 

700 g/j Mahala et al., 2013a 

 
GMQ : gain moyen quotidien 
 
Au Soudan, les bovins de race locale Kenana ont eu de meilleures performances avec 20 % ou 30 
% d’amarres que les croisés Frison x Kenana (Mahala et al., 2013a). Toutefois, la viande de 
bovins locaux Kenana nourris avec 30 % d’amarres avait une humidité et une teneur en matières 
grasses inférieures, et un pourcentage de perte à la cuisson plus élevé (Mahala et al., 2013b).  

Vaches laitières 

A l’île Maurice, le tourteau de coton a été un complément efficace aux amarres pour les petits 
producteurs laitiers. 1 kg de tourteau de coton en fin de gestation et 0,25 kg par litre de lait ont 
été aussi efficaces que le doublement de la quantité de concentrés commerciaux, et la production 
de lait a augmenté de 5 à 13 l/j (Boodoo et al., 1990). A Cuba, des vaches laitières nourries avec 
des aliments contenant des amarres et du fourrage de Gliricidia sepium (100:0 ; 85:15 et 70:30) 
ainsi que des blocs multinutritionnels (10 % d’urée + 25 % de farine de feuilles de gliricidia) ont 
eu des rendements laitiers compris entre 6,8 et 7,40 kg/j, qui n’ont pas différé significativement 
entre les traitements (Pedraza et al., 1998). En Inde, pour des vaches laitières à faible 
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production, un apport d’amarres (51 % du régime) deux fois par jour a été la pratique la plus 
efficace pour une utilisation optimale des éléments nutritifs (Bandeswaran et al., 2012).  

Ovins et caprins 

Au Ghana, chez des moutons et des chèvres Ouest-Africains, les amarres ont semblé plus 
intéressantes que la paille de riz ou les sommités de sorgho, et d’une valeur d’environ 70 % de la 
valeur du foin de pangola (Digitaria eriantha) récolté à 60 jours de repousse (Grieve, 1976a ; 
Grieve, 1976b). Au Mexique, des amarres ensilées ont constitué un substitut partiel pratique aux 
cannes de sorgho dans les rations pour agneaux en croissance-finition car cette substitution n’a 
pas eu d’incidence négative sur le gain de poids quotidien (Salinas-Chavira et al. 2013). Au 
Vietnam, l’ingestion d’amarres fraiches a été significativement plus élevée pour les animaux 
nourris d’amarres coupées en tranches de 1-3 cm : 1002 g/j comparativement à 876 et 899 g/j 
pour ceux coupés à 15 cm et débarrassés de leur écorce, ou à 20 cm, fendus en quatre mais non 
débarrassés de leur écorce, respectivement (Nguyen Thi Mui et al., 2000).  
 
Au Mexique, pour des agneaux recevant des amarres, la supplémentation avec de l’urée a abouti 
à une meilleure utilisation du fourrage, des digestibilités de la MS et de la MO élevées, des 
concentrations en acétates inférieures, et une plus grande consommation de nourriture, reflétée 
par le gain de poids corporel (Galina et al., 2007). Au Brésil, les agneaux ont pu être alimentés de 
façon satisfaisante avec un ensilage d’amarres (20 %) supplémenté avec du tourteau de soja (30 
%) et un concentré (50 %), et ont eu un gain moyen quotidien de 143 g/d (Lima et al., 2013). De 
même, les agneaux recevant un régime comprenant 70 % de fourrage grossier (amarres, cannes 
de maïs et herbe à éléphant) et 30 % d’un concentré utilisé comme supplément d’urée à 
libération contrôlée ont eu une meilleure ingestion de MS, ainsi qu’une digestibilité des fibres et 
des autres nutriments plus élevée (Puga et al., 2001a ; Puga et al., 2001b). En Egypte, des béliers 
Saidi recevant 500 g/j de mélanges de concentrés et d’amarres traités avec 1 % d’urée offerts ad 
libitum ont eu un gain quotidien de poids vif plus élevé, et de meilleures performances de 
reproduction et de fertilité par rapport aux béliers nourris de paille de blé seulement (Megahed 
et al., 2006). Toutefois, le traitement à l’urée des amarres, a pu avoir des effets négatifs sur les 
tissus hépatiques et rénaux chez les béliers Saidi, et une étude a recommandé d’éviter cette 
pratique (Mousa et al., 2003).  

Porcs  

Aucune information trouvée (2015).  

Volailles  

Aucune information trouvée (2015).  

Lapins  

Aucune étude spécifique sur l’utilisation des amarres dans l’alimentation du lapin ne semble 
disponible dans la littérature scientifique. Cependant, puisque les feuilles de canne à sucre 
(Bien-Aimé et al., 1989), les tiges (Nguyen Quang Suc et al., 1995) et les plantes entières 
(Ramchurn, 1979) ont pu être utilisées sans problèmes pour alimenter des lapins, on peut 
supposer que les amarres pourraient également être utilisés en toute sécurité par les lapins. En 
raison de leur faible teneur en protéines et de leur contenu élevé en fibres (van Niekerk, 1981), 
ces fourrages ne devraient être considérés que comme une source de fibres. Avant de les 
distribuer à des lapins, il serait souhaitable de hacher grossièrement les amarres comme cela se 
fait pour la canne à sucre entière (Ramchurn, 1979).  
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 Amarres de canne à sucre, fraiches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 26,8 4,5 18,1 35,6 34  
Protéines brutes  % MS 4,9 1,0 2,5 6,3 40  
Cellulose brute  % MS 34,0 2,6 29,5 37,8 34  
NDF  % MS 67,7 5,3 64,8 79,9 10 * 
ADF  % MS 39,2 5,0 34,4 54,6 12 * 
Lignine  % MS 5,6 1,3 3,9 8,9 11 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,5 0,3 1,1 2,3 32  
Matières minérales  % MS 7,7 1,3 5,3 9,9 40  
Energie brute MJ/kg MS 18,0     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,8 0,5 2,0 3,8 21  
Phosphore g/kg MS 1,2 0,2 0,9 1,8 21  
Potassium g/kg MS 18,7 1,5 16,2 20,8 18  
Magnésium g/kg MS 1,6 0,2 1,3 1,9 19  
Zinc mg/kg MS 34    1  
Cuivre mg/kg MS 14    1  
Fer mg/kg MS 661    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 4,0    1  
Cystine  % protéine 0,2    1  
Histidine  % protéine 4,3    1  
Isoleucine  % protéine 2,4    1  
Leucine  % protéine 5,2    1  
Lysine  % protéine 4,6    1  
Méthionine  % protéine 0,3    1  
Phénylalanine  % protéine 4,9    1  
Thréonine  % protéine 2,9    1  
Tryptophane  % protéine 1,3    1  
Tyrosine  % protéine 5,2    1  
Valine  % protéine 4,3    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 57,0 7,7 48,4 65,4 7  
Dig. énergie  % 54,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,8     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 5,9    1  
Dig. azote  % 43,6  36,5 50,6 2  
a (N)  % 32,7    1  
b (N)  % 38,0    1  
c (N) h-1 0,015    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 43     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 40     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Amarres de canne à sucre, ensilage 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 30,9 1,3 29,6 32,1 3  
Protéines brutes  % MS 6,7 0,5 6,3 7,2 3  
Cellulose brute  % MS 35,0  34,1 35,8 2  
NDF  % MS 69,6     * 
ADF  % MS 40,3     * 
Lignine  % MS 5,8     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,6  1,3 1,9 2  
Matières minérales  % MS 8,0  7,2 8,7 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,0    1  
Phosphore g/kg MS 3,7    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 55,1    1  
Dig. énergie  % 52,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,8     * 
Dig. azote  % 41,1    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Jus de canne à sucre 

Présentation 

Le jus de canne à sucre (Saccharum officinarum L.) est un liquide visqueux obtenu par pression 
des cannes. Il est habituellement utilisé pour la production de sucre et d’alcool, ou consommé en 
tant que boisson, mais des surplus peuvent être utilisés en alimentation animale. 
Essentiellement constitué de sucres, et digestible à presque 100 %, le jus de canne peut être 
utilisé comme source d’énergie pour les porcs, volailles, ruminants et lapins, en remplacement 
partiel des céréales dans des régimes équilibrés par ailleurs. Le fait qu’il s’agisse d’un produit 
frais et périssable limite cependant son utilisation.  

Noms communs 

Jus de canne à sucre, sirop de canne à sucre, vesou [Français] ; sugarcane juice [Anglais] ; caldo 
de cana [Portugais] ; air tebu [Indonésien] ; nước mía [Vietnamien] ; ا بصق ريصع ل ركس  
[Arabe] ; আখের রস [Bengali] ; 甘蔗汁 [Chinois] ; ग�े का रस [Hindi]  

Description  

Le jus de canne à sucre est le liquide opaque et visqueux, de couleur brunâtre à vert foncé, 
obtenu par pressage des tiges de canne à sucre. Le jus de canne à sucre est principalement 
transformé en sucre, mais une partie de la production va à la consommation humaine, sous 
forme de jus frais ou d’alcool (cachaça). Les jus de production traditionnelle et les jus de surplus 
des sucreries (lorsque les prix du sucre sont faibles) sont souvent utilisés pour l’alimentation 
animale (OCDE, 2011 ; Myer et al., 2001). Dans les usines traditionnelles, le jus peut être extrait à 
l’aide d’un simple broyeur actionné grâce à la traction animale, à un moteur, ou à la main. Le 
taux d’extraction est inférieur à celui obtenu en sucrerie (40-50 %). Le jus de canne extrait de 
cette manière contient environ 10 à 13 % de sucres totaux de plus que le jus industriel, 
principalement parce qu’il ne subit aucune addition d’eau (Pérez, 1997).  
 
Le sirop de canne à sucre est produit par le chaulage, le chauffage et la concentration de jus de 
canne à sucre. Ce produit peut être utilisé pour l’alimentation des porcs (Nguyen Xuan Dung 
Nhut et al., 2010).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le jus de canne à sucre est un ingrédient très digestible, et une alternative énergétique viable 
pour les porcs et les volailles dans les régions tropicales, lorsque les prix du sucre sont bas 
(Myer et al., 2001). Il peut également être appliqué à d’autres animaux, comme les bovins 
viande, les vaches laitières et d’autres ruminants. La matière sèche du jus de canne à sucre (16-
20 %) contient principalement du saccharose et des sucres réducteurs comme le glucose et le 
fructose. D’autres composants organiques (environ 17 %) comprennent des protéines, de la 
chlorophylle, des tannins, de la cire et des fibres (Xande et al., 2008). Sa principale limitation 
nutritionnelle est sa teneur en protéines négligeable (inférieure à 1 % MS) : une caractéristique 
de l’alimentation à base de jus de canne à sucre est que pratiquement toutes les protéines 
doivent provenir du supplément, et que l’équilibre en acides aminés sera celui du supplément. 
Le jus de canne à sucre est très palatable pour le bétail en raison de sa forte teneur en sucre 
(Pérez, 1997). La composition du jus de canne à sucre varie selon la variété, l’âge et la santé de la 
canne à sucre, l’environnement, l’itinéraire technique (maturité, période de récolte, de 
manutention, transport et stockage), les ravageurs et les maladies (OCDE, 2011).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Contraintes potentielles  

Le jus de canne à sucre fermente et se détériore rapidement, il doit être utilisé frais. Une 
intoxication a été observée chez les jeunes taureaux zébus consommant du jus de canne à sucre 
frais ; une mauvaise conservation du jus a été suspectée (Duarte et al., 1982). Le jus de canne à 
sucre peut être conservé avec des produits chimiques tels que le métasilicate de sodium 
(Na2SiO3), l’hydroxyde d’ammonium (1,5 %), le benzoate de sodium (0,15 %) ou une solution de 
formaldéhyde à 30 % (6,1 %) (Mena, 1988 ; Larrahondo et al., 1989). Le formaldéhyde peut 
aider à préserver le jus pendant 72h (Mena, 1988). Les sources naturelles d’acide benzoïque 
telles que les feuilles macérées de Salix humboldtiana ou Cavendishia quereme peuvent être 
utilisées pour augmenter la durée de vie jusqu’à 96h (Larrahondo et al., 1989).  

Ruminants  

Bovins viande 

Le jus de canne à sucre est une excellente source d’énergie pour les ruminants en croissance, 
mais pour qu’un taux de croissance maximale soit atteint, il est nécessaire de fournir des 
protéines et des fibres. Plusieurs essais ont eu lieu en Amérique latine au début des années 
1980. Dans une expérience au Mexique, des bovins viande ayant reçu ad libitum un mélange de 
jus de canne à sucre (avec 0,5 % d’urée), de tourteau de tournesol et d’herbe ont eu de bien 
meilleurs taux de croissance que les animaux recevant de la mélasse plutôt que du jus de canne 
(gain moyen quotidien de 1,32 vs. 0,55 kg/j) (Sanchez et al., 1980). Des gains de poids de plus de 
1 kg/j ont été obtenus sur des taureaux zébus nourris à base de jus de canne à sucre (traité ou 
non avec de l’ammoniac) additionné de feuilles de leucaena et de farine de poisson (Duarte et al., 
1982). En République dominicaine, de l’herbe fraîche et de la canne à sucre entière hachée ont 
été utilisées comme sources de fourrage grossier pour augmenter l’ingestion de jus chez des 
bovins en croissance (Gill et al., 1981b). Le son de blé et Brachiaria decumbens ont été de 
meilleurs suppléments pour un régime à base de jus de canne que les fourrages de pwa sab 
(Canavalia ensiformis)et la patate douce (Hughes-Jones et al., 1981).  

Vaches laitières 

En République dominicaine, la substitution du pâturage par de la canne à sucre entière hachée a 
diminué la production de lait de vaches laitières croisées nourries à base de mélasse ou de jus de 
canne, l’effet étant plus prononcé pour les vaches recevant du jus. Des réponses similaires en 
termes d’ingestion alimentaire, de production laitière et de taux de croissance des veaux ont été 
obtenues lorsque la mélasse (2,5 % d’urée) ad libitum a été remplacée par du jus de canne à 
sucre (à 0,8 % d’urée) dans un système de pâturage limité (Gill et al., 1981a).  
 
En Tanzanie, le jus de canne a amélioré la qualité de l’ensilage d’herbe de Guinée. Les ensilages 
traités avec 10 % (poids frais) de jus de canne à sucre avaient une bonne odeur, un pH faible et 
une faible teneur en azoteammoniacal. L’acide lactique a dominé les acides organiques produits, 
et l’ensilage était plus palatable pour les vaches laitières de races croisées que l’ensilage non 
traité (Kavana, 2012).  

Porcs  

Le jus de canne 

Le jus de canne à sucre peut partiellement ou complètement remplacer les céréales dans 
l’alimentation des porcs dans des conditions commerciales, comme l’ont démontré plusieurs 
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études. Des expériences réussies et des applications commerciales d’alimentation à base de jus 
de canne pour les porcs ont été signalées dans les îles des Caraïbes, au Mexique, en Colombie, 
aux Philippines, au Vietnam, en Afrique et dans d’autres régions tropicales (voir Pérez, 1997 
pour un examen complet de ces études ; Mena, 1988 ; Speedy et al., 1991 ; Sarria et al., 1990 ; 
Sarria et al., 1992 ; Motta et al., 1994 ; Paula et al., 1994).  
 
Les régimes contenant du jus de canne doivent être formulés en utilisant les systèmes d’énergie 
métabolisable ou d’énergie nette afin d’éviter une adiposité excessive des carcasses. Il est 
nécessaire d’inclure des aliments riches en protéines pour compenser la faible teneur en 
protéines du jus de canne à sucre (Mena, 1987). Dans les petits élevages, les feuillages tropicaux 
tels que les feuilles de manioc ensilées ou les feuilles de malanga (Xanthosoma sagittifolium) 
peuvent être utilisés comme sources de protéines chez les porcs nourris de jus de canne à sucre 
(Du Thanh Hang et al., 1997 ; Rodriguez et al., 2006). Dans les élevages commerciaux, le jus de 
canne peut être utilisé comme la principale source d’énergie pour les porcs en croissance-
finition et les truies en lactation, sans limite au taux d’inclusion. Par exemple, le jus de canne à 
sucre offert à des porcs en finition et des truies gestantes a complètement remplacé le maïs grain 
et a donné de meilleures performances de l’animal, une meilleure santé et a réduit l’intervalle 
sevrage-saillie (Chaves, 2008 ; Paula et al., 1994). Chez les jeunes porcs, le niveau 
d’incorporation du jus de canne doit être limité pour éviter une diarrhée. Le principal 
inconvénient de l’alimentation des porcs avec du jus de canne à sucre est son taux de 
fermentation élevé et rapide (environ 12 heures), qui provoque des problèmes de stockage à la 
ferme.  
 
La digestibilité apparente de l’énergie du jus de canne à sucre est proche de 100 %, en raison de 
sa teneur élevée en sucres solubles dans l’eau, qui sont entièrement digestibles. Les valeurs 
moyennes d’énergie digestible et métabolisable des jus de canne sont de 17,3 et 17,1 MJ/kg MS 
(Xande et al., 2010). En raison de la très faible teneur en MS du jus, et des contenus en EM du jus 
de canne à sucre et du maïs grain, environ 4,5 l de jus sont nécessaires pour se substituer à 1 kg 
de maïs (Pérez, 1997).  
 
Le jus est normalement offert aux porcs dans un abreuvoir. Un tuyau de drainage en plastique de 
50 cm de diamètre, coupé en deux et posé sur du ciment, est idéal car il peut être facilement et 
complètement nettoyé. L’ingestion de jus ad libitum sera comprise entre 5 litres par jour, à 20 kg 
de poids vif, et 15 litres par jour, à 100 kg de poids vif. Un supplément sec doit être offert 
séparément, de préférence le matin, afin d’être totalement consommé avant de fournir le jus 
(Pérez, 1997).  

Sirop de canne 

Pour les petits producteurs de canne qui élèvent quelques porcs, apporter du jus de canne à 
sucre demande trop de travail pour être pratique. Aux Philippines, certains éleveurs ont préféré 
évaporer partiellement (par ébullition) le jus de fruits frais, placer le sirop obtenu dans un 
tambour couvert à côté de la porcherie et reconstituer ce sirop avec trois parties d’eau chaque 
fois que les porcs doivent être alimentés. Ces éleveurs ont obtenu un gain moyen quotidien de 
450 g avec un régime à base de sirop de canne à sucre et de tourteau de soja (Pérez, 1997).  

Volailles  

Le jus de canne peut représenter jusqu’à 10-25 % des régimes volaille (Sonaiya et al., 2004), 
mais des taux d’inclusion plus élevés ont été testés avec succès. En poulets de chair, il a été 
possible de remplacer 40 % de l’alimentation avec du jus de canne à sucre en diluant le jus avec 
de l’eau, et jusqu’à 60 % si le jus pur est fourni à l’abreuvoir. Les poulets ont consommé 491 g de 
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jus et 79 g d’un supplément protéique (pour un apport total de 169 g MS/jour) et un gain de 
poids quotidien de 46 g/jour (de 1,1 à 2,1 kg) (Mena, 1988).  

Lapins  

Le jus de canne à sucre a été utilisé comme aliment liquide pour les lapins (Bien-Aimé et al., 
1989 ; Solarte 1989 ; Nguyen Quang Suc et al., 1995). Il est considéré comme une source 
d’énergie qui peut remplacer les céréales. Les taux de croissance ont tendance à être 
significativement plus faibles avec le jus de canne à sucre qu’avec les céréales, en raison d’une 
ingestion de MS inférieure (Bien-Aimé et al., 1989). Le jus de canne à sucre est presque 
dépourvu de fibres et de protéines, et doit être complété convenablement pour répondre aux 
besoins alimentaires des lapins. Néanmoins, l’extraction du jus de canne à sucre pour les lapins 
ne présente qu’un intérêt limité : l’extraction du jus est un travail intensif, et le jus doit ensuite 
être traité chimiquement pour empêcher la fermentation. De bonnes performances sont 
observées lorsque les lapins reçoivent des tiges de canne à sucre entières ou pelées, qui 
fournissent des fibres, ainsi que l’énergie liée au jus (Nguyen Quang Suc et al., 1995).  

 Jus de canne à sucre 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,6  19,3 23,8 2  
Protéines brutes  % MS 0,8  0,2 1,4 2  
Matières minérales  % MS 1,3  0,9 1,6 2  
Sucres totaux  % MS 73,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,5    1  
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,6    1  
Phosphore g/kg MS 0,6    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  99,0    1  
Energie digestible MJ/kg MS 17,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 17,1    1  
Dig. azote  %  85,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Mélasse de canne à sucre 

Présentation 

La mélasse de canne est le coproduit liquide de l’extraction du sucre de la canne à sucre. Elle se 
présente sous la forme d’un liquide visqueux et brun sombre. C’est un ingrédient majeur qui joue 
un rôle important dans l’alimentation animale mondiale, grâce à sa valeur énergétique (elle est 
largement constituée de sucres), son appétence et ses propriétés physiques. Elle est d’abord 
utilisée comme liant dans la fabrication de granulés, dont elle renforce la solidité et augmente 
l’appétence. Elle est aussi utilisée comme additif facilant la fermentation d’ensilages faits à partir 
de végétaux de mauvaise qualité. Elle est aussi utilisée comme source d’énergie en substitution 
partielle aux céréales, notamment pour les ruminants.  

Noms communs 

Mélasse, mélasse de canne [Français] ; molasses, sugarcane molasses, A molasses, B molasses, C 
molasses, syrup-off, integral molasses, unclarified molasses, high-test molasses [Anglais] ; 
melaza, miel de caña [Espagnol] ; molase [Indonésien] ; melaço [Portugais] ; pulot, pulut, pulut-
tubo [Tagalog] ; melas [Turc] ; rỉ đường ; rỉ mật, mật rỉ, mật rỉ đường [Vietnamien] ; د ا سب ل ركس  
[Arabe] ; 糖蜜 [Chinois] ; गुड़ [Hindi] ; 糖蜜 [Japonais] ; काकवी [Marathi] ; меласса [Russe] ; 
กากนํ้าตาล [Thaï] ; ر ا  [Urdu]&ب

Description  

La mélasse de canne à sucre est un coproduit liquide visqueux, foncé et riche en sucre, résultant 
de l’extraction du sucre à partir de la canne à sucre (Saccharum officinarum L.). C’est un 
ingrédient majeur en alimentation animale, utilisé comme source d’énergie et comme liant dans 
les aliments composés.  

Procédés et produits 

Le sucre de canne est obtenu par évaporation, cristallisation et centrifugation successives. 
L’extraction du sucre comme son raffinage produisent de la mélasse, et chaque étape de ces 
procédés conduit à un type spécifique de mélasse. Pérez, 1995 a décrit les différentes mélasses 
comme suit : 
 

• La mélasse intégrale High-Test, appelée HTM intégrale est produite à partir de jus de 
canne non clarifié. Parce qu’elle est concentrée à partir de jus de canne non clarifié, des 
incrustations importantes et des dépôts d’écume conduisent à des interruptions fréquentes de 
la sucrerie et, par conséquent, à l’augmentation des coûts de maintenance de l’usine.  
• La mélasse High-Test dite HTM est globalement la même que la mélasse intégrale 

High-Test. Cependant, elle ne pose pas autant de problèmes de fabrication que la précédente.  
• La mélasse A (première mélasse) est un coproduit intermédiaire résultant de la 

première extraction de sucre cristallisé (sucre A), issu du traitement initial à la sucrerie. La 
mélasse A contient 80-85 % MS. Si elle doit être stockée, elle doit être invertie, afin d’éviter la 
cristallisation.  
• La mélasse B (deuxième mélasse). Elle a approximativement la même teneur en MS que 

la mélasse A, mais contient moins de sucre et ne cristallise pas spontanément.  
• La mélasse C (mélasse finale, mélasse, sirop de mélasse) est le dernier coproduit de la 

transformation obtenu à la sucrerie. Elle contient encore des quantités considérables de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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saccharose (environ 32 à 42 %). La mélasse C ne cristallise pas et on la trouve, sous forme 
liquide ou séchée, comme ingrédient pour aliments commerciaux.  
• Le « sirop terminal » (syrup-off, Jett) est obtenu après centrifugation de la masse cuite 

pour son dernier nettoyage avant départ de la sucrerie et transfert vers la raffinerie. Le sirop 
terminal est envoyé à la section « sucre brut » de la raffinerie où il est ultérieurement traité 
afin de récupérer plus de saccharose. En raison de sa haute teneur en saccharose (90-92 % 
MS), il constitue une excellente source d’énergie pour les monogastriques, mais peut être un 
ingrédient onéreux.  
• La mélasse finale de raffinerie est le sous-produit de l’extraction du sucre raffiné. Elle 

a une composition très proche de la mélasse C produite à la sucrerie et est stockée dans les 
mêmes réservoirs.  
• Dans certains pays, le jus de canne est extrait au moyen de presses à énergie animale ou 

mécanique, puis bouilli dans des cuves ouvertes. Dans ce procédé rudimentaire, un sucre (non 
cristallisé) est produit, et la mélasse coproduite est nommée « melote ». Elle ne contient que 50 
% MS.  

 
La mélasse de canne à sucre est également utilisée pour la production d’alcool (rhum industriel 
ou carburant éthanol) et le procédé de distillation produit des vinasses qui peuvent également 
être utilisées en alimentation animale.  
 
Environ 3 à 7 tonnes de mélasse peuvent être produites à partir de 100 tonnes de canne à sucre 
fraîche (Pérez, 1997). La composition de la mélasse est très variable et dépend des variétés de 
canne, du climat et des procédés. Environ 60 pays produisent du saccharose à partir de la canne 
à sucre (Pérez, 1995).  
 
Il convient de noter que le type de mélasse est rarement mentionné quand la mélasse est vendue 
sur le marché ou lorsque sa valeur nutritive est étudiée.  

Utilisations 

La mélasse de canne à sucre joue plusieurs rôles importants dans l’alimentation du bétail, en 
raison des propriétés nutritives, apéritives et physiques du sucre qu’elle contient. La mélasse est 
difficile à manipuler en raison de sa viscosité : elle est rarement offerte directement aux animaux 
sous sa forme liquide, mais est plutôt mélangée à d’autres ingrédients (Caldwell, 2001).  
Liant, anti-poussière et exhausteur de palatabilité 
La mélasse de canne est principalement utilisée en alimentation animale pour ses propriétés de 
liant. Elle permet une meilleure cohésion des pellets pendant la granulation. Cela donne des 
pellets moins friables pendant le transport et lors de leur passage dans les équipements et 
matériels de distribution des aliments. La mélasse réduit également la teneur en poussières dans 
les aliments à fines particules. En raison de sa teneur en saccharose, la mélasse améliore la 
palatabilité des aliments, et peut même masquer le goût amer de l’urée (Blair, 2007). La quantité 
de mélasse utilisée dans les aliments secs est généralement faible, inférieure à 15 % MS, et en 
général de l’ordre de 2-5 % (Blair, 2007 ; Fuller, 2004).  
Additif pour ensilage 

La mélasse est un additif intéressant pour l’ensilage lorsque les conditions d’ensilage sont 
difficiles, ou quand le fourrage est une herbe de qualité médiocre (herbe de saison chaude) ou 
une légumineuse. La mélasse fournit facilement de l’énergie fermentescible qui favorise le 
développement des bactéries lactiques, réduisant ainsi le pH et améliorant la qualité de 
l’ensilage. Cependant, la mélasse peut ne pas être utile lorsque l’ensilage est fait avec du maïs, du 
sorgho ou une graminée d’hiver, car ils contiennent déjà des quantités importantes d’énergie, et 
l’ajout de mélasse pourrait entraîner le développement de levures indésirables (Adesogan et al., 
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2010 ; Sansoucy 1991). La mélasse peut être ajoutée à l’ensilage d’herbe à environ 5 % (Fuller, 
2004).  
Support pour l’urée 
La mélasse, sous forme liquide ou solide, est souvent utilisée comme support pour l’urée et 
d’autres additifs (Pérez, 1995). Elle peut être combinée avec de l’urée, des minéraux et des 
vitamines pour constituer des blocs appelés blocs mélasse-urée ou blocs multi-nutritionnels, par 
exemple pour compléter les régimes alimentaires de mauvaise qualité (Forsberg et al., 2002).  
Source d’énergie 

La mélasse peut être utilisée comme source d’énergie pour le bétail, en particulier dans des 
situations où les céréales ne sont pas disponibles ou trop coûteuses (Chaudhary et al., 2001). 
Cette utilisation est commune pour les ruminants, mais se produit également pour les porcs et 
les volailles. Certains pays, comme Cuba, ont développé des systèmes d’alimentation où la 
mélasse joue un rôle central. Chez les ruminants, la mélasse est introduite comme complément à 
des fourrages de mauvaise qualité, par exemple pendant les périodes de pénurie alimentaire. 
Elle peut également être mélangée avec du son de riz, des tourteaux ou de l’azote non protéique 
(urée) afin d’améliorer l’activité du rumen (Chaudhary et al., 2001 ; Bedingar et al., 1990 ; Rana 
et al., 1982). Pendant la famine de 1983-1985 en Ethiopie, de la mélasse a été utilisée comme 
aliment d’urgence pour sauver des bovins reproducteurs (Menbere, 1986).  
Autres utilisations 

Dans les tropiques, la mélasse est également utilisée en combinaison avec d’autres ingrédients, 
tels que des fourrages, de la litière de volaille ou des coproduits animaux. Par exemple le poisson 
frais, les déchets de poisson et les escargots peuvent être conservés en les mélangeant avec de la 
mélasse finale à 50:50, et ensuite offerts en mélange avec de la mélasse B aux porcs, canards et 
oies (Pérez, 1995).  

Distribution  

La production mondiale de mélasse de canne à sucre et de betterave à sucre était égale à 60 
millions de tonnes en 2007 (les statistiques de la FAO ne font pas de distinction entre les deux 
origines). Les principaux producteurs sont le Brésil, l’Inde, la Chine, la Thaïlande, les Etats-Unis, 
le Pakistan, le Mexique, l’Indonésie, l’Australie et la Russie. Quinze de ces producteurs étaient 
situés dans les zones tropicales et ont représenté 44 millions de tonnes, qui peuvent 
supposément être de la mélasse de canne à sucre. En 2007, 15,9 millions de tonnes de mélasse 
(de canne à sucre et de betterave) ont été utilisées pour nourrir le bétail. Les principaux 
utilisateurs sont les États-Unis (1,9 million t), la Chine (1,8 million t), le Brésil (1,3 million t), 
l’Indonésie, l’Argentine, l’Inde, le Mexique, le Vietnam, l’Australie et l’Iran (FAO, 2011).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La mélasse habituellement donnée aux animaux est un produit visqueux liquide contenant 70-75 
% MS. D’un point de vue nutritionnel, en raison de sa teneur en sucre élevée (60-70 % MS), c’est 
avant tout une source d’énergie. Le sirop terminal (« syrup-off ») contient jusqu’à 90-92 % de 
sucre (base MS) (Pérez, 1995). Dans la mélasse de canne, seulement 2/3 de la teneur en sucre 
est constituée de saccharose, contrairement à la mélasse de betterave où le sucre est 
principalement du saccharose (Leclerc, 2003). La mélasse ne contient ni graisse ni fibres, et a 
une faible teneur en azote. L’équivalent en protéines brutes est d’environ 6 %, dont la moitié est 
de l’azote non protéique (Pérez, 1997 ; Le Dividich et al., 1978). La proportion de la fraction non-
sucre augmente des mélasses de type A aux mélasses de type C (Pérez, 1995). La mélasse de 
canne à sucre est une source de minéraux. La teneur en calcium est très élevée (environ 0,9 % 
MS) en raison de l’addition d’hydroxyde de calcium pendant le traitement. La mélasse de canne à 
sucre contient également beaucoup de sodium, potassium et magnésium, et des quantités 
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significatives de cuivre, zinc, fer et manganèse. Cependant, elle est pauvre en phosphore (moins 
de 0,1 % MS) et la supplémentation peut être nécessaire. La mélasse peut être une bonne source 
de vitamines comme l’acide pantothénique, la choline et la niacine (Blair, 2007). La fraction non-
sucre contient également des gommes solubles, des acides organiques (citrique, malique) et des 
composés non identifiés provenant de différents produits chimiques (électrolytes, 
formaldéhyde, dioxyde de soufre, hypochlorures, bisulfite de sodium ainsi que des composés 
tensio-actifs) ajoutés au cours du processus d’extraction du sucre (Leclerc, 2003 ; Ly, 1989).  

Contraintes potentielles  

Troubles neurologiques 

La mélasse est toxique pour le bétail si elle est fournie en grande quantité (Pérez, 1995 ; Dunlop 
et al., 1979). Les symptômes de la toxicité de la mélasse sont divers : température du corps 
réduite, faiblesse (les animaux ont du mal à tenir debout), respiration rapide et même cécité 
(Pérez, 1995 ; Preston, 1986). La mélasse semble provoquer des lésions cérébrales lorsqu’elle 
est fournie à des niveaux élevés et avec un faible niveau d’incorporation de fourrage. Ces 
dommages peuvent être dus à un manque de thiamine, de protéines et d’énergie disponibles au 
niveau du cerveau (Preston, 1986 ; Rowe et al., 1977). Cependant, ajouter de la thiamine s’est 
avéré inefficace chez les animaux souffrant de la toxicité de la mélasse (Blair, 2011). Un remède 
économique est de fournir en quantité suffisante des fourrages à haute teneur en protéines (tels 
que leucaena ou gliricidia) (Preston, 1986). Un autre remède est de donner immédiatement aux 
animaux une solution riche en phosphore et en sodium, et d’arrêter de leur fournir de la mélasse 
pendant quelques jours. La toxicité de la mélasse peut être causée par un manque d’eau ou une 
transition trop rapide à une alimentation à haute teneur en mélasse, donc un accès facilité à l’eau 
et une adapation progressive peuvent s’avérer nécessaires (Pérez, 1995).  

Autres problèmes 

Avec des régimes riches en mélasse pour des vaches pâturant des herbes succulentes, des 
diarrhées et des ballonnements peuvent survenir (Ashwood, 2008). Une parakératose ruminale 
peut également se produire chez les animaux nourris avec des doses élevées de mélasse (Pate, 
1983). Il faut être prudent lorsque les pluies de printemps commencent, parce que si la mélasse 
est diluée, elle peut fermenter rapidement en alcool et empoisonner mortellement le bétail 
(Pérez, 1995).  
 
Un excès de potassium lié à la mélasse peut entraîner néphrites et diarrhées (Leclerc, 2003).  

Ruminants  

La mélasse de canne à sucre est largement utilisée dans l’alimentation des ruminants, à la fois 
comme liant pour les aliments composés, ou pour fournir de l’énergie supplémentaire dans 
l’alimentation (Pate et al., 1989). Elle est habituellement mélangée à l’aliment, mais elle peut 
aussi être pulvérisée sur des fourrages de mauvaise qualité pour améliorer leur saveur et 
augmenter l’ingestion (Leclerc, 2003).  

Recommandations 

Lorsque la mélasse est utilisée comme source d’énergie, par exemple pour remplacer les 
céréales, des quantités modérées sont généralement recommandées (10-20 % MS de la ration). 
Les réponses des animaux sont variables à ces niveaux, selon les proportions relatives des autres 
ingrédients de la ration (ratio fourrage:concentré, teneur en amidon, etc.). Par exemple, dans les 
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zones tempérées, un taux de 10 % de mélasse est recommandé pour les animaux nourris avec 
des rations riches en énergie, mais il est possible d’en inclure jusqu’à 15 % si la ration contient 
de la paille ou du foin. Les taux d’inclusion suivants ont été proposés en Europe de l’Ouest 
(Leclerc, 2003) : 
 

Animal Taux d’inclusion 
Vaches laitières 2-3 kg/j 

Bouvillons, génisses 0,25-0,5 kg/j pour les animaux jusqu’à 200 kg PV 
1-2 kg/j pour les animaux de plus de 200 kg PV 

Brebis 0,6 kg/j 
Agneaux 0,2 kg/j 

 
De nombreuses études ont montré que les performances des animaux étaient égales ou 
supérieures lorsque de la mélasse remplace le maïs grain (Morales et al., 1989). Lorsque les 
quantités de mélasse sont inférieures à 20 % de la consommation de MS totale, ses hydrates de 
carbone ont tendance à être complémentaires plutôt que concurrents des autres ingrédients de 
la ration (Preston, 1986). De petites quantités de mélasse dans une ration à base de fourrage 
stimulent la fermentation ruminale, et le potentiel cellulolytique du rumen est maintenu ou 
amélioré avec des régimes à base de fourrage de basse qualité. Par exemple, une première étude 
en Australie avec des vaches Frisonnes et Jersiaises pâturant un pangola (Digitaria eriantha) 
irrigué et fertilisé à l’azote a montré que la supplémentation avec un mélange mélasse/urée 
augmentait la production de lait d’en moyenne 0,67 kg de lait/kg de mélasse pour les Frisonnes, 
et 0,39 kg de lait/kg de mélasse pour les Jersiaises. La supplémentation en mélasse augmente 
généralement la durée de la lactation et le pourcentage de solides non-gras dans le lait 
(Chopping et al., 1976). Dans une étude portant sur des taureaux tropicaux en croissance nourris 
avec de la paille de riz, la meilleure croissance (982 g/j vs. 682 g/j) a été obtenue avec 15 % de 
mélasse + urée. Cependant, 30 % de mélasse ont diminué la croissance tandis que 10 % de 
mélasse ont amélioré le gain de poids quotidien des animaux nourris de paille de riz et d’un 
mélange d’herbe et de légumineuses (Huque et al., 1995). Lorsque la mélasse est offerte seule ou 
mélangée avec seulement 3 % d’urée à des bovins, sa palatabilité n’est pas affectée, et son 
incorporation doit donc être limitée à 2-3 kg/j. Si elle est utilisée comme support pour des 
concentrations plus élevées d’urée, l’amertume de l’urée sert d’auto-régulateur, et limite la 
consommation des bovins à environ 1 kg/j (Pérez, 1995).  
 
Des quantités plus élevées de mélasse (supérieures à 20 %) dans l’alimentation peuvent être 
préjudiciables à la réponse de l’animal, en particulier chez la vache laitière en lactation. Le flux 
ruminal augmente, probablement en raison d’une ingestion plus élevée, liée à une meilleure 
palatabilité. La mélasse peut diminuer les performances par rapport à des concentrés 
isoénergétiques à base de céréales, et une réduction de la production de lait ou du taux de 
matières grasses du lait a été observée chez les vaches recevant 15 à 22 % (base MS) de mélasse 
(Granzin et al., 2005). Comme indiqué ci-dessus, dans l’étude portant sur des taureaux, 30 % de 
mélasse dépriment la croissance (Huque et al., 1995). Une diminution dans l’efficacité de 
l’utilisation de l’énergie métabolique pour l’énergie nette a été observée. Ceci a été attribué à des 
modifications de la production d’acides gras volatils dans le rumen, ce qui réduit la digestion des 
fibres et l’ingestion de fourrage (Granzin et al., 2005). La concurrence entre les bactéries 
amylolytiques à croissance rapide dans le rumen et les micro-organismes cellulolytiques 
entraîne une diminution du nombre de micro-organismes cellulolytiques présents, conduisant à 
une réduction de la digestion des fibres. L’introduction de grandes quantités de mélasse n’est 
pas toujours négative : dans une étude avec des bouvillons croisés recevant des tourteaux de 
coton et du foin, inclure jusqu’à 30 % de mélasse (2,8 kg/j MS) a entraîné une augmentation du 
taux de croissance (850 vs. 540 g/j). Cependant, les gains quotidiens obtenus avec de la mélasse 
ont été inférieurs à ceux obtenus avec la même proportion de coques de soja ou de maïs grain 
(Royes et al., 2001).  
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Supplémentation azotée 

La mélasse est déficiente en azote et, par conséquent, une supplémentation en N est souvent 
nécessaire pour optimiser la fermentation ruminale et fournir des protéines by-pass pour 
apporter les nutriments disponibles au métabolisme de l’animal. Ajouter de l’urée à la mélasse 
est une méthode courante pour améliorer le statut azoté (Preston, 1986).  
 
Un certain nombre d’essais a montré que des suppléments liquides à base de mélasse contenant 
de l’urée avaient tendance à être inférieurs aux compléments fournissant des protéines 
naturelles. Toutefois, dans les régions tropicales, les suppléments liquides formulés avec de 
l’urée peuvent être moins coûteux et économiquement avantageux (Kalmbacher et al., 1995). 
L’urée doit représenter 2,5 % du poids frais de la mélasse pour fournir le rapport hydrates de 
carbone fermentescibles:azote nécessaire pour une croissance efficace des micro-organismes du 
rumen. Aucune toxicité n’est observée jusqu’à 3 % d’urée dans la mélasse fraîche (Preston, 
1986), mais 8-10 % entraînent une diminution de l’ingestion. Pour éviter la toxicité de l’urée, 
l’équivalent en protéine brute de l’azote non protéique dans un aliment à base de mélasse ne 
doit pas dépasser 15 % de la protéine brute totale, à moins qu’il n’existe une formule qui limite 
son ingestion (Pate et al., 1989).  
 
La supplémentation azotée n’est pas toujours nécessaire. Apporter de la mélasse à des bovins 
pâturant des prairies à forte teneur en azote est bénéfique, et ne nécessite pas d’azote 
fermentescible supplémentaire (Preston et al., 1987).  

Minéraux 

La teneur en soufre de la mélasse est élevée et peut empêcher l’accumulation de Se dans les 
tissus hépatiques des bovins. Une ingestion quotidienne de 2,5 mg de Se supplémentaire à partir 
de sélénite de sodium ou de sources de levure sélénite serait nécessaire pour le bétail 
consommant de la mélasse (Arthington, 2008).  
 
Comme la mélasse est déficiente en phosphore, il est nécessaire d’ajouter de l’acide 
phosphorique au mélange, ou d’apporter une supplémentation minérale au bétail (Pérez, 1995).  
 
La mélasse est riche en potassium, et ne doit pas être mélangée avec d’autres ingrédients riches 
en potassium, tels que le lactosérum (Leclerc, 2003).  

Exemple d’utilisation à Cuba 

Un système d’engraissement de boeuf commercial, développé et utilisé à Cuba depuis les années 
1970, est basé sur de la mélasse finale mélangée avec 3 % d’urée, en libre-choix, de la farine de 
poisson ou une autre source de protéines en quantité restreinte, du fourrage restreint (3 % PV) 
et un mélange minéral composé de 50 % de phosphate dicalcique et de sel en libre-choix. Le 
mélange mélasse/urée, qui représente environ 70 % MS de la ration totale, contient 91 % de 
mélasse finale et 6,5 % d’eau. L’urée et le sel sont d’abord dissous dans l’eau avant d’être 
mélangés avec de la mélasse ; ce mélange est saupoudré, une fois par jour, en général avec 70 g 
de protéines by-pass (farine de poisson) par 100 kg PV. Dans un grand feedlot, la ration/tête 
quotidienne est calculée comme suit : 90 g mélange de minéraux, 250 g farine de poisson, 6 kg 
mélasse/urée et 10 kg fourrage. Le gain moyen quotidien est compris entre 0,8 et 1 kg/j. 
Cependant, dans des conditions d’engraissement moyennes, les gains sont compris entre 0,7 et 
0,8 kg/j. Bien que la mélasse puisse remplacer complètement les céréales dans des feedlots 
d’engraissement, ce n’est pas le cas en production laitière, en particulier pour les vaches laitières 
de haute production. Dans ce cas, le système mélasse/lait ne fonctionne pas correctement. On 
pense que le problème pourrait être une insuffisance en précurseurs de glucose liés à la 
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digestion de la mélasse, particulièrement puisque la demande pour ce nutriment est supérieure 
chez les vaches laitières par rapport aux bœufs (Pérez, 1995).  

Porcs  

La mélasse est normalement utilisée comme liant, mais elle peut aussi remplacer partiellement 
les céréales dans l’alimentation des porcs. Le contenu en EM de la mélasse est d’environ 12,5-
13,5 MJ/kg MS (Noblet et al., 2002 ; Figueroa et al., 1990b ; Rostagno et al., 2005), ce qui 
correspond à 78-84 % de l’EM du maïs exprimée sur une base MS, mais seulement 66-74 % de 
cette valeur lorsqu’elle est exprimée sur une base de matière fraîche. Elle peut être diminuée par 
la teneur en cendres.  
 
Même si la mélasse est très palatable pour les porcs, des taux élevés d’incorporation ne sont pas 
recommandés. D’une part, la mélasse est difficile à manipuler et à mélanger avec d’autres 
ingrédients, mais elle peut aussi causer des diarrhées et être préjudiciable à la performance, au 
taux de conversion alimentaire, à la digestibilité de l’énergie et à la rétention d’azote (Le Dividich 
et al., 1974). La mélasse a été testée dans de nombreux essais en Amérique latine et en Asie du 
Sud. Pour la mélasse à haute teneur en cendres (14 % MS), la principale limitation est le risque 
de diarrhée qui peut se produire lorsque la mélasse dépasse 10, 20 et 30 % du régime (base MF) 
pour les porcs en post-sevrage, en croissance et en finition, respectivement. La diarrhée chez les 
porcs recevant une ration riche en mélasse été réduite ou éliminée grâce à l’ajout de matériaux 
fibreux adsorbants tels que la moelle de la bagasse ou le son (Brooks et al., 1967). Des truies 
gestantes ont toléré jusqu’à 40 % de mélasse sans effet négatif sur les performances 
reproductives (Garg et al., 1983). En raison de son effet laxatif, la mélasse peut être utilisée à 10-
20 % dans la ration pour traiter les problèmes de constipation chez les truies au moment de la 
mise bas (Blair, 2007). A Cuba, des truies en gestation ont été nourries avec de la mélasse B, qui 
a été incorporée dans 3 rations d’engraissement de base ( % de MS de la ration) : 
 

•  Déchets bio traités (33 %), ration sèche (33 %) et mélasse B (33 %) ; 
•  Supplément protéique (53 %) et mélasse B (47 %) ; 
•  Mélasse B (70 %) et crème de levure Torula (30 %) (Pérez, 1995).  

 
Des essais à Cuba, à Saint-Domingue et au Mexique ont montré que les céréales peuvent être 
complètement remplacées dans le régime avec de la mélasse High-Test (HTM) (à faible teneur 
en cendres), sans effets néfastes sur la croissance des porcs en croissance ou en finition. La 
mélasse High-Test a eu un effet laxatif limité (Castro et al., 1990 ; Figueroa et al., 1990a ; 
Mederos et al., 1990 ; Gonzalez et al., 1993 ; Diaz et al., 2002).  

Volailles  

La mélasse est généralement utilisée comme liant dans les aliments secs pour volailles, mais son 
utilisation comme source d’énergie a également été étudiée. Les volailles, en particulier les oies 
et les canards, peuvent être engraissées avec des aliments liquides contenant jusqu’à 60 % de 
mélasse (base MS), de préférence une mélasse High-Test, A ou B (Göhl, 1982). Des taux 
d’incorporation plus faibles (inférieurs à 25 % MS) semblent généralement préférables, pour des 
raisons à la fois pratiques et économiques (Göhl, 1982 ; Rosenberg, 1955).  

Poulets de chair 

Les premières recherches ont montré que la mélasse pourrait être utilisée jusqu’à plus de 30 % 
dans l’alimentation des poulets de chair. Cependant, des niveaux élevés de mélasse ont tendance 
à provoquer des fientes collantes et à agglomérer la litière (Rosenberg, 1955). Des taux 
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d’inclusion très élevés, entre 40 et 60 %, risquent de diminuer la performance (Rahim et al., 
1999) ou de causer des diarrhées chez les poulets de chair (Savon et al., 1983). Des aliments 
contenant de grandes quantités de mélasse devraient être granulés ou déshydratés, bien que 
cela diminue l’efficience économique de la mélasse (Rosenberg, 1955).  
 
A Cuba, plusieurs essais ont montré que remplacer complètement le maïs avec de la mélasse 
High-Test dans les régimes de poulets de chair entre 18 et 42 jours a maintenu ou amélioré la 
performance (rendement en viande, propriétés organoleptiques) tout en augmentant la 
rentabilité (Hidalgo et al., 2005 ; Valdivie et al., 2004). De nombreux essais ont testé avec succès 
la mélasse à des taux d’incorporation modérés. En Inde, la mélasse a été incluse dans un mélange 
humide pour poulets de chair jusqu’à 10 % (en remplacement du maïs grain) sans affecter les 
performances, mais l’ajout de mélasse à l’eau potable (2-3 % v/v) a conduit à une perte de poids 
corporel (Reddy et al., 1998). En Egypte, des poussins élevés sur du sable ou de la paille de blé, 
et supplémentés avec 4 % de mélasse, ont eu de meilleures performances que les poussins 
élevés seulement sur de la paille de blé (El-Saghir, 2006). Au Nigeria, des poulets de chair 
recevant 15 % de mélasse dans leur ration ont eu de meilleures performances (croissance, poids 
final, digestibilité des nutriments) que les animaux recevant des quantités plus faibles ou aucune 
mélasse (Njidda et al., 2006). Au Soudan, les poulets de chair recevant 11 et 12 % de mélasse 
dans les rations de démarrage et de finition respectivement, en remplacement du sorgho grain, 
ont montré des performances similaires à celles du groupe de référence. La mélasse incluse à 39 
et 42 % dans les rations de démarrage et finition a diminué de manière significative l’ingestion 
alimentaire, a augmenté le gain de poids vif, l’efficacité alimentaire et le pourcentage de carcasse 
parée (Rahim et al., 1999).  

Poules pondeuses 

Des niveaux élevés de mélasse ont été proposés pour les poules pondeuses (Soldevila et al., 
1976). En Inde, des poules pondeuses recevant des rations contenant entre 7,5 et 30 % de 
mélasse (remplaçant le maïs grain) ont donné la meilleure performance de ponte (production 
journalière par poule, masse totale d’oeufs, coût des aliments/12 œufs) à 22,5 % de mélasse 
dans la ration. L’efficacité alimentaire a diminué à 30 %, mais était toutefois plus élevée que 
pour le régime de référence (Sharma et al. 1973). Au Bengladesh, de la mélasse a été incorporée 
à 5 % (en remplacement du blé) dans l’alimentation de jeunes poules pondeuses sans effet sur la 
croissance et les performances de ponte (Rahman et al., 1991).  

Oies 

On a pu nourrir des oisons de six semaines pendant 8 semaines avec un régime contenant 62 % 
de mélasse (au lieu de 77 % de maïs grain), mais le gain de poids et l’efficacité alimentaire ont 
été plus élevés pour les rations à base de maïs (Valdivie et al. 1974).  

Lapins  

La mélasse est l’un des ingrédients les plus courants pour les lapins d’élevage. Elle était utilisée 
dans 93 des 95 aliments commerciaux français étudiés par Lebas et al., 1984. Le niveau 
d’incorporation était généralement compris entre 3 et 5 %. Dans les documents présentés au 
9ème congrès mondial du lapin (9th Rabbit World Congress) en 2008, de la mélasse était 
incorporée dans 15 des 58 régimes de contrôle, avec un taux moyen d’inclusion de 2,8 % et un 
maximum de 5 % (Lebas et al., 2009). Le but principal de l’utilisation de la mélasse de canne à 
sucre ou de betterave dans les aliments pour lapin est d’améliorer la granulation et la 
palatabilité des pellets. Cependant, la présence de mélasse dans une ration équilibrée pour lapin 
n’a pas d’avantages nutritionnels. Par exemple, dans une étude menée au Bénin, l’incorporation 
de mélasse à 5 % dans l’alimentation des jeunes lapins en croissance n’a pas amélioré le gain 
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moyen quotidien, le taux de conversion alimentaire, l’ingestion ni le taux de mortalité 
(Kpodékon et al., 2008). D’ailleurs, l’incorporation de plus de 5-6 % de mélasse dans les granulés 
nuit à leur qualité car ils deviennent trop fragiles (Thomas et al., 2001).  
 
Plusieurs essais ont envisagé l’introduction de fortes proportions de mélasse, de 25 à 50 %, dans 
des aliments non granulés pour lapins, sous la forme de blocs de 0,5-1 kg, mélangés avec 3 à 10 
% de ciment ou de chaux (Dinh Van Binh et al., 1991 ; Balestra et al., 1992 ; Amici et al., 1995 ; 
Linga et al., 2000 ; Doan Thi Gang et al., 2006 ; Mudunuru et al., 2008). Ces blocs sont bien 
acceptés par les lapins s’ils ne sont pas trop durs. L’efficacité nutritionnelle dépend des autres 
ingrédients inclus dans les blocs (céréales ou leurs sous-produits, tourteaux d’oléagineux, 
fourrages, etc.) ou dans la ration. Les résultats montrent que de fortes proportions de mélasse 
peuvent être utilisées efficacement par les lapins. Cependant, la teneur en humidité élevée 
provoque des problèmes de moisissure lors du stockage, même à très court terme. Un séchage 
complet nécessite au moins 2 ou 3 jours dans un four électrique (à 60 ou 54 °C respectivement), 
ou 3 à 6 jours de séchage au soleil (Finzi et al., 1996 ; Linga et al., 2000 ; Nouel et al., 2003). Des 
miettes contenant une faible proportion de mélasse (10-15 %) sont bien acceptées par les 
lapins, mais le séchage est également nécessaire (Finzi et al., 1996 ; Linga et al., 2000).  

Chevaux et ânes  

Les chevaux peuvent recevoir 1,5-2 kg de mélasse (environ 10-15 % de la MS de la ration) 
(Leclerc 2003).  

 Mélasse de canne à sucre 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 73,0 1,8 67,8 79,0 3254  
Protéines brutes  % MS 5,5 1,4 2,1 9,3 1450  
Cellulose brute  % MS 0,1 0,1 0,0 0,3 8  
NDF  % MS 0,8 0,9 0,2 2,8 10  
ADF  % MS 0,5 0,7 0,0 2,5 11  
Lignine  % MS 0,3 0,5 0,1 1,5 11  
Matières grasses brutes  % MS 1,0 0,9 0,0 2,5 19  
Matières minérales  % MS 14,6 2,8 8,2 19,3 1839  
Sucres totaux  % MS 64,1 3,7 54,8 78,6 2327  
Energie brute MJ/kg MS 14,7 0,6 14,7 16,5 7 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 9,2 1,3 6,8 12,6 109  
Phosphore g/kg MS 0,7 0,2 0,1 1,2 115  
Potassium g/kg MS 51,0 13,1 27,7 77,3 167  
Sodium g/kg MS 2,4 1,0 1,0 5,4 119  
Magnésium g/kg MS 4,0 1,1 2,4 6,0 32  
Manganèse mg/kg MS 74 29 22 121 13  
Zinc mg/kg MS 18 18 4 77 14  
Cuivre mg/kg MS 6 6 2 22 14  
Fer mg/kg MS 173 45 123 277 11  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 7,5    1  
Arginine  % protéine 0,6    1  
Acide aspartique  % protéine 22,0    1  
Cystine  % protéine 1,2    1  
Acide glutamique  % protéine 10,0    1  
Glycine  % protéine 1,9    1  
Histidine  % protéine 0,3    1  
Isoleucine  % protéine 0,6    1  
Leucine  % protéine 1,2    1  
Lysine  % protéine 0,1    1  
Méthionine  % protéine 0,3    1  
Phénylalanine  % protéine 0,4    1  
Proline  % protéine 1,2    1  
Serine  % protéine 1,9    1  
Thréonine  % protéine 1,2    1  
Tyrosine  % protéine 1,9    1  
Valine  % protéine 3,8    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  79,7    1  
Dig. énergie  %  76,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,6     * 
Dig. Azote  %  43,1     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  90,0 9,6 77,1 96,0 3 * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,3 2,0 11,4 16,6 5 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,0     * 
Energie nette MJ/kg MS 9,2     * 
Volailles Unité  Moyenne E-type Min Max n  
EMA coq MJ/kg MS 13,0     * 
Lapins Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  91,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,5    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,2     * 
Dig. Azote  %  67,9    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Ecumes, gâteau de filtration de sucrerie de canne 

Présentation 

Les écumes de sucrerie de canne constituent le résidu de la filtration des boues obtenues après 
clarification du jus de canne. Produit en large quantités, il est généralement brûlé et utilisé 
comme amendement ou engrais, mais il est parfois employé en alimentation animale, 
notamment pour les ruminants comme source de minéraux, comme lest ou comme agent de 
compactage pour l’ensilage.  

Noms communs 

Boues de filtration, boues de gâteau de filtration, gâteau de filtration [Français] ; 
sugarcane filter press mud, sugarcane pressmud, sugarcane filter cake mud, sugarcane 
filtercake, sugarcane filter mud, scum [Anglais] 

Description 

Les écumes de sucrerie de canne constituent le résidu de la filtration du jus de canne à sucre. 
Elles seront dénommées « les écumes » dans la suite du texte pour faciliter la lecture. Le procédé 
de clarification sépare le jus en un jus clair qui part vers le haut du dispositif de filtration et est 
destiné à la fabrication du sucre, et de la boue qui est recueillie au fond du dispositif. La boue est 
ensuite filtrée pour séparer les matières en suspension, entre autres des sels insolubles et de la 
bagasse fine. Il y a 3 types de filtres : des filtres à presse (utilisés dans les usines de 
carbonatation), des filtres mécaniques et des filtres rotatifs sous vide (Hugot, 1986). Le 
rendement des écumes est variable, de 1 à 7 kg (base humide) pour 100 kg de canne (van der 
Poel et al., 1998). Avec un rendement de référence de 2 % et une production totale de 1700 
millions de tonnes de canne en 2009 (FAO, 2011), la production mondiale de gâteaux de 
filtration peut être estimée à environ 30 millions de tonnes.  
 
Ce déchet industriel est surtout utilisé comme amendement et engrais pour le sol, et pour la 
production de cire. D’autres applications industrielles ont été rapportées (fabrication de ciment 
et de peinture, agent moussant, adjuvant de compostage pour la bagasse, etc.) et il a été utilisé 
en alimentation humaine par des familles pauvres. En production animale, il a été utilisé comme 
matière première, en particulier pour les ruminants, en raison de sa teneur en sucre et en 
minéraux, et en tant qu’agent de compactage pour l’ensilage (van der Poel et al., 1998).  

Distribution  

Les écumes sont produites dans les sucreries de canne à sucre, et leur distribution suit celle de la 
production de sucre de canne ; le Brésil, l’Inde et la Chine représentant 75 % de la production 
mondiale (FAO, 2011).  

Procédés de transformation 

Idéalement, les particules de sol doivent être retirées du jus mélangé avant la clarification. Afin 
d’éviter une détérioration par les champignons et les bactéries, les écumes doivent être séchées 
ou offertes immédiatement aux animaux. Le séchage peut être réalisé avec un séchoir à tambour 
pour faire baisser la teneur en humidité à environ 15 %, et la granulation peut ensuite la réduire 
à 10 %, ce qui est nécessaire pour le stockage (Legrand, 1979 cité par Chen et al., 1993).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Impact environnemental  

De grandes quantités de gâteaux de filtration sont produites par l’industrie sucrière, et 
l’élimination de ce coproduit est un problème majeur. Dans de nombreux cas, les écumes sont 
brûlées dans des fours à briques, entraînant la perte et le gaspillage de millions de tonnes de 
nutriments, ce qui, au final, dégrade l’environnement. Une utilisation comme engrais, sous forme 
transformée ou non, est courante. Les procédés utilisés pour améliorer la valeur fertilisante des 
écumes comprennent le compostage, le traitement par des micro-organismes et le mélange avec 
des effluents de distillerie (Nasir, 2006).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les écumes ont une composition très variable en raison des différentes technologies utilisées. La 
nature des agents de précipitation ou de floculation, la température et la finesse de la filtration 
sont tous des facteurs qui influent sur sa composition. Le produit peut être frais (60-80 % d’eau) 
ou séché. Les teneurs en sucre et en protéines sont toutes deux de l’ordre de 5-15 % MS. Il peut 
également contenir des quantités importantes de fibres (probablement en raison des 15-30 % 
de bagasse fine). La teneur en cendres est habituellement comprise entre 9 et 20 %, mais 
certains gâteaux de filtration peuvent contenir jusqu’à 60 % de matière minérale, une grande 
partie de celle-ci étant du silicium. La teneur en calcium est comprise entre 1 et 9 % (van der 
Poel et al., 1998). Les teneurs en protéines, en sucres et en fibres font des écumes une potentielle 
matière première pour l’alimentation animale, mais les essais nutritionnels réels sont rares 
(Budeppa et al., 2009).  
 
En Inde, des écumes contenant plus de 30 % de Ca (ce qui est une valeur très inhabituelle) ont 
été proposées comme source potentielle de calcium pour le bétail (Lall et al., 1989).  

Contraintes potentielles  

Aucun problème particulier n’a été signalé concernant l’utilisation des écumes pour 
l’alimentation animale. Toutefois, son utilisation pour l’alimentation du bétail est rare ; la 
prudence est donc nécessaire, car c’est un résidu de filtration riche en minéraux qui peut 
contenir des substances indésirables. Par exemple, certains échantillons peuvent contenir des 
quantités relativement élevées de cuivre (de 500 à 5700 mg/kg chez van der Poel et al., 1998), 
ce qui pourrait être problématique pour les moutons.  

Ruminants  

Ecumes comme aliment 

A Cuba, des écumes séchées ont été utilisées comme élément de charge à un niveau de 10-30 % 
dans une ration d’entretien pour ruminants, en mélange avec du fumier de volaille, de la 
mélasse, de la canne à sucre moulue, de l’urée et des minéraux. Pour cela, les écumes sont 
séchées au soleil ou en utilisant la chaleur des gaz de cheminée d’évacuation de la sucrerie 
(Perez, 1990). Des vaches laitières ont reçu jusqu’à 15 % (base MS) d’écumes(contenant 13 % de 
fibres brutes, 8,8 % de protéines brutes et 31,7 % de cendres) remplaçant le fourrage, avec des 
effets positifs sur les performances laitières (production de lait, teneur en matières grasses du 
lait, solides non gras du lait), sur le gain quotidien de poids vif, ainsi que sur l’ingestion de MS et 
d’EM (Rodriguez et al. 1973). 
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Les écumes comme adjuvant pour l’ensilage 

A Cuba, les écumes ont été utilisées comme agent humidifiant et compactant dans des silos 
ouverts où 60 % des coproduits de la canne sont ensilés avec 38 % d’ecumes et 2 % d’urée. 
Comme les coproduits de la canne contiennent 60 à 70 % MS, les écumes avec 30 % MS et leur 
consistance granulaire, contribuent à la texture et à l’humidité nécessaire pour assurer un 
ensilage optimal (Perez, 1990).  

Volailles  

Avec une valeur d’EMn de 8,85 MJ/kg MS, les écumes ont été considérées comme un ingrédient à 
faible énergie dans les rations de volailles au Sri Lanka (Rajaguru et al., 1985). Aux Philippines, 
Les écumes (6,6 % de protéine brute) ont été introduites à 10 % dans les rations de base pour 
volailles (Abrigo et al., 1986).  

Poissons  

Les écumes ont une composition chimique similaire à celle de la bouse de vache, qui est un 
engrais très répandu dans les étangs à poissons en Inde. Lorsqu’elles sont introduites dans des 
étangs de carpes communes (Cyprinus carpio), une dose de 10 t/ha d’ecumes est optimale pour 
la croissance et la survie des poissons. Un effet significatif des écumes sur les protéines de la 
carcasse a également été observé. La qualité organoleptique de la chair crue et cuite de la carpe 
n’a pas été affectée par l’addition d’ecumes (Keshavanath et al., 2005).  
 
En Chine, un aliment pour carpe et vandoise (Leuciscus leuciscus) a été produit à partir de 
levures alimentaires cultivées sur un substrat hydrolysé de « bagacillo » (déchet de la fabrication 
de papier à partir de la bagasse de canne à sucre) et d’écumes (remplaçant jusqu’à 2/3 de son de 
blé). Cet aliment a remplacé jusqu’à 60 % du régime de référence, et a augmenté les 
performances de croissance (Yu, 1990).  

 Ecumes de sucrerie de canne 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 26,0    1  
Protéines brutes  % MS 10,4    1  
Cellulose brute  % MS 12,1    1  
Matières grasses brutes  % MS 10,9    1  
Matières minérales  % MS 23,9    1  
Energie brute MJ/kg MS 16,4     * 
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  71,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Ecumes de sucrerie de canne (filtre rotatif) 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 15,1    1  
Cellulose brute  % MS 21,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 7,5    1  
Matières minérales  % MS 14,2    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,1     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 26,3    1  
Phosphore g/kg MS 11,1    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  56,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Canne de Provence, bambou zendyen, wozo, banbou ma, 
wozo ma, panach (Arundo donax) 

Présentation 

La canne de Provence, ou grand roseau (Arundo donax L.), est une des plus grandes graminées 
herbacées (jusqu’à 6-10 m). Commune dans le bassin méditerranéen, elle est invasive sous les 
tropiques. C’est un fourrage très peu appétent et de mauvaise qualité, sauf quand elle est très 
jeune.  

Noms communs 

Canne de Provence, grand roseau, jonc ordinaire, roseau à quenouilles [Français] ; banbou 
zendyen [French creole] ; giant reed, giant cane, spanish cane, Colorado river reed, nal grass 
[Anglais] ; caña común, caña de Castilla, cañabrava, carrizo [Espagnol] ; cana-do-brejo, cana-do-
reino, capim-plumoso [Portugais] ; pijlriet [Néerlandais] ; Pfahlrohr, Riesenschilf, Spanisches 
Rohr [Allemand] ; canna comune [Italien] ; Kargı [Turc] ; ا ل غ ا ا ب ل مع ل ا ق  [Arabe] ; 蘆荻 
[Chinois] ; नरकट [Hindi] ; ダンチク [Japonais] ; Ару́ндо тростнико́вый [Russe] ; 
புரோவென்ஸ் கரும்பு [Tamoul] 

Synonymes 

Arundo maxima Forssk., Arundo versicolor P. Mill, Cynodon donax (L.) Raspail, Donax 
arundinaceus P. Beauv. (Bed), Donax donax (L.) Asch. & Graebn.  

Description  

La canne de Provence (Arundo donax L.) est une graminée herbacée de très grande taille, assez 
commune. Elle est plus particulièrement envahissante sous les tropiques. Elle a une faible 
palatabilité et une faible valeur nutritive, sauf quand elle est jeune.  

Morphologie 

La canne de Provence est l’une des plus grandes graminées herbacées à port dressé. Elle peut 
atteindre 2 à 6 (-10) m. C’est une plante rhizomateuse semi-aquatique vivace qui forme des 
touffes et un couvert denses. Ses courts rhizomes en faisceaux compacts se transforment en un 
système racinaire étendu et fibreux. Les chaumes, qui poussent à partir des rhizomes, peuvent 
atteindre 1-4 cm de diamètre. Ils sont dressés, creux, dotés d’épaisses parois siliceuses (2-7 
mm), lisses, de couleur vert brillant quand ils sont jeunes, jaune à maturité ou pendant l’hiver 
et les sécheresses. Les feuilles sont alternes, de forme allongée-lancéolée, lisses, de couleur 
bleu-vert. Elles font 20-80 cm de long et 1-7 cm de large. L’inflorescence située au sommet des 
tiges forme une panicule soyeuse en forme de plumeau, de 30-60 cm de long et 5-10 cm de 
large. Les épillets fertiles sont pédicellés, solitaires et velus (avec des poils mesurant jusqu’à 7 
mm de long). Les fruits sont des caryopses ovoïdes de 2 mm de long (Clayton et al., 2012 ; 
CABI, 2014 ; Quattrocchi, 2006). La canne de Provence, aussi appelée roseau géant, peut être 
difficile à distinguer d’autres grands roseaux, comme le roseau commun (Phragmites australis) 
ou le roseau Birman (Neyraudia reynaudiana), mais ses feuilles sont plus larges (eFloras, 
2014). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Utilisations 

La canne de Provence est une graminée polyvalente. Les Egyptiens l’utilisaient pour tapisser 
les greniers de stockage et pour envelopper les momies (CABI, 2014), tandis que les Romains 
en faisaient des flèches et des flûtes (Pliny the Elder, 77). La canne de Provence est toujours 
utilisée pour la fabrication d’instruments de musique (bassons et cornemuses) de grande 
qualité (CABI, 2014). Sa cellulose est utilisée pour faire de la rayonne et du papier, et la plante 
est utilisée pour la vannerie, les matériaux de construction, des bâtons de marche, etc. La canne 
de Provence présente un certain potentiel pour la fabrication de biocarburant, ce qui pourrait 
diminuer son impact négatif sur l’environnement en dehors de son aire de répartition naturelle 
(eFloras, 2014 ; CABI, 2014). La canne de Provence est également utilisée comme plante 
ornementale ou haie vive, et comme brise-vent. Elle peut aider à lutter contre l’érosion en 
stabilisant les bords de rivières ou en canalisant les torrents (Nitin Kamboj, 2010 ; CABI, 2014). 
Elle pourrait avoir une utilisation intéressante pour la phytoremédiation (Nsanganwimana et 
al., 2013). Les jeunes pousses et les feuilles sont comestibles. Les rhizomes peuvent être grillés 
ou bouillis, ainsi que moulus en farine pour faire du pain. Ils sont utilisés en ethnomédecine et 
contiennent des alcaloïdes dotés de possiblespropriétés médicales (Duke, 1983 ; CABI, 2014).  
 
La canne de Provence est facilement broutée par le bétail quand elle est jeune, mais elle ne 
peut pas produire un fourrage intéressant car elle vieillit très rapidement et devient vite 
immangeable (Quattrocchi, 2006 ; CABI, 2014).  

Distribution  

La canne de Provence pourrait être originaire des régions tropicales ou méditerranéennes de 
l’Eurasie, ou provenir d’Asie du Sud et avoir ensuite été introduite en Europe. Elle était utilisée 
par les Egyptiens il y a 7000 ans. Elle est maintenant largement répandue dans le bassin 
méditerranéen et dans toutes les régions tropicales du monde. Elle a été introduite sur le 
continent américain comme plante ornementale, elle s’est échappée des jardins et s’y trouve 
maintenant à l’état sauvage. Elle est naturalisée et envahissante dans les parties subtropicales 
des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes, de l’Amérique du Sud, des îles du Pacifique, de 
l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud (Csurhes, 2009 ; CABI, 2014 ; Ryan, 
2001).  
 
La canne de Provence est une plante semi-aquatique que l’on trouve dans les endroits 
humides, ou sur les berges des cours d’eau et des étangs. Elle pousse bien sur des zones 
humides : dans les plaines inondables, les marais, les zones côtières, sur les bords de routes, les 
dunes de sable près des bords de mer, le long des canaux d’irrigation, ou dans les lieux non 
cultivés (Quattrocchi, 2006). En Californie, par exemple, elle abonde dans les grands bassins 
fluviaux à faible inclinaison, où elle couvre 13 % de la surface, et jusqu’à 40 % à certains 
endroits (CIPC, 2011). La canne de Provence se développe bien en climat tempéré chaud et 
subtropical, mais arrête de fleurir sous climat tropical vrai. Elle souffre des gelées (Perdue, 
1958 cité par Csurhes, 2009) et ne survit pas dans les zones où le gel est prolongé ou régulier 
(DiTomaso et al., 2003 cité par Csurhes, 2009). Dans les régions plus humides, comme les îles 
Fidji, la canne de Provence peut pousser loin des cours d’eau et jusqu’à 200 m d’altitude. Elle a 
été retrouvée jusqu’à 2400 m dans l’Himalaya (Perdue, 1958 cité par Csurhes, 2009). La canne 
de Provence pousse sur de nombreux types de sols, des sables grossiers ou graveleux aux 
argiles lourdes et sols alluviaux, baignés par de l’eau douce, mais également sur les sols semi-
salins des estuaires saumâtres, car elle tolère bien le sel (CABI, 2014).  
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Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

La canne de Provence est généralement considérée comme une mauvaise herbe nuisible et la 
plupart des efforts sont consacrés à sa maîtrise. Il n’existe que peu d’essais dont l’objet est sa 
gestion comme fourrage (voir Impact environnemental ci-dessous). C’est une espèce très 
productive, qui donne entre 30-40 tonnes de biomasse/ha/an dans les zones à faible 
rendement comme la Grèce ou l’Espagne, et 171 t/ha/an aux Etats-Unis (eFloras, 2014 ; CIPC, 
2011). Faire pâturer les jeunes pousses et les feuilles, qui sont les seules parties bien appétées 
par le bétail, peut aider à contrôler son développement au cours de la saison sèche (USDA, 
2012).  

Impact environnemental  

Invasivité et réduction de la biodiversité 

La propagation de la canne de Provence n’est généralement pas un souci dans son aire 
d’origine, mais elle peut devenir un problème considérable dans les zones où elle a été 
naturalisée, telles que les zones subtropicales des Etats-Unis (CABI, 2014 ; Ryan, 2001). Elle 
supplante un large éventail d’espèces indigènes et devient l’espèce dominante sur les bords 
des cours d’eau où elle forme de denses fourrés monospécifiques (Scott, 1994). Par exemple, la 
canne de Provence dominerait 68 % de la végétation du bassin de la rivière Santa Ana en 
Californie (Douthit, 1994). Cette capacité à supplanter les autres espèces est renforcée par sa 
résistance au feu : la canne de Provence produit toute l’année de grandes quantités de 
matériaux inflammables qui augmentent l’intensité des incendies, et, grâce à ses rhizomes, elle 
repart rapidement après les incendies, empêchant ainsi la reprise des autres espèces (Scott, 
1994). La disparition des espèces indigènes liée à la canne de Provence modifie la biodiversité. 
Non seulement les espèces d’oiseaux qui dépendent des espèces végétales indigènes pour 
s’alimenter ou nidifier perdent leur habitat naturel, mais, la canne de Provence ne fournit que 
peu d’ombre et n’arrive pas à rafraîchir l’habitat des poissons et des invertébrés des rivières 
(Ryan, 2001). La canne de Provence procure également un habitat pour le rat de Norvège 
(Rattus norvegicus), une espèce invasive qui a causé, ou contribué au déclin ou à l’extinction de 
nombreuses espèces animales indigènes (CABI, 2014). Les bovins, ovins et caprins peuvent 
être utiles pour contrôler les populations de cannes de Provence. Par exemple, des chèvres 
angoras ont partiellement réussi à réduire les populations de cette plante dans le sud de la 
Californie (Daar, 1983). Le pâturage a cependant peu de chances de réduire suffisamment la 
taille de la population (USDA, 2012).  

Epuisement des réserves d’eau 

La canne de Provence consomme plus d’eau que les plantes indigènes, abaissant ainsi la 
hauteur des nappes phréatiques (CABI, 2014).  

Altération et obstruction des voies navigables 

Le vaste système racinaire de la canne de Provence empêche le mouvement de l’eau et des 
sédiments. En période de crue, les fourrés de cannes de Provence dirigent les eaux hors des 
canaux primaires. Les tiges et les rhizomes se détachent et se déposent dans les systèmes de 
drainage, sous les ponts, dans les fossés agricoles et les systèmes de contrôle des inondations 
qu’ils obstruent (CABI, 2014).  
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Coupe-vent et contrôle de l’érosion 

La canne de Provence a été plantée en Californie à la fin des années 1700 et au début des 
années 1800 pour contrôler l’érosion dans les canaux de drainage, et comme brise-vent 
(Csurhes, 2009). Elle est encore utilisée dans les jardins pour limiter l’érosion (Ryan, 2001).  

Cultures énergétiques de 2ème génération 

Aux Etats-Unis, l’Agence de protection de l’environnement a validé l’usage de la canne de 
Provence, en dépit de son caractère invasif, comme source de biocarburant dans le cadre du 
programme d’énergies renouvelables « Renewable Fuel Standard Program », à condition que 
les producteurs respectent le plan de gestion des risques pour une détection précoce et une 
réponse rapide à une potentielle propagation (EPA, 2013).  

Traitement des eaux usées 

La canne de Provence peut être utile pour le traitement des eaux usées. Au Portugal, elle traite 
efficacement les eaux usées de tannerie (Calheiros et al., 2012). En Sicile, les cannes de 
Provence plantées dans les systèmes de lagunage ont significativement supprimé les polluants 
des eaux usées urbaines, et l’eau traitée a pu être utilisée pour irriguer les espaces verts de la 
ville (Leto et al., 2013).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La canne de Provence possède une faible valeur nutritionnelle. Elle est riche en fibres (NDF > 
65 % MS, lignine 7-8 % MS), et a une faible teneur en protéines brutes (environ 11 % MS).  

Contraintes potentielles  

Certains alcaloïdes, tels que la tryptamine, se trouvent dans les fleurs de canne de Provence 
(Smith, 1977 ; Ghosal et al., 1971). La canne de Provence constitue un réservoir pour la tique 
des bovins, Rhipicephalus (Boophilus) spp., un vecteur clé pour les protozoaires causant la 
babésiose bovine (Racelis et al., 2012).  

Ruminants  

La canne de Provence a une valeur nutritive plutôt limitée, et son utilisation pour le fourrage 
est réduite. Des ruminants ont cependant été utilisés pour contrôler son caractère invasif, avec 
plus ou moins de succès (Daar, 1983 ; USDA, 2012).  

Palatabilité 

La canne de Provence est relativement peu appétée par les ruminants. Les jeunes plantes (50-
100 cm de hauteur) sont plus appréciées et ont une meilleure valeur nutritive que les plantes 
plus âgées (Shehata et al., 2006). L’ensilage de cannes de Provence est considéré comme aussi 
palatable que l’ensilage de maïs, il est également mieux consommé que le foin de canne ou le 
foin de bersim (Ahmed et al., 2011b ; Shehata et al., 2006).  
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Digestibilité 

En raison de sa haute teneur en fibres et de sa faible teneur en protéines, le feuillage de canne 
de Provence est mal digéré. Les valeurs rapportées en Egypte étaient environ 47-51 % (Tagel-
Din, 1990) et 50-52 % (Ahmed et al., 2011b) pour la digestibilité de la MS, environ 54-56 % 
pour la digestibilité de la MO (Ahmed et al., 2011b), mais une digestibilité de MS plus élevée 
(69 %) a été signalée dans un ancien essai en Inde (Talapatra, 1950). En Egypte, plusieurs 
essais ont étudié la valeur de la canne de Provence sous forme fraîche ou ensilée. La canne de 
Provence fraîche et l’ensilage (avec 3 % de mélasse, base MS) sont mieux digérés par des 
moutons Rahmani que le foin de canne ou le foin de bersim (Ahmed et al., 2011b ; Shehata et 
al., 2006). Ceci peut être expliqué par une activité microbienne plus élevée dans le rumen avec 
des fourrages frais ou ensilés, par rapport aux foins, sachant que les concentrations totales en 
acides gras volatils et en protéines microbiennes étaient plus élevées 4 heures après la prise 
alimentaire (Ahmed et al., 2011b). L’ensilage de canne de Provence est considéré comme plus 
digeste que l’ensilage de maïs (Abo-Donia et al., 2009 ; Shehata et al., 2006).  

Bovins à l’engrais 

A l’heure de la rédaction de ce texte (2015), les essais sur l’utilisation de la canne de Provence 
chez les bovins n’ont concerné que ses propriétés vétérinaires. Tous les essais ont eu lieu en 
Inde. Les extraits de canne de Provence ont eu des propriétés vermifuges (environ 55 % 
d’efficacité) contre les parasites gastro-intestinaux des bovins (Ascaris spp., Oesophagostomum 
spp. et Paramphistomum spp.) (Sharatkumar et al., 2004). Un bolus commercial constitué d’un 
mélange de plusieurs plantes en poudre, dont la canne de Provence, a amélioré la production de 
lait chez les vaches laitières. Ceci a été attribué à la présence de composants rapportés comme 
étant galactagogues (Baig et al., 2009 ; Behera et al., 2013).  

Ovins 

Engraissement 
Avec des agneaux égyptiens, la canne de Provence, fraîche ou ensilée, et du fourrage frais de 
canne de Provence ont donné de meilleures performances d’engraissement que le foin de 
canne, ce dernier étant proche du foin de bersim à cet égard (Ahmed et al., 2009). Les valeurs à 
la découpe, le poids de la carcasse et sa qualité générale (découpes d’épaules et des gigots) ont 
été significativement améliorés avec de l’ensilage ou de la canne fraîche, par rapport au foin de 
bersim et au foin de canne de Provence (Ahmed et al., 2011a). Les paramètres sanguins ont été 
similaires pour tous les traitements, sauf les globules rouges qui étaient plus élevés pour les 
cannes fraîche et ensilée (Ahmed et al., 2009). L’ensilage de canne de Provence n’a eu aucun 
effet néfaste lorsqu’il a été offert avec des dattes entières et des grignons d’olive, pour pallier la 
pénurie de fourrage vert dans les oasis égyptiennes (Shwerab et al., 2010).  
Reproduction 

Chez des béliers Rahmani égyptiens, l’ensilage de canne de Provence a donné une meilleure 
performance de reproduction que la canne fraîche ou le foin de canne. Les résultats obtenus 
ont été proches de ceux observés avec le foin de bersim (Ahmed et al., 2009).  
Chèvres 

En Egypte, l’ensilage et le fourrage frais de canne de Provence offerts à des chèvres Zaraibi ont 
donné des rendements en lait plus élevés que le foin de canne de Provence. La composition du 
lait n’a pas différé entre les régimes (Ahmed et al., 2011b ; Shehata et al., 2006).  
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Lapins  

Au moment de la rédaction de cette fiche (2015), aucune publication ne semblait disponible 
sur l’utilisation de la canne de Provence pour l’alimentation des lapins.  

Canne de Provence, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 29,8 0,3 29,5 30,2 4  
Protéines brutes  % MS 11,1 1,2 10,2 13,2 5  
Cellulose brute  % MS 29,7 1,0 28,5 31,0 5  
NDF  % MS 66,6 0,6 65,7 67,0 4  
ADF  % MS 40,4 0,9 39,6 41,5 4  
Lignine  % MS 7,6 0,3 7,3 7,9 4  
Matières grasses brutes  % MS 2,8 0,5 1,9 3,0 5  
Matières minérales  % MS 11,4 2,1 10,0 15,0 5  
Energie brute MJ/kg MS 17,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 14,4 2,1 11,3 16,1 4  
Phosphore g/kg MS 3,1 0,3 2,8 3,5 4  
Potassium g/kg MS 24,3 0,9 23,3 25,3 4  
Sodium g/kg MS 1,0 0,1 0,9 1,1 4  
Magnésium g/kg MS 3,6 0,3 3,3 4,1 4  
Manganèse mg/kg MS 93 43 29 121 4  
Zinc mg/kg MS 52 10 38 61 4  
Cuivre mg/kg MS 2 1 1 2 4  
Fer mg/kg MS 95 19 82 123 4  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 58,4 6,8 54,0 68,5 4  
Dig. énergie  % 55,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 
Dig. azote  % 59,6 9,7 53,7 74,0 4  

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Canne de Provence, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 88,2  84,6 91,8 2 

 
Protéines brutes  % MS 8,7 2,0 6,6 10,6 3 

 
Cellulose brute  % MS 31,5 1,7 29,7 33,0 3 

 
NDF  % MS 68,5    1 

 
ADF  % MS 40,7    1 

 
Lignine  % MS 8,1    1 

 
Matières grasses brutes  % MS 2,0 1,0 1,1 3,0 3 

 
Matières minérales  % MS 12,3 1,7 10,5 13,9 3 

 
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11,5    1 

 
Phosphore g/kg MS 2,7    1 

 
Potassium g/kg MS 25,3    1 

 
Sodium g/kg MS 1,0    1 

 
Magnésium g/kg MS 3,3    1 

 
Manganèse mg/kg MS 31    1 

 
Zinc mg/kg MS 38    1 

 
Cuivre mg/kg MS 2    1 

 
Fer mg/kg MS 126    1 

 
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 42,1    1 

 
Dig. énergie  % 38,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 6,8     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 5,5     * 
Dig. azote  % 43,0    1 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Carib grass, zèb a lèn, faux para (Eriochloa polystachya) 

Présentation 

Le carib grass (Eriochloa polystachya H. B. K.) est une graminée fourragère native des Caraïbes et 
de l’Amérique du Sud. Utilisé comme pâturage, il est considéré comme intéressant, mais d’une 
faible valeur nutritionnelle.  

Noms communs 

Carib grass [Français] ; carib grass, caribbean cupgrass, carib cup grass [Anglais] ; malojilla, 
pasto caribe, pasto janeiro, yerba de Caribe [Espagnol] ; capim-angolinha, capim-da-várzea, 
capim-ratão [Portugais] 
 
Remarque : il est important de noter que, en raison de la similitude entre leurs noms, il y a 
confusion occasionnelle dans la littérature entre Eriochloa polystachya et Echinochloa 
polystachya (german grass, pasto Aleman), qui est une espèce d’herbe aquatique et une mauvaise 
herbe.  

Synonymes 

Eriochloa subglabra (Nash) Hitchc., Monachne subglabra Nash 

Description  

Le carib grass (Eriochloa polystachya H. B. K.) est une graminée prairiale intéressante, originaire 
du nord de l’Amérique du Sud et des Caraïbes.  

Morphologie 

Eriochloa polystachya est une graminée stolonifère pérenne ou annuelle, atteignant jusqu’à 2 m 
de haut. Ses tiges sont grossières (13 mm de diamètre), dresséess chez les jeunes plantes et 
rampantes à maturité. Le carib grass forme ses racines à partir des noeuds les plus bas. Son 
système racinaire est relativement peu profond. Le carib grass est pubescent aux noeuds, et 
feuillu, avec des feuilles alternes. Les limbes des feuilles sont glabres ou pubescents, plats, 
allongés, mesurant 6-28 cm de long et 6-18 mm de large. Les inflorescences sont des panicules 
ouvertes situés à l’extrémité des chaumes. Les épis (au nombre de 5 à 18) font 2-6 cm de long, et 
peuvent être déployés ou érigés. Les épillets font 3,2 à 3,9 mm de long, ils sont lancéolés à 
ovales, pubescents, et portent un point pourpre distinctif à leur base (Shaw et al., 2007 ; 
Quattrocchi, 2006 ; Clayton et al., 2006). Le carib grass est très similaire au para grass 
(Brachiaria mutica), et est souvent confondu avec lui, bien qu’il ait des chaumes plus minces et 
plus courts, des panicules plus courtes et plus abondantes, et des feuilles plus sombres et plus 
larges (Rodriguez-Carrasquel, 1983). Les deux espèces sont difficiles à distinguer en l’absence 
d’inflorescences. Le para grass et le carib grass poussent souvent ensemble, ils ont les mêmes 
modes de croissance et les mêmes exigences environnementales. Sur des sols mal drainés, ils 
étouffent souvent les autres graminées (Kretschmer et al., 2001).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Utilisations 

Le carib grass est un fourrage de bonne qualité. Il peut être pâturé ou coupé pour 
l’affourragement en vert, ou pour le foin et l’ensilage (Skerman et al., 1990). Toutefois, il est 
principalement décrit dans la littérature comme une herbe de pâturage.  

Distribution  

On pense qu’Eriochloa polystachya pourrait provenir des îles Caraïbes et des pays du nord de 
l’Amérique du Sud. On le trouve à l’état sauvage au Costa Rica, au Honduras, au Mexique, au 
Brésil et en Colombie. Eriochloa polystachya a été introduit aux Etats-Unis (Floride et Texas) en 
1914, au Vénézuela dans les années 1950 et en Australie dans les années 1970 (Thompson, 
1921 ; Shaw et al., 2007 ; Skerman et al., 1990). Le carib grass est cultivé dans des zones où les 
températures et l’humidité sont élevées (Shaw et al., 2007 ; Skerman et al., 1990).  
 
Le carib grass se trouve sur les deux hémisphères entre 24 °N et 20 °S de latitude, et depuis le 
niveau de la mer jusqu’à 1800 m d’altitude. Il pousse bien dans les zones humides et les sols 
tropicaux humides, fertiles, avec une préférence pour les limons sableux. Il se plaît sur les berges 
des rivières et les sols gorgés d’eau, mais tolère moins bien les conditions sèches et les sols peu 
fertiles (Skerman et al., 1990 ; Rodriguez-Carrasquel 1983). Certains cultivars tolèrent les sols 
acides et/ou inondés (Skerman et al., 1990). Il peut pousser en association avec le para grass 
(Leon, 2000).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

Le carib grass est une herbe à croissance rapide qui forme des tapis denses dans les deux mois 
qui suivent la plantation des boutures de tiges ou des stolons. Les boutures peuvent être soit 
éparpillées puis incorporées dans le sol grâce au passage du bétail, soit plantées dans le sol à 10 
cm de profondeur. La meilleure période de plantation est la saison des pluies, parce que le carib 
grass a besoin d’une forte humidité dusol pour une bonne implantation (Kretschmer et al., 
2001).  

Récolte et rendement 

Le carib grass peut être soit pâturé, soit coupé. Les rendements varient de 11 à 57 t/ha de 
matière fraîche par coupe en fonction de l’intervalle de repos (de 45 à 90 jours) (Rodriguez-
Carrasquel, 1983). On a obtenu jusqu’à 175 t/ha de matière fraîche au Costa Rica (Gonzalez et 
al., 1970 cité par Skerman et al., 1990).  

Pâturage 

Les bovins devraient accéder au pré lorsque le carib grass atteint 0,5-0,6 m de hauteur, et ils ne 
devraient paître qu’une seule fois (Skerman et al., 1990).  

Caractéristiques nutritionnelles  

D’après les quelques références disponibles, le carib grass semble avoir une valeur nutritive 
relativement faible, avec une teneur en protéines allant de 5 à 10 % MS, et jusqu’à 12 % MS avec 
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une fertilisation azotée élevée, égale à 725 kg N/ha (Vicente Chandler et al., 1974). La teneur en 
lignine est relativement élevée (environ 8 % MS).  

Contraintes potentielles  

Manganèse 

Dans le Mato Grosso do Sul (Brésil), dans les années 1980, des niveaux élevés de manganèse 
(environ 500 mg/kg MS en moyenne) dans le carib grass ont été rapportés. Ce niveau peut être 
toxique pour le bétail s’il s’en nourrit pendant une longue période (Prada et al., 1983).  

Ruminants  

La littérature sur le carib grass est très limitée. Il est considéré comme très proche du para grass 
mais est mieux appété que ce dernier (Göhl, 1982). La majorité de la littérature disponible 
procure des recommandations de chargement à l’hectare pour les bovins à l’engrais.  

Bovins à l’engrais 

A Porto Rico, le taux de chargement du carib grass pour des bouvillons de 270 kg a été estimé à 
7,8 têtes/ha/an avec une coupe tous les 40-60 jours ou 5 têtes/ha/an en cas de pâturage, 
permettant 1000 kg de gain de poids vif/ha/an dans le dernier cas (Vicente Chandler, 2001). En 
Floride, un taux de chargement de 3,2 têtes/ha/an pour des boeufs de 400 kg ou de 5,7 
têtes/ha/an pour des jeunes taureaux de 230 kg permettrait 877 kg/ha/an de gain de poids vif, 
une valeur plus élevée que pour le para grass (840 kg) (Rodriguez-Carrasquel, 1983). En 
Colombie, une prairie de carib grass a permis un gain de poids vif de 500 g/j avec un chargement 
de 2-3 têtes/ha (Corpoica, 2013).  

Ovins et caprins 

Dans la zone semi-aride du Rajasthan (Inde), le carib grass est pâturé par des chèvres ou des 
moutons, généralement en association avec d’autres plantes du désert sur des terres de 
pâturage communautaires (Sankhyan et al., 2007 ; Bhatta et al., 2002). Dans cette région, le carib 
grass représentait 34 % de la composition botanique des pâturages, et 21 % de la composition 
du régime des brebis en gestation (Sankhyan et al., 2007).  

Lapins  

Au moment de la rédaction de ce document (2015) aucune information concernant l’utilisation 
du carb grass pour les lapins ne semblait disponible.  

Carib grass, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 25,0 5,3 21,0 31,0 3 

 
Protéines brutes  % MS 7,7 2,2 4,8 10,3 5 

 
Cellulose brute  % MS 32,9  32,9 33,0 2 

 
NDF  % MS 68,2     * 
ADF  % MS 38,6     * 
Lignine  % MS 8,4 1,0 7,5 9,4 3 

 



88 
 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matières grasses brutes  % MS 1,7  1,5 1,9 2 

 
Matières minérales  % MS 10,9  10,6 11,2 2 

 
Energie brute MJ/kg MS 17,6     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,4 0,5 2,9 3,9 3 

 
Phosphore g/kg MS 2,0 0,5 1,5 2,5 3 

 
Potassium g/kg MS 21,1 5,8 13,0 34,0 12 

 
Sodium g/kg MS 0,1 0,0 0,0 0,1 12 

 
Magnésium g/kg MS 2,1 0,6 1,5 2,7 3 

 
Manganèse mg/kg MS 499 286 196 1031 12 

 
Zinc mg/kg MS 35 14 20 62 12 

 
Cuivre mg/kg MS 5 1 3 7 12 

 
Fer mg/kg MS 258 245 49 730 12 

 
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 63,5     * 
Dig. énergie  % 60,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,7     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Digitaire du Swaziland, Swaz (Digitaria swazilandensis) 

Présentation 

La digitaire du Swaziland (Digitaria swazilandensis Stent) est une graminée fourragère originaire 
d’Afrique, acclimatée dans de nombreuses zones tropicales et subtropicales. Elle est utilisée 
comme pâturage, notamment dans des pâturages communaux, mais sa valeur nutritionnelle est 
faible.  

Noms communs 

Digitaire du Swaziland [Français] ; Swazi grass, Swaziland finger grass [Anglais]  

Synonymes 

Digitaria didactyla Willd.  

Taxonomic information 

Le statut taxonomique de Digitaria swazilandensis relativement à Digitaria didactyla n’est pas 
clairement défini. La base de données GRIN considère ces deux espèces comme différentes 
(USDA, 2010), tandis que Cook décrit Digitaria swazilandensis comme une sous-espèce ou un 
cultivar de Digitaria didactyla (Cook et al., 2005).  

Description  

La digitaire du Swaziland (Digitaria swazilandensis Stent) est une graminée tropicale et 
subtropicale d’assez faible valeur nutritive, utilisée pour le pâturage en Afrique australe et dans 
d’autres régions tropicales, comme l’Australie et la Guyane française.  

Morphologie 

La digitaire du Swaziland est une graminée vivace stolonifère, de moins de 20 cm de haut. Elle 
est faiblement rhizomateuse, avec un système racinaire superficiel et fin. Ses longs stolons 
s’enracinent au niveau des nœuds. La digitaire du Swaziland est feuillue, très ramifiée et 
rampante. Ses feuilles sont linéaires de couleur vert bleuté, elles font 3 cm de long et 5 mm de 
large. L’inflorescence porte deux racèmes opposés et sessiles.  

Utilisations 

La digitaire du Swaziland peut supporter un pâturage continu (Campbell et al., 2009), elle 
supporte néanmoins assez mal le pâturage intensif ou le piétinement, en raison de ses stolons 
trop fins. En Guyane française, des prairies de digitaire du Swaziland sont principalement 
cultivées dans les environs des villages et des fermes. Elles sont dédiées aux animaux en sevrage, 
aux animaux convalescents, aux bovins en finition ou aux vaches qui viennent de vêler 
(Huguenin, 2008).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

La digitaire du Swaziland est originaire d’Afrique tropicale et australe : Malawi, Mozambique, 
Afrique du Sud, Swaziland, Zimbabwe, ainsi que des îles Maurice et de La Réunion (Quattrocchi, 
2006 ; Cook et al., 2005). Elle est répandue dans les régions tropicales et subtropicales (souvent 
dans les prés communaux ou comme pelouse) mais son extension est limitée parce qu’elle se 
propage principalement grâce à ses stolons (Campbell et al., 2009 ; Cook et al., 2005).  
 
La digitaire du Swaziland peut se développer sur des sols pauvres, à condition qu’ils soient bien 
drainés. Elle est très commune sur des sols granitiques, modérément acides ou salins. Elle est 
sensible aux ions Al3+. Elle est adaptée aux zones humides où les précipitations annuelles varient 
de 900 à 1800 mm. La digitaire du Swaziland tolère l’ombre, de courtes inondations et des 
sécheresses de courte durée (max. 2 mois), perdant ses feuilles dans ce dernier cas (Huguenin, 
2008 ; Cook et al., 2005). Des températures supérieures à 15 °C sont nécessaires pour la 
croissance de la digitaire du Swaziland. Le gel provoque le recroquevillement des feuilles (Cook 
et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

La digitaire du Swaziland forme des prairies denses et monospécifiques (Huguenin, 2008 ; 
Quattrocchi, 2006 ; Cook et al., 2005), mais elle peut aussi se combiner avec de nombreuses 
légumineuses, dont Trifolium repens, Arachis, Aeschynomene, Stylosanthes, Lotus et Lotononis 
(Campbell et al., 2009 ; Göhl, 1982). La durée de vie productive moyenne des pâturages de 
digitaire du Swaziland varie de 6 à 9 ans (Holmann et al., 2004). Dans des sols peu fertiles, les 
prés constitués de digitaire du Swaziland en monoculture sont envahis par Mimosa pudica et le 
couvert en est dégradé. Cependant, si la digitaire du Swaziland est bien fertilisée (environ 200 kg 
N/ha), les rendements sont de 5-12 t MS/ha, et elle concurrence sérieusement les mauvaises 
herbes telles que Mimosa pudica grâce à la repousse rapide de ses feuilles après une coupe ou un 
pâturage (Campbell et al., 2009 ; Huguenin, 2008 ; Dias et al., 2000). Jusqu’à présent, la digitaire 
du Swaziland se propage principalement par multiplication végétative, car elle ne produit pas 
beaucoup de graines. De nouveaux cultivars sont en cours d’évaluation pour la production de 
semences (Campbell et al., 2009).  

Impact environnemental  

Compatibilité avec d’autres espèces 

En cas de surpâturage, la digitaire du Swaziland se combine bien avec des légumineuses 
rampantes, indigènes ou introduites, surtout si un bon apport de superphosphate est effectué. 
Les espèces compagnes comprennent les légumineuses suivantes : Desmodium triflorum, Zornia 
maculata, Glycine spp., Arachis pintoi, Aeschynomene falcata, Stylosanthes guianensis, Lotononis 
bainesii, Chamaecrista rotundifolia et Trifolium repens.  

Contrôle des mauvaises herbes 

En Australie, la digitaire du Swaziland est la meilleure espèce prairiale utilisée pour contrôler le 
Sporobolus fertilis (Officer et al., 1998).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

La valeur nutritive de la digitaire du Swaziland est faible (Denis, 2001). La teneur en protéine 
brute est d’environ 9,5-10 % MS ; l’ajout d’engrais est nécessaire pour améliorer la teneur en 
protéines brutes (Huguenin, 2008 ; Aumont et al., 1995 ; Béreau et al., 1985). En mélange avec 
les légumineuses Calopogonium et Macroptilium, la digitaire du Swaziland (représentant 35-40 
% des espèces présentes) a augmenté la teneur en protéines du pâturage jusqu’à 11-12 % MS 
(Béreau, 1995).  

Ruminants  

La digitaire du Swaziland est principalement utilisée comme pâturage pour le bétail, en 
particulier pour les zébus. En Guyane française, elle est bien adaptée et facilement consommée 
par le bétail (Béreau, 1995). Sur les prairies de digitaire du Swaziland, le taux de charge doit être 
limité, et une fertilisation régulière doit être apportée afin de préserver le pâturage (Huguenin, 
2008). La digitaire du Swaziland doit être utilisée à un stade précoce de la repousse (30 jours) 
(Xande, 1977). En dépit de sa valeur nutritive globale relativement faible, la digestibilité in vitro 
de la MS de la digitaire du Swaziland a été jugée élevée (62 %), et cette graminée a un contenu 
énergétique supérieur à d’autres fourrages tropicaux (Aumont et al., 1995).  

Bovins à l’engrais  

Dans les systèmes de pâturage permanents (5 têtes/ha), la digitaire du Swaziland a permis des 
gains quotidiens de 0,5 kg/tête chez des zébus, sans supplémentation. Ce résultat a été obtenu 
sur une longue période, en tenant compte de l’effet négatif de la saison sèche sur les 
performances des animaux (pertes de poids d’environ 100-200 g par jour) (Béreau et al., 1992 ; 
Rouville et al., 1989). Dans un système de gestion rotationnelle des parcelles, sur une période de 
28 jours avec un taux de charge de 4,5 taureaux par hectare, on peut espérer des gains de poids 
vifs de plus de 500 g/j (Cunha et al., 1975). Pendant les périodes sèches, la digitaire du 
Swaziland permet aux animaux de ne pas perdre de poids, alors que des prairies constituées 
d’espèces natives ou d’associations de Bahia grass (Paspalum notatum) et de trèfle ne le 
permettent pas (Campbell et al., 2009).  

Ovins 

Pour les moutons, l’ingestion volontaire de MS de digitaire du Swaziland varie de 53 à 72,4 g/kg 
PV0,75, les plus hautes valeurs étant obtenues avec une herbe très jeune (Aumont et al., 1995 ; 
Michalet-Doreau et al., 1979).  

Digitaire du Swaziland, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 23,5 5,4 15,7 33,9 13  
Protéines brutes  % MS 9,9 3,0 4,9 14,7 19  
Cellulose brute  % MS 26,9 3,7 20,4 32,2 13  
NDF  % MS 62,5 1,6 62,5 67,1 5 * 
ADF  % MS 31,9 2,5 28,4 39,1 18 * 
Lignine  % MS 3,6 0,8 3,6 6,6 6 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,9    1  
Matières minérales  % MS 8,9 2,2 5,2 11,7 19  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 5,0 1,9 2,7 8,2 6  
Phosphore g/kg MS 2,7 1,2 1,6 4,6 6  
Potassium g/kg MS 13,8 7,0 6,9 25,4 6  
Sodium g/kg MS 1,1  0,8 1,5 2  
Magnésium g/kg MS 3,2 1,0 1,8 4,4 6  
Manganèse mg/kg MS 95  75 115 2  
Zinc mg/kg MS 26  20 32 2  
Cuivre mg/kg MS 5  5 6 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 69,8 3,4 58,0 69,8 6 * 
Dig. énergie  % 66,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,7     * 
Dig. azote  % 64,5 7,4 55,0 75,0 6  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Digitaire du Swaziland, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,9 1,2 90,5 92,5 3  
Protéines brutes  % MS 9,5 3,3 6,9 13,2 3  
Cellulose brute  % MS 32,5 2,2 30,1 34,6 3  
NDF  % MS 67,8     * 
ADF  % MS 38,1  37,0 39,0 2 * 
Lignine  % MS 5,0  5,0 6,2 2 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,3    1  
Matières minérales  % MS 7,4 2,2 5,4 9,7 3  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,9  4,9 4,9 2  
Phosphore g/kg MS 2,5  1,7 3,2 2  
Potassium g/kg MS 11,5  9,0 13,9 2  
Sodium g/kg MS 1,2    1  
Magnésium g/kg MS 5,3  4,6 6,1 2  
Manganèse mg/kg MS 41    1  
Zinc mg/kg MS 22    1  
Cuivre mg/kg MS 5    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 61,8     * 
Dig. énergie  % 58,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Herbe de Guinée, zèb-giné (Megathyrsus maximus) 

Présentation 

L’herbe de Guinée (Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs) est une des 
principales graminées fourragères tropicales. Originaire d’Afrique, cette espèce est répandue 
dans toute la zone tropicale, où elle est utilisée pour le pâturage, l’affourragement en vert, le foin 
et l’ensilage. Cette herbe de haute taille (les grandes variétés atteignent 3,5 m) est feuillue, 
palatable et de bonne qualité nutritionnelle, mais son utilisation nécessite généralement une 
complémentation azotée pour satisfaire les besoins des animaux.  

Noms communs 

Types généraux 

Herbe de Guinée, capime guiné, fataque, herbe de guinée, panic élevé [Français] ; Guinea grass, 
Tanganyika grass, buffalograss [Anglais] ; pasto guinea, mijo de guinea, gramalote [Espagnol] ; 
capim-mombaça, capim guine, capim colonião, capim de Angola, capim de feixe, erva-da-guiné 
[Portugais] ; talapi, tinikarati [Iles Cook] ; rumput banggala, rumput gajah, suket londo 
[Indonésien] ; erba di guinea [Italien] ; rebha luh buluhan, rumput benggala, rumput sarang 
sesak [Malais] ; gewone buffelsgras [Afrikaans] ; saafa [Tongien] ; güyana otu [Turc] ; vao kini 
[Samoan] ; cỏ ghi nê [Vietnamien] ; ا ل مث ا م ا  ل ريبك ا , ل د نخ ا  ل ريبك  [Arabe] ; 大黍 
[Chinois] 

Types courts 

Panic, green panic, slender guinea grass, castilla [Anglais] 

Synonymes  

Panicum maximum Jacq., Panicum maximum var. coloratum C. T. White, Panicum maximum var. 
hirsutissimum (Steud.) Oliv., Panicum maximum var. Pubiglume K. Schum., Panicum var maximum 
trichoglume Robyns, Panicum hirsutissimum Steud. (USDA, 2009).  

Informations taxonomiques  

L’herbe de Guinée (Megathyrsus maximus) était précédemment connue sous le nom de Panicum 
maximum Jacq. En 2003, le nom du sous-genre Megathyrsus a été porté au rang de genre et la 
plante a été rebaptisée Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs (Simon et al., 
2003). Toutefois, le nom Panicum maximum se trouve encore dans la littérature, même 
postérieure à 2003.  

Présentation 

L’herbe de Guinée (Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs) est une des 
principales graminées fourragères tropicales. Originaire d’Afrique, cette espèce est répandue 
dans toute la zone tropicale, où elle est utilisée pour le pâturage, l’affourragement en vert, le foin 
et l’ensilage. Cette herbe de haute taille (les grandes variétés atteignent 3,5 m) est feuillue, 
palatable et de bonne qualité nutritionnelle, mais son utilisation nécessite généralement une 
complémentation azotée pour satisfaire les besoins des animaux.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Description  

L’herbe de Guinée (Panicum maximum (Jacq.) B. K. Simon & S. W. L. Jacobs) est une graminée 
pantropicale majeure utilisée dans les tropiques pour le pâturage, l’affourragement en vert, 
l’ensilage et le foin. C’est une herbe à croissance rapide et feuillue, bien appétée par les 
animaux et de bonne valeur nutritive. Cependant, il est généralement recommandé de lui 
adjoindre des sources de protéines afin de répondre aux besoins nutritionnels, ou d’améliorer 
les performances des animaux.  

Morphologie 

L’herbe de Guinée est une graminée vivace, touffue et de grande taille, elle croît rapidement. 
Elle présente une importante variabilité morphologique et agronomique, allant de 0,5 à 3,5 m 
de haut avec des tiges mesurant de 5 à 10 mm de diamètre. Il en existe deux types principaux : 
un type moyen/haut, à touffes, d’une hauteur supérieure à 1,5 m lors de la floraison, et un type 
court, à touffes (Cook et al., 2005). La racine est un rhizome rampant court, les chaumes sont 
dressés, poilus au niveau des nœuds. Les feuilles sont linéaires, plates, glabres à pubescentes, 
mesurant jusqu’à 35 mm de large. L’inflorescence est une panicule de 15 à 50 cm de long. Les 
épillets font 3-4 mm de long, et vont du vert au violet (Ecoport, 2009).  

Utilisation 

L’herbe de Guinée est adaptée pour le pâturage, l’affourragement en vert, l’ensilage et la 
fenaison. De nombreux cultivars d’herbe de Guinée ont été développés pour des utilisations et 
des situations agronomiques diverses (FAO, 2009).  

Distribution 

L’herbe de Guinée est originaire d’Afrique tropicale, et est maintenant largement naturalisée 
dans les tropiques. On la trouve naturellement dans les prairies ouvertes, les forêts et les zones 
ombragées des deux hemisphères, de 16,3 °N à 28,7 °S.  
  
L’herbe de Guinée pousse mieux avec une pluviométrie annuelle supérieure à 1000 mm, et une 
saison sèche ne dépassant pas 4 à 5 mois. La température diurne moyenne annuelle doit se 
situer entre 19,1 °C et 22,9 °C. Les types courts sont plus tolérants aux températures plus 
fraîches que les types moyens/hauts. L’herbe de Guinée préfère les sols bien drainés, humides 
et fertiles (Cook et al., 2005). Elle résiste à un gel léger et à des pH du sol assez bas, si le 
drainage est bon (FAO, 2009). Elle peut aussi tolérer une forte saturation en ion Al3+ (Ecoport, 
2009). Elle s’adapte aux zones très pentues et aux zones défrichées de la forêt pluviale (FAO, 
2009). Sa tolérance à la sécheresse dépend de la variété, mais ne dépasse généralement pas 4 
ou 5 mois. L’herbe de Guinée peut être semée en association avec des légumineuses telles que 
Centrosema pubescens, Leucaena leucocephala, Pueraria phaseoloides ou Macroptilium 
atropurpureum (Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Pâturage, ensilage et foin 

L’herbe de Guinée est bien adaptée aux systèmes d’affourragement en vert. Elle peut être 
utilisée pour la fabrication d’ensilage et de foin. L’herbe de Guinée peut être gérée comme un 
pâturage de long-terme si elle est pâturée de façon constante. Elle ne devrait pas être pâturée 
plus bas que 35 cm de hauteur, et ne devrait pas non plus être pâturée en conditions très 
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humides (FAO, 2009). Pour optimiser les performances des animaux, un intervalle de repos 
des parcelles d’herbe de Guinée correspondant à un taux de repousse de 2,5 feuilles par talle 
doit être respecté (Candido et al., 2005). Pour l’ensilage et le foin, 60-90 cm est une bonne 
hauteur de coupe, mais elle peut être coupée jusqu’à 1,5 m pour des rendements plus élevés et 
de qualité néanmoins acceptable. Le fait que l’herbe de Guinée ne devienne pas trop grossière, 
même quandelle atteint 1,5 m de haut permet d’atteindre ces rendements plus élevés 
(Hongthong Phimmasan, 2005). Un ensilage de meilleure qualité est obtenu si l’herbe de 
Guinée est coupée avant ou pendant la floraison (Sarwatt et al., 1989). L’herbe de Guinée 
ensilée a une bonne texture, et on peut mélanger des herbes d’âges différents sans effets sur a 
qualité de l’ensilage (Babayemi et al., 2009).  

Rendements 

L’herbe de Guinée donne en moyenne 30 t MS/ha/an (Cook et al., 2005). Les rendements 
dépendent des cultivars et du niveau de fertilisation. Par exemple, une herbe de Guinée non 
fertilisée a un rendement d’environ 7 t MS/ha alors que les pâturages fertilisés à l’azote 
peuvent produire jusqu’à 42 t MS/ha (Hongthong Phimmasan, 2005). L’herbe de Guinée 
produit environ 1,7 à 3,1 millions de graines par kg (Ecoport, 2009).  

Impact environnemental  

L’herbe de Guinée est une graminée à croissance rapide foisonnante qui prévient l’érosion du 
sol en assurant une couverture rapide du sol (Roose, 1994). Bien qu’elle se propage lentement 
quand elle est bien gérée, l’herbe de Guinée peut se propager très rapidement, et devenir une 
mauvaise herbe dans les zones non pâturées où une perturbation du sol a eu lieu. L’herbe de 
Guinée est une adventice des champs de canne à sucre, car elle pousse bien en conditions 
ombragées (Ecoport, 2009).  

Contraintes potentielles  

Des traces d’acide cyanhydrique (HCN) ainsi que de petites quantités d’acide oxalique (0,28 %) 
ont été signalées dans l’herbe de Guinée (Ndyanabo, 1974 cité par FAO, 2009). L’ingestion 
continue d’oxalates provoque de l’ostéofibrose (Osteodystropia fibrosa) chez les chevaux, et 
dans certains cas des néphroses ou de l’hypocalcémie chez les ruminants (Miyazaki et al., 
2003).  
 
On pense que l’herbe de Guinée provoque des photodermatites chez les moutons en Afrique du 
Sud. Ce syndrôme nommé « dikoor », littéralement « oreille épaisse », pourrait apparaître en 
conjonction avec la consommation d’un champignon du genre Ustilago (Botha et al., 2002). La 
plante pourrait également provoquer des coliques mortelles si elle est consommée trop 
humide ou en excès, en particulier chez les équidés (Duke, 1983 ; Cerqueira et al., 2009).  

Ruminants  

L’herbe de Guinée est un fourrage intéressant pour le pâturage, le foin et l’ensilage. Cependant, 
il est généralement préférable de lui adjoindre des sources de protéines pour améliorer les 
performances des animaux.  
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Palatabilité 

L’herbe de Guinée est bien appétée par toutes les catégories de bétail au pâturage, avec des 
quantités ingérées particulièrement élevées quand elle est consommée aux stades précoces 
feuillus (Cook et al., 2005).  

Digestibilité 

Les valeurs de digestibilité de la MO varient entre 53 et 79 %. Les meilleures digestibilités de la 
MO et de la MS sont obtenues avec de jeunes repousses (Peiris et al., 1995).  

Vaches laitières 

En Amérique du Sud, les vaches pâturant de l’herbe de Guinée ont produit 10 à 12 kg de lait 
par jour à raison de 2,5 têtes/ha avec une bonne persistance de l’herbe et une bonne qualité de 
fourrage (Lima et al., 2006 ; Lamela et al., 1995). Des génisses laitières mises en pâture à raison 
de 2,3 têtes/ha sur de l’herbe de Guinée ont eu des gains de poids de 1 kg/ha/j (Costa et al., 
2001). Plusieurs expériences ont montré que la supplémentation des vaches ou génisses 
laitières nourries avec de l’herbe de Guinée améliore les performances des animaux. La 
supplémentation de l’herbe de Guinée par un concentré ou un concentré plus une légumineuse 
a donné des rendements en lait plus élevés chez les vaches (Goncalves et al., 2005 ; Razz et al., 
2007 ; Goncalves et al., 2003) et des gains de poids plus élevés (+ 35 %) chez les génisses 
(Rodrigues Filho et al., 2004).  

Bovins en croissance 

Des boeufs en croissance peuvent pâturer l’herbe de Guinée (Difante et al., 2009). Cultiver 
l’herbe de Guinée en association ou la compléter avec des légumineuses a augmenté la 
solubilité de Ca, P, Na et Fe (Ajayi et al., 2009). Cette association a augmenté l’ingestion de MS 
(Akinlade et al., 2005) et n’a pas altéré la qualité de la viande (Jaturasitha et al., 2009). L’herbe 
de Guinée cv. Monbaca donne des gains de poids quotidiens plus élevés, alors que la cv. Masai 
permet des taux de chargement supérieurs (Euclides et al., 2008). L’ajout de 60 % de litière de 
volaille à une ration à base d’herbe de Guinée a augmenté l’ingestion des nutriments 
digestibles et le gain de poids chez des génisses zébu (Belewu, 1998).  

Ovins 

La teneur en protéines d’une prairie d’herbe de Guinée a été jugé insuffisante pour répondre 
aux besoins nutritionnels des agneaux en Afrique du Sud (Relling et al., 2001) et aux Fidji 
(Aregheore et al., 2004). Il a été suggéré de compléter une ration à base d’herbe de Guinée avec 
un concentré ou une légumineuse (Aschfalk et al., 2002 ; Brown et al., 1995). Chez des moutons 
recevant une alimentation à base de foin d’herbe de Guinée, un traitement à l’urée ou un ajout 
de fumier de volaille a permis d’améliorer l’efficacité alimentaire et les performances de 
croissance (Yousuf et al., 2007 ; Brown et al., 1995). Une enzyme fibrolytique exogène n’a eu 
aucun effet sur la digestibilité du foin d’herbe de Guinée dans le rumen (Avellaneda et al., 
2009). La caséine iodée a amélioré le potentiel de dégradabilité ruminale de l’herbe de Guinée 
(Silva et al., 2007).  

Chèvres 

Nourrir des chèvres avec de l’herbe de Guinée donne de meilleurs résultats quand on y adjoint 
une légumineuse (Ajayi et al., 2008 ; Bamikole 2003 ; Viengsavanh Phimphachanhvongsod et 
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al., 2002) ou un concentré à base de résidus de récolte (Aregheore, 2003). Une telle 
supplémentation augmente l’ingestion globale et améliore l’utilisation des nutriments 
(Viengsavanh Phimphachanhvongsod et al., 2002 ; Bamikole et al., 2001).  

Volailles  

Une farine d’herbe de Guinée utilisée à raison de 15 % d’incorporation dans le régime de 
poulets de chair, pour remplacer du maïs, n’a pas eu d’effet sur la qualité de la viande 
(Oluwasola et al., 2008).  

Lapins  

L’herbe de Guinée est bien appétée par les lapins (Adehan et al., 1994). Des lapins recevant de 
l’herbe de Guinée ont eu une consommation alimentaire plus élevée, avec une ingestion 
volontaire d’herbe de Guinée représentant 75 % du volume ingéré total (Taiwo et al., 2005). 
L’herbe de Guinée est aussi un bon complément en fibres pour des régimes à base d’épinards 
d’eau (Khuc Thi Hue et al., 2006). Cependant, l’herbe de Guinée semble diminuer les 
coefficients de digestibilité lorsqu’elle représente 25 % de la ration (Gupta et al., 1993). Le 
remplacement de l’herbe de Guinée par des épinards d’eau (Ipomoea aquatica) a entraîné la 
hausse des gains de poids corporel chez le lapin en croissance, ainsi qu’une production de lait 
plus élevée et une taille des portées accrue chez les lapines reproductrices (Tran Hoang chatter 
et al., 2005).  

Herbe de Guinée, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,7 7,4 10,2 47,4 1835  
Protéines brutes  % MS 11,2 4,3 3,2 21,4 2396  
Cellulose brute  % MS 37,3 3,7 27,7 46,9 2218  
NDF  % MS 72,3 6,5 54,1 80,2 245 * 
ADF  % MS 43,4 5,4 28,2 49,8 178 * 
Lignine  % MS 6,1 1,0 3,3 7,6 177 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,8 0,6 0,8 3,8 2077  
Matières minérales  % MS 10,5 2,3 6,1 18,2 2218  
Energie brute MJ/kg MS 18,1 0,5 16,9 19,2 21 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,9 1,7 1,9 17,5 2147  
Phosphore g/kg MS 2,4 0,9 0,8 4,7 2156  
Potassium g/kg MS 23,1 9,3 5,7 50,3 2054  
Sodium g/kg MS 2,7 2,2 0,3 8,0 86  
Magnésium g/kg MS 3,4 1,3 1,4 7,2 2040  
Manganèse mg/kg MS 127 57 49 269 122  
Zinc mg/kg MS 30 8 18 52 123  
Cuivre mg/kg MS 6 2 3 10 123  
Fer mg/kg MS 279 232 132 683 5  

  



101 
 

Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 4,9    1  
Cystine  % protéine 1,4    1  
Histidine  % protéine 1,8    1  
Isoleucine  % protéine 4,3    1  
Leucine  % protéine 8,4    1  
Lysine  % protéine 5,6    1  
Méthionine  % protéine 2,1    1  
Phénylalanine  % protéine 5,3    1  
Thréonine  % protéine 4,7    1  
Tryptophane  % protéine 2,2    1  
Valine  % protéine 6,6    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 5,6  1,0 10,1 2  
Tannins condensés g/kg MS 0,0    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  59,2 6,5 52,6 79,2 50 * 
Dig. énergie  %  55,3  51,5 59,1 2  
Energie digestible MJ/kg MS 10,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 
Dig. azote  %  61,8 11,8 31,5 81,9 61  
a (N)  %  25,3 16,7 1,2 40,3 6  
b (N)   %  43,0 18,6 6,8 55,0 6  
c (N) h-1  0,038 0,021 0,007 0,058 6  
Dégr. théorique N (k=4 %)  %  46     * 
Dégr. théorique N (k=6 %)  %  42 15 2 65 16 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Herbe de Guinée, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,8 2,9 83,4 93,4 61  
Protéines brutes  % MS 9,1 3,1 4,0 13,8 94  
Cellulose brute  % MS 36,7 4,0 30,3 44,7 55  
NDF  % MS 71,7 3,4 68,3 81,5 38 * 
ADF  % MS 42,7 4,9 36,9 53,7 40 * 
Lignine  % MS 6,0 1,7 3,8 8,8 39 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,6 0,4 1,0 2,5 54  
Matières minérales  % MS 11,5 2,0 6,6 14,2 78  
Energie brute  MJ/kg MS 17,7 0,3 17,7 19,1 4 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,6 1,6 2,8 9,3 45  
Phosphore g/kg MS 3,0 0,9 1,4 4,3 46  
Potassium g/kg MS 16,3 7,7 6,8 40,2 41  
Sodium g/kg MS 3,1 2,9 0,4 8,6 17  
Magnésium g/kg MS 3,0 1,1 1,7 5,9 35  
Manganèse mg/kg MS 152 71 23 262 14  
Zinc mg/kg MS 35 5 29 48 15  
Cuivre mg/kg MS 6 2 2 10 15  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 57,3 4,5 49,2 65,4 28 * 
Dig. énergie  % 53,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,7     * 
Dig. azote  % 54,8 12,2 36,0 71,3 10  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Herbe de Guinée, paille 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 92,5 1,0 91,6 93,6 3  
Protéines brutes  % MS 4,3 1,7 2,4 5,8 3  
Cellulose brute  % MS 40,4 3,5 36,4 43,0 3  
NDF  % MS 75,1 5,5 68,8 78,8 3  
ADF  % MS 44,7  41,0 48,4 2  
Lignine  % MS 5,0 2,0 3,0 6,9 3  
Matières grasses brutes  % MS 1,4 0,3 1,2 1,7 3  
Matières minérales  % MS 12,2 5,3 8,1 18,2 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,7    1  
Phosphore g/kg MS 2,6    1  
Sodium g/kg MS 10,1    1  
Manganèse mg/kg MS 16    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Herbe de Rhodes (Chloris gayana) 

Présentation 

L’herbe de Rhodes (Chloris gayana Kunth) est une importante graminée fourragère tropicale, 
originaire d’Afrique et répandue dans l’ensemble des zones tropicales et subtropicales. Cette 
herbe très productive et résistante à la sécheresse est un fourrage utile pour le pâturage et le 
foin. Sa valeur nutritionnelle est très bonne quand la plante est jeune (jusqu’à 4 semaines de 
repousse) mais décline rapidement.  

Noms communs 

Chloris, herbe de Rhodes [Français] ; abyssinian Rhodes grass, Rhodes grass, Callide Rhodes 
grass, common Rhodes grass [Anglais] ; capim de Rhodes [Portugais] ; grama de Rodas, pasto de 
Rodas, pasto Rhodes, zacate gordura [Espagnol] ; rhodesgras [Afrikaans] ; koro-korosan 
[Philippines/Tagalog] ; banuko [Philippines/Ilokano] ; 非洲虎尾草 [Chinois] ; アフリカヒゲシバ 
[Japonais] 

Synonymes 

Chloris abyssinica Hochst. ex A. Rich.  

Description  

L’herbe de Rhodes (Chloris gayana Kunth) est une graminée tropicale importante, répandue 
dans les pays tropicaux et subtropicaux. C’est un fourrage utile pour le pâturage et le foin, 
résistant à la sécheresse et très productif, de bonne qualité quand la plante est jeune.  

Morphologie 

L’herbe de Rhodes est une graminée tropicale vivace ou annuelle. C’est une plante feuillue, 
faisant 1-2 m de hauteur, et de forme très variable. Les chaumes sont touffus ou rampants, érigés 
ou couchés, ils s’enracinent parfois à partir des noeuds. Les racines sont très profondes, 
atteignant jusqu’à 4,5 m de profondeur. Les feuilles sont linéaires, les limbes sont plats ou 
repliés, glabres, ils mesurent 12-50 cm de long et 10-20 mm de large, et sont rétrécis au sommet. 
L’épi a une forme de main ouverte et contient 2 à 10 grappes unilatérales ou bilatérales de 4 à 15 
cm de long. Les inflorescences sont brunes tendant vers le vert (rarement jaune) et deviennent 
brun foncé à mesure qu’elles vieillissent (Cook et al., 2005). Les épillets (plus de 32) sont 
densément imbriqués et aristés. Le fruit est un caryopse longitudinalement rainuré (FAO, 2014 ; 
Quattrocchi, 2006 ; Moore, 2006 ; Cook et al., 2005 ; Duke, 1983).  

Utilisations 

L’herbe de Rhodes est avant tout un fourrage utile, de qualité moyenne à élevée. L’herbe de 
Rhodes est pâturée ou coupée pour faire du foin. Elle peut être utilisée comme aliment différé 
mais ne convient pas pour l’ensilage. Elle peut former des prairies monospécifiques, ou être 
semée avec d’autres graminées ou des légumineuses. De nombreux cultivars ont été développés 
afin de répondre à différentes utilisations ou conditions de culture. Ainsi, il existe des cultivars à 
floraison précoce, tardive ou très tardive (NSWDPI, 2004). Les cultivars à port prostré sont 
adaptés au pâturage tandis que les cultivars à port dressé sont plus adaptés à la coupe pour le 
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foin (FAO, 2014 ; Quattrocchi, 2006 ; Cook et al., 2005 ; Duke, 1983 ; Göhl, 1982). L’herbe de 
Rhodes est une plante de couverture utile, ainsi qu’un agent d’amendement du sol, car elle en 
améliore la structure et la fertilité, et aide à diminuer le nombre de nématodes (Cook et al., 
2005).  

Distribution  

L’herbe de Rhodes est une espèce originaire d’Afrique qui est maintenant répandue dans les 
régions tropicales et subtropicales du monde entier. Elle a été introduite en Inde, au Pakistan, en 
Australie et aux Etats-Unis. En Australie, elle a été introduite par les soldats revenant de la 
guerre des Boers au début du 20ème siècle. En Australie occidentale, l’herbe de Rhodes est une 
des graminées subtropicales les plus largement semées depuis 2000 (Moore, 2006).  
 
L’herbe de Rhodes est une espèce à croissance printanière et estivale que l’on peut trouver dans 
les paysages de prairies et de forêts ouvertes, au bords des routes, sur les rives des cours d’eau 
et dans des zones dégradées. Sur les terrasses irriguées, elle est cultivée en tant que prairie 
semée (Quattrocchi, 2006 ; Cook et al., 2005). L’herbe de Rhodes pousse dans les deux 
hémisphères entre 18 et 33 ° de latitude N et S. Elle pousse du niveau de la mer jusqu’à 2000-
2400 m dans les zones équatoriales, et jusqu’à 1000 m dans les zones subtropicales (Ecocrop, 
2014 ; Mengistu, 1985). Chloris gayana se développe dans les endroits où les températures 
annuelles vont de 16,5 °C à plus de 26 °C, avec une croissance maximale à 30 °C/25 °C 
(température jour/nuit). La pluviométrie annuelle optimale pour l’herbe de Rhodes est 
d’environ 600-750 mm, avec une saison des pluies estivale (Ecocrop, 2014 ; Moore, 2006 ; Cook 
et al., 2005). L’herbe de Rhodes peut survivre dans les zones où les précipitations annuelles sont 
comprises entre 310 mm et 4030 mm et où les extrêmes de température vont de 5 °C à 50 °C 
(Cook et al., 2005 ; Duke, 1983). Grâce à ses profondes racines, elle peut résister à de longues 
périodes de sécheresse (plus de 6 mois) et jusqu’à 15 jours d’inondation (FAO, 2014 ; Cook et al., 
2005). Un engorgement saisonnier du sol de plus de 30 cm tue la plante (FAO, 2014). Certains 
cultivars sont tolérants au gel. L’herbe de Rhodes pousse sur une grande variété de sols, allant 
des sols sablonneux pauvres à des sols argileux alcalins, ou encore des sols salins (> 10 dS/m). 
Cette tolérance au sel est particulièrement utile dans les pâturages irrigués où elle peut être 
cultivée sans problème. L’herbe de Rhodes se porte mieux sur des sols fertiles bien structurés, et 
préfère des sols de pH allant de 5,5 à 7,5. Son implantation sur des sols acides est difficile. 
L’herbe de Rhodes tolère les ions Li mais pas Mn et Mg (Cook et al., 2005). L’herbe de Rhodes est 
une espèce de pleine lumière qui ne s’accommode pas bien de l’ombre (Ecocrop, 2014 ; FAO, 
2014 ; Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

L’herbe de Rhodes peut être implantée par voie végétative ou à partir de graines. Pour la 
propagation végétative, les touffes peuvent être déracinées et divisées en mottes plantées à 1 m 
de distance les unes des autres (NSWDPI 2004). Les graines d’herbe de Rhodes sont molles et 
elles peuvent avoir besoin d’être enrobées ou mélangées avec un support pour améliorer leur 
écoulement dans le semoir (Moore, 2006). Les graines peuvent être éparpillées ou enterrées 
superficiellement (à 5-10 mm de profondeur) pendant l’automne. Les graines peuvent germer 
pendant la saison sèche, à condition que le sol ait gardé une humidité résiduelle (NSWDPI, 
2004). Les graines s’implantent facilement sur un lit de semences bien préparé. Le paillage peut 
aider l’implantation de l’herbe de Rhodes après le semis. En Australie, le semis par avion est 
fréquent (FAO, 2014 ; Cook et al., 2005). Dès que des conditions favorables apparaissent au 
début du printemps, l’herbe reprend une croissance active et assure une couverture complète 
dans les 3 mois qui suivent le semis (NSWDPI, 2004). La prairie est productive en 6 mois, mais 
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les meilleurs rendements ne sont atteints qu’en deuxième année de culture (FAO, 2014 ; Cook et 
al., 2005). En Australie, on sème de l’herbe de Rhodes à la fin du printemps pour tuer les 
mauvaises herbes telles que le Cenchrus longispinus (NSWDPI 2004).  

Associations 

L’herbe de Rhodes peut être semée seule ou avec d’autres graminées telles que Paspalum 
dilatatum, Setaria sphacelata, Cenchrus ciliaris ou des cultivars d’herbe de Guinée à croissance 
lente (Megathyrsus maximum) (Cook et al., 2005). L’herbe de Rhodes peut être mélangée avec de 
l’avoine ou du blé qui offrent une protection pendant l’hiver. Elle peut aussi être semée dans des 
cultures de maïs, de sorgho ou de coton (Duke, 1983). L’association de l’herbe de Rhodes avec 
des légumineuses améliore les rendements. L’herbe de Rhodes peut être semée avec succès avec 
de la luzerne (Medicago sativa), du stylo annuel (Stylosanthes guianensis), du soja pérenne 
(Neonotonia wightii), du centro (Centrosema pubescens), Macroptylium lathyroides, Lotononis 
bainesii, Desmodium uncinatum et Trifolium spp. Elle a été mélangée avec du pois bleu (Clitoria 
ternatea) à des fins de revégétalisation en Australie (Cook et al., 2005).  

Pâturage et foin 

L’herbe de Rhodes est adaptée aux régimes pluviaux ou irrigués. Les parcelles nécessitent une 
bonne gestion et des apports d’engrais (N) si on souhaite obtenir une production de longue 
durée (plus de 3 ans). La valeur nutritive de l’herbe de Rhodes peut aussi être améliorée grâce 
aux apports d’engrais ou de fumier. La valeur nutritive est maximale avant la floraison, elle 
décline rapidement ensuite. Le pâturage par les animaux maintient l’herbe de Rhodes au stade 
feuillu, à haute valeur nutritive, à condition que l’intensité du pâturage ne soit pas trop forte, et 
que celui-ci soit pratiqué sur de courtes périodes. Si l’herbe est utilisée pour faire du foin, les 
coupes peuvent être effectuées une fois par mois (Göhl, 1982). Au cours de la première année de 
culture, les animaux n’entreront dans la parcelle que lorsque le système racinaire secondaire qui 
ancre l’herbe dans le sol sera bien établi. Le bétail pourrait, sinon, arracher l’herbe et abîmer la 
parcelle d’herbe de Rhodes. Afin d’améliorer la longévité de la parcelle d’herbe de Rhodes par 
dissémination des graines, on devrait laisser fleurir et monter à graines les parcelles récemment 
implantées avant de les faire pâturer (FAO, 2014 ; Cook et al., 2005 ; NSWDPI, 2004).  

Rendement 

L’herbe de Rhodes est une espèce persistante, résistante à la sécheresse et hautement 
productive. Le rendement enregistré le plus élevé est d’environ 30-40 t MS/ha tandis que le 
rendement moyen est de l’ordre de 10-16 t MS/ha (Ecocrop, 2014 ; Murphy, 2010).  

Impact environnemental  

Amélioration et revégétalisation des sols, lutte contre l’érosion 

L’herbe de Rhodes s’implante facilement et fournit une couverture de sol dans les 3 mois qui 
suivent le semis (Moore, 2006). En l’utilisant comme culture de couverture, on améliore la 
structure du sol, l’infiltration d’eau et la capacité de rétention d’eau. Son développement abaisse 
également la température du sol pendant l’été (Valenzuela et al., 2002). Son port rampant 
permet une bonne stabilisation du sol, et l’herbe de Rhodes est couramment utilisée en Australie 
pour la revégétalisation des sols miniers dégradés (Harwood et al., 1999). A Hawaï, des déchets 
de tonted’herbe de Rhodes ont été utilisées pour faire du paillis et protéger les sols de l’érosion. 
L’herbe de Rhodes pourrait constituer un substrat vivant intéressant pour les cultures horticoles 
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telles que courgettes, choux, oignons et aubergines car elle fournit de la matière organique et 
une protection contre le vent et le soleil pour les légumes (Valenzuela et al., 2002).  

Adventice potentielle et agent de lutte contre les mauvaises herbes 

L’herbe de Rhodes se propage rapidement aux limites de la forêt tropicale dans le Queensland 
(Australie), elle produit profusion de graines et se développe si rapidement qu’elle étouffe les 
espèces natives. Elle forme ainsi des parcelles où elle reste l’unique espèce présente (DPIFQ, 
2007). Par ailleurs, l’herbe de Rhodes entre en compétition avec les mauvaises herbes d’été dont 
elle stoppe le développement (Moore, 2006).  

Caractéristiques nutritionnelles  

L’herbe de Rhodes est un fourrage de composition très variable. Elle peut être un fourrage de 
bonne qualité aux stades précoces de son développement (4 semaines de repousse ou moins), 
avec une teneur en protéines de plus de 15 % de la MS (Mbwile et al., 1997a ; Mero et al., 1997 ; 
Milford et al., 1968). Cependant, sa qualité nutritionnelle décroît fortement avec la maturité : la 
protéine brute diminue jusqu’à 9-10 % MS après 10 semaines de repousse, et peut être 
inférieure à 8 % après 15 semaines (Milford et al., 1968). Elle devient alors carencée en 
protéines pour les ruminants (Leng, 1990). La diminution de la valeur nutritive est plus élevée 
avant la première coupe par rapport aux coupes ultérieures, probablement en raison de la 
floraison précoce de l’espèce (Mbwile et al., 1997b). L’herbe de Rhodes se caractérise par la 
valeur nutritive des tiges particulièrement faible par rapport aux feuilles (Mbwile et al., 1997a ; 
Mero et al., 1997 ; Milford et al., 1968). La valeur nutritive est également influencée par la saison 
(Mbwile et al., 1997a) et par la variété (Mero et al., 1997 ; Milford et al., 1968).  
 
La valeur nutritive de l’herbe de Rhodes, évaluée par les teneurs en NDF, protéine, et la 
digestibilité in vitro de la MO, a été jugée similaire à celles d’autres graminées tropicales comme 
Cenchrus ciliaris, Bothriochloa insculpta et Panicum coloratum, analysées au même stade de 
maturité (Mero et al., 1997). Dans une comparaison entre fourrages tempérés et tropicaux, 
l’herbe de Rhodes a montré la même teneur en NDF que Cenchrus ciliaris, une autre graminée 
tropicale. La teneur en NDF était par ailleurs beaucoup plus élevée que dans les espèces 
fourragères tempérées comme la fétuque, le ray-grass, le trèfle blanc et la luzerne. Les tiges et 
les gaines foliaires de l’herbe de Rhodes et de Cenchrus ciliaris contiennent en effet une quantité 
très élevée de NDF et de lignine. Elles ont aussi une faible digestibilité in vitro, par rapport à celle 
de la plupart des plantes fourragères tempérées. Il est probable que la structure des tissus de la 
tige et de la gaine des feuilles de ces graminées tropicales rende les cellules intérieures difficiles 
à atteindre pour les micro-organismes du rumen (Wilman et al., 1998).  
 
L’herbe de Rhodes est généralement récoltée pour le foin à un stade avancé de maturité, lorsque 
la teneur en protéines est plutôt faible, de l’ordre de 5-8 % MS (Mtenga et al., 1990). En la 
coupant plus tôt, à 21 jours de repousse par exemple, on peut avoir une teneur en protéines 
d’environ 15 % MS, proche de celle de l’herbe fraîche (Tagari et al., 1977). La saison de récolte et 
la propension de la variété à la chute des feuilles peuvent avoir un effet important sur la 
composition chimique du foin, et notamment sur sa teneur en protéines brutes (Haffar et al., 
1997).  
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Contraintes potentielles  

Accumulation de sélénium 

L’herbe de Rhodes est un accumulateur de sélénium. Si elle est cultivée sur des sols riches en 
sélénium, sa teneur en sélénium peut causer morbidité et mortalité du bétail (NSWDPI, 2004). 
La toxicité aiguë survient à 3 mg de sélénium par kg de poids vif chez les bovins, provoquant la 
mort en quelques jours après l’intoxication. Aucun traitement n’est actuellement connu. Les 
plantes sélénifères ne sont cependant pas facilement consommées par la plupart des animaux en 
raison de leur goût amer et d’une forte odeur. Elles sont consommées uniquement lorsque les 
autres plantes fourragères deviennent rares (Cornell University, 2014).  

Ruminants  

L’herbe de Rhodes peut être un fourrage de bonne qualité pour les ruminants au pâturage, ou 
quand elle est récoltée à un stade précoce de sa croissance. Sa valeur nutritive diminue 
fortement avec sa maturité, en particulier après la première coupe. Un foin récolté à un stade 
avancé de maturité a une faible teneur en protéines et une teneur élevée en fibres, 
particulièrement dans les tiges. S’il est offert à des ruminants dont les besoins sont supérieurs 
aux stricts besoins d’entretien, il est nécessaire de le compléter par d’autres apports 
nutritionnels.  

Digestibilité 

L’herbe de Rhodes jeune (jusqu’à 4 semaines de repousse) possède une digestibilité in vitro de 
sa MO élevée, allant de 70 à 80 % (Mbwile et al., 1997a ; Mero et al., 1997). Celle-ci diminue 
jusqu’à 50 % après 10 semaines de repousse (Mero et al., 1997). Au Kenya et en Tanzanie, la 
digestibilité in vivo de la MO et la consommation d’herbe de Rhodes par des vaches laitières ou 
des génisses diminuent à mesure que l’âge après la première coupe augmente (Abate et al., 
1981 ; Mbwile et al., 1997b). En Tanzanie, la digestibilité in vivo de la MO diminue, passant de 76 
% après 6 semaines de repousse à 60 % après 12 semaines de repousse, chez les vaches 
recevant de l’herbe de Rhodes fraîche (Mbwile et al., 1997b). Au Kenya, l’ingestion d’herbe de 
Rhodes a diminué avec la maturité du pâturage chez des génisses Frisonnes et Ayrshire en 
croissance (Abate et al., 1981). Cependant, après la deuxième coupe, l’effet de la maturité sur 
l’ingestion et la digestibilité in vivo a été moins important. Ces paramètres sont restés élevés, 
même avec un fourrage mature (Mbwile et al., 1997b). La digestibilité de la MO chez les génisses 
au pâturage est plus élevée pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche (Abate et 
al., 1981). 

Pâturage et fourrage vert 

En Australie, on a pu nourrir des vaches en lactation, de production moyenne, avec de l’herbe de 
Rhodes (Chloris gayana) arrivée à un stade de maturité avancé, généralement avec une 
supplémentation. Sur pâturage irrigué d’herbe de Rhodes, mulché sur place au moins une fois 
par an, et coupé après 2 à 6 semaines de repousse après la 2ème ou 3ème coupe, des vaches 
laitières ont pu produire plus de 14,3 kg/j de lait, à condition de recevoir un complément 
alimentaire de 5 kg/vache de concentré à base de céréales, avec un taux de charge allant jusqu’à 
3,7 vaches/ha (Ehrlich et al., 2003a). Dans une étude ultérieure, on a montré que le taux de 
chargement pouvait passer de 3,5 à 6,1 vaches/ha sans diminuer la production laitière, avec des 
Holstein Frisonnes placées sur pâturages irrigués d’herbe de Rhodes (rotation de 6 semaines) et 
supplémentées avec 5 kg/j de concentré à base de céréales. Cependant, pour des taux de charge 
supérieurs à 3,5 vaches/ha, le poids vif n’a pas pu être maintenu au cours des 18 semaines 
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d’expérimentation, et il a été recommandé d’augmenter le niveau de supplémentation pour des 
taux de charge élevés (Ehrlich et al., 2003b).  
 
En Tanzanie, des vaches Frisonnes en lactation ont été affouragées avec de l’herbe de Rhodes 
fraîche, uniquement supplémentée avec de petits apports en sels. L’évolution de leur production 
de lait au cours de l’expérience n’a cependant pas été rapportée. Les vaches produisaient 8,7 kg 
de lait/j au début de l’expérience (Mbwile et al., 1997b). Au Kenya, des génisses laitières 
pâturant de l’herbe de Rhodes ont eu un gain moyen quotidien de 581 g/j pendant un an, avec 
un taux de 2 UGB/ha. Leur gain quotidien moyen a varié de 200 à 1100 g/j en fonction de la 
période de l’année. La supplémentation a été recommandée afin de maintenir un gain moyen 
quotidien de 550 g/j, même lorsque la qualité du fourrage est faible (Abate et al., 1981).  
 
Les vaches préfèrent manger les feuilles plutôt que les tiges : elles peuvent sélectionner 
davantage de feuilles que de tiges sur un pâturage d’herbe de Rhodes (Mbwile et al., 1997b ; 
Ehrlich et al., 2003a). Afin de maximiser l’ingestion, il faut leur laisser un degré élevé de 
sélection en leur offrant 10 à 20 % d’aliments en excès selon la maturité et la coupe (Mbwile et 
al., 1997b).  

Foin 

Afin d’optimiser la biomasse récoltée, le foin d’herbe de Rhodes est généralement fauché à un 
stade de maturité avancé. Seul, ce foin peut difficilement répondre aux besoins nutritionnels des 
ruminants en production, et il doit donc être complété (Mero et al., 1998 ; Mtenga et al., 1990 ; 
Mupangwa et al., 2000 ; Osuga et al., 2012). Un foin d’herbe de Rhodes coupé précocément 
(après seulement 21 jours de repousse) a une valeur nutritive élevée, comparable à celle de 
l’herbe de Rhodes fraîche (Tagari et al., 1977).  
 
Une première limitation de la valeur nutritive du foin mature d’herbe de Rhodes est sa faible 
consommation par le bétail par rapport à des foins d’autres espèces de graminées tropicales. En 
Tanzanie, chez des béliers Blackhead Persian, l’ingestion de foin d’herbe de Rhodes récolté à 6 
ou 10 semaines de repousse était de 20 % inférieure à celle obtenue avec Cenchrus ciliaris et 
Panicum coloratum, même si les digestibilités in vivo de la MO des foins étaient comparables. Il a 
été recommandé de permettre 30 à 50 % de refus, en fonction de la maturité de l’herbe, afin que 
les animaux puissent choisir les parties les plus digestibles. Dans ces conditions, le foin d’herbe 
de Rhodes répond aux besoins d’entretien des moutons (× 1,1-1,2) (Mero et al., 1998).  
Une autre limitation du foin d’herbe de Rhodes à maturité est sa faible teneur en protéines, en 
particulier pendant la saison sèche. Plusieurs essais ont montré que la supplémentation avec un 
aliment riche en protéines a amélioré les performances des animaux (Mtenga et al., 1990 ; 
Mupangwa et al., 2000 ; Osuga et al., 2012). Chez les chèvres tanzaniennes, la supplémentation 
d’un foin d’herbe de Rhodes pauvre en protéines (5,7 à 7,7 % MS) avec un concentré contenant 
entre 10 et 18 % de protéines (base MS) a augmenté la prise alimentaire totale, doublé le taux de 
croissance et amélioré l’indice de consommation ainsi que le ratio [maigre + gras]/os (Mtenga et 
al., 1990). Au Zimbabwe, avec des chèvres naines Est-africaines, la supplémentation d’un foin 
d’herbe de Rhodes pauvre en protéines (7 % MS) avec 100 g/j de maïs grain et 25 % de 
légumineuses (Cassia rotundifolia, Lablab purpureus ou Macroptilium atropurpureum), d’une 
teneur en protéines de 12 %, a accru le gain de poids quotidien, l’ingestion totale et l’apport 
d’azote microbien disponible pour l’absorption intestinale (Mupangwa et al., 2000). Au Kenya, 
un foin d’herbe de Rhodes de mauvaise qualité (5 % de protéines) a été offert à des chèvres 
naines Est-africaines en croissance, et supplémenté avec 60 g de son de maïs et 15 ou 30 % de 
légumineuses (Berchemia discolor ou Ziziphus mucronata). Cela a augmenté l’ingestion, multiplié 
le gain de poids par 6 à 12, et fait passer la teneur en ammoniac du rumen au-dessus de 50 mg/l 
(Osuga et al., 2012), qui est considérée comme la concentration minimale nécessaire pour 
maximiser la croissance microbienne dans le rumen (Long, 1990).  
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Ensilage 

L’ensilage d’herbe de Rhodes a été peu étudié. L’herbe de Rhodes est en effet difficile à ensiler, 
en raison de sa haute teneur en humidité et de sa faible teneur en glucides solubles dans l’eau, 
comme les autres graminées tropicales (Parvin et al., 2010). En Australie, de l’herbe de Rhodes 
coupée à deux stades de maturité différents (60 et 100 jours) a été traitée avec CaO, NaOH ou un 
inoculum microbien avant ensilage. On a constaté que seul le traitement à la soude (NaOH) a 
permis une augmentation de l’ingestion de MS de 25 % pour un ensilage d’herbe à maturité. Ce 
traitement a augmenté la digestibilité in sacco et a réduit la teneur en NDF. Aucun des 
traitements n’a eu d’effet positif sur la valeur nutritive in vivo ou sur la qualité de conservation 
de l’ensilage de jeunes pousses d’herbe de Rhodes (Chaudhry et al., 2001).  

Lapins  

L’herbe de Rhodes peut être utilisée comme source de fibres pour l’alimentation des lapins. En 
frais ou en sec, c’est un aliment sain. A l’île Maurice, l’herbe de Rhodes a été comparée à 6 autres 
fourrages dans le cadre d’une supplémentation de concentrés fournis en quantité limitée à des 
lapins en croissance. Elle a donné les plus faibles performances de croissance (Ramchurn, 1979). 
Au Nigeria, quand un foin d’herbe de Rhodes et un concentré ont été proposés ad libitum, le 
fourrage a représenté 1/3 de l’ingestion quotidienne de MS, mais cette proportion a été réduite à 
20 % quand un autre fourrage a été ajouté pour constituer un régime cafétéria à 3 aliments 
(Iyeghe-Erakpotobor et al., 2006). Proposée seule, l’herbe de Rhodes ne peut pas répondre aux 
besoins d’entretien des lapins en raison de la faible digestibilité de son énergie (36 %), de sa 
faible teneur en protéines (8 % MS) et de la faible digestibilité de ses protéines (32 %) (Raharjo 
et al., 1986). Au Kenya, lors d’une comparaison entre herbe de Rhodes, patates douce et feuilles 
de maïs séchées, l’herbe de Rhodes a donné le plus faible taux de croissance, en particulier 
lorsque l’apport en concentrés était limité (Mutetikka et al., 1990).  

Herbe de Rhodes, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 24,9 6,2 16,7 39,0 197  
Protéines brutes  % MS 9,0 2,8 5,1 15,7 262  
Cellulose brute  % MS 36,9 3,9 28,2 43,4 235  
NDF  % MS 75,0 3,4 69,9 82,1 28  
ADF  % MS 43,0 3,3 36,6 47,1 22 * 
Lignine  % MS 6,0 1,7 2,7 7,7 12 * 
Matières grasses brutes  % MS 2,2 0,5 1,2 3,4 179  
Matières minérales  % MS 9,0 1,7 6,1 13,2 256  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,8 1,0 2,2 5,9 197  
Phosphore g/kg MS 2,9 0,9 1,3 5,3 201  
Potassium g/kg MS 18,7 5,6 7,7 29,4 187  
Sodium g/kg MS 3,1 1,5 0,2 5,6 16  
Magnésium g/kg MS 1,9 0,5 1,0 2,9 171  
Manganèse mg/kg MS 72 65 18 268 31  
Zinc mg/kg MS 28 12 16 65 31  
Cuivre mg/kg MS 6 1 4 9 31  
Fer mg/kg MS 237 180 97 498 4  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 60,4 7,5 52,0 78,5 18 * 
Dig. énergie  % 57,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,5     * 
Dig. azote  % 65,3 7,7 45,0 76,2 21  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Herbe de Rhodes, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 86,4 3,5 76,2 92,8 141  
Protéines brutes  % MS 10,1 3,0 4,4 16,6 193  
Cellulose brute  % MS 35,3 2,1 31,2 40,4 131  
NDF  % MS 75,7 2,9 70,5 80,8 30  
ADF  % MS 41,2 3,8 37,0 50,1 35 * 
Lignine  % MS 5,6 1,0 3,8 7,7 28 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,7 0,5 0,9 2,5 31  
Matières minérales  % MS 9,7 1,5 6,7 13,2 148  
Energie brute MJ/kg MS 18,1 0,3 18,1 19,8 7 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,1 0,7 2,0 4,6 66  
Phosphore g/kg MS 2,6 0,6 1,6 4,2 67  
Potassium g/kg MS 16,9 5,3 5,0 23,8 54  
Sodium g/kg MS 4,1 3,0 1,2 8,9 13  
Magnésium g/kg MS 1,4 0,3 0,9 2,2 54  
Manganèse mg/kg MS 107 46 47 209 9  
Zinc mg/kg MS 22 19 0 83 17  
Cuivre mg/kg MS 5 2 3 9 17  
Fer mg/kg MS 31 83 0 220 7  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 59,0 5,1 50,1 68,7 55 * 
Dig. énergie  % 55,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,1     * 
Dig. azote  % 40,5 13,3 17,0 55,0 14  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Herbe de Rhodes, ensilage 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,8 1,3 20,1 23,6 5  
Protéines brutes  % MS 10,1 4,1 4,5 16,1 5  
Cellulose brute  % MS 33,8 4,5 26,8 37,2 5  
NDF  % MS 69,1     * 
ADF  % MS 39,6     * 
Lignine  % MS 5,3     * 
Matières grasses brutes  % MS 2,2    1  
Matières minérales  % MS 13,8 1,6 12,8 16,6 5  
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,6    1  
Phosphore g/kg MS 3,3    1  
Potassium g/kg MS 34,0    1  
Magnésium g/kg MS 3,7    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 62,7     * 
Dig. énergie  % 58,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,2     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,2     * 
Dig. azote  % 8,9    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Herbe des Bermudes, ti chyenan, chyendan (Cynodon 
dactylon) 

Présentation 

L’herbe des Bermudes (Cynodon dactylon Pers.) est l’une des graminées fourragères tropicales 
les plus utilisées au monde. Elle est répandue dans l’ensemble des zones tropicales et 
subtropicales. Très résistante à la sécheresse et à la charge animale, elle est d’un très grand 
intérêt pour le pâturage. Elle est également très utilisée pour l’affourragement en vert et le foin. 
Sa valeur nutritionnelle est moyenne. De nombreuses variétés et hybrides commerciaux ont été 
développés pour répondre à des conditions de culture spécifique.  

Noms communs 

Herbe des Bermudes, gros chiendent, chiendent pied de poule [Français] ; bermuda grass, 
bermudagrass, coast cross, costcross, Bahamas grass, dhoub, kiri-hiri, devil’s grass, African 
couch, Indian couch, star grass, kweek grass [Anglais] ; grama, grama brava, grama común, 
grama de España, grama rastrera, gramilla blanca, gramilla brava, gramilla Italiana, hierba 
Bermuda, paja de la virgen, palo delgado, pasto Argentina, pasto bermuda, pasto de gallina, pasto 
de las Bermudas, pata de perdiz, pelo de conejo, zacate agrarista, zacate agujilla, zacate alicia, 
zacate de Bermuda, zacate de conejo, zacate de gallina [Espagnol] ; capim Bermuda, grama 
Bermuda, grama-seda [Portugais] ; kweekgras [Afrikaans] ; handjesgras [Néerlandais] ; 
Hundszahngras [Allemand] ; rumput bermuda, rumput minyak, rumput grinting [Indonesien] ; 
gramigna rossa [Italien] ; বারমুডা ঘাস [Bengali] ; 百慕达草 [Chinois] ; αγριάδα [Grec] ; י לב י  ת
[Hebreu] ; बरमूडा घास [Hindi] ; バーミューダ グラス, バミューダグラス, ギョウギ シバ 
[Japonais] ; ബെർമുഡ പുല്ല് [Malayalam] ; பெர்முடா புல் [Tamoul] ; cỏ chỉ, cỏ chỉ trắng, 
cỏ chỉ mùa khô, cỏ chỉ mùa mưa, cỏ gà [Vietnamien] 

Synonymes 

Capriola dactylon (L.) Kuntze, Cynodon coursii A. Camus, Cynodon dactylon var. densus Hurcombe, 
Cynodon polevansii Stent, Digitaria stolonifera, Panicum dactylon L.  

Description  

L’herbe des Bermudes (Cynodon dactylon Pers.) est une graminée tropicale majeure que l’on 
trouve dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Elle est très tolérante à la sécheresse 
et au surpâturage, et donc extrêmement intéressante pour le pâturage. Elle est également 
utilisée pour l’affourragement en frais, le foin et le fourrage différé. Elle a une valeur nutritive 
modérée. Nombre de variétés et hybrides ont été développés pour satisfaire différentes 
conditions de culture.  

Morphologie 

L’herbe des Bermudes est une graminée pérenne persistant de nombreuses années. C’est l’un 
des fourrages de saison chaude les plus utilisés dans le monde (Hacker et al., 1998). Cette 
graminée stolonifère et rhizomateuse forme des tapis denses et feuillus qui peuvent atteindre 
10-40 cm (-90 cm) de haut (FAO, 2012 ; Ecocrop, 2012). L’herbe des Bermudes s’enracine à 
partir des noeuds des rhizomes. Le système racinaire se développe principalement entre 0 et 25 
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cm de profondeur ; il peut aller jusqu’à une profondeur de 70-80 cm dans les sols sableux. La 
biomasse souterraine est surtout rhizomateuse. Les stolons sont rampants et se propagent 
rapidement. Ils peuvent faire jusqu’à 20 m de long, mais ne dépassent généralement pas 0,5 à 1,5 
m. Les chaumes sont nombreux (8-40), la plupart sont rampants mais ceux qui fleurissent ont un 
port dressé ou géniculé, et ils peuvent mesurer 10-90 cm de haut (Ecoport, 2012 ; Quattrocchi, 
2006). L’herbe des Bermudes est une espèce feuillue. Le limbe des feuilles est bleu-vert, lisse sur 
la face inférieure, quelque peu pubescent sur la face supérieure, il mesure 2-20 cm de long et 2-6 
mm de large (Cook et al., 2005).  

Variétés 

Il existe de nombreuses variétés d’herbe des Bermudes. Les variétés à graines résultent de la 
sélection pour des caractères recherchés. La plupart des variétés d’herbe des Bermudes 
commerciales sont le résultat d’hybridations entre les sous-espèces de Cynodon dactylon.  
 

• Variétés à graines. L’herbe des Bermudes commune et l’herbe des Bermudes géante 
sont les principales variétés à graines. Elles correspondent à une large gamme de génotypes et 
ont été sélectionnées pour leur capacité d’adaptation aux différentes conditions de culture 
(Ball et al., 2002). Le nom « commun » est parfois devenu synonyme de tout type d’herbe des 
Bermudes propagé par ses graines (Busey, 1989). Les variétés à graines sont 
remarquablement tolérantes à la sécheresse et au pâturage intensif, deux caractéristiques 
importantes pour les fourrages tropicaux. Les graines de ces variétés sont souvent mélangées 
pour les usages commerciaux. 
• Les hybrides. Les travaux sur l’hybridation ont commencé dans les années 1940 à la 

Station expérimentale de Tifton, en Géorgie (États-Unis). En 1943, le premier hybride, appelé 
« Coastal Bermuda grass » a été obtenu (Stichler et al., 1996). Depuis lors, de nombreux autres 
hybrides ont été créés à Tifton : Tifton 44, 68, 78 et 85. Le Tifton 85, dont l’obtention date des 
années 1990, est l’une des variétés les plus populaires d’herbe des Bermudes. D’autres variétés 
telles que Midland, Callie, Coastcross-1, Hill Farm Coastcross-1, Coastcross-2, Brazos, Alicia, 
Grazer, Russell, Lagrange, Zimmerly, Scheffield, Naiser, Luling, Oklan, Guymon, Quickstand et 
Hardie sont tous disponibles à la vente pour la production fourragère (Hancock et al., 2010 ; 
Ball et al., 2002). 

 
La variété hybride « Coastal Bermuda grass » a de plus longues et plus grandes feuilles, tiges et 
rhizomes que les autres. Elle est plus résistante à la sécheresse et aux tâches foliaires, et est 
exempte du nématode à galles (Meloidogyne spp.). Le « Coastal Bermuda grass » est deux fois 
plus productif que l’herbe des Bermudes commune, et plus facile à éradiquer. Il est facilement 
pâturé quand il atteint 25-30 cm de haut. L’introduction de cette graminée dans le sud des États-
Unis a fortement augmenté la production d’herbe et y a révolutionné les productions animales. 
Tifton 85, l’un des hybrides les plus populaires, est plus grand et plus feuillu que beaucoup 
d’autres. Il se propage rapidement et a un rendement de MS et une valeur nutritive beaucoup 
plus élevés. Il est plus adapté aux zones tropicales, mais résiste moins bien à l’hiver que les 
autres hybrides (Hancock et al., 2010).  

Utilisation 

L’herbe des Bermudes est une graminée fourragère intéressante qui peut être pâturée (elle 
résiste à un pâturage intensif), ou utilisée dans les systèmes d’affourragement en vert. Elle est 
utile pour le foin, l’ensilage et la granulation. Elle peut être utilisée pour la préservation des sols 
(comme fixateur de sol) et comme pelouse (Ecocrop, 2012 ; Cook et al., 2005 ; Hanna, 1992). Sa 
rusticité et sa tolérance aux périodes de sécheresse ou d’inondations prolongées sont des 
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caractéristiques positives, mais elles peuvent aussi la rendre invasive (US Forest Service, 2012 ; 
GISD 2012).  

Distribution  

L’herbe des Bermudes provient des zones bordant l’océan Indien, depuis l’Afrique du Sud 
jusqu’à l’Inde. Elle a été introduite dans toutes les régions tropicales et subtropicales. On la 
retrouve à des latitudes aussi élevées que 50 °N en Europe, et jusqu’à 37 °S dans l’hémisphère 
Sud. L’herbe des Bermudes se trouve à des altitudes élevées : jusqu’à 2600 m dans les tropiques, 
et 4000 m dans l’Himalaya (Ecoport, 2012 ; FAO, 2012).  
L’herbe des Bermudes est commune dans les paysages de prairies, les pelouses et les pâturages 
(FAO, 2012). Elle est dominante dans les zones non cultivées : routes, dunes de sable côtières, 
ainsi qu’au bord des rivières ou des zones irriguées (Ecoport, 2012). Elle se plaît sur les zones 
surpâturées et piétinées (FAO, 2012 ; Ecoport, 2012 ; Cook et al., 2005). Elle pousse dans les 
zones où les températures moyennes annuelles sont comprises entre 6 et 28 °C, même si elle 
préfère des températures quotidiennes de l’ordre de 17-35 °C. Elle cesse de pousser en dessous 
de 15 °C. Le feuillage meurt à -2 et -3 °C, mais les parcelles peuvent repousser grâce aux 
rhizomes. L’herbe des Bermudes préfère des précipitations annuelles de 625-1750 mm, mais 
peut encore pousser dans des zones où les niveaux vont de 550 mm à 4300 mm. Grâce à ses 
rhizomes, l’herbe des Bermudes tolère à la fois les périodes sèches et les inondations (jusqu’à 
sept mois de sécheresse et plusieurs semaines sous l’eau) (Cook et al., 2005). Bien que l’herbe 
des Bermudes préfère les sols profonds, fertiles et bien drainés, elle peut s’adapter à de 
nombreux types de sols, y compris ceux qui sont relativement stériles, avec un pH de 4,3 à 8,4 
(optimum > 5,5). Elle répond positivement à la fertilisation en azote et potassium (Coblentz et 
al., 2004). L’herbe des Bermudes tolère assez bien la salinité des sols (mais pas la présence 
d’aluminium), d’où sa capacité à être cultivée sur les zones côtières ou sur des terres irriguées 
(Ecoport, 2012 ; FAO, 2012 ; Cook et al., 2005). L’herbe des Bermudes est sensible à l’ombre : 
elle peut mourir dans les zones de mi-ombre ou totalement ombragées. Elle est sensible à de 
nombreux ravageurs et maladies (y compris la rouille, les taches foliaires et les parasites) (Cook 
et al., 2005 ; Hanna, 1992).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

L’herbe des Bermudes a une capacité exceptionnelle d’étalement, les stolons pouvant croître de 
plus de 7,5 cm par jour. Elle est utilisée pour former des prairies denses et des pelouses 
(Ecoport, 2012 ; FAO, 2012). Les rendements en MS sont de 5-15 t/ha (FAO, 2012). L’herbe des 
Bermudes répond très favorablement à la fertilisation azotée et à l’irrigation : avec des niveaux 
élevés d’intrants, elle peut produire jusqu’à 20 t MS/ha/an (Larbi et al., 1990). Les variétés 
hybrides ne produisent pas de graines et sont multipliées par voie végétative : des morceaux de 
rhizomes sont plantés dans le sol à 90 cm de distance. Pour les variétés fertiles, les graines 
décortiquées sont semées sur un lit bien préparé. L’herbe des Bermudes se développe 
rapidement et est très concurrentielle, de sorte que de nombreuses espèces de graminées sont 
rapidement dépassées par sa croissance. Seules des légumineuses très compétitives telles que 
l’arachide à rhizome (Arachis glabrata), le pinto (Arachis pintoi), le soja pérenne (Neonotonia 
wightii), le stylo annuel (Stylosanthes humilis), le trèfle incarnat (Trifolium incarnatum), le trèfle 
blanc (Trifolium repens) et la vesce laineuse (Vicia villosa) peuvent être semées avec l’herbe des 
Bermudes (Cook et al., 2005).  

Pâturage et affourragement en vert 

L’herbe des Bermudes est l’une des graminées les plus résistantes au pâturage : une fois établie, 
elle peut résister à un pâturage intensif. La fertilisation azotée augmente sa tolérance au 
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pâturage. Le pâturage peut commencer une fois que la parcelle fait 30-40 cm de hauteur et 
qu’elle est en pleine floraison. La hauteur de coupe ou de pâturage devrait être d’environ 5-
10 cm afin de maintenir une bonne densité de peuplement. Pour maintenir la qualité, la pression 
de pâturage doit être élevée, avec des rotations courtes en cas de pâturage discontinu, ou 
maîtrisée par une faible hauteur de l’herbe en cas pâturage continu, pour éviter les excès d’herbe 
avant le pâturage et une baisse de la digestibilité (Fike et al., 2003). Si le bétail ne consomme pas 
tout le pâturage, l’excès d’herbe peut être utilisé pour faire du foin (Cook et al., 2005).  

Foin et ensilage 

L’herbe des Bermudes produit du foin et de l’ensilage de bonne qualité. En tant qu’espèce 
feuillue à tiges fines, l’herbe des Bermudes sèche rapidement. Elle peut être mises en balles bien 
serrées pour garder une bonne valeur nutritive pendant le stockage (Hacker et al., 1998). Aux 
Etats-Unis, le foin d’herbe des Bermudes est souvent conditionné en cubes ou en granulés. 
L’herbe des Bermudes ne devrait pas être coupée trop tard parce que sa valeur nutritive (teneur 
en protéines) chute à mesure qu’elle vieillit. On peut réaliser jusqu’à 6 coupes par an (Cook et al., 
2005).  

Fourrage différé 

Aux Etats-Unis, l’herbe des Bermudes est utilisée comme aliment différé : en effet, elle conserve 
sa teneur en protéines pendant l’hiver. Avec une fertilisation adéquate et une mise en défens à la 
fin de l’été, l’herbe des Bermudes dormante sur pied est prête à être pâturée pendant l’automne 
et le début d’hiver (Lalman et al., 2000). Les bovins ne devraient pâturer que les 2/3 supérieurs 
du peuplement végétal car cette partie est beaucoup plus feuillue et a une plus grande valeur 
nutritive. Le bétail consommant le tiers inférieur de l’herbe absorbe surtout des tiges fibreuses 
de faible valeur nutritive (Redmon, 2005 ; Göhl, 1982).  

Impact environnemental  

Lutte contre l’érosion, aide à la régénération des sols et plante de couverture 

Plante pionnière résistante avec un fort développement racinaire, l’herbe des Bermudes assure 
la fixation des sols nus dans les zones dégradées. Son système racinaire dense améliore la 
structure du sol et recycle les éléments nutritifs. A Madagascar, de l’herbe des Bermudes morte a 
été utilisée comme lit de semences pour le semis direct de légumineuses ou de riz, car elle 
fournit des nutriments à ces cultures (Rakotondramanana et al., 2005). Son caractère pionnier et 
sa bonne tolérance aux sols salins en font un fixateur de sol de choix pour les dunes de sable le 
long des côtes marines ou sur les bords des rivières. L’herbe des Bermudes est très appréciée 
dans les zones irriguées (FAO, 2012 ; Quattrocchi, 2006).  
 
L’herbe des Bermudes a montré une aptitude plus prometteuse pour l’utilisation d’effluents 
d’élevage de porcs que celle d’engrais azotés minéraux (Burns et al., 2009). Elle dépollue 
efficacement les effluents porcins dans les systèmes de lagunage à tapis végétal flottant. L’herbe 
des Bermudes commune et le Tifton 85 se sont avérés les plus efficaces pour produire de la 
biomasse à partir d’eau fortement polluée (Shah, 2010).  

Adventice potentielle 

L’herbe des Bermudes est une espèce très compétitive. Elle est résistante aux mauvaises herbes, 
mais constitue aussi une menace pour les cultures telles que le maïs, le coton et la canne à sucre, 
ou dans les vignobles et les cultures de plantation (Hanna, 1992). L’herbe des Bermudes est 
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considérée comme une mauvaise herbe dans plus de 80 pays. On ne devrait pas l’utiliser dans les 
prairies temporaires, car elle est difficile à éradiquer des terres arables (Cook et al., 2005).  

Caractéristiques nutritionnelles  

L’herbe des Bermudes est un fourrage de qualité moyenne. La composition chimique de l’herbe 
des Bermudes fraîche est égale à 9-16 % de protéines, 45-85 % de NDF et 20-45 % d’ADF (base 
MS). Des cultivars présentant une meilleure digestibilité de la MO et du NDF, ainsi qu’une 
meilleure valeur nutritive, ont été développés. Le foin d’herbe des Bermudes est généralement 
de qualité inférieure au fourrage frais : il contient environ 10 % de protéines, 75 % de NDF et 36 
% d’ADF (base MS). L’herbe des Bermudes aux stades végétatifs précoces, ou bien fertilisée, 
présente des valeurs nutritives plus élevées.  

Contraintes potentielles 

Ergotisme 

Sous les climats tropicaux humides, l’herbe des Bermudes est sensible à l’ergot (Claviceps spp.). 
Les risques de mycotoxines associés à l’ergotisme sont négligeables lorsque le fourrage est 
brouté ou récolté avant la floraison, mais ces risques augmentent après l’épiaison (ISPB, 2011). 
Les alcaloïdes de l’ergot ont des propriétés vasoconstrictrices et neurotoxiques qui provoquent 
nécrose des extrémités, stupéfaction, boiterie, hyperthermie, et parfois mort (Bourke, 2000 ; 
Guerre, 2011).  

Empoisonnement à l’acide cyanhydrique 

Des cas d’intoxication à l’acide cyanhydrique (HCN) ont été enregistrés chez les animaux qui ont 
pâturé l’herbe des Bermudes trop peu de temps après l’application d’engrais azoté (Cook et al., 
2005 ; Mislevy et al., 1995).  

Oxalates 

Bien que le contenu en oxalates puisse dépasser 1 % MS, aucun symptôme de toxicité n’a été 
rapporté (FAO, 2012 ; Cook et al., 2005).  

Photosensibilisation 

Certains cas de photosensibilisation ont été rapportés chez des animaux pâturant des parcelles 
gelées d’herbe des Bermudes (FAO, 2012).  

Ruminants  

L’herbe des Bermudes est adaptée à toutes les espèces de ruminants. Elle peut être utilisée 
comme pâturage, foin et ensilage. La digestibilité de la MO du fourrage frais est comprise entre 
45 et 65 % ; elle est légèrement inférieure pour le foin. En dessous de 8 cm de hauteur, l’herbe 
des Bermudes n’est pas accessible aux ruminants qui paissent sur les parcelles (Alvim et al., 
2001).  
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Pâturage 

Vaches laitières 

En Floride, dans des conditions tropicales, avec des taux de charge annuels de 5 ou 6 vaches 
laitières/ha, pour des niveaux de fertilisation azotée faibles (100 kg/ha) à élevés (400 kg/ha), 
une production laitière à l’hectare de 26 à 32 t de lait/ha est possible, selon le niveau de 
supplémentation (Alvim et al., 2001). Des niveaux d’ingestion d’herbe des Bermudes ont varié de 
9-12 kg MS/vache/j avec 6 à 8 kg de concentré, à 13-15 kg MS/vache/j en fin de lactation avec 
moins de 3 kg de concentré (Fike et al., 2003).  
 
En raison de ses digestibilité et valeur énergétique limitées, l’herbe des Bermudes est rarement 
apportée seule aux vaches laitières en lactation, en particulier chez les Holstein en début de 
lactation. Avec des vaches Holstein, les niveaux usuels de supplémentation de concentré sont de 
9 ; 6 et 3 kg/j en début, milieu et fin de lactation, respectivement. Cela permet une production 
laitière allant de 20-22 kg en début de lactation à 10-12 kg en fin de lactation (Alvim et al., 2001 ; 
Vilela et al., 2002). La production marginale de lait, en réponse aux concentrés, est de 0,8 à 1,1 kg 
lait/kg de concentré pour les valeurs de concentrés comprises entre 3 et 6 kg (Fike et al., 2003 ; 
Cardoso et al., 2009).  
Bovins viande 

Des gains quotidiens moyens de 0,3 à 0,9 kg ont été réalisés chez des bouvillons de l’année ne 
recevant pas de compléments, et placés en pâturage intensif sur des parcelles d’herbe des 
Bermudes (Horn et al., 1979 ; Larbi et al., 1990 ; Prohmann et al., 2004 ; Corriher et al., 2007 ; 
Burns, et al., 2008 ; Cruz et al., 2009). Le gain quotidien de poids vif est largement affecté par la 
qualité de l’herbe des Bermudes. Il est proche de 0,3 ; 0,7 et 1,0 kg quand l’herbe est très 
disponible, et pour des pâtures d’herbe des Bermudes de digestibilité respectivement faible 
(digestibilité de la MS < 53 %), moyenne (53 % < digestibilité de la MS < 60 %) et élevée 
(digestibilité de la MS > 60 %) (Guerrero et al., 1984). Sur un pâturage de qualité moyenne, 
complété par 3 kg de concentré/animal/j, le gain quotidien de poids vif a dépassé 1,0 kg (Cruz et 
al., 2009). Pour des veaux pâturant de l’herbe des Bermudes de très bonne qualité, une 
supplémentation en concentré de 15 g/kg PV a suffi à maximiser le gain de poids vif (+ 0,65 kg/j) 
(Vendramini et al., 2007). Le GMQ (gain moyen quotidien)/animal de bouvillons pâturant des 
parcelles d’herbe des Bermudes a été de 25 % inférieur à celui de bouvillons pâturant de la 
luzerne. Cependant, avec sa production supérieure de biomasse, le nombre total de jours de 
pâturage par hectare a été 35 % plus important sur l’herbe des Bermudes que sur la luzerne 
(Cassida et al., 2006). En Floride, sur une année complète, plus de 1000 kg de gain de poids/ha 
ont été obtenus avec fertilisation azotée et pâturage intensif (Burns et al., 2008). Au Brésil, 150 à 
250 kg de gain de poids vif/ha/mois ont pu être atteints durant la saison estivale (Prohmann et 
al., 2004). L’ingestion de MS des vaches Angus x Hereford dans des conditions de pâturage 
intensif sur une herbe des Bermudes de très bonne qualité a avoisiné les 120 g/kg PV0,75 (Horn 
et al., 1979).  

Foin et ensilage 

Vaches laitières 

Pour des vaches laitières en lactation, le remplacement de 10-15 % de la MS de foin de luzerne 
par du foin d’herbe des Bermudes n’a eu aucun effet sur l’ingestion volontaire et la production 
de lait (Bernard et al., 2010 ; Castro et al., 2010). Lorsque le fourrage a représenté 60 % de 
l’alimentation (40 % de concentré), le remplacement total du foin de luzerne par le foin d’herbe 
des Bermudes n’a eu aucun effet sur l’ingestion volontaire, la production de lait et la digestibilité 
de la MS de la ration. Toutefois, lorsque l’herbe des Bermudes a remplacé de l’ensilage de maïs 
dans la ration, l’ingestion de MS a chuté (-3,3 kg/j), ainsi que la production de lait (-3,5 kg/j) et la 
digestibilité totale de la MS (-9,3 %) (Moreira et al., 2001b). L’ingestion de MS a atteint 4,1 % du 
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poids vif chez les vaches Holstein ou 3,6 % du poids vif chez les vaches jersiaises, avec un apport 
de 55 % de concentré et 66 % de fourrage constitué de foin d’herbe des Bermudes (West et al., 
1997). L’ingestion a été de 3,2 % PV avec 40 % de concentré (Moreira et al., 2001b).  
Bovins viande 

L’ingestion volontaire de foin d’herbe des Bermudes apporté comme aliment unique est 
généralement comprise entre 2,0 et 2,7 % PV (Lippke, 1980 ; Hall et al., 1990 ; Galloway et al., 
1991a ; Galloway et al., 1991b ; Sun et al., 1991 ; Garcés -Yépez et al., 1997 ; Burns et al., 2007 ; 
Burns, 2011), mais des niveaux d’ingestion inférieurs, entre 1,5 et 1,8 % PV, ont été observés 
(Ribeiro et al., 2001 ; Itavo et al., 2002 ; Cavalcante et al., 2004 ; Cabral et al., 2006 ; Silva et al., 
2007).  
 
Un GMQ de 0,3 kg a été obtenu chez des bouvillons de l’année recevant du foin d’herbe des 
Bermudes comme seul aliment (Lippke, 1980 ; Garcés-Yépez et al., 1997). Des GMQ de 0,6 kg ont 
été obtenus avec 10-20 % de concentré dans l’alimentation (Brake et al., 1989 ; Garcés-Yépez et 
al., 1997), et un gain de 0,9 kg a été obtenu avec 40 % de concentré dans la ration (Garcés-Yépez 
et al., 1997).  
Moutons et brebis allaitantes 

L’ingestion volontaire de MS de moutons mâles castrés ne recevant que du foin d’herbe des 
Bermudes est proche de 2,0-2,4 % PV, ou 50-55 g/kg PV0,75 (Aumont et al., 1995 ; Moreira et al., 
2001a ; Gonçalves et al., 2003). L’ingestion volontaire a été inférieure de 20 % pour un fourrage 
mature (84 jours ; 2,0 % PV) comparé à une herbe plus jeune (28 jours ; 2,4 % PV) (Gonçalves et 
al., 2003). L’ingestion moyenne de MS a diminué de 0,17 g/kg PV0. 75 par jour de repousse 
(Aumont et al., 1995). La digestibilité in vivo de la MO de l’herbe des Bermudes en frais ou en sec 
a diminué avec la maturité, en moyenne, de 1 ou 2 points de pourcentage par jour (Aumont et al., 
1995 ; Gonçalves et al., 2003). La digestibilité de la MO de l’herbe des Bermudes a été inférieure 
à celle du foin de luzerne (51 vs. 58 %), mais la digestibilité du NDF était identique. L’ingestion 
volontaire de MS et le GMQ ont été respectivement de 24 % et de 31 % inférieures pour le foin 
d’herbe des Bermudes comparé au foin de luzerne. Le GMQ des moutons recevant uniquement 
du foin d’herbe des Bermudes a atteint 101 g/j. L’ingestion volontaire de MS avec du foin 
d’herbe des Bermudes a été aussi élevée que celle du maïs ensilage comme seul fourrage et sans 
supplémentation en protéines (Moreira et al., 2001a).  
 
On a pu nourrir des brebis en début de lactation avec du foin d’herbe des Bermudes comme seul 
fourrage, à condition que l’énergie et les protéines adéquates aient été apportées par un 
concentré. L’ingestion totale de MS pour des brebis en début de lactation a été de 2,3 kg MS/j 
(113 g/kg PV0,75) avec un niveau de supplémentation de 28 % (MS), et de 2,7 kg MS/j (128 g/kg 
de PV0,75) lorsque la supplémentation a atteint 50 % (MS) (Araujo et al., 2008).  
Chèvres 

L’ingestion volontaire de foin d’herbe des Bermudes par des jeunes chevreaux ou des chèvres 
adultes est proche des valeurs rapportées pour les moutons (42 à 56 g/kg PV0,75) (Coleman et al., 
2003 ; Robinson et al., 2006 ; Patterson et al., 2009). Les chèvres adultes recevant du foin 
d’herbe des Bermudes ont eu une ingestion volontaire augmentée de 50 % par rapport à celles 
recevant du foin de fétuque élevée (Festuca arundinacea) alors que les deux fourrages ont une 
composition chimique et une digestibilité de la MS similaires. Cependant, l’ingestion du foin 
d’herbe des Bermudes a été de 25 % inférieure à celui du foin de luzerne (Robinson et al., 2006). 
D’autres comparaisons entre les foins ont montré que le foin d’herbe des Bermudes est bien 
accepté malgré une digestibilité de sa MS relativement faible (Coleman et al., 2003 ; Sponheimer 
et al., 2003).  
 
Les chevreaux de boucherie recevant du foin d’herbe des Bermudes seul ont eu des gains de 
poids faibles (20-60 g/j ; Packard et al., 2007), voire aucun (Patterson et al., 2009), en particulier 
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par rapport à un régime constitué de granulés ou de concentré (gain PV de 100 à 250 g/j). La 
supplémentation du foin d’herbe des Bermudes avec un concentré offert à 1 % de PV (250-300 g 
de MS/j) a augmenté le gain de poids des chevreaux de 70 g/j (Patterson et al., 2009).  
Lamas et alpagas 

Comparé aux chèvres, l’ingestion volontaire de foin d’herbe des Bermudes est inférieure avec 
des lamas et très inférieure pour les alpagas, bien que la digestibilité de la MS soit plus élevée 
(Sponheimer et al., 2003).  

Porcs  

L’herbe des Bermudes peut être incorporée dans les régimes porcs en dépit de sa teneur 
relativement élevée en fibres. L’herbe des Bermudes diminue la digestibilité des composants 
alimentaires, même à des taux relativement bas d’incorporation (10 %) chez les porcs et les 
truies en finition (Gomes et al., 2008b ; van Kempen et al., 2002). Toutefois, l’herbe des 
Bermudes incorporée à 10 ou 15 % dans les régimes porcs ne modifie pas les performances des 
animaux (gain moyen quotidien) et les caractéristiques de carcasse. L’indice de consommation 
est resté similaire ou a légèrement augmenté, indiquant une consommation alimentaire plus 
élevée lorsque les porcs reçoivent de l’herbe des Bermudes (Gomes et al., 2008a ; Coffey et al., 
1982). Aucune chute de croissance n’a été enregistrée en dépit de la réduction de la digestibilité 
des nutriments. Ceci peut être dû à l’effet d’une alimentation riche en fibres qui diminue les 
besoins en énergie (Schrama et al., 1998).  
 
Au Brésil, l’herbe des Bermudes réduit les coûts d’alimentation. Des porcs (post-sevrage, 
croissance et finition) ont reçu jusqu’à 10 % (MS) d’herbe des Bermudes (Gomes et al., 2008a ; 
Gomes et al., 2008b). En Caroline du Nord, la production de porcs à grande échelle a été possible 
en les faisant paître sur des pâturages mixtes d’herbe des Bermudes et de Digitaria (Talbott et 
al., 2004). En Inde, des porcs de 4-4,5 mois, recevant des aliments conventionnels et mis sur 
pâturage de Cynodon dactylon, Stylosanthes humilis, Sehima nervosa et Heteropogon contortus 
pendant 3 heures par jour ont eu un GMQ et un poids vif final plus élevés, et un meilleur indice 
de consommation que les porcs nourris uniquement avec des aliments conventionnels. 
L’augmentation de PV a surtout été observée quand les porcs étaient nourris à l’auge, plutôt que 
laissés au pâturage (Singh et al., 1998).  
 
Une expérience de recyclage de l’azote contenu dans les déjections porcines a été menée : elle a 
consisté à épandre les déjections sur une parcelle d’herbe des Bermudes, puis à alimenter les 
porcs en finition et les truies gestantes avec cette herbe. Les résultats furent médiocres. La 
digestibilité de l’herbe des Bermudes a été faible pour des porcs préalablement habitués durant 
une semaine à une alimentation riche en fibre ; elle a été négative pour les animaux qui n’avaient 
pas été préalablement habitués aux fibres. Il a été conclu que les porcs ne pouvaient pas utiliser 
l’azote produit à partir d’herbe des Bermudes fertilisée par des déjections porcines (van Kempen 
et al., 2002).  

Lapins  

Herbe fraîche 

L’herbe des Bermudes est utilisée fraîche comme supplément aux concentrés dans les élevages 
traditionnels de lapins dans de nombreux pays tropicaux africains (Owen, 1981 ; Lukefahr, 
1998 ; Mailafia et al., 2010), asiatiques (Prawirodigdo, 1985 ; Ghosh et al., 2008. ; Banerjee, 
2011) et dans les Caraïbes (Kentor, 1990). Elle peut être distribuée en quantités limitées ou ad 
libitum, en fonction de sa disponibilité et de la composition du concentré. Cependant, l’herbe des 
Bermudes utilisée comme seul aliment ne peut satisfaire les besoins d’entretien des lapins 
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adultes (Deshmukh et al., 1989), en raison de sa faible ingestion spontanée par les lapins : 2,1-
2,6 g/100 g PV, comparativement à 5-7 g/100 g PV pour la plupart des autres fourrages verts 
(Deshmukh et al., 1989 ; Deshmukh et al., 1993).  

Fourrages séchés 

Dans les années 1960-1980 aux Etats-Unis, la mauvaise performance de lapins nourris avec de 
l’herbe des Bermudes (cv. Coastal Bermuda grass) a conduit à des recherches sur sa toxicité 
potentielle. Ces études n’ont toutefois pas confirmé de toxicité et ces problèmes de performance 
demeurent inexpliqués (Champe et al., 1983 ; Cheeke, 1983).  
 
Le foin d’herbe des Bermudes a été utilisé en toute sécurité comme source de fibres, incorporé à 
15-25 % dans les régimes de contrôle pour de nombreuses études sur la nutrition du lapin 
(Furlan et al., 2004 ; Furlan et al., 2006 ; Molina Hernandez et al., 2008 ; Scapinello et al., 2004). 
Le taux d’incorporation a pu être augmenté sans problèmes jusqu’à 32 % dans une étude sur les 
effets de broyage (Gomes et al., 2000 ; Rocha et al., 2000). Le foin d’herbe des Bermudes, 
incorporé à 15 ou 45 % comme (presque) seule source de fibres, pour remplacer des coques de 
riz dans une alimentation complète et équilibrée, ne modifie pas le taux de croissance des lapins 
(Gierus et al., 1993 ; Gierus et al., 1997). Comparé au foin de Cajanus cajan, le foin d’herbe des 
Bermudes introduit dans un régime complet a donné les mêmes performances de croissance et 
la même efficacité alimentaire (Moura et al., 1992).  

Digestibilité 

Le tableau suivant présente la digestibilité de la MS et l’énergie digestible de l’herbe des 
Bermudes, utilisée comme seul aliment pour des lapins adultes dans 2 études : 
 

Présentation Digestibilité 
MS % 

Digestibilité 
N % 

Energie 
digestible*  
MJ/kg MS 

Référence 

Fourrage 
vert 49,3 - 8,65 Deshmukh et 

al., 1993 
Fourrage 
vert 52,6 48,9 8. 82 Deshmukh et 

al., 1993 

Foin 45 49 8. 24 Sponheimer et 
al., 2003 

* Estimée 

Chevaux et ânes  

L’ingestion volontaire de foin d’herbe des Bermudes par des chevaux ne recevant que ce 
fourrage a été de 1,7 à 2,1 % PV, ce qui est inférieur à celle obtenue avec du foin de luzerne et de 
Bromus willdenowii (LaCasha et al., 1999). Elle est semblable à celle obtenue avec le foin 
d’arachide pérenne (Arachis glabrata) (Eckert et al., 2010). La digestibilité in vivo de la MS du 
foin d’herbe des Bermudes chez les chevaux varie de 39 à 53 % (LaCasha et al., 1999 ; 
Sponheimer et al., 2003 ; Eckert et al., 2010).  
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Herbe des Bermudes, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 31,3 5,9 20,0 49,6 36  
Protéines brutes  % MS 9,8 2,3 6,3 15,8 44  
Cellulose brute  % MS 31,3 2,9 26,5 35,9 27  
NDF  % MS 66,7 13,9 43,0 86,3 17 * 
ADF  % MS 36,7 7,4 20,3 44,7 20 * 
Lignine  % MS 4,7 1,7 3,0 9,0 10 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,9 0,6 1,1 3,9 23  
Matières minérales  % MS 9,5 1,9 6,5 13,6 39  
Sucres hydrosolubles  % MS 0,8  0,5 1,2 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,0 0,3 18,0 19,1 4 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,5 1,9 2,5 9,2 18  
Phosphore g/kg MS 2,2 0,6 1,4 3,2 18  
Potassium g/kg MS 15,7 4,4 9,9 22,9 14  
Sodium g/kg MS 0,4 0,6 0,1 1,5 5  
Magnésium g/kg MS 1,8 0,8 1,0 3,8 13  
Manganèse mg/kg MS 73  69 78 2  
Zinc mg/kg MS 44  40 47 2  
Cuivre mg/kg MS 8  7 9 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 58,4 4,9 44,6 65,0 18  
Dig. Energie  % 55,8 3,2 54,0 61,4 4 * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,0 0,7 10,0 11,7 4 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,1     * 
Dig. Azote  % 60,0 7,8 48,0 72,6 12  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Herbe des Bermudes, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,5 2,7 85,8 95,7 10  
Protéines brutes  % MS 10,2 2,2 6,3 14,7 44  
Cellulose brute  % MS 29,5 5,1 18,4 41,1 19  
NDF  % MS 73,7 2,7 69,4 78,6 34  
ADF  % MS 35,5 4,8 27,8 43,9 24  
Lignine  % MS 5,9 0,6 4,7 6,9 20  
Matières grasses brutes  % MS 2,7 1,7 1,4 7,0 9  
Matières minérales  % MS 8,3 1,6 5,9 12,5 36  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,2  4,0 4,4 2  
Phosphore g/kg MS 1,9  1,8 2,0 2  
Potassium g/kg MS 11,2    1  
Sodium g/kg MS 0,2    1  
Magnésium g/kg MS 1,8    1  
Manganèse mg/kg MS 124    1  
Zinc mg/kg MS 25    1  
Cuivre mg/kg MS 3    1  
Fer mg/kg MS 102    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 53,5 5,0 44,0 62,0 24  
Dig. énergie  % 50,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,2     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,4     * 
Dig. Azote  % 58,3 4,7 45,5 65,4 21  

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Kikuyu (Pennisetum clandestinum) 

Présentation 

Le kikuyu (Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.) est une graminée fourragère tropicale 
originaire d’Afrique de l’Est qui a été introduite dans les zones tropicales et subtropicales. Elle 
est palatable, résistante à la charge animale et au piétinement, et surtout utilisée pour le 
pâturage. Elle est plus riche en protéines que d’autres graminées tropicales, mais son utilisation 
pour les ruminants nécessite une complémentation énergétique afin d’obtenir de bonnes 
performances zootechniques.  

Noms communs 

Kikuyu [Français] ; kikuyu, kikuyu grass, West African pennisetum [Anglais] ; capim quicuio 
[Portugais] ; kikuyo, grama gruesa, pasto africano [Espagnol] ; umucaca [Kinyarwanda] ; ويث م  
 [Arabe] يفخ

Synonymes 

Pennisetum inclusum Pilg., Pennisetum longistylum var. clandestinum (Hochst. ex Chiov.) Chiov., 
Pennisetum longistylum var. clandestinum (Hochst. ex Chiov.) Leeke, Kikuyuochloa 
clandestina (Hochst. ex Chiov.) H. Scholz 

Description  

Le kikuyu (Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.) est une graminée tropicale d’Afrique de 
l’Est qui a été introduite dans d’autres régions tropicales et subtropicales. Il est bien appété par 
le bétail, principalement utilisé pour le pâturage, et particulièrement résistant à un pâturage 
intensif.  

Morphologie 

Le kikuyu est une graminée pérenne vigoureuse, à la fois rhizomateuse et stolonifère à port 
rampant. Il forme des couverts très denses (Ecocrop, 2010 ; Clayton et al., 2006 ; Mears, 1992). 
Le kikuyu a un système racinaire profond qui s’enfonce jusqu’à 3 m de profondeur. Le système 
racinaire est plus dense dans les 15 premiers centimètres du sol. Les stolons font jusqu’à 40 cm 
de long et sont extrêmement ramifiés. Des chaumes courts (8-15 cm de haut) émergent à partir 
des nœuds des stolons. Les feuilles sont en forme de lame, elles font 15 cm de long et 5 mm de 
large. Elles sont complètement repliées quand elles sont jeunes et deviennent aplaties 
lorsqu’elles sont plus âgées (Mears, 1992). L’inflorescence est un épi portant 2-4 épillets 
enfermés à l’intérieur de la gaine supérieure. Le caryopse mesure 2-2,5 mm x 1,5 mm (FAO, 
2010 ; Cook et al., 2005 ; Mears, 1992).  

Utilisations 

Le kikuyu est bien appété par le bétail et peut être utilisé comme pâture permanente, ou coupé 
pour la fenaison ou l’ensilage. Le kikuyu répond bien à l’irrigation (Ecocrop, 2010 ; FAO, 2010 ; 
Mears, 1992 ; Göhl, 1982). Le kikuyu est également utilisé pour le contrôle de l’érosion du sol, 
et comme pelouse ornementale (Cook et al., 2005).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Le kikuyu est originaire des hauts plateaux d’Afrique tropicale de l’Est où vit la tribu Kikuyu. Le 
kikuyu a ensuite été largement introduit dans les zones tropicales et subtropicales des deux 
hémisphères, entre 35 °N et 37 °S (GISD, 2010). Il est maintenant largement répandu dans 
toutes les régions tropicales et subtropicales, à des altitudes allant du niveau de la mer jusqu’à 
3500 m d’altitude. En Asie du Sud-Est, il est limité à des altitudes supérieures à 1900 m. Il 
prospère bien dans les sols drainés, les sols rouges profonds, les latosols situés en bordure des 
forêts, et les clairières herbeuses (Ecocrop, 2010).  
 
Les conditions optimales de croissance impliquent des températures diurnes moyennes allant 
de 16 à 21°C, alors que des températures élevées ou faibles (inférieures à 7 °C) limitent sa 
croissance (Cook et al., 2005). La pluviométrie annuelle devrait se situer entre 800 mm et 3000 
mm, à condition que le sol soit bien drainé (GISD, 2010) et que les précipitations soient 
uniformément réparties sur toute l’année (Göhl, 1982). Le kikuyu se plaît sur les sols fertiles 
limoneux ou les argiles, et plus particulièrement sur les sols rouges basaltiques bien structurés. 
Il peut aussi pousser sur des sols humides alluviaux ou sur des sols sablonneux fertilisés de 
manière adéquate (Cook et al., 2005). Le kikuyu est tolérant aux sols de pH bas, et à des 
teneurs élevées en Al et Mn. Il tolère également les sols salins (Mears, 1992).  
 
Le kikuyu répond positivement à l’irrigation, et sa capacité à utiliser l’eau est d’autant plus 
forte que la fertilisation azotée est appropriée (Cook et al., 2005 ; Partridge, 2003). Grâce à son 
enracinement profond, le kikuyu est assez résistant à la sécheresse (Ecocrop, 2010 ; Göhl, 
1982). Le kikuyu peut survivre aux inondations, aux incendies et au gel jusqu’à -9 °C (Ecocrop, 
2010 ; Cook et al., 2005). Il tolère mal l’ombre (FAO, 2010).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendement 

Les rendements varient de 9 à 30 t de MS/ha en fonction de l’azote disponible pour la culture. 
La réponse du kikuyu aux engrais est très bonne (Mears, 1992). Dans des conditions extrêmes 
de sécheresse (33 % d’eau en moins que l’irrigation optimale), le kikuyu a produit 17 t 
MS/ha/an, un résultat beaucoup plus élevé que pour 15 autres graminées fourragères 
pérennes (Neal et al., 2009).  
 
Le kikuyu est une graminée tolérante à la salinité jusqu’à 100 mM, ce qui suggère une 
utilisation possible sur des terres salines, où la survie d’autres espèces fourragères est 
nettement compromise (Muscolo et al., 2004). Pour fournir du fourrage tout au long de l’été 
méditerranéen, avec des températures élevées et de faibles précipitations, et lorsque les 
graminées de saison hivernale deviennent moins productives, le kikuyu fournit la meilleure 
combinaison de caractéristiques agronomiques et de rendement, comparable à celle de la 
luzerne (Medicago sativa), par rapport à 7 autres graminées (Gherbin et al., 2007).  

Pâturage 

Le kikuyu résiste très bien à un pâturage intensif continu et au piétinement, si ses besoins en 
fertilisants sont satisfaits (Cook et al., 2005 ; Fukumoto et al., 2003). Il devrait être pâturé 
jusqu’à 5 cm de hauteur puis laissé au repos jusqu’à ce qu’il repousse à une hauteur de 15 cm, 
pour préserver sa qualité et sa palatabilité pour les animaux (FAO, 2010). Le kikuyu se trouve 
principalement dans les pâturages mono-spécifiques, car il est très compétitif vis-à-vis des 
autres graminées. Il peut, cependant, être semé avec des légumineuses telles que Vigna parkeri, 
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Arachis pintoi, Trifolium repens, Trifolium burchellianum, Trifolium semipilosum, Desmodium 
intortum et Neonotonia wightii, à condition que le kikuyu soit suffisamment pâturé, et laisse les 
légumineuses pousser (Cook et al., 2005). En pâturage mixte, les animaux devraient pouvoir 
pâturer à une hauteur de 10-15 cm toutes les 6 à 8 semaines (FAO, 2010 ; Fukumoto et al., 
2003). Avec une fertilisation azotée élevée, le kikuyu peut supporter des taux de charge de 1,5-
3 têtes/ha (Mears, 1992). Toutefois, les taux de charge devraient rester bas jusqu’à ce que les 
stolons poussent vigoureusement et que tout le sol nu soit couvert (Göhl, 1982).  

Impact environnemental  

Lutte contre l’érosion des sols 

Le kikuyu pousse rapidement et se propage facilement grâce à ses stolons et rhizomes. Il forme 
un couvert dense qui ne nécessite que peu de soins. Il est donc utilisé pour contrôler l’érosion 
sur les bords des canaux d’irrigation, en particulier près des écluses et roues à eau, sur les 
berges des rivières, les versants dégradés et les terres cultivées pentues (Mears, 1992 ; FAO, 
2010).  

Adventice potentielle 

En raison de sa croissance vigoureuse et d’une forte compétition avec des graminées et des 
légumineuses, le kikuyu peut devenir une mauvaise herbe nuisible dans les sols bien fertilisés 
(Ecocrop, 2010 ; FAO, 2010). Il est souvent considéré comme une mauvaise herbe des canaux 
d’irrigation et des terres arables. Un contrôle mécanique intensif est nécessaire, à la main ou au 
moyen d’herbicides (Mears, 1992). Le kikuyu est considéré comme une mauvaise herbe 
nuisible dans plusieurs états des Etats-Unis et dans certaines régions de l’Australie (USDA, 
2010 ; Cook et al., 2005).  

Contraintes potentielles  

Empoisonnement au kikuyu 

Des cas sporadiques d’empoisonnement au kikuyu apparaissent de façon saisonnière, mais il 
reste difficile de savoir si l’intoxication est causée directement par l’herbe, si elle est liée à la 
réponse de la plante à la présence d’un agent pathogène, ou directement liée à cet agent 
pathogène. Plusieurs classes de toxines végétales et des mycotoxines peuvent causer une 
inflammation de la muqueuse gastro-intestinale, et c’est l’une de celles-ci (glycoprotéines, 
saponines triterpénoïdes, alcaloïdes glycosidiques, trichothécènes macrocycliques, 
furanostéroïdes imitant la viridine), qui pourrait être la cause réelle de la toxicité (Bourke, 
2007). Des conditions particulières semblent favoriser l’empoisonnement au kikuyu : temps 
sec et très chaud suivi de pluie et de repousse rapide de l’herbe. Les infestations de chenilles 
légionnaires pourraient également être en cause. La majorité des signes cliniques 
d’intoxication enregistrés sont cohérents d’un cas à l’autre : ataxie, décubitus, perte de la 
motilité du rumen, distension abdominale et salivation excessive. L’analyse histologique révèle 
de graves dommages à la muqueuse du rumen, et une nécrose de l’épithélium ruminal au 
niveau du feuillet (Marais, 2001 ; Barnes et al., 2007 ; Bourke, 2007).  

Oxalates 

Le kikuyu accumule de l’acide oxalique, mais pas assez pour entraîner une toxicité aiguë chez 
les bovins (3,9 à 24,4 g/kg MS < 69 g/kg). Les ruminants s’adaptent facilement aux oxalates 
grâce à une bactérie du rumen, Oxalobacter formigenes, qui convertit les oxalates en formiate et 
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dioxyde de carbone. Cependant, comme il se lie avec le calcium, l’acide oxalique peut conduire 
à une hypocalcémie chez les herbivores. Les chevaux souffrent d’hyperparathyroïdie (maladie 
de la grosse tête) et les bovins peuvent souffrir d’une faible disponibilité du calcium, entraînant 
parfois faible fécondité et fièvre de lait chez les vaches laitières (Marais, 2001).  

Intoxication aux nitrates 

Une croissance rapide du kikuyu associée à des apports excessifs d’azote peut provoquer une 
intoxication aux nitrates (Cook et al., 2005). Les nitrates ne sont pas toxiques, mais leur 
transformation en ammoniac, dans le rumen, produit des nitrites toxiques qui se lient à 
l’hémoglobine et empêchent le sang de se lier à l’oxygène. Ceci entraîne un manque d’oxygène 
dans les tissus, et les animaux peuvent mourir dans les cas les plus graves (Marais, 2001).  

Ruminants  

Composition et valeur nutritive 

La faible teneur en énergie du kikuyu limite l’intérêt nutritionnel de ce fourrage. Ceci est 
imputable à sa teneur élevée en parois cellulaires et à la faible digestibilité de ses composants 
structuraux. La carence en glucides non structurels est susceptible d’être aggravée par les 
transferts de sève qui ont lieu dans la plante durant la journée (Marais et al., 1990). La teneur 
en énergie métabolisable est faible : 8,5 MJ/kg MS, tel que calculée à partir d’une digestibilité 
de la MO de 65 % (Marais, 2001). La digestibilité de la MO varie entre 47 et 73 %, selon le stade 
de la repousse (Feedipedia, 2015). En raison de la grande différence entre les tissus des feuilles 
et des tiges, la valeur nutritive semble être optimale au stade 4,5 feuilles par talle (Marais, 
2001).  
 
La teneur en protéine brute varie de 8,5 à 25,6 % MS et est plus élevée que celle des autres 
graminées tropicales (Murtagh, 1990). Cependant, les niveaux élevés d’azote du kikuyu 
induisent un faible métabolisme protéique et une productivité animale réduite (Marais et al., 
1990 ; Hanna et al., 2004 ; Carvalho et al., 2010). Une forte concentration d’azote dans les 
jeunes pousses de kikuyu peut entraîner une forte production d’ammoniac dans le rumen, 
laquelle est largement évacuée sous forme d’urée par les voies urinaires. La teneur en NDF 
varie de 58,1 à 74,1 % MS, ce qui est comparable à celle des espèces tempérées, mais la 
digestibilité est similaire à celles des autres espèces tropicales (Marais, 2001). Il existe une 
corrélation négative entre le contenu de la paroi cellulaire (NDF) et la digestibilité (Moore et 
al., 1972 ; Feedipedia, 2010).  
 
Le kikuyu ne semble pas contenir de tannins condensés, qui pourraient réduire la formation 
d’ammoniac dans le rumen (Jackson et al., 1996 ; Marais, 2001). Le contenu en lignine du 
kikuyu peut être de 6 % dans les tiges à la fin de la saison (Marais, 2001).  
 
Les performances animales sur kikuyu devraient être améliorées par un supplément d’énergie. 
La mauvaise absorption du Ca et du Na par le kikuyu impose également une supplémentation 
de ces deux minéraux pour une production optimale des animaux au pâturage (Marais, 2001).  

Vaches laitières 

Le kikuyu, bien que non disponible en hiver, a été l’une des graminées préférées des vaches 
laitières au pâturage, après l’herbe des prairies (Bromus willdenowii), parmi 14 autres 
graminées et légumineuses (dont le trèfle blanc), en 8 saisons sur 2 ans (Horadagoda et al., 
2009). La polatabilité relative peut être raisonnablement prédite par les hydrates de carbone 



142 
 

solubles et le contenu en azote des nitrates (Soto et al., 1980 ; Dugmore et al., 1991 ; Marais, 
2001).  
 
Grâce à leurs rendements élevés en MS, les pâturages de kikuyu supplémentés en énergie sont 
utilisés pour les bovins laitiers dans de nombreux pays. Chez des vaches Frisonnes, la 
production de lait a été limitée à 13-16 l/j, même sur un pâturage bien géré de kikuyu (Reeves 
et al., 1996 ; Marais, 2001 ; Hamilton et al., 1992 ; Carvalho et al., 2010). La faible teneur du lait 
en protéines (moins de 3,0 %) indique une faible efficacité de l’utilisation de l’azote (17,4 % en 
moyenne) pour la synthèse de protéines du lait. La forte teneur du lait en acide linoléique 
conjugué (20,0 mg/g de lipides) a démontré la forte teneur en acide linoléique et linolénique 
du kikuyu (Correa et al., 2008). La supplémentation énergétique (avec des concentrés) des 
vaches laitières placées sur des pâturages tournants de kikuyu est suffisante en milieu et fin de 
lactation, et aucun supplément protéique n’est nécessaire. La production de lait peut atteindre 
une moyenne de 15,7 kg/vache/jour (Semmelmann et al., 2008).  
 
La production potentielle moyenne de lait pour des vaches pâturant du kikuyu a été limitée à 
12 l/vache/j, même si le potentiel de ce fourrage est de 29 l/vache/j compte tenu de sa teneur 
en énergie (Correa et al., 2008). Avec des niveaux de supplémentation allant de 20 à 100 % des 
besoins pour la production de lait, une augmentation linéaire de la production laitière des 
vaches au pâturage a atteint 24 kg de lait/jour (Carvalho et al., 2010). Dans un sondage sur 229 
fermes laitières en Colombie, 33 % des exploitations avaient des vaches produisant 16 à 20 
l/jour (Osorio, 2004). La production de lait de vaches Jersiaises sur pâturage de kikuyu en fin 
d’été, et recevant un supplément à base de maïs (6 kg/j), ou un supplément de maïs/farine de 
poisson (8 % de farine de poisson dans un régime iso-énergétique), a augmenté avec le niveau 
de farines de poisson jusqu’à 19,5 kg/j (Malleson et al., 2009). La production totale de lait peut 
être augmentée lorsque le kikuyu est sur-semé de ray-grass annuel (de 3,9 à 8,1 tonnes de 
lait/ha) ou de trèfle blanc (7,3 tonnes de lait/ha). La capacité annuelle moyenne du pâturage 
doit cependant être considérée pour évaluer le gain effectif de la production laitière par 
hectare. En effet, la quantité de lait produit peut varier entre les saisons, étant supérieure au 
cours du printemps et de l’été (15 kg/j et 14,4 kg/j) et plus basse pendant l’automne (12,1 
kg/j) (Botha et al., 2008).  

Bovins viande 

En ajustant le chargement ou le rapport jours pâturés/jours de repos et en tenant compte de la 
période de pâturage, il a été possible d’améliorer le poids de la carcasse de génisses pâturant 
une parcelle irriguée mixte de kikuyu/trèfle blanc (Clatworthy et al., 1980).  

Ovins 

Il y a des résultats contradictoires concernant la performance de moutons pâturant du kikuyu. 
Ces différences peuvent être expliquées par la proportion de feuilles et la longueur de la 
période de repos de la pâture (Rethman et al., 1973 ; Barnes et al., 1993). La capacité du 
fourrage de kikuyu à répondre aux exigences de brebis taries sans supplémentation semble 
limitée : au pâturage, les brebis ont subi une perte de poids variant de 4,7 à 10,3 % du PV initial 
durant des périodes de pâturage de 8 semaines réparties sur quatre saisons (de Villiers et al., 
2002).  
 
La combinaison de pâturages de kikuyu avec des arbres comme le gommier bleu de Tasmanie 
(Eucalyptus globulus) a conduit à des augmentations significatives de la production de laine 
pure pour des moutons mérinos (75 kg/ha) par rapport à du kikuyu seul. Le kikuyu est 
tolérant à l’ombre, et interagit positivement avec des arbres pour les éléments nutritifs du sol 
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et le stress hydrique périodique. Cette combinaison permet des réductions substantielles dans 
la recharge des nappes d’irrigation (Sanford et al., 2003).  
 
L’allongement de la période de repousse du kikuyu, de 50 à 90 jours avant de faire du foin, 
réduit sa valeur nutritive pour les agneaux, en raison d’un apport inférieur de MO. Cela n’a 
toutefois pas affecté la digestibilité. L’ingestion du foin semble essentiellement limitée par sa 
teneur en glucides structurels (Chiesa et al., 2008). Dans une autre expérience, entre 39 et 78 
jours, l’ingestion volontaire des moutons parqués augmente avec la maturité de l’herbe, avec 
les valeurs les plus élevées à 50 et 78 jours de repousse (66,86 et 70,64 g/kg PV0,75/j, 
respectivement). L’ingestion de MS a augmenté en raison de changements dans la digestibilité 
de la MS et dans la teneur en fibres. L’ingestion volontaire et la digestibilité de la MS sont 
négativement corrélées à la teneur en ADF, en lignine et en Si. Elles sont en revanche 
positivement corrélées au rapport feuille/tige (Soto et al., 1980).  
 
L’utilisation de feuilles d’arbres peut aider à améliorer la valeur nutritive du foin de kikuyu. Au 
Chiapas (Mexique), les feuilles de Buddleja skutchii, un arbre à usages polyvalents, ont été 
substituées à 50 ou 100 % du foin de kikuyu sans diminuer l’ingestion de MS ou la digestibilité 
(Camacho et al., 1999). Une expérimentation ultérieure a révélé que l’incorporation de feuilles 
de Buddleja a permis un maintien du GMQ ainsi que de la production de la laine et de fumier. 
Elle a néanmoins diminué l’ingestion volontaire et la digestibilité de la MS, se traduisant par 
des avantages économiques plus faibles que pour l’herbe de kikuyu seule (Nahed et al., 2003).  

Lapins  

Les lapins de chair peuvent être élevés de manière satisfaisante avec un concentré à faible 
teneur en grain (20 % de maïs grain, et jusqu’à 64 % de son de blé) supplémenté avec du 
kikuyu vert offert ad libitum (Singh et al., 1997).  

Chevaux et ânes  

Le pâturage de kikuyu et le foin de kikuyu sont communément utilisés pour les chevaux en 
Afrique du Sud et en Australie. En Afrique du Sud, l’ingestion de MS a été de 8,3 et 4,7 kg/j 
respectivement pour le fourrage frais et le foin. Les digestibilités de la MS du kikuyu frais et du 
foin étaient de 54 et 34 % respectivement (Stevens et al., 2002). En Australie, les pâturages 
subtropicaux contenant du kikuyu, du Paspalum plicatum et des légumineuses Lotononis 
bainesii et Trifolium repens ont permis les ingestions d’énergie digestible adéquates pour 
toutes les classes de juments, sauf celles en lactation à la fin du printemps et lors des périodes 
estivales précoces. Des pertes de poids vif ont été enregistrées à ce moment, mais cela n’a pas 
semblé influencer l’activité de reproduction des juments ou le taux de croissance des poulains. 
Ceci indique que la supplémentation en protéines et en énergie ne sont pas forcément 
nécessaires (McMeniman et al., 1990).  
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 Kikuyu, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 20,1 5,0 12,9 39,9 282  
Protéines brutes  % MS 15,1 3,2 8,3 22,8 309  
Cellulose brute  % MS 29,8 2,6 24,4 35,0 306  
NDF  % MS 65,3 4,3 58,5 76,5 61 * 
ADF  % MS 35,1 3,2 26,6 41,6 61 * 
Lignine  % MS 4,3 1,2 2,3 7,1 55 * 
Matières grasses brutes  % MS 2,7 0,6 1,7 4,0 161  
Matières minérales  % MS 10,0 1,2 7,1 12,3 307  
Sucres hydrosolubles  % MS 2,9 0,9 2,0 3,7 3  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,1 0,5 2,2 4,4 251  
Phosphore g/kg MS 3,7 0,9 1,9 5,5 251  
Potassium g/kg MS 34,5 6,7 18,4 48,5 245  
Sodium g/kg MS 0,2 0,1 0,1 0,3 6  
Magnésium g/kg MS 2,9 0,4 2,2 3,7 250  
Manganèse mg/kg MS 101 47 48 214 32  
Zinc mg/kg MS 45 17 20 86 33  
Cuivre mg/kg MS 9 2 6 13 33  
Fer mg/kg MS 309 281 74 1068 23  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 69,0  59,1 72,7 2 * 
Dig. énergie  % 66,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,7     * 
Dig. azote  % 70,3  67,0 73,6 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Kikuyu, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 11,3 3,8 3,8 18,8 11  
Cellulose brute  % MS 35,2    1  
NDF  % MS 70,4     * 
ADF  % MS 41,1  29,4 41,1 2 * 
Lignine  % MS 5,6  2,9 5,6 2 * 
Matières grasses brutes  % MS 0,8    1  
Matières minérales  % MS 9,7 2,0 5,6 10,7 9  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Phosphore g/kg MS 3,9  3,8 4,0 2  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  59,4 6,0 48,1 62,3 9 * 
Dig. énergie  %  56,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 
Dig. azote  %  53,7 7,0 47,0 61,0 3  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Koronivia grass (Brachiaria humidicola) 

Présentation 

Le koronivia (Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick) est une graminée fourragère tropicale 
originaire d’Afrique de l’Est et du Sud-Est, et qui a été introduite dans le Pacifique et en 
Amérique du Sud. C’est une herbe de pâturage importante dans les tropiques humides, où elle 
est notamment utilisée pour l’élevage bovin viande extensif. Sa valeur nutritionnelle est faible, 
mais elle est appétente en dépit de feuilles assez dures.  

Noms communs 

Koronivia [Français] ; koronivia grass, Amazonian kikuyu grass, coronivia grass, creeping signal 
grass, false creeping paspalum [Anglais] ; braquiaria dulce, humidícola, kikuyu de la Amazonia, 
pasto dulce, pasto humidícola [Espagnol] ; capim agulha, ponudinho, quicuio da Amazônia 
[Portugais] 

Synonymes 

Brachiaria dictyoneura (Fig. & De Not.) Stapf, Brachiaria dictyoneura subsp. humidicola (Rendle) 
Catasús, Brachiaria rautanenii (Hack.) Stapf, Panicum dictyoneurum Fig. & De Not., Panicum 
golae Chiov., Panicum humidicola Rendle, Panicum rautanenii Hack., Panicum vexillare Peter, 
Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) Veldkamp, Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & 
Zuloaga 

Description  

Le koronivia (Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick) est une graminée tropicale de l’Est et 
du Sud-Est de l’Afrique. Elle a été introduite en Australie, dans les îles du Pacifique et en 
Amérique du Sud. C’est une espèce de un pâturage importante dans les régions tropicales 
humides (Cook et al., 2005 ; Schultze-Kraft et al., 1992).  

Morphologie 

Le koronivia est une graminée pérenne, feuillue, stolonifère rampante. Son port et ses stolons 
rampants sont différents de ceux des autres espèces Brachiaria, y compris de Brachiaria 
dictyoneura avec laquelle il est souvent confondu (Cook et al., 2005 ; Miles et al., 1996). Le 
koronivia forme des tapis herbeux denses. Les chaumes restent prostrés et peuvent former des 
racines à partir des nœuds inférieurs. Les feuilles sont plates, les limbes sont lancéolés, vert 
clair, et font 4-20 cm de long et 3-10 mm de large. Les inflorescences portent 2 à 4 racèmes 
dotés d’épillets velus, vert vif, de 3-4 mm de long (FAO, 2010 ; Clayton et al., 2006 ; Cook et al., 
2005).  

Utilisations 

Le koronivia est surtout utilisé pour le pâturage (Cook et al., 2005 ; Schultze-Kraft et al., 1992). 
Ses feuilles peuvent être fibreuses et dures, mais sont appétées par les bovins (Cook et al., 
2005).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Le koronivia est originaire de l’est et du sud-est de l’Afrique. Il et a été introduit en Australie, 
dans les îles du Pacifique et les zones tropicales humides d’Amérique du Sud (FAO, 2010 ; Cook 
et al., 2005). On le trouve dans les zones humides, à partir du niveau de la mer et jusqu’à une 
altitude de 2400 m dans son environnement natif, et du niveau de la mer jusqu’à 1000 m dans 
les autres régions (Cook et al., 2005).  
 
Les conditions de croissance optimales sont des précipitations annuelles allant de 600 à 2800 
mm dans son aire de répartition naturelle, et de 1000 à 4000 mm dans d’autres 
environnements (Cook et al., 2005), avec des températures diurnes de 32-35 °C en moyenne. 
Le koronivia pousse sur une multitude de sols : des sols très acides (pH 3,5), des sols non 
fertiles avec des niveaux de P faibles, des sols fortement saturés en Al, des argiles lourdes de 
retrait, ainsi que des sables coralliens à pH élevé (Cook et al., 2005 ; Schultze-Kraft et al., 1992).  
 
Le koronivia tolère des sols mal drainés et résiste à des inondations à court terme dans les 
fonds de vallées. Il peut également résister à des périodes de sécheresse (3-4 mois), mais sa 
croissance sera plus lente si la période de sécheresse dure plus de 6 mois, et le rendement en 
MS sera plus faible (réduction de 40 %) (Urriola et al., 1988 ; Tergas, 1981). Brachiaria 
humidicola et Brachiaria dictyoneura sont mieux adaptées aux longues périodes de sécheresse, 
alors que Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens et dans une moindre mesure Brachiaria 
mutica sont mieux adaptées aux courtes périodes sèches (Guenni et al., 2002).  
 
Le koronivia ne tolère pas le gel (Cook et al., 2005 ; Schultze-Kraft et al., 1992). Il peut 
supporter une certaine quantité d’ombre : il pousse bien sous les cocotiers où il doit être 
pâturé afin qu’il ne bloque pas l’azote du sol, ce qui rendrait les jeunes arbres chlorotiques 
(Cook et al., 2005). Brachiaria humidicola, comme Brachiaria decumbens et Brachiaria 
brizantha, conviennent à la fois pour l’ombre modérée et la lumière (Smith et al., 1983 ; Wong, 
1990). En comparant les valeurs obtenues dans des conditions d’ombre avec celles obtenues à 
la lumière, on a noté une augmentation de la protéine brute, de l’ADF, de la lignine, des cendres 
et de la digestibilité in vitro de la MS, et au contraire une diminution du NDF (Gutmanis et al., 
2001).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendement 

Le rendement en MS du koronivia varie de 7 à 34 t/ha/an et est fortement influencé par la 
fertilité du sol. Le stade de récolte optimal est compris entre 35 et 65 jours entre 2 coupes 
(Béreau, 1990). Le koronivia est bien adapté aux sols infertiles, mais répond également bien 
aux engrais N et P. La durée des périodes de croissance et les apports de N et P influencent 
fortement le rendement en MS du koronivia. Il en est de même pour les teneurs en NDF et en 
protéines brutes (Abreu et al., 2004).  
 
En l’absence de fertilisation azotée, les rendements en MS sont généralement de 4-6 t/ha, alors 
que les rendements peuvent atteindre 10-15 t/ha avec 100-200 kg N/ha. Aux îles Fidji, une 
parcelle de koronivia non fertilisée a produit un rendement annuel de 11 t MS/ha, tandis 
qu’elle est passée à 34 t MS/ha avec l’application de 452 kg N/ha, avec une réponse linéaire à 
l’apport d’azote. Dans la zone humide tropicale du Vanuatu, le rendement annuel a baissé de 28 
t MS/ha à 17 t MS/ha à mesure que la fertilité du sol baissait. Des rendements annuels de 7 t 
MS /ha et 5-9 t MS/ha ont été signalés au Paraguay et au Brésil, respectivement (Cook et al., 
2005). A la Martinique, la production annuelle de MS a été de 28-30 t/ha et les rendements de 
MS/coupe ont varié de 1,25 à 2,81 t en fonction de la saison (Artus-Poliakoff et al., 1991). Au 
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Brésil, le koronivia est plus productif que Brachiaria decumbens, Brachiaria ruziziensis et 
Panicum maximum (Simao Neto et al., 1974).  

Gestion des pâturages 

Le koronivia est apprécié par de nombreux petits exploitants qui possèdent des pâturages, car 
il s’établit de manière fiable et se propage rapidement à partir de boutures plantées à 1 m x 1 
m de distance. Les plus grandes surfaces peuvent être plantées en épandant des stolons sur le 
sol et en les incorporant doucement au sol avec des herses à disques. Les graines peuvent être 
utilisées pour les plantations commerciales de plus grande taille. Les graines sont en dormance 
durant 6 mois après la récolte, elles peuvent donc soit être stockées pendant 6 mois avant 
d’être semées, soit être scarifiées à l’acide pour lever la dormance (Cook et al., 2005).  
 
Un pâturage intensif du koronivia est recommandé car un pâturage de faible intensité combiné 
à des conditions humides a un impact négatif sur la qualité du fourrage (FAO, 2010 ; Cook et al., 
2005). Le koronivia est un couvre-sol utile et un pâturage possible dans les plantations 
d’arbres. Il peut également être utile pour lutter contre l’érosion, les mauvaises herbes et les 
nématodes (Schultze-Kraft et al., 1992).  

Association avec des légumineuses 

En raison de sa faible teneur en protéines, il peut être utile d’associer le koronivia avec des 
légumineuses, même si sa croissance prédominante peut rendre de telles associations 
difficiles. Les associations avec siratro (Macroptilium atropurpureum), centro (Centrosema 
molle), Desmodium heterophyllum et Trifolium semipilosum ont été couronnées de succès dans 
les îles Fidji et au Zimbabwe (FAO, 2010). Des associations avec Desmodium ovalifolium (dans 
un mélange de ratio 2:1) et Arachis pintoi ont été proposées (Béreau, 1990 ; Munoz et al., 
1985 ; Pereira et al., 2009 ; Hess et al., 1997). Toutefois, la teneur en tannin des légumineuses 
peut nuire aux performances des animaux dans ces associations (Pereira et al., 2009).  
 
Une association koronivia-légumineuses peut avoir d’autres avantages : une association avec 
Desmodium ovalifolium améliore la fixation d’azote dans le sol et la durabilité des pâturages 
(Cantarutti et al., 2002) ; l’association avec Sesbania sesban a réduit la méthanogénèse (Bekele 
et al., 2009).  

Impact environnemental  

Lutte contre l’érosion des sols et les mauvaises herbes, plante couvre-sol 

Le koronivia est une bonne culture de couverture en raison de ses rhizomes et de son port 
rampant. Il s’établit rapidement et reste une bonne herbe de couverture, même en pâturage 
intensif. Il dispose également d’un certain potentiel à entrer en compétition avec les mauvaises 
herbes (FAO, 2010 ; Cook, et al., 2005).  

Contrôle de la nitrification 

Les racines du koronivia contiennent de la brachialactone, un composé chimique impliqué 
dans l’inhibition de la nitrification biologique. Le koronivia pourrait donc contribuer à réduire 
les émissions de N2O du sol et pourrait atténuer les changements climatiques (Subbarao et al., 
2009).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

Brachiaria humidicola n’a pas une valeur nutritive très élevée, sa teneur en protéines brutes 
(2-13 % MS) est faible et les niveaux de NDF (65-85 % MS) sont généralement élevés 
(Feedipedia, 2011).  
 
A l’instar des autres graminées tropicales, la valeur nutritive du koronivia diminue et sa teneur 
en fibres augmente avec l’âge de la plante. Entre 35 et 65 jours, un intervalle de 10 jours a 
entraîné une réduction de 1,3 ; 1,2 et 0,4 % pour les digestibilités in vitro de la MS, de la MO et 
des protéines, et une augmentation de 0,6 ; 0,7 et 0,3 % pour celles du NDF, de l’ADF et de la 
lignine, respectivement (Camarao et al., 1983). De même, la protéine brute du foin de koronivia 
a diminué de 9,6 à 4,9 % et la digestibilité in vitro de la MS a diminué de 68 % à 61 % entre 30 
et 86 jours (Rodriguez-Romero et al., 2004).  
 
La saison affecte également la valeur nutritive. Dans la savane colombienne, un feuillage de 6 
semaines a eu une teneur en protéines brutes de 5,2 à 8,5 % pendant la saison des pluies et de 
3,3 à 9,3 % pendant la saison sèche ; la digestibilité in vitro de la MS a été de 59 à 66 % et de 51 
à 67 % respectivement (Cook et al., 2005). Certaines valeurs beaucoup plus faibles ont été 
signalées en provenance du Brésil (île de Marajo), avec un taux de protéines brutes de 3,5 % et 
4,8 % pour la saison sèche et pluvieuse, respectivement, correspondant dans les deux cas à une 
digestibilité in vitro de la MO de 34 % (Cardoso et al., 1997). La diminution globale de la valeur 
nutritive est en partie expliquée par la baisse du ratio feuilles/tiges, puisque les digestibilités 
in vitro de la MS pour les feuilles et les tiges (considérées séparément) sont généralement 
stables tout au long de l’année (Moura et al., 2002). Une application d’engrais azoté a augmenté 
la teneur en protéines brutes (Botrel et al., 1990).  
Le tableau suivant présente la variation de protéines brutes et du NDF selon l’âge de la plante 
(Feedipedia, 2011).  
 
Tableau 1. Influence du stade de croissance sur la composition de Brachiaria 
humidicola :  
 

Etape Nombre de jours 
de repousse 

Protéine brute 
% MS 

NDF  
 % MS 

Nombre 
d’échantillons 
(CP/NDF) 

Végétatif  20-35 9,9 ± 2,6 69,4 ± 4,5 9/5 
Floraison 35-85 6,3 ± 2,1 75,7 ± 3,4 13/10 
Mature  > 100 5,1 ± 2,1 80,1 ± 3,9 8/6 

Contraintes potentielles  

Blessures 

Le koronivia qui pousse sur les sols acides infertiles a des feuilles dures et fibreuses, pointues 
aux extrémités qui peuvent causer des lacérations faciales chez les moutons en pâture (Cook et 
al., 2005).  

Oxalates 

Le koronivia présente une forte teneur en oxalates qui peut provoquer une hyperparathyroïdie 
chez les chevaux (Cook et al., 2005).  
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Ruminants  

Le koronivia est utilisé comme fourrage vert, foin ou ensilage (Cook et al., 2005). Comme les 
autres Brachiaria, la teneur en protéines du koronivia est relativement faible, généralement 
inférieure à 10 % de la MS. Cette faible teneur limite la digestion microbienne dans le rumen. 
Une association avec des légumineuses et d’autres sources de protéines est donc recommandée 
(voir Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages ci-dessus). Une 
supplémentation avec 3 et 6 % d’urée ou de l’ammoniac a également amélioré la valeur 
nutritive des régimes à base de koronivia (Rodriguez-Prado et al., 2009 ; Rodriguez-Romero et 
al., 2004 ; Barrios-Urdaneta et al., 2002).  
 
En dépit de cette limitation, Brachiaria humidicola est un bon fourrage, de meilleure qualité 
que d’autres graminées tropicales (Aregheore et al., 2006 ; Aumont et al., 1995). Le koronivia 
est généralement considéré comme de moindre qualité que les autres espèces de Brachiaria 
tels que Brachiaria decumbens, Brachiaria brizantha et Brachiaria ruziziensis (Cook et al., 
2005). Plusieurs études ont montré que sa teneur en fibres est légèrement plus élevée, mais 
sont moins affirmatives pour les digestibilités in vitro et in situ, qui tout en étant généralement 
plus faibles, sont dans certains cas supérieures à celles des autres Brachiaria (Aumont et al., 
1995 ; Brito et al., 2003 ; Herrero et al., 2001 ; Lopes et al., 2010).  

Ingestibilité, appétence et comportement au pâturage 

Le koronivia est moins appété que d’autres graminées en raison de la dureté relative de ses 
feuilles. Cependant, les bovins le consomment facilement s’il est maintenu court et feuillu grâce 
à des coupes fréquentes (Béreau, 1990 ; Cook et al., 2005). Le koronivia est apprécié par les 
moutons (Artus-Poliakoff et al., 1991). Les bovins ont tendance à consommer les parties 
feuillues du koronivia, qui ont moins de tiges et de parties mortes, et qui sont donc de plus 
haute valeur nutritionnelle (Camarao et al., 1994 ; Pereira et al., 1992). Une particularité du 
koronivia est que les plantes qui poussent sur des sols acides infertiles développent des feuilles 
dures, pointues et fibreuses qui sont fortement pigmentées avec des anthocyanines. Ces 
feuilles fibreuses diminuent l’appétence et peuvent aussi blesser les animaux (voir 
Contraintes potentielles ci-dessus) (Cook et al., 2005).  

Valeurs de digestibilité et d’énergie 

Il n’existe pas de valeurs directes de digestibilité in vivo pour Brachiaria humidicola. En 
utilisant l’équation quadratique :  
 
DMO % = 75,2 - 0,59 NDF + 3,07 CP - 0,09 CP2 ; n = 88 ; R2 = 0,44 ; RSD = 8,8 % (Sauvant, 2011, non 
publié) 
 
obtenue pour toutes les espèces de Brachiaria, on a pu calculer les digestibilités in vitro et in 
vivo de la MO aux trois stades de croissance décrits dans le tableau 1 (végétatif, floraison et 
maturité). Les valeurs sont de respectivement 56,47 et 42 %. Cela correspond à des valeurs 
d’EM de 8,0 ; 6,5 et 5,7 MJ/kg MS (Sauvant, 2011, non publié). Une autre estimation obtenue 
par la méthode des gaz a donné une digestibilité de la MO de 40 % et une EM de 5,9 MJ/kg 
(Nogueira Filho et al., 2000). Ces valeurs sont plutôt faibles, mais les valeurs énergétiques 
réelles peuvent être plus élevées puisque les bovins semblent choisir les parties les plus 
feuillues et digestibles de la plante (Moura et al., 2002 ; Camarao et al., 1994). Les valeurs de 
digestibilité in situ de la MS à 48h sont très variables, comprises entre 49 et 71 %. Ces valeurs 
sont améliorées par les applications d’engrais (Jimenez et al., 2010). Les valeurs de 
dégradabilité effectives pour la MS et les protéines brutes sont de 38 et 46 % respectivement 
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(Lopes et al., 2010). Les dégradabilités effectives de la MS et des protéines brutes dépendent de 
la saison, mais pas de l’âge à la coupe (Vergara-Lopez et al., 2006).  

Vaches laitières 

L’utilisation du koronivia pour les vaches laitières est peu documentée. Il est rapporté que les 
pâturages indigènes de koronivia sont moins indiqués que ceux d’herbe de Guinée (Panicum 
maximum) pour le maintien de la production laitière, dans un système de pâturage en rotation 
intensive (Goncalves et al., 2003).  

Bovins viande 

La plupart de la littérature sur le koronivia se réfère à son utilisation pour la production de 
bovins viande. De nombreuses études portent sur les effets du taux de charge, tandis que 
d’autres portent sur les associations koronivia/légumineuses.  

Effet du taux de charge 
L’influence du taux de charge dépend de la saison. Les taux de charge communs sont de 3-3,5 
têtes/ha au cours de la saison des pluies, et 1-1,5 têtes/ha pendant la saison sèche (Munoz, 
1985 ; Béreau, 1990).  
 
Tableau 2. Effet du taux de charge sur les performances de croissance des animaux :  
 

Région Pâturage Animal Taux de 
charge Performance Références 

Equateur, 
tropiques 
humides 

Parcelles 
monospécifiques  2 têtes/ha 0,56 kg/j ;  

406 kg/ha/an Cook et al., 2005 

Brésil, 
Belem 

Parcelles 
monospécifiques Jeunes buffles 750 kg 

PV/ha 

0,47 kg/j ;  
51 kg/ha/cycle 
de vie 

Moura et al., 
2002 

Brésil Parcelles 
monospécifiques 

Bouvillons de 
race Zébu 2 têtes/ha 153 kg/an ;  

305 kg/ha/an 
Boddey et al., 
2004 

   4 têtes/ha 120 kg/an ;  
360 kg/ha/an  

Brésil Parcelles 
monospécifiques 

Bouvillons de 
race Zébu 2 têtes/ha 0,43 kg/j ;  

316 kg/ha/an 
Pereira et al., 
2009 

   3 têtes/ha 0,37 kg/j ;  
400 kg/ha/an  

   4 têtes/ha 0,31 kg/j ;  
449 kg/ha/an  

Vanuatu 

En association 
avec des 
légumineuses 
(plus de 2 ans) 

 2 têtes/ha 0,74 
kg/tête/jour Cook et al., 2005 

   
2,5 
têtes/ha 

0,68 
kg/tête/jour  

      
   

3,5 
têtes/ha 

0,55 
kg/tête/jour  

 
Dans plusieurs essais, l’augmentation du taux de charge a conduit à des gains quotidiens 
inférieurs, mais à une plus grande productivité par hectare (Boddey et al., 2004 ; Pereira et al., 
2009). Un traitement statistique des données publiées sur le pâturage de koronivia (19 
expériences et 20 traitements) a montré qu’une augmentation moyenne de 1 animal par 
hectare induit une diminution moyenne du gain de poids vif de 0,070 ± 0,014 kg/j, et une 
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augmentation moyenne de 58,5 ± 23,1 kg/ha/an (Sauvant, 2011, inédit). Toutefois, les taux de 
charge plus élevés peuvent conduire à des pertes plus élevées d’azote urinaire ou fécal qui 
peuvent se concentrer dans les zones de repos et d’abreuvage, contribuant alors à la 
dégradation des pâtures (Boddey et al., 2004).  
Effet de l’association avec des légumineuses 

L’association de légumineuses avec le koronivia est généralement bénéfique pour les 
performances zootechniques, à quelques exceptions près, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous.  
 
Tableau 3. Effet de l’association légumineuses/koronivia sur les performances de 
croissance (adapté de Cook et al., 2005) :  
 

Région Taux de charge Pâture Performances 
Pérou, tropiques 
humides  4 têtes/ha  Avec Arachis pintoi 0,43 kg/tête/j ;  

692 kg/ha/an 

Panama 4 têtes/ha 

Parcelles 
monospécifiques 
Avec Pueraria 
phaseoloides 

0,32 kg/tête/j ;  
501 kg/ha/an 
0,38 kg/tête/j ; 
585 kg/ha/an 

Colombie, 
savane   

Parcelles 
monospécifiques 
 
Avec Arachis pintoi 

80 kg/tête/an ; 
240 kg/ha/an 
134 kg/ha/an ;  
402 kg/ha/an 

Vanuatu 
2 têtes/ha 
2,5 têtes/ha 
3,5 têtes/ha 

Avec légumineuses 
0,74 kg/tête/j  
0,68 kg/tête/j 
0,55 kg/tête/j 

 
Dans un essai d’une durée de huit ans au Brésil, l’association de Brachiaria humidicola et 
Desmodium ovalifolium sous trois taux de charge différents, ona montré que le gain de poids vif 
n’était pas plus grand pour les pâturages mixtes. La consommation de fourrage a été 
légèrement inférieure sur les pâturages mixtes graminées/légumineuses. La teneur en 
protéines du pâturage a été augmentée par la légumineuse. Une enquête plus approfondie a 
montré que les animaux n’ont bénéficié que marginalement de l’association. Cela pourrait être 
dû aux polyphénols et aux tannins de la légumineuse, qui rendent une grande partie de de 
l’azote non disponible pour la dégradation microbienne (Pereira et al., 2009).  

Ovins 

Les taux de charge de 13-14 têtes/ha ont été optimaux pour les performances de production 
chez des agneaux âgés de 5-7 mois, de race tropicale Morada Nova, pâturant du koronivia de 
manière permanente (Costa et al., 2006).  

Volailles  

En raison de sa faible teneur en éléments nutritifs, il est déconseillé d’utiliser de la farine de 
feuilles de koronivia pour la production de volailles. La farine de feuilles de koronivia a été 
testée comme supplément dans les régimes pour poulets de chair. L’énergie métabolisable 
était inférieure à 4,2 MJ/kg MS. L’introduction de 15 % de farine de feuilles comme substitut au 
maïs a réduit (non significativement) les performances de croissance. Cela a augmenté la 
pigmentation jaune des pattes, du bec et de la graisse (Monforte et al., 2002).  
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Lapins  

Aucune information trouvée (2015).  

Chevaux et ânes  

Les chevaux ont une appétence très variable pour le koronivia vert ou en foin. Certains 
chevaux acceptent volontiers les deux formes, tandis que d’autres ne mangeront que du 
fourrage vert, que du foin seulement, ou aucun des deux (Cameron, 2003).  

Koronivia, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 26,0 3,2 22,1 29,8 4  
Protéines brutes  % MS 9,0 3,1 3,4 11,9 15  
Cellulose brute  % MS 34,8 2,8 29,3 40,5 11  
NDF  % MS 67,7 3,9 67,7 76,8 4 * 
ADF  % MS 40,8 4,4 32,9 47,6 8 * 
Lignine  % MS 6,0 1,6 3,5 6,9 5 * 
Matières grasses brutes  % MS 2,4 0,9 1,6 3,4 3  
Matières minérales  % MS 6,7 1,9 4,2 10,3 14  
Energie brute MJ/kg MS 18,7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,3 0,8 1,2 3,6 12  
Phosphore g/kg MS 2,1 1,6 0,5 6,2 12  
Potassium g/kg MS 13,7 7,6 5,3 27,6 11  
Sodium g/kg MS 3,5    1  
Magnésium g/kg MS 2,8 1,3 1,3 4,9 11  
Manganèse mg/kg MS 285 78 205 381 4  
Zinc mg/kg MS 21 0 21 22 4  
Cuivre mg/kg MS 8 1 7 9 4  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  55,6     * 
Dig. énergie  %  53,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,0     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
  



156 
 

Koronivia, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 93,2 2,2 89,3 96,4 7  
Protéines brutes  % MS 5,0 1,4 2,4 6,5 7  
Cellulose brute  % MS 38,1 5,0 28,4 45,3 7  
NDF  % MS 70,4     * 
ADF  % MS 44,5     * 
Lignine  % MS 6,8     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,6 1,0 1,0 3,6 6  
Matières minérales  % MS 10,6 4,7 3,2 15,9 7  
Energie brute MJ/kg MS 17,7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 5,6 4,4 0,9 13,7 6  
Phosphore g/kg MS 1,5 1,2 0,4 3,6 6  
Potassium g/kg MS 27,2 16,7 3,4 40,2 4  
Magnésium g/kg MS 2,6 1,2 1,0 3,8 4  
Manganèse mg/kg MS 101    1  
Zinc mg/kg MS 32    1  
Cuivre mg/kg MS 7    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  46,8     * 
Dig. Energie  %  44,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 7,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 6,4     * 
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
Energie métabolisable réelle MJ/kg MS 4,1    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Limpo grass (Hemarthria altissima) 

Présentation 

Le limpograss (Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & CE Hubbard) est une graminée fourragère 
originaire d’Afrique tropicale et introduite dans la plupart des zones humides tropicales et 
subtropicales. Il est surtout utilisé pour le pâturage et supporte de longues périodes de pâture 
grâce à ses stolons. Il est bien apprécié des ruminants mais sa forme rampante le rend difficile à 
consommer. Il est donc surtout utile pendant les périodes de l’année où seules sont disponibles 
des espèces peu palatables et de mauvaise qualité. Sa valeur nutritionnelle est assez faible et très 
variable.  

Noms communs 

Limpo grass, limpograss [Anglais/USA] ; halt grass, red vleigrass, Batavian quick grass, red vlei 
grass, couch, couch grass, swamp couch, swamp couch grass, red swamp grass [Anglais/Afrique 
du Sud, Namibie] ; Bataviesekweek, perdekweek, rooikweek, rooivleigras, perdegras 
[Afrikaans] ; tsangadzi [Manyika, Zezeru] ; marotlo-a-mafubelu, mohlokxorima, namele, tajoe 
[Sotho] ; capim gamalote [Portugais/Brésil] ; pasto clavel, gramilla canita [Espagnol/Argentina] 

Synonymes 

Hemarthria fasciculata (Lam.) Kunth, Hemarthria compressa (L. f.) R. Br. subsp. altissima (Poir.) 
Maire, Manisuris altissima (Poir.) Hitchc., Rottboellia altissima Poir.  

Description  

Le limpograss (Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & CE Hubbard) est une graminée d’Afrique 
tropicale qui a été introduite dans de nombreuses zones tropicales et subtropicales humides, 
principalement pour le pâturage.  

Morphologie 

Le limpograss est une graminée pérenne rampante qui présente une couleur rouille distinctive 
pendant la saison sèche. C’est une plante de saison chaude (Newman et al., 2009a). Elle forme 
un tapis dense grâce à ses longs stolons étalés sur le sol qui prennent racine à partir des 
noeuds inférieurs. Les chaumes, qui sont rampants dans un premier temps, avant de devenir 
érigés, peuvent atteindre 30 à 150 cm. Ils sont généralement ramifiés et portent des feuilles 
vertes, lisses, glabres, en forme de lames pliées. Lorsque les limbes des feuilles sèchent, ils se 
tordent en forme de tire-bouchon. L’inflorescence est un raceme solitaire porté au sommet du 
chaume et de ses branches. Les racèmes ont une forme d’épi, ils font 5-12 cm de long et 2-3 
mm de large. Le limpograss produit peu de graines, il est principalement propagé par des 
boutures plantées dans des sols humides. Une fois planté, il se propage facilement grâce à ses 
rhizomes rampants et à ses chaumes qui s’enracinent à partir des nœuds inférieurs (Ecocrop, 
2011 ; FAO, 2011 ; Cook et al., 2005).  

Utilisation 

Le limpograss (Hemarthria altissima) est principalement utilisé comme pâturage, et peut aussi 
être transformé en foin et en ensilage. Il ne convient cependant pas pour l’affourragement en 
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vert. Il pousse bien en début et en fin de saison. En Floride, il est souvent stocké pour 
l’affourragement hivernal (Nation 2006 ; Anton et al., 2003). Au Lesotho, les rhizomes du 
limpograss sont parfois consommés comme légumes (FAO, 2011 ; Cook et al., 2005). Des 
cultivars commerciaux dotés d’aptitudes particulières en matière de propagation et de 
rendements sont disponibles (Cook et al., 2005).  

Distribution  

Le limpograss est originaire d’Afrique tropicale et se trouve maintenant dans la plupart des 
zones tropicales et subtropicales humides, le long des berges, dans les zones temporairement 
inondées, les marais et les lacs. Il pousse dans les deux hémisphères entre 40 °N et 34 °S, et du 
niveau de la mer jusqu’à une altitude de 2000 m. Le limpograss est très apprécié en Amérique 
du Sud, en Australie, en Inde et en Afrique australe (Ecocrop, 2011). Ses conditions optimales 
de croissance sont des pluies abondantes, des températures annuelles moyennes comprises 
entre 16 °C et 27 °C et de nombreux types de sols, pourvu qu’ils aient une humidité adéquate. 
Le pH optimal du sol se situe entre 5,5 et 6,5 (Ecocrop, 2011 ; Cook et al., 2005). Le limpograss 
peut résister à de courtes sécheresses, à des gelées modérées et à des sols acides (pH égal à 
4,5). Il ne supporte pas bien les sols drainés, et sa croissance est sérieusement compromise au-
dessus de 38 °C. Le limpograss est très sensible aux incendies. (Ecocrop, 2011 ; FAO, 2011 ; 
Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Les rendements en MS varient de 11 à 25 t/ha/an (Carvalho et al., 1996 ; Adjei et al., 1998 ; 
Wilson et al., 1977). Le limpograss répond positivement à des applications d’engrais azoté qui 
améliorent le rendement de la MS et diminuent la teneur en fibres de la paroi cellulaire 
(Henriques et al., 2007). Un apport de 125 kg N/ha peut augmenter les rendements de 10,5 à 
17,5 t MS/ha, et à près de 30 t MS/ha avec un apport de 480 kg N/ha (Cook et al., 2005).  

Pâture 

Le limpograss peut être semé en association avec des légumineuses telles que Aeschynomene 
americana, Lotus pedunculatus, Vigna parkeri et Trifolium repens (Cook et al., 2005).  
 
Le limpograss est très stolonifère ; il peut faire des réserves dans les parties inférieures de ses 
chaumes, ce qui lui permet de supporter un pâturage continu (Newman et al., 2005). Les 
hauteurs de pâturage et les intervalles de repos recommandés diffèrent entre les auteurs. Les 
hauteurs de pâturage vont de 5 à 40 cm de chaume selon la saison, les conditions 
environnementales, mais aussi selon la masse de fourrage désiré (plus le chaume est haut, plus 
la masse de fourrage est élevée) et selon le type de pâturage (continu ou tournant) (Newman 
et al., 2009a). En raison de la teneur élevée des feuilles en protéines, il est recommandé de 
favoriser la croissance des feuilles plutôt que celle des tiges (Newman et al., 2002 ; Parra et al., 
1974 cité par FAO, 2011). Le limpograss devrait être pâturé à une hauteur de 25-30 cm ou plus 
en cas de pâturage tournant, et à une hauteur de 30-40 cm lors d’un pâturage continu. Le 
pâturage continu du limpograss diminue la présence des mauvaises herbes, mais la production 
et la persistance du limpograss sont plus élevées en cas de pâturage discontinu. Il est donc 
recommandé de faire paître les parcelles en continu lorsque des mauvaises herbes sont 
présentes, et de recommencer un pâturage discontinu une fois qu’elles ont disparu (Newman 
et al., 2009a ; Newman et al., 2005).  
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Fourrage différé pour l’hiver 

En Floride, on a constaté que la digestibilité du limpograss reste constante, même après quatre 
mois de stockage au champ. Après un pâturage tournant des parcelles (ne descendant jamais 
en dessous de 25 cm) au cours de l’été, le bétail est retiré des parcelles de limpograss en août 
ou début septembre, et on laisse l’herbe reprendre sa croissance jusqu’à la fin décembre. Il est 
ensuite pâturé de manière discontinue, en laissant les 20-25 cm de chaume nécessaires à une 
repousse ultérieure. En cas de gel, seules les extrémités du limpograss sont tuées et la plus 
grande partie de la plante reste verte (Nation, 2006).  

Ensilage 

Le limpograss produit un intéressant ensilage parfumé qui se conserve particulièrement bien. 
La récolte pour l’ensilage doit être faite entre 4 et 6 semaines de repousse, et au plus tard à 6 
semaines. Un traitement à l’ammoniac peut être utile pour améliorer la valeur de l’ensilage si la 
récolte a lieu plus tard ou si l’herbe est endommagée par la pluie (Newman et al., 2009a). Au 
Panama, un ensilage satisfaisant de limpograss a été obtenu en utilisant des sacs en plastique 
et en ajoutant 10 % de mélasse à l’herbe (Medling, 1972 cité par FAO, 2011).  

Foin 

On peut faire du foin de limpograss. Il est recommandé d’écraser les tiges pour accélérer le 
séchage (Newman et al., 2009a).  

Impact environnemental  

Phytoremédiation 

Avec une fertilisation azotée adéquate, le limpograss sert à éviter les pertes de phospore des 
sols qui en contiennent trop. Il peut ensuite être utilisé pour le foin ou pour l’affourragement 
en vert (Newman et al., 2009b). Le limpograss tolère également les ions Al et Mn dans les sols 
acides et peut donc être utile pour la revégétalisation des terrils de mines acides ou d’autres 
sites acides (Foy et al., 1984).  

Adaptation aux zones humides 

Le limpograss maintient la photosynthèse grâce à une adaptation rapide de son appareil 
photosynthétique aux variations d’O2 et de lumière. Cette capacité d’acclimatation 
photosynthétique peut être essentielle pour les zones humides dans lesquelles les niveaux 
d’eau fluctuent (Luo et al., 2009).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le limpograss possède une valeur nutritive moyenne. La teneur en protéines du limpograss 
aux stades précoces de son développement (moins de 6 semaines) dépasse 7 % MS, en 
particulier dans les périodes de printemps ou d’automne, plus fraîches. A l’inverse, au cours de 
l’été, la concentration en protéines tombe en dessous de 7 % MS, même pour des repousses de 
moins de 6 semaines, et même après apport de 67-90 kg N/ha. Après 12-16 semaines, l’herbe 
laissée au champ comme fourrage différé peut contenir seulement 3 % de protéines (base MS). 
Le taux de protéine brute a tendance à augmenter avec l’ajout d’azote. La teneur en protéines 
est plus élevée dans la partie supérieure du couvert végétal, et celle des feuilles est deux fois 
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supérieure à celle des tiges. Par conséquent, les stratégies visant à maximiser le rapport 
feuille/tige consommé par les animaux au pâturage peuvent diminuer la supplémentation en 
protéines (Newman et al., 2009a). 

Contraintes potentielles  

Aucune toxicité n’a été rapportée (2015).  

Ruminants  

Le limpograss est bien pâturé par les ruminants. Toutefois, en raison de son port rampant, les 
animaux ne peuvent pas l’exploiter complètement. Le limpograss est un pâturage 
particulièrement intéressant à l’automne et au début de la saison sèche, quand les autres 
graminées n’ont que de faibles palatabilités et valeur nutritives (Lacerda et al., 2004 ; Göhl, 
1982).  
 
En Floride, plusieurs expériences ont rapporté des valeurs de digestibilité in vitro de la MO 
allant de 70 %, pour une herbe jeune, à seulement 40 % en fourrage différé. Le limpograss est 
plus digeste, et reste plus digeste au cours de sa croissance, que d’autres graminées estivales 
telles que l’herbe de Bahia (Paspalum notatum) (Newman et al., 2009a ; Sollenberger et al., 
1989). De même, sur des bouvillons, la digestibilité in vivo de la MO du limpograss s’est 
maintenue (57-58 %) ou a augmenté (46-58 %) entre 4 et 10 semaines (Arthington et al., 
2005).  
 
Des études où le limpograss est pâturé de façon continue ont mentionné des gains quotidiens 
moyens de 225 à 665 g/j pour des génisses d’un an, issues de croisement. Dans les fermes de 
naissage, les vaches peuvent gagner 1 point de note d’état corporel lorsqu’elles pâturent du 
limpograss pendant l’été. Toutefois, la teneur relativement faible en protéines du limpograss 
peut entraîner des carences en protéines pour le bétail qui le pâture. Par exemple, des vaches 
paissant du limpograss enregistrent une baisse de leur état corporel si leur alimentation n’est 
pas correctement complémentée. Une supplémentation protéique est recommandée pour les 
animaux placés sur des parcelles de limpograss utilisé comme fourrage différé. Le niveau de 
supplémentation augmente à mesure que le limpograss perd ses feuilles, et que la proportion 
de tiges consommées est plus élevée (Newman et al., 2009a).  
 
En Floride, on a pu éviter les déficiences en protéines grâce à différentes stratégies, incluant 
une supplémentation protéique, une association du limpograss avec une légumineuse, des 
apports d’engrais azoté et une gestion du pâturage conduisant à privilégier la consommation 
de feuilles par rapport aux tiges (Newman et al., 2009a ; Kretschmer et al., 1979). Un apport de 
113-225 g/j de protéines sous forme d’un supplément uréique à des bovins en croissance 
pâturant du limpograss de manière discontinue (avec des intervalles de repos de 5 semaines), 
les gains de poids quotidiens ont varié de 180 à 320 g/j. Des génisses pâturant une parcelle de 
limpograss différé et du ray-grass annuel trois fois par semaine ont eu les mêmes 
performances que les génisses recevant 1 kg de tourteau de coton. Semer du limpograss en 
association avec Aeschynomene a donné des gains de poids chez les animaux presque aussi 
bons qu’avec une supplémentation protéique. Un apport d’engrais azoté passant de 50 kg N/ha 
à 145 kg N/ha a augmenté l’ingestion de protéine et les gains quotidiens chez des bovins de 
boucherie. Un gain supplémentaire (90 g/j) a été obtenu au moyen d’un supplément urée 
ajouté à la fertilisation azotée de 145 kg N/ha. Cependant, un supplément protéique n’a pas 
amélioré les gains de poids de bovins en croissance qui pâturaient de manière discontinue, à 
un taux de charge qui permettait de conserver d’importantes quantités de fourrage résiduel 
durant l’été, sans doute en raison d’un ratio feuille:tige plus élevé. En cas de pâturage continu, 
le maintien des parcelles de limpograss à une hauteur de 40 cm a permis des meilleurs gains 
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de poids des animaux, et une meilleure persistance de la parcelle à des hauteurs de 20 ou 60 
cm. Des génisses de remplacement amenées sur un fourrage différé de limpograss et recevant 
0 ; 1,1 ou 2,3 kg/tête/j de tourteau de coton ont gagné 315 ; 590 et 770 kg/j, respectivement 
(Newman et al., 2009a).  

Lapins  

Pas d’information à ce jour (2015).  

 Limpo grass, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 20,2 5,8 10,2 27,1 10  
Protéines brutes  % MS 9,3 2,5 6,1 14,7 29  
Cellulose brute  % MS 32,6 1,6 25,4 32,6 18 * 
NDF  % MS 73,2 5,9 56,9 84,7 29  
ADF  % MS 38,1 3,1 34,2 45,2 27  
Lignine  % MS 5,7 1,0 4,6 7,9 18  
Matières grasses brutes  % MS 2,3 0,7 1,7 4,0 18  
Matières minérales  % MS 8,6 1,1 6,5 10,5 24  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,5 0,9 1,5 5,0 15  
Phosphore g/kg MS 2,0 0,3 1,6 2,6 15  
Potassium g/kg MS 25,9 5,3 19,1 37,7 15  
Sodium g/kg MS 0,2 0,1 0,1 0,4 14  
Magnésium g/kg MS 2,3 0,6 1,4 3,5 15  
Manganèse mg/kg MS 186 68 95 332 14  
Zinc mg/kg MS 26 6 19 40 14  
Cuivre mg/kg MS 10 2 5 13 14  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 61,6 9,4 46,0 73,0 6 * 
Dig. énergie  % 58,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,7     * 
Dig. azote  % 54,0  44,0 64,0 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Ti fwen, marvel grass, (Dichanthium annulatum) 

Présentation 

Le ti fwen (Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf) est une graminée fourragère originaire 
d’Afrique du Nord et d’Inde, présente dans de nombreuses zones tropicales sèches à humides. Il 
est utilisé généralement pour le pâturage, notamment en Inde où il sert à l’affourragement des 
petits ruminants. Ce fourrage est appétent mais de faible valeur nutritionnelle.  

Noms communs 

Marvel grass [Français] ; ti fwen, bluestem, diaz bluestem, hindi grass, sheda grass, ringed 
dichanthium, vuda blue grass, kleberg blue stem, jargu grass, Delhi grass, two-flowered golden-
beard, Santa Barbara grass [Anglais] ; karad [Anglais/Inde] ; pitilla, climacuna, yerba de vias 
[Espagnol] ; vleivingergras [Afrikaans] ; 双花草 [Chinois] 

Synonymes 

Andropogon annulatus Forssk., Andropogon papillosus Hochst. ex A. Rich., Dichanthium 
nodosum Willemet, Dichanthium papillosum (Hochst. ex A. Rich.) Stapf 

Description  

Le ti fwen (Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf) est une graminée tropicale originaire 
d’Afrique du Nord et d’Inde, qui est utilisée pour le pâturage dans les zones tropicales et 
subtropicales. Il est particulièrement utilisé en Inde.  

Morphologie 

Le ti fwen (Dichanthium annulatum) est une plante pérenne touffue, mesurant 60 à 100 cm de 
haut (Ecocrop, 2010 ; Clayton et al., 2006). Elle possède un système racinaire développé, 
s’enfonçant jusqu’à 1 m de profondeur (FAO, 2010). Les chaumes peuvent être dressés ou 
rampants, de 25 à 100 cm de long. Les limbes foliaires sont linéaires, mesurent 3-30 cm de long 
et 2-7 mm de large. Ils sont pubescents sur les bords (Clayton et al., 2006 ; Cook et al., 2005). 
Les inflorescences sont composées de 2 à 15 grappes, chacune mesurant 3-7 cm de long 
(Clayton et al., 2006). La graine est un caryopse de 2 mm de long, de forme oblongue-obovale 
(US Forest Service, 2010).  

Utilisation 

Le ti fwen est un fourrage très utilisé et de très bonne qualité, très apprécié par toutes les 
espèces ruminantes. Dans les pâturages mixtes, le ti fwen est préféré à toutes les autres 
graminées (Cook et al., 2005 ; Manidool, 1992). Le ti fwen peut être utilisé dans les pâturages, 
dans les systèmes d’affourragement en vert ou pour le foin et l’ensilage s’il est coupé avant la 
floraison (FAO, 2010 ; Cook et al., 2005 ; Manidool, 1992). En Inde, il supporte un pâturage très 
intensif de 7 moutons par hectare. Il peut donner un bon fourrage différé (Manidool, 1992). Le 
ti fwen est une herbe particulièrement utilisée en Inde (Gupta et al., 1995).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Le ti fwen est originaire d’Afrique du Nord et d’Inde. Il a été introduit en Afrique du Sud, dans 
les zones tropicales des Amériques, aux Caraïbes, en Asie du Sud-Est, en Chine et dans les îles 
du Pacifique et l’Australie (Ecoport, 2010 ; Manidool, 1992). Le ti fwen se trouve 
principalement entre 8 et 28° dans l’hémisphère Nord, à des altitudes variant du niveau de la 
mer à 600 m (jusqu’à 1375 m) en Inde, dans les zones tropicales sèches à humides. Le ti fwen 
pousse dans les pâturages, sur les bords de routes, les jachères, les pelouses herbeuses, les 
dunes de sable et les terres non cultivées (FAO, 2010 ; Cook et al., 2005).  
 
Les conditions de croissance optimales sont des précipitations annuelles allant de 500 à 1400 
mm, combinées avec des températures de saison chaude sur des argiles noires lourdes dont le 
pH est neutre à alcalin (FAO, 2010 ; Cook et al., 2005). Le ti fwen est plus ou moins tolérant au 
stress hydrique (sécheresse, inondation ou engorgement du sol de courte durée). Il peut 
supporter des précipitations annuelles très basses (300 mm) ou très élevées (2600 mm) 
(Ecocrop, 2010 ; FAO, 2010 ; Cook et al., 2005). Il est remarquablement tolérant aux sols 
alcalins et salins (FAO, 2010) et supporte les feux saisonniers (Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Les rendements du ti fwen vont de 1,5 t MS/ha à 6 t MS/ha (Ecocrop, 2010 ; Cook et al., 2005), 
mais on a obtenu jusqu’à 17 t MS/ha sur des parcelles irriguées (Cook et al., 2005). Le ti fwen 
ne nécessite normalement pas de fertilisation, mais il répond positivement à des apports 
d’azote faibles à modérés. Le ti fwen présente un intérêt pour le ré-ensemencement des 
prairies dégradées (Cook et al., 2005). Il est déconseillé d’utiliser le ti fwen dans les pâturages 
mixtes car il supplante les autres graminées (FAO, 2010). Certaines graminées telles que 
Bothriochloa insculpta, Dichanthium aristatum, Dichanthium caricosum et les légumineuses 
telles que Desmanthus spp., Medicago sativa, Stylosanthes hamata et Stylosanthes seabrana 
peuvent toutefois rivaliser avec le ti fwen (Cook et al., 2005).  

Impact environnemental  

Lutte contre l’érosion des sols 

Le ti fwen est l’une des meilleures graminées disponibles pour lutter contre l’érosion, et pour 
la couverture du sol : il aide à fixer le sol, même sur des pentes de 20 ° (FAO, 2010).  

Ruminants  

Le ti fwen est une herbe de pâturage très populaire et très appétée par les ruminants (Göhl, 
1982) en dépit de sa faible valeur nutritive (Pacheco et al., 1983). La teneur en protéines est 
d’environ 5 % MS (± 2 %) (Feedipedia, 2011).  

Bovins viande 

Au Texas, des bouvillons recevant du foin de ti fwen (3 emplacements et une repousse) ont eu 
une ingestion de MS allant de 16 à 80 g/PV0,75 (1,7 à 2,1 % PV) et une digestibilité de la MS de 
36-47 %, donnant une ingestion de MS digestible de 6,2 à 38,0 g/PV0,75 (Pacheco et al., 1983). A 
Cuba, les bovins mâles qui paissent un mélange de ti fwen, Paspalum notatum et diverses 
légumineuses fourragères ne nécessitent pas de supplémentation azotée (Castillo et al., 2003).  
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Ovins et caprins 

En Inde, le ti fwen est couramment pâturé par les moutons et les chèvres (Maharaj Singh et al., 
2002). Il peut constituer la principale composante fourragère de l’alimentation, mais doit être 
complété par de l’énergie et des protéines à partir de sources conventionnelles ou non 
conventionnelles (Saiyed et al., 2003 ; Trivedi et al., 2005). Chez les ovins, des mélanges de foin 
de ti fwen avec des feuilles séchées de divers arbres fourragers dans un ratio 75:25 ont conduit 
à des ingestions de MS de 2,6 à 3,3 % PV (60,6 à 74 g/kg PV0,75) et à une digestibilité de la MO 
allant de 41 à 56 % (Singh et al., 2010). Des moutons ont maintenu leur poids vif pendant 36 
jours sur du ti fwen seul, et pendant 50 jours sur un mélange ti fwen/Stylosanthes hamata (Rai 
et al., 1995). Chez des chèvres en croissance, le ti fwen a été jugé d’une qualité moindre que le 
pangola (Digitaria eriantha) et a abouti à un gain de poids inférieur et à une moindre efficacité 
alimentaire (Hsieh WeinChang et al., 2000).  

Lapins  

Pas d’information à ce jour (2015).  

Ti fwen, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 32,9 7,9 19,5 53,3 19  
Protéines brutes  % MS 5,5 1,4 2,6 8,5 22  
Cellulose brute  % MS 41,3 3,1 34,9 45,5 22  
NDF  % MS 76,1     * 
ADF  % MS 47,8     * 
Lignine  % MS 7,1     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,2 0,2 0,9 1,6 21  
Matières minérales  % MS 9,6 1,3 7,0 11,9 22  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,4 0,9 1,9 5,5 17  
Phosphore g/kg MS 1,6 0,5 0,3 2,4 17  
Potassium g/kg MS 11,2 4,2 6,9 15,4 3  
Sodium g/kg MS 0,1 0,1 0,0 0,2 3  
Magnésium g/kg MS 1,1    1  
Manganèse mg/kg MS 46    1  
Zinc mg/kg MS 49    1  
Cuivre mg/kg MS 5    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  55,1     * 
Dig. énergie  %  52,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,6     * 
Dig. Azote  %  47,4    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Ti fwen, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 3,8 1,0 2,7 4,6 3  
Cellulose brute  % MS 39,3 0,5 38,9 39,9 3  
NDF  % MS 74,2     * 
ADF  % MS 45,6     * 
Lignine  % MS 6,6     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,0 0,2 0,9 1,2 3  
Matières minérales  % MS 10,5 1,0 9,5 11,5 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,5     * 
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  53,3     * 
Dig. énergie  %  49,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,8     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,1     * 
Dig. azote  %  28,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pangola (Digitaria eriantha) 

Présentation 

Le pangola (Digitaria eriantha Steud) est une graminée fourragère utilisée de façon intensive 
dans de nombreuses zones tropicales humides pour le pâturage, le foin et l’ensilage. Elle est 
considérée comme une des meilleures graminées fourragères tropicales de par sa grande 
résistance au pâturage, sa bonne résistance à la sécheresse, sa productivité importante et sa 
bonne valeur nutritionnelle.  

Noms communs 

Pangola, digitaire [Français] ; pangola grass, common finger grass, digit grass, woolly finger 
grass, smuts finger grass, giant pangola grass, pongola grass [Anglais] ; pasto pangola, pangola 
gigante [Espagnol] ; gewone vingergras [Afrikaans] ; pangolagras [Allemand] 

Synonymes 

Digitaria decumbens Stent, Digitaria eriantha subsp. Eriantha, Digitaria eriantha subsp. Pentzii 
(Stent) Kok, Digitaria eriantha subsp. Stolonifera (Stapf) Kok, Digitaria eriantha var. Stolonifera 
Stapf, Digitaria geniculata Stent, Digitaria glauca Stent, Digitaria pentzii Stent, Digitaria var 
pentzii. Stent mineur, Digitaria pentzii var. stolonifera (Stapf) Henrard, Digitaria polevansii 
Stent, Digitaria seriata Stapf, Digitaria Stent, Digitaria Stent, Digitaria stentiana Henrard, 
Digitaria valida Stent, Syntherisma eriantha (Steud.) Newbold.  
 
Digitaria umfolozi n’est pas reconnue par les principales autorités taxonomiques. Elle est 
cependant parfois décrite comme une espèce stolonifère avec des feuilles velues, faisant 
jusqu’à 70 cm de hauteur. Cette graminée originaire du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud est 
probablement synonyme de Digitaria eriantha.  

Description  

Le pangola (Digitaria eriantha Steud) est une graminée tropicale répandue dans de 
nombreuses régions tropicales et subtropicales humides, largement utilisé pour le pâturage, le 
foin et l’ensilage. Elle est souvent considérée comme l’une des meilleures graminées tropicales 
(Cook et al., 2005).  

Morphologie 

Le pangola est une graminée vivace. Ce taxon comprend de nombreux types de plantes 
morphologiquement différentes qui étaient autrefois (et sont parfois encore) considérées 
comme des espèces distinctes. Ses tiges sont simples ou ramifiées, mesurant 35 à 180 cm de 
hauteur. Les limbes foliaires font 5-60 cm de long et 2-14 mm de large, ils sont glabres ou 
poilus. Le pangola est parfois stolonifère, ou parfois rhizomateuse et touffue. Les stolons 
s’étalent sur le sol et s’enracinent à partir des noeuds. Les stolons et les tiges sont poilus. 
L’inflorescence est une panicule digitée (un seul verticille) ou subdigitée (2 ou plusieurs 
verticilles) comprenant 3-17 grappes de 5 à 20 cm de long. Le pangola produit très peu de 
graines viables (Cook et al., 2005).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Utilisation 

Le pangola est utilisé dans une large mesure pour le pâturage, le foin et l’ensilage. Il résiste à 
un pâturage intensif (FAO, 2009). Un pâturage régulier (2-3 semaines d’intervalle) à 10-15 cm 
et jusqu’à 30-40 cm de hauteur est nécessaire pour maintenir la qualité du pangola (Cook et al., 
2005).  

Distribution  

Le pangola est originaire d’Afrique tropicale et australe, et est aujourd’hui distribué dans de 
nombreuses zones tropicales et subtropicales humides. Ses conditions de croissance optimales 
sont des précipitations annuelles entre 700 et 4000 mm par an, des températures variant de 
15,9 à 27,8 °C et un sol de pH allant de 4,3 à 8,5 (Duke, 1983). Le pangola tolère la sécheresse, 
mais les faibles précipitations sont le principal facteur limitant pour le niveau de production et 
de rendement. Les meilleurs rendements ont été enregistrés sur des sols humides et bien 
drainés, en pleine lumière. Néanmoins, une bonne croissance peut être obtenue sur de 
nombreux types de sols, depuis les sables jusqu’aux argiles lourdes. Le pangola n’a qu’une 
faible tolérance à l’ombre (Ecocrop, 2009).  
 
Les rendements en matière sèche varient selon les génotypes, les conditions 
environnementales et de culture. Les rendements varient de 10 à 20 t MS/ha et peuvent 
dépasser 30 t MS/ha dans des conditions idéales.  
 
La production des prairies de pangola dépend de la photopériode. Dans les Caraïbes, sur des 
pâturages recevant plus de 400 kg d’engrais azoté par hectare, une production de 100 kg de 
MS/ha/j a été enregistrée pendant les jours longs tandis que seulement 50 kg MS/ha/j ont été 
produits pendant les jours courts. Le pangola est aussi plus productif pendant la saison chaude. 
Par ailleurs, il peut résister à un fort taux de charge, au piétinement et à des rotations de 30 
jours. Pendant la saison froide, en particulier à des altitudes plus élevées, la productivité du 
pangola est très faible, et un cycle de rotation de 60 jours ou plus est recommandé (Fukumoto 
et al., 2003).  

Impact environnemental  

Les types stolonifères de pangola offrent une bonne couverture de sol, utile pour la 
conservation des sols.  

Ruminants  

Le pangola est une des meilleures graminées tropicales. Sa teneur en protéines brutes varie de 
5 à 14 % MS, et peut dépasser 15 % pour les jeunes plantes bien fertilisées. La teneur du 
pangola en paroi cellulaire est relativement stable dans le temps ; en revanche, on observe, 
avec la maturation, des modifications de la composition cellulaire, avec notamment une 
lignification de plus en plus importante. Comme pour les autres graminées tropicales, la 
composition chimique et la valeur nutritive du pangola varient selon plusieurs facteurs comme 
l’âge de repousse, la saison, la fertilisation et le génotype. L’âge de repousse est le principal 
facteur de variation. Le pangola présente des concentrations de sodium dans les tissus 
relativement élevées, supérieures à celles rencontrées dans d’autres graminées tropicales. La 
digestibilité in vivo totale du pangola est très variable, de 40 à 70 %. Des variations 
importantes d’ingestion volontaire de MS (50 à 90 g/kg PV0,75) sont également signalées chez 
les ovins (Cook et al., 2005).  
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Les variations des valeurs nutritionnelles du pangola selon l’âge de repousse sont présentées 
dans le tableau ci-dessous :  
 
Archimède et al., 2000 14 jours 28 jours 42 jours 56 jours 
Matière organique % MS 84 88,7 89,6 87,9 
Protéine brute % MS 13 7. 9 7. 2 5. 7 
NDF % MS 74 77,7 79 79 
ADF % MS 38 42,9 44,2 44,1 
ADL % MS 7,1 7,4 7,8 7,8 
DMO  70 66 65 63 
MSI g/kg PV0. 75 83,1 73,8 62,7 55,9 
     Minson et al., 1986 - 28 jours - 56 jours 
Protéine brute % MS - 9,1 - 9,1 
NDF % MS - 72,4 - 72,9 
ADF % MS - 44,7 - 44,1 
ADL % MS - 4,8 - 6,4 
DMO  - 61,3 - 48 
MSI g/kg PV0. 75 - 55,9 - 34,8 
     Assoumaya, 2007 14 jours - 42 jours 56 jours 
Matière organique % MS 88,9 - 91 91,3 
Protéine brute % MS  16,4 - 10,7 7. 6 
NDF % MS 71,5 - 72,5 76,7 
ADF % MS 35,1 - 35,9 41,3 
ADL % MS 5. 1 - 6. 4 7. 7 
DMO  70 - 68 56 
MSI g/kg PV0. 75 89,7 - 72,5 53,9 
Chenost, 1975 - 28 jours 42 jours 56 jours 
Matière organique % MS - 92,2 91,2 92,2 
Protéine brute % MS - 11,6 11,8 8,7 
Cellulose brute % MS - 32,4 33,9 34,6 
DMO - 70 68 65 
MSI g/kg PV0. 75 - 62 54 50 

Lapins  

Les lapins peuvent recevoir un aliment concentré granulé du commerce complété par du foin 
de pangola (Ferreira et al., 1999).  
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Pangola, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 27,1 6,4 16,5 43,6 174  
Protéines brutes  % MS 8,1 2,3 4,7 13,7 228  
Cellulose brute  % MS 36,3 2,6 29,8 41,3 199  
NDF  % MS 71,4 5,6 59,7 77,7 19 * 
ADF  % MS 42,3 3,4 32,0 44,1 25 * 
Lignine  % MS 5,9 1,9 3,5 8,4 7 * 
Matières grasses brutes  % MS 2,2 0,4 1,5 3,0 169  
Matières minérales  % MS 11,0 1,9 7,6 15,0 217  
Energie brute MJ/kg MS 17,8 0,6 17,2 18,5 4 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 5,0 1,6 2,4 8,8 172  
Phosphore g/kg MS 2,6 1,0 1,1 4,9 172  
Potassium g/kg MS 18,3 6,2 8,6 34,4 123  
Sodium g/kg MS 1,9 1,8 0,1 4,1 6  
Magnésium g/kg MS 2,7 0,7 1,7 4,9 100  
Manganèse mg/kg MS 327 114 123 576 37  
Zinc mg/kg MS 32 5 24 46 36  
Cuivre mg/kg MS 6 1 5 9 37  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 3,1    1  
Cystine  % protéine 0,9    1  
Histidine  % protéine 1,2    1  
Isoleucine  % protéine 2,8    1  
Leucine  % protéine 5,1    1  
Lysine  % protéine 3,4    1  
Méthionine  % protéine 1,3    1  
Phénylalanine  % protéine 3,2    1  
Thréonine  % protéine 3,3    1  
Tryptophane  % protéine 1,4    1  
Valine  % protéine 4,4    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  60,6 2,8 59,0 69,3 38 * 
Dig. énergie  %  57,9 5,6 57,9 73,9 4 * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,3 0,5 10,3 12,0 3 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,3     * 
Dig. azote  %  59,2 7,3 43,0 69,0 27  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pangola, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 81,3 5,2 71,8 88,6 7  
Protéines brutes  % MS 7,9 2,1 3,8 11,7 70  
Cellulose brute  % MS 35,5 4,9 27,7 43,1 10  
NDF  % MS 70,7 3,4 64,7 79,5 34 * 
ADF  % MS 41,4 3,9 29,2 42,4 18 * 
Lignine  % MS 5,7 1,7 1,9 8,6 17 * 
Matières grasses brutes  % MS 1,8 0,5 1,3 2,6 10  
Matières minérales  % MS 7,5 2,0 3,8 10,7 64  
Energie brute MJ/kg MS 18,4 0,3 18,1 18,6 3 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,8 0,5 4,2 5,9 9  
Phosphore g/kg MS 2,7 0,9 1,6 4,7 11  
Potassium g/kg MS 12,0 8,8 6,0 29,8 8  
Sodium g/kg MS 4,1 0,7 3,4 4,9 4  
Magnésium g/kg MS 2,2 1,4 0,1 4,3 8  
Zinc mg/kg MS 37  34 40 2  
Cuivre mg/kg MS 7  7 7 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  58,2 4,0 46,7 63,1 37 * 
Dig. énergie  %  54,8  52,0 67,6 2 * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,2     * 
Dig. azote  %  40,1 10,8 17,3 52,9 22  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Sétaire géante (Setaria sphacelata var. splendida) 

Présentation 

La sétaire géante (Setaria sphacelata (Schum.) Stapf & Hubb var. splendida (Stapf)) est une 
graminée fourragère de grande taille (jusqu’à 3 m) courante dans les régions tropicales et 
subtropicales. Elle est très appétente, et utilisée pour le pâturage et l’affourragement en vert.  

Noms communs 

Sétaire géante [Français] ; broadleaf setaria, splendida setaria, giant setaria [Anglais]  

Synonymes 

Setaria splendida Stapf 

Description  

La sétaire géante (Setaria sphacelata (Schum.) Stapf & Hubb var. Splendida (Stapf)) est une 
graminée tropicale de grande taille, répandue dans les régions tropicales et subtropicales 
d’Afrique, d’Australie et d’Asie. Elle est très bien appétée, et est utilisée pour le pâturage et 
l’affourragement en vert.  

Morphologie 

La sétaire géante est une graminée qui pousse en touffes, jusqu’à 3 m de haut. Les chaumes 
sont robustes et aplatis à la base. Les feuilles sont gris-vert, rougeâtre en conditions sèches, en 
forme de lame, et font jusqu’à 80 cm de long et 2 cm de large. L’inflorescence est une panicule 
spiciforme mesurant entre 10 cm et 50 cm de long. Les fruits sont des caryopses mais la sétaire 
géante produit peu de graines, et son principal moyen de propagation est végétatif.  

Utilisations 

La sétaire géante est principalement utilisée comme fourrage. Ses graines sont utilisées comme 
aliment de substitution en période de famine ou de disette en Afrique (Brink, 2006).  

Distribution  

La sétaire géante est originaire d’Afrique. Elle est maintenant répandue dans les régions 
tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Australie et d’Asie (principalement Indonésie et 
Malaisie). Elle pousse bien dans les zones où la pluviométrie annuelle est supérieure à 1000 
mm. Elle peut néanmoins survivre à de longues saisons sèches et à des inondations. Elle tolère 
assez bien les basses températures et peut être cultivée à des altitudes élevées au Kenya et en 
Ouganda. La sétaire géante préfère les sols humides, même faiblement fertiles, et peut être 
semée avec des légumineuses, à condition que le sol contienne des quantités de P et K adaptées 
(Hacker, 1992).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Les rendements annuels rapportés vont de 4 t de MS/ha à 31 t de MS/ha (Cook et al., 2005 ; 
Hacker, 1992).  

Impact environnemental  

La sétaire géante a de gros besoins en minéraux (K notamment). On devrait éviter de la 
cultiver avec d’autres graminées ou légumineuses si le sol est pauvre en P et K. Elle est 
considérée comme une mauvaise herbe aux USA et au Canada où elle est en forte concurrence 
avec le soja et le maïs, causant jusqu’à 81 % de pertes en soja et 40 % en maïs (Weill, 2007). 
Aux Philippines, la sétaire géante est utilisée afin de prévenir l’érosion des sols sur les versants 
des collines, mais aussi comme espèce de bordure dans les systèmes de culture intercalaire en 
bande (Exconde, 2000).  

Contraintes potentielles  

Oxalates 

La sétaire géante contient de grandes quantités d’oxalates (de 4 à 6,7 % MS) après une période 
de repousse de 3 semaines (FAO, 2009 ; Jones et al., 1972). Les oxalates sont nocifs pour les 
chevaux, car ils provoquent le syndrôme de la « grosse tête », ostéodystrophie fibreuse 
(Osteodystrophia fibrosa).  
 
Chez les vaches laitières, les oxalates se conjuguent aux ions Ca, réduisant ainsi la 
concentration de Ca dans le sang, ce qui est à l’origine de la fièvre de lait (hypocalcémie). La 
sétaire géante peut également provoquer une carence en Mg. Ces deux problèmes peuvent être 
traités par la combinaison d’un traitement au borogluconate de calcium et d’un traitement à 
l’hypophosphite de magnésium. Lorsque la sétaire géante est progressivement introduite dans 
la ration, le bétail développe une flore ruminale ad hoc qui détoxifie les oxalates (Cook et al., 
2005).  

Ruminants  

La sétaire géante est très bien appétée par toutes les espèces d’animaux d’élevage et est 
principalement utilisée comme fourrage. Elle peut être pâturée ou utilisée dans un système 
d’affourragement en vert. En Australie subtropicale, elle peut résister à un pâturage intensif et 
continu, avec un taux de charge allant jusqu’à 6 bouvillons/ha si la fertilisation est adaptée. Elle 
peut aussi être utilisée pour le foin ou l’ensilage (Cook et al., 2005).  
 
Pour des bouvillons, la sétaire géante peut soutenir une croissance d’environ 820 kg de gain de 
poids corporel/ha/an, même à des taux de charge élevés (dans le Queensland, 4-6 
bouvillons/ha, ou 7 bouvillons/ha au cours du printemps et de l’été puis 3-5 bouvillons/ha 
avant l’hiver) (Evans et al., 1992 ; Jones et al., 1989). Une alimentation constituée d’un mélange 
de sétaire géante et de leucaena (1:1) a été complétée par 100 g de mélasse/kg de nourriture, 
et a abouti à un meilleur gain de poids vif chez de jeunes taureaux (Huque et al., 1995).  

Chevaux et ânes  

La sétaire géante ne devrait pas être offerte aux chevaux en raison de sa teneur élevée en 
oxalates (voir Contraintes potentielles).  
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Sétaire géante, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,2 6,0 13,7 32,4 11  
Protéines brutes  % MS 9,1 3,9 3,2 16,9 19  
Cellulose brute  % MS 34,3 5,4 22,6 45,2 16  
NDF  % MS 69,5     * 
ADF  % MS 40,0  28,5 45,1 2 * 
Lignine  % MS 5,4     * 
Matières grasses brutes  % MS 2,4 0,5 1,8 3,5 14  
Matières minérales  % MS 11,1 2,7 7,4 15,3 15  
Energie brute MJ/kg MS 17,8     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,4 1,3 0,4 4,7 11  
Phosphore g/kg MS 1,9 1,7 0,2 6,0 11  
Potassium g/kg MS 15,8 16,3 0,6 36,0 9  
Sodium g/kg MS 0,4 0,2 0,2 0,6 6  
Magnésium g/kg MS 2,1 1,4 0,9 5,2 9  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  62,8     * 
Dig. énergie  %  60,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,6     * 
Dig. azote  %  65,2    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  36,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 6,5     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Sétaire géante, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 9,9 0,0 9,9 9,9 6  
Matières minérales  % MS 15,3 0,0 15,3 15,3 6  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  58,6 5,3 52,0 67,3 6  
Dig. énergie  %  55,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Sorgho d’Alep, zèb yagidi (Sorghum halepense) 

Présentation 

Le sorgho d’Alep (Sorghum halepense (L.) Pers.) est une graminée fourragère des régions 
subtropicales et tempérées chaudes (semi-arides à sub-humides). Il est utilisé comme pâturage 
et comme foin. Il est appétent et de bonne valeur nutritionnelle quand il est jeune.  

Noms communs 

Sorgho d’Alep, herbe d’Alep [Français] ; Aleppo grass, Johnsongrass, Johnson grass [Anglais] ; 
cañota, hierba Johnson, sorgo de Aleppo [Espagnol] ; sorgo-bravo [Portugais] ; 石茅 [Chinois] ; 
セイバンモロコシ [Japonais] ; Гумай [Russe] ; หญาพง, หญาพง, หญาปง [Thaï] 

Synonymes 

Andropogon controversus Steud., Andropogon halepensis (L.) Brot., Andropogon halepensis var. 
anatherus Piper, Andropogon miliaceus Roxb., Andropogon miliformis Schult., Holcus exiguus 
Forssk., Holcus halepensis L., Holcus halepensisvar. miliformis (Schult.) Hitchc., Holcus sorghum 
var. exiguus (Forssk.) Hitchc., Sorghum controversum (Steud.) Snowden, Sorghum miliaceum 
(Roxb.) Snowden, Sorghum miliaceum var. parvispicula Snowden 

Description  

Le sorgho d’Alep (Sorghum halepense (L.) Pers.) est une graminée fourragère répandue dans 
les régions subtropicales et tempérées chaudes, semi-arides à sub-humides. Il est utile pour le 
foin et les pâturages.  

Morphologie 

Le sorgho d’Alep est une graminée pérenne à port dressé, mesurant de 50 à 290 cm de hauteur, 
avec des racines persistantes, vigoureuses et dispersives, et des rhizomes squameux rampants 
(Ecoport, 2010 ; Ecocrop, 2010). Son aspect général est similaire à celui de l’herbe du Soudan 
(sorgho x drummondii) (Göhl, 1982). Chaumes et racines proviennent du rhizome. Les feuilles 
sont nombreuses, en forme de lame, et mesurent moins de 2-4 cm de large et 25-80 cm de long 
(eFloras 2010 ; Duke, 1983). Les inflorescences font 10-50 cm de long et 5-25 cm de large. Ce 
sont des panicules soyeuses, portant des paires d’épillets sessiles et pédicellés (4,5-5 mm de 
long) (FAO, 2010).  

Utilisations 

Le sorgho d’Alep est un fourrage de bonne qualité, principalement utilisé pour le foin et les 
pâturages. Les graines sont consommées par les populations durant les périodes de pénurie 
alimentaire (Duke, 1983). Le fourrage vert de sorgho d’Alep peut être toxique pour les 
animaux au pré en raison de son contenu en nitrates ou en HCN (voir Contraintes 
potentielles) (FAO, 2010).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Le sorgho d’Alep est originaire du bassin méditerranéen et de l’Asie occidentale. Il est 
maintenant très répandu dans les régions subtropicales et tempérées chaudes. Il préfère les 
climats chauds (semi-arides et sub-humides), et on le trouve souvent sur les bords de rivières 
et dans les fossés (FAO, 2010 ; USDA, 2010). Les conditions optimales de croissance pour le 
sorgho d’Alep sont des précipitations annuelles de 500-700 mm, des températures diurnes 
variant de 27 °C à 32 °C, et des sols argileux ou sableux humides. Le sorgho d’Alep tolère la 
sécheresse, mais il semble être plus productif pendant la saison des pluies. Les tiges et les 
feuilles meurent à la première gelée, mais la litière morte couvre souvent le sol pendant tout 
l’hiver (Hutchison, 2011).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Le sorgho d’Alep se développe facilement et procure une bonne couverture contre l’érosion du 
sol liée à l’eau ou au vent (FAO, 2010). Le sorgho d’Alep est cependant considéré comme une 
mauvaise herbe très nuisible. En effet, il rivalise fortement avec d’autres espèces, augmente le 
risque d’incendie en été, réduit la fertilité du sol et agit comme hôte pour les agents pathogènes 
des cultures. Il est très difficile à éradiquer en raison de sa forte production de semences et du 
fort développement de ses rhizomes. Les traitements herbicides restent la méthode la plus 
efficace pour contrôler le développement du sorgho d’Alep, même si certaines variétés sont 
résistantes aux herbicides. Les méthodes alternatives de lutte contre le sorgho d’Alep sont la 
rotation des cultures et la prévention contre la production de rhizomes, en détruisant ou en 
épuisant la racine grâce à une bonne préparation du sol, ainsi qu’au fauchage et au pâturage 
(GISD, 2010).  

Impact environnemental  

Le sorgho d’Alep produit de 1 à 20 t de MS/ha/an en fonction des conditions de culture (17-18 
t/ha ont été obtenus sous irrigation au Texas) (FAO, 2010 ; Ecocrop, 2010). Un apport 
d’engrais azoté, ainsi que l’association avec une légumineuse améliorent les rendements. Le 
sorgho d’Alep peut être coupé 2 à 3 fois par saison (Duke, 1983 ; Göhl, 1982). Dans le sud des 
États-Unis, le sorgho d’Alep est parfois cultivé en association avec des légumineuses 
fourragères comme le soja, le mélilot (Melilotus sp.) et la gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) 
pour améliorer la qualité du foin ou du pâturage. La gesse hérissée plantée au milieu de sorgho 
d’Alep peut fournir du foin pour l’hiver, à condition que le sorgho ne soit pas distribué dans les 
2 semaines après une période de gel ; l’HCN peut ainsi se dissiper (voir Contraintes 
potentielles ci-dessous) (UT Extension 2008 ; Skerman et al., 1990).  

Contraintes potentielles  

Sorghum halepense contient de la dhurrine, un glucoside cyanogène qui libère de l’acide 
cyanhydrique après hydrolyse. La consommation de sorgho d’Alep peut être mortelle pour les 
bovins, qui montrent des signes de dyspnée, d’anxiété, des tremblements musculaires et des 
troubles de la coordination, qui apparaissent 15 minutes après que les animaux ont commencé 
à pâturer, la mort survenant trois heures plus tard (Nobrega et al., 2006). La quantité de 
dhurrine dépend des conditions de croissance telles que l’application d’engrais, le gel et la 
disponibilité en eau. Afin de prévenir les intoxications, le pâturage devrait être évité après un 
gel ou un stress hydrique, et il est recommandé de sécher le fourrage pour que le HCN 
résultant de l’hydrolyse de la durrhine puisse être évacué (Munro, 2010).  
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Le sorgho d’Alep peut accumuler des nitrates et causer des empoisonnements aux nitrates 
dans les troupeaux bovins. Les cas graves mènent à la mort quatre à six heures après 
l’ingestion chez les bovins et les chevaux, ou peuvent causer des avortements trois à cinq jours 
après l’ingestion (Munro, 2010).  

Ruminants  

Le sorgho d’Alep est excellent pour le foin et les pâturages (Duke, 1983). Il est très bien appété, 
et nutritif aux stades précoces de croissance ; la qualité du foin est la meilleure au début de 
l’épiaison (FAO, 2010 ; Göhl, 1982). L’application d’engrais a augmenté la digestibilité et la 
teneur en protéines de la plante (Bennett, 1973). La digestibilité in vitro de la MS diminue au fil 
du temps : une expérience rapporte des valeurs décroissantes de 63-66 % à 47 % entre juin et 
août (Rankins et al., 1995).  

Vaches laitières 

Pour les vaches laitières, le foin de sorgho d’Alep est comparable à la fléole des prés et, après 
application d’engrais, il a été considéré comme comparable à un foin de luzerne, et supérieur 
aux foins d’avoine ou de soja (Duke, 1983). L’ajout de 20 % de foin de sorgho d’Alep haché 
dans une ration totale mélangée pour vaches laitières a donné des résultats satisfaisants 
(Acevedo Rosario et al., 1997). En Inde, le foin d’Alep récolté au moment de la floraison et 
offert ad libitum a satisfait les besoins nutritionnels de génisses de 27-28 mois, avec une 
ingestion de MS de 94 g/kg PV0,75/j (Sanjeev Kumar et al., 1997).  

Bovins viande 

Le sorgho d’Alep peut être pâturé en continu par des bouvillons, et permet des gains 
quotidiens semblables à d’autres fourrages de saison chaude tels que l’herbe des Bermudes 
(Cynodon dactylon) et l’herbe de Bahia (Paspalum notatum) (Rankins et al., 1995).  

Ovins 

Chez des béliers adultes, la valeur nutritive de l’ensilage de sorgho d’Alep a été améliorée en lui 
ajoutant des déchets de poissons fermentés (Rodriguez Carias et al., 2006). Chez des agneaux 
en croissance, un ensilage de sorgho d’Alep mélangé avec de la litière de poulet a été jugé 
économiquement acceptable, et considéré comme une alternative intéressante à l’ensilage de 
litière de poulet. Cet ensilage est néanmoins moins digestible que l’ensilage de maïs (Rude et 
al., 1993).  

Autres espèces  

Sauterelles 

Des plantules de sorgho d’Alep ont été utilisées avec des sauterelles (Oxya fuscovittata 
(Marschall)) et ont donné les meilleurs résultats de survie, de croissance et de longévité 
larvaires, de consommation alimentaire, d’utilisation des nutriments, de durée de vie adulte, de 
capacité de ponte et de taux d’éclosion, comparées à d’autres aliments comme le riz, le blé et 
l’herbe des Bermudes (Cynodon dactylon). L’élevage d’insectes tels que les sauterelles pourrait 
fournir une alimentation à faible coût pour l’élevage des volaille et des poissons (Ganguly et al., 
2010).  
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Sorgho d’Alep, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,1 5,0 15,9 27,7 4  
Protéines brutes  % MS 10,1 2,9 5,1 16,1 12  
Cellulose brute  % MS 33,7 4,3 27,4 38,7 6  
NDF  % MS 68,9 4,0 52,7 68,9 6 * 
ADF  % MS 39,4 2,6 31,5 39,4 6 * 
Lignine  % MS 5,2     * 
Matières grasses brutes  % MS 2,4 0,8 1,5 3,5 6  
Matières minérales  % MS 9,4 0,9 7,7 11,1 12  
Energie brute MJ/kg MS 18,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 6,5    1  
Phosphore g/kg MS 3,6    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 63,7     * 
Dig. énergie  % 60,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,9     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Sorgho d’Alep, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 87,7    1  
Protéines brutes  % MS 6,6    1  
Cellulose brute  % MS 34,6    1  
NDF  % MS 69,8     * 
ADF  % MS 40,4     * 
Lignine  % MS 5,5     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,9    1  
Matières minérales  % MS 5,9    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,6     * 
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  58,9     * 
Dig. énergie  %  55,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,4     * 
Dig. azote  %  45,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Sorgho fourrager, sorgho, gwos miyèt, sowgo a mil, sorgho 
(Sorghum bicolor L.) 

Présentation 

Le sorgho (Sorghum bicolor L.) est une céréale majeure des climats chauds, également cultivée 
en tant que fourrage. Le sorgho fourrager fournit un fourrage de qualité, appétent pour les 
ruminants, très résistant à la sécheresse et à la charge animale, et capable de pousser là où les 
températures et le manque d’humidité interdisent la culture du maïs. Le fourrage de sorgho peut 
être pâturé, affourragé en vert, ou utilisé comme foin ou ensilage. Cependant, en raison de sa 
faible teneur en protéines, une complémentation est nécessaire pour de bonnes performances 
zootechniques. Des variétés de type « brown midrib » (bmr) ont été développées spécifiquement 
pour le fourrage, et ont une meilleure digestibilité. Les jeunes pousses de sorgho fourrager ou les 
plants de sorgho ayant souffert de sécheresse peuvent contenir de l’acide cyanhydrique en 
concentration dangereuse pour les animaux. L’ensilage de sorgho est généralement de moins 
bonne qualité que l’ensilage de maïs, mais peut le remplacer complètement dans certains cas, 
notamment avec les variétés bmr. Comme les autres pailles de céréales, les pailles de sorgho 
sont d’une faible valeur nutritionnelle.  

Noms communs 

Sorgho, sorgho grain, sorgho fourrager, gros mil [Français] ; sorghum, broomcorn, forage 
sorghum, grain sorghum, milo, great millet, durra, dourah [Anglais] ; sorgo, milho-zaburro 
[Portugais] ; sorgo, zahína [Espagnol] ; Mohrenhirse, Durrakorn, Besenkorn, Guineakorn 
[Allemand] ; kafferkoren [Néerlandais] ; sorgo, saggina [Italien] ; ذ ر ة اضيب  ء و ;  ر مغ  [Arabe] ; 
জোয়ার [Bengali] ; 高粱 [Chinois] ; 수수속 [Coréen] ; चारा (jwaarie, jowar, jowari) [Hindi] ; ソル

ガム[Japonais] ; сорго [Russe] ; ขาวฟาง [Thaï] 

Espèce 

Sorghum bicolor (L.) Moench 

Synonymes 

Sorghum vulgare Pers. Il existe de nombreux synonymes de Sorghum bicolor (voir la base de 
données GRIN pour une liste exhaustive).  

Description  

Le sorgho (Sorghum bicolor (L.) Moench) est utilisé aussi bien comme céréale que comme 
fourrage. Tandis que certaines variétés sont cultivées uniquement pour le grain, d’autres ont 
été sélectionnées et créées pour la production de fourrage ; certaines variétés sont à double 
usage (Harada et al., 2000). Le sorgho est une graminée annuelle à port dressé, dont la taille 
peut aller jusqu’à 5 m de haut. Le sorgho est une plante en C4. Les racines de sorgho sont 
adventives, et le système racinaire peut s’étendre de 90 à 180 cm de profondeur. Les chaumes 
sont dressés, rigides, de 0,6 à 5 m de haut, et de diamètre allant de 5 à 30 mm. Les feuilles sont 
larges, glabres, très proches des feuilles de maïs, mais plus courtes et plus larges que celles-ci. 
L’inflorescence est une panicule d’environ 60 cm de long, portant jusqu’à 6000 épillets (Balole 
et al., 2006). Le sorgho présente des morphologies très diverses. La tige est la partie de la 
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plante qui présente les plus grandes différences entre génotypes, allant de mince à épaisse, 
avec tallage faible ou multiple (Rattunde et al., 2001).  
 
Les sorghos utilisés pour le fourrage appartiennent à quatre catégories (Suttie, 2000) :  
 

•  Les sorghos grain. Les variétés à usage mixte peuvent être directement utilisées 
comme fourrage. Le bétail peut également manger les pailles ou les chaumes après que le 
grain a été récolté. Beaucoup de sorghos utilisés pour le fourrage dans les régions tropicales 
appartiennent aux variétés locales à hautes et fines tiges (2 à 4 m), et sont utilisés comme 
cultures à usage mixte (grain et fourrage) (Magness et al., 1971).  
•  Les sorghos sucrés. Leurs tiges contiennent un jus sucré utilisé pour la fabrication 

artisanale du sucre. Ils sont cultivés comme fourrage, notamment aux Etats-Unis, et sont 
utilisés dans le développement d’hybrides fourragers. Pour une production plus intensive, les 
cultivars fourragers sont généralement des croisements entre variétés à grain et variétés 
sucrées. Ils ont une teneur en sucre plus élevée que les sorghos ordinaires et sont moins 
susceptibles de provoquer des intoxications à l’acide cyanhydrique (HCN). Ils peuvent 
également être utilisés pour l’ensilage ou le foin (Suttie, 2000).  
•  Le sorgho Soudan (sorgho x drummondii) et le Columbus grass (sorghum x almum).  
•  Les sorghos fourragers hybrides commerciaux. Ils sont généralement des hybrides 

du sorgho Soudan et du sorgho grain. Ils possèdent les aptitudes à la coupe répétée du sorgho 
Soudan, mais ont un potentiel de rendement beaucoup plus élevé. Ils deviennent de plus en 
plus populaires pour le fourrage vert dans certains pays en développement, et leurs graines 
sont disponibles dans le monde entier.  

 
Le sorgho dispose d’une variété génétique très importante. Par exemple, l’ICRISAT de 
Patancheru, en Inde, possède une collection de 36 000 lignées issues des principales régions de 
culture du sorgho dans le monde (Balole et al., 2006). Les informations présentées ci-après 
concernent majoritairement le sorgho fourrager Sorghum bicolor mais on trouvera 
marginalement des informations sur les hybrides de sorgho.  
 
Les sorghos dits bmr (brown midrib), qui ont été spécifiquement développés pour le fourrage, 
sont particulièrement remarquables. Les tiges et les feuilles des phénotypes bmr sont moins 
lignifiées, résultant en une plus grande digestibilité de la paroi cellulaire (Barrière et al., 2003 ; 
Ouda et al., 2005 ; Contreras-Govea et al., 2010 ; Pedersen et al., 2000). Malheureusement, le 
caractère bmr est négativement corrélé à la résistance des plantes aux maladies, à leur taux de 
survie, à leur adaptation à l’environnement et au rendement en biomasse. Ceci tend à limiter 
l’adoption des variétés bmr par les agriculteurs (Contreras-Govea et al., 2010). Pour les 
sorghos à double usage (grain et fourrage), la valeur nutritive du fourrage a rarement été prise 
en compte par le passé pour la sélection. Cependant, des cultivars présentant à la fois un 
rendement en grain élevé et une valeur fourragère supérieure sont en cours d’élaboration, 
notamment en Inde (GCRAI, 2010).  
 
Le sorgho fourrager est un fourrage intéressant : il est bien appété par les ruminants, et est 
exceptionnellement résistant à la sécheresse. En effet, il pousse là où le maïs ne peut le faire en 
raison de températures trop élevées ou de conditions trop sèches. Le sorgho fourrager peut 
être pâturé (jeune ou comme fourrage différé), coupé pour l’affourragement en vert, et pour la 
production de foin ou d’ensilage (Pedersen et al., 2000).  

Distribution  

Le sorgho est originaire d’Afrique de l’Est, probablement d’Ethiopie (Ecoport, 2011), mais il a 
également été cultivé en Inde avant les premiers écrits historiques, et en Assyrie dès 700 avant 
JC. Il a été introduit aux Etats-Unis depuis l’Afrique au début du 17ème siècle (Undersander et al., 
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2003 ; Balole et al., 2006). Il est maintenant largement répandu entre 50 °N (Etats-Unis et 
Russie) et 40 °S, et on le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1000 m 
(Ecoport, 2011). Les conditions de croissance optimales pour le sorgho sont des températures 
diurnes de 25-30 °C au semis et 30 °C pendant la croissance, avec des précipitations annuelles 
de moins de 400-750 mm. Il pousse idéalement sur des sols argilo-limoneux profonds et bien 
drainés, avec un pH variant de 5,5 à 7,5.  
 
Le sorgho est tolérant à la sécheresse grâce à son système racinaire. Il se comporte mieux que 
le maïs lors des sécheresses et pousse dans les zones semi-arides sujettes au stress hydrique, 
impropres à la culture du maïs (FAO, 2011). La tolérance du sorgho au sel dépend de la 
variété ; une accumulation de sel peut inhiber la germination. Une fois qu’il est bien établi, le 
sorgho sucré est très tolérant au sel (Cook et al., 2005). Dans certaines régions, le sorgho a été 
décrit comme l’une des graminées les plus tolérantes au sel (Fahmy et al., 2010). Le sorgho est 
modérément tolérant à l’engorgement (pendant de courtes périodes). Il est sensible au gel et 
aux inondations prolongées. Il est également sensible aux mauvaises herbes pendant les 
premiers stades de son développement. En Afrique, Striga hermonthica, une plante parasite, se 
fixe sur ses racines et est particulièrement nocive pour le sorgho (FAO, 2011).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Remarque : les pratiques de gestion des fourrages rapportées ci-dessous proviennent 
principalement des lignes directrices nord-américaines et d’Europe occidentale concernant les 
sorghos sucrés et les hybrides commerciaux de Soudan x sorgho. Elles pourraient ne pas 
convenir aux sorghos fourragers cultivés dans les pays tropicaux et/ou en développement. 
Compte tenu de la variabilité du matériel génétique du sorgho, des efforts de sélection intensifs 
et du grand nombre de systèmes écologiques et agricoles où les sorghos fourragers sont 
cultivés, les recommandations précises et les valeurs de rendements, de hauteurs optimales, 
etc. dépendront finalement des conditions et des variétés locales.  

Rendements 

Les sorghos fourragers donnent chaque année environ 20 t matière fraîche/ha (Balole et al., 
2006), mais les rendements peuvent atteindre 75 t/ha dans des conditions optimales de 
croissance (FAO, 2011).  

Pâture 

Le sorgho fourrager peut supporter un pâturage intensif. Le pâturage tournant est le moyen le 
plus sûr d’utiliser le pâturage pour fournir une alimentation maximale. La fenêtre de pâturage 
du sorgho est relativement restreinte. Il ne devrait pas être pâturé en dessous de 15 cm si on 
souhaite obtenir une bonne repousse. Les nouvelles pousses qui peuvent être dangereuses en 
raison de l’HCN qu’elles contiennent ne devraient pas être pâturées avant d’atteindre au moins 
45 cm de hauteur (Undersander et al., 2003) voire 0,8-1 m (Vignau-Loustau et al., 2008). La 
hauteur de pâturage optimale est 1-1,5 m. A l’épiaison, la valeur nutritive comme la palatabilité 
commencent à diminuer rapidement. Le bétail commence à alors à brouter de façon sélective, 
et un phénomène de piétinement se produit si les plantes sont trop grandes (Undersander et 
al., 2003 ; Vignau-Loustau et al., 2008).  
 
Il y a un danger accru d’intoxication à l’acide cyanydrique (HCN) lorsque le givre tue les apex et 
épargne la base de la plante à partir de laquelle des pousses nouvelles et palatables peuvent 
émerger. Les bovins évitent souvent les grandes tiges givrées et broutent les jeunes pousses 
qui peuvent contenir d’importantes quantités de HCN. La production d’ensilage pourrait être la 
meilleure façon de gérer les sorghos endommagés par le gel (Undersander et al., 2003).  
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Affourragement en vert 

Du sorgho vert broyé peut aider à renforcer l’approvisionnement en fourrage d’été. Le sorgho 
fraîchement coupé doit être consommé rapidement pour empêcher la formation de HCN 
(Undersander et al., 2003).  

Foin 

Le foin de sorgho devrait être réduit en menue paille avant d’être offert au bétail pour éviter le 
gaspillage (Suttie, 2000). Pour obtenir un rendement élevé, le sorgho hybride destiné à la 
fenaison devrait être récolté lorsque les graines sont entre le début du stade pâteux et le stade 
pâteux. Le séchage est néanmoins difficile à ce moment-là. Une récolte lorsque le fourrage fait 
environ 80 cm de haut permet d’obtenir un foin de meilleure qualité, plus facile à sécher, et une 
ou deux autres récoltes peuvent être produites (Undersander et al., 2003).  

Ensilage 

Avec des sorghos hybrides, le meilleur stade pour l’ensilage est le stade pâteux moyen 
(humidité de la plante : 65-70 %). Pour les bovins viande, le sorgho peut être récolté quelques 
jours plus tard (Undersander et al., 2003). Le sorgho grain devrait être ensilé lorsque les 
graines du sommet des épis sont au stade pâteux et celles du bas des épis au stade laiteux 
(Vignau-Loustau et al., 2008). Le sorgho sucré utilisé pour l’ensilage doit être coupé avant que 
les graines mûrissent ; sinon une importante quantité de petites graines déjà dures sera 
gaspillée car elles ne sont pas faciles à digérer (Göhl, 1982).  
 
L’ensilage de sorgho fourrager fermente comme le maïs, avec un pH inférieur à 4,0 (Filya, 
2003 ; Contreras-Govea et al., 2010). Au Brésil, un ensilage de sorgho a atteint le seuil de pH 
3,9, nécessaire pour empêcher le développement de bactéries d’acide lactique, après 7 jours. Il 
est resté stable pendant 2 à 4 semaines (Rodriguez et al., 1999). Comme le sorgho fourrager est 
parfois ensilé à des taux d’humidité plus élevés que le maïs, une plus grande concentration 
d’acide acétique peut être attendue (Contreras-Govea et al., 2010).  

Impact environnemental  

Efficacité d’utilisation de l’eau et tolérance au sel 

Les sorghos ont une efficacité d’utilisation de l’eau élevée : ils réclament moins d’eau que le 
maïs pour atteindre leur potentiel de production. Dans les environnements où l’eau est limitée 
en raison de la sécheresse ou de la baisse des nappes phréatiques, et où il est nécessaire de 
conserver ou de réaffecter l’eau disponible, les sorghos fourragers sont préconisés comme 
substituts à des cultures plus gourmandes en eau, comme le maïs fourrage. Les sorghos sont 
particulièrement intéressants partout où l’eau est rare et précieuse, en raison du changement 
climatique mondial (Brouk et al., 2011 ; Emile et al., 2006 ; Contreras-Govea et al., 2010). La 
combinaison de la tolérance à la sécheresse et de la tolérance au sel fait du sorgho une 
ressource alimentaire très intéressante dans des conditions arides et semi-arides en terres 
salines (Al-Khalasi et al., 2010 ; Fahmy et al., 2010 ; Khanum et al., 2010).  

Restauration des sols toxiques 

Le sorgho est tolérant à de nombreux polluants et il pousse abondamment sur les sols toxiques 
qui tuent la plupart des plantes. Le sorgho peut absorber les excès d’azote grâce à son système 
racinaire pénétrant. Cette capacité a servi à restaurer des terres en jachère où l’azote du sol 
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avait pu s’élever à 400 kg/ha. Le sorgho se développe aussi sur des sols irrigués salins : il 
restaure la porosité du sol, permettant d’installer une culture de blé à rendement élevé en une 
saison seulement (NRC, 1996).  

Plante couvre-sol et amélioratrice du sol 

Le sorgho peut être utilisé comme une culture de couverture au cours de l’automne et de 
l’hiver : semé à l’automne, il couvre plus de 60 % de la surface du sol avant l’hiver, et le protège 
de l’érosion éolienne. Il contribue également à économiser plus d’eau que d’autres cultures de 
couverture, car il meurt rapidement après le premier gel, et ne retire donc plus d’eau du sol 
après le gel. Après la récolte, incorporer l’enfouissement des restes de cannes de sorgho dans 
le sol peut améliorer son statut organique et limiter l’érosion (UC SAREP 2006 ; NRC, 1996).  

Lutte contre les mauvaises herbes et contre les parasites 

Le sorgho peut nuire aux dicotylédones adventices même après sa mort. Ceci pourrait être dû à 
la libération de composés phénoliques et cyanogéniques par les racines (NRC, 1996).  

Support de cultures 

Les tiges mortes de sorgho grain peuvent servir de support aux légumineuses grimpantes, 
même plusieurs mois après la récolte des graines (NRC, 1996).  

La régénération des pâturages naturels 

Dans le Queensland, en Australie, le sorgho sucré a été l’une des espèces utilisées avec succès 
dans les tentatives de revégétalisation des pâturages de bluegrass (Dichanthium sericeum) 
fortement dégradés. Il a été ajouté au mélange pour concurrencer davantage les adventices et 
pour sécuriser l’approvisionnement du bétail dans le paddock. Il a fourni du fourrage quatre à 
cinq mois après le semis, et le bétail l’a préféré aux autres espèces semées (Lambert et al., 
1999).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La composition du sorgho fourrager dépend de son degré de maturité, de la variété, du climat, 
des conditions de récolte et de nombreux autres facteurs. Comme pour la plupart des 
fourrages, la teneur en protéines et, plus généralement, la valeur nutritive du sorgho, 
diminuent avec la maturité. Dans les sorghos fourragers-plante entière cultivés en Europe de 
l’Ouest, la teneur en protéines est de 19,0 % au stade montaison, puis de 12,9 % une semaine 
avant le début de l’épiaison, et à 6,9 % au stade de laiteux du grain. Le contenu en ADF, d’abord 
égal à 31,2 %, passe à 37,4 % à l’épiaison, puis diminue légèrement à 35,4 % au stade laiteux 
(INRA, 2007).  
 
Dans les ensilages plante entière, la teneur en protéines est d’environ 10-11 % et la teneur en 
amidon varie de 22 à 28 %, au stade laiteux, à 30-32 %, au stade pâteux dur (Vignau-Loustau et 
al., 2008). Cependant, les valeurs obtenues pour les sorghos tropicaux peuvent être différentes. 
Au Brésil, par exemple, le taux de protéines brutes, de 14 % à 40-50 jours, a ensuite diminué de 
façon exponentielle pour se stabiliser à 3-5 % (Pizarro et al., 1984).  
 
Le sorgho est un proche parent du maïs. Comme le maïs, il a un métabolisme photosynthétique 
en C4. Il y a cependant des différences dans la structure des tissus et dans la distribution des 
organes (tiges, feuilles, oreilles) entre les deux plantes. Les comparaisons de plantes de maïs et 
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de sorgho aux Etats-Unis ont montré que, dans le maïs, la proportion de feuilles et d’épis est 
plus élevée tandis que dans le sorgho ce sont les tiges qui sont en concentration plus élevée à 
tous les stades de maturité. En conséquence, la teneur en fibres est plus élevée dans les 
cultivars de sorghos que dans les maïs hybrides, 35 % contre 29 % MS pour des plantes 
récoltées pour l’ensilage. Ceci aboutit à une valeur nutritionnelle généralement plus faible pour 
le sorgho. Alors que la concentration en ADF dans les feuilles augmente avec la maturité (de 
34,6 % au stade laiteux à 40,3 % au stade pâteux dur), elle reste relativement constante dans 
les tiges (38-39 % MS), ou a tendance à diminuer (Contreras-Govea et al., 2010). Les feuilles 
sont également plus riches en protéines que les tiges (13,6 contre 8,3 % pour Sorghum bicolor, 
et des valeurs similaires ont été signalées pour un hybride Soudan x Sorghum bicolor en 
Egypte) (Gabra et al., 1985).  
 
Les programmes de sélection, et notamment le développement de sorghos bmr à faible lignine 
et meilleure digestibilité, tendent à réduire l’écart entre le sorgho fourrager et le maïs 
fourrager (Contreras-Govea et al., 2010). Dans une étude de quatre ans sur 270 lignées de 
sorghos fourragers (y compris 99 sorghos bmr), il a été constaté que le NDF et l’ADF ne 
diffèrent pas significativement entre les variétés bmr et non bmr. L’ADL dans les variétés bmr 
était inférieur de 23 % (moyenne de 4,3 % MS) comparé aux variétés non bmr. La digestibilité 
in vitro de la MS des variétés bmr est seulement légèrement supérieure à celle des variétés non 
bmr. Certains cultivars de sorgho fourrager classiques ont une valeur nutritive comparable ou 
supérieure à celles de certains sorghos fourragers bmr. Dans certains cas, cependant, la 
digestibilité in vitro de variétés de sorghos bmr étaient du même ordre, ou plus élevée, que la 
moyenne des ensilages de maïs. Il a été conclu que le label bmr ne garantit pas une meilleure 
digestibilité ou une meilleure valeur nutritionnelle, et que le choix d’un cultivar de sorgho 
fourrager devrait être basé sur sa performance individuelle plutôt que sur le critère bmr seul 
(McCollum et al., 2005). Ces conclusions ont été confirmées par d’autres chercheurs 
(Contreras-Govea et al., 2010).  

Contraintes potentielles  

Le sorgho contient de l’acide cyanhydrique et des nitrates/nitrites, qui peuvent être toxiques 
pour les animaux si elles sont ingérées à un niveau élevé. Il existe des différences variétales 
entre sorghos (Luthra et al., 1976).  

Acide cyanhydrique 

La dhurrine, un cyanoglycoside, est présente dans les parties aériennes de la plupart des 
variétés de sorgho. Elle est particulièrement concentrée dans les jeunes feuilles et les talles, et 
dans les plantes qui souffrent de la sécheresse. La dhurrine est hydrolysée en acide 
cyanhydrique lorsque les tissus du sorgho sont dégradés dans le rumen des animaux. L’acide 
cyanhydrique est hautement toxique et peut tuer des animaux au pâturage. Le sorgho 
fourrager peut contenir entre 100 et 800 mg HCN/kg MS. Il est létal pour les ruminants s’il est 
absorbé à hauteur de 2 mg/kg PV. Les symptômes d’intoxication aiguë à l’acide cyanhydrique 
chez les ruminants sont : excitation, respiration difficile, tremblements musculaires, 
chancellement, convulsions, effondrement et mort, celle-ci pouvant se produire en moins de 15 
minutes, mais survenant généralement après 1 ou 2 heures. Une forme chronique 
d’intoxication à l’acide cyanhydrique existe aussi : elle résulte en carences en soufre chez les 
ruminants (Pedersen et al., 2000).  
 
Dans la plante, les niveaux d’HCN diminuent généralement avec l’âge, et passent sous le seuil 
de toxicité 45 à 50 jours après la plantation (Hanna et al., 2001). L’acide cyanhydrique est 
partiellement détruit lors de la fenaison ou de l’ensilage ; il se dégrade en 2 ou 3 semaines 
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après l’ensilage (Undersander et al., 2003). Des variétés à faible potentiel HCN ont été créées 
(Hanna et al., 2001).  

Nitrates et nitrites 

Le sorgho est un accumulateur de nitrates et, bienque les nitrates soient généralement non 
toxiques pour les ruminants, leur transformation en ammoniac, dans le rumen, produit des 
nitrites toxiques. Les nitrites se lient avec l’hémoglobine pour former de la méthémoglobine, 
qui empêche la fixation de l’O2 sur l’hémoglobine. Ceci entraîne une anoxie des tissus, 
accompagnée d’une augmentation de la fréquence cardiaque et du taux de respiration. La mort 
de l’animal peur survenir dans les cas les plus graves (Marais, 2001 ; Fahmy et al., 2010).  
 
Des niveaux de nitrate allant de 0,5 à 1 % MS dans la plante sont considérés comme 
potentiellement toxiques pour les ruminants. Les niveaux de nitrate supérieurs à 1 % MS sont 
considérés comme dangereux (Yaremcio, 1991). Les nitrates sont plus concentrés dans les 
tiges que dans les feuilles (Aii, 1975 ; Harada et al., 2000).  
 
Plusieurs conditions environnementales conduisent à l’accumulation des nitrates, notamment 
les fortes sécheresses, les fortes applications d’engrais azotés ainsi que les gelées suffisamment 
fortes pour tuer les plantes (Pedersen et al., 2000). Une bonne gestion de la fertilisation azotée 
peut permettre de réduire l’accumulation des nitrates (Wilmoth et al., 2000).  
 
Pour éviter un empoisonnement aux nitrates, le bétail ne doit pas pouvoir accéder librement 
au sorgho fourrager : dans les pâturages en bande à fort taux de charge, le bétail ne choisit que 
les feuilles qui contiennent moins de nitrates que la tige. La parcelle ne doit pas être pâturée 
immédiatement après un stress et devrait pouvoir maturer car cela diminue la teneur en 
nitrate. L’ensilage est également un moyen de réduire les niveaux de nitrates (de 40 à 60 %). Si 
une accumulation de nitrates est suspectée, le troupeau doit être alimenté avant d’entrer dans 
la parcelle afin que les nitrates soient dilués dans la ration (Pedersen et al., 2000).  

Ruminants  

Le sorgho fourrager peut être utilisé comme pâturage, pour l’affourragement en vert, le foin, 
l’ensilage et pour ses résidus de récolte (paille, chaume et feuilles). En raison de sa teneur 
relativement faible en protéine, le sorgho fourrager nécessite généralement un supplément 
protéique ainsi que des minéraux et des vitamines (Undersander et al., 2003). Les variétés bmr 
développées depuis les années 1990 sont censées avoir une digestibilité élevée en fibres, ce qui 
les rend compétitives avec le maïs (Brouk et al., 2011).  
 
En raison de l’amplitude du sujet, les recommandations suivantes pour les ruminants ne 
constituent pas un aperçu exhaustif de l’utilisation du sorgho fourrager à travers le monde. 
Elles représentent un échantillon des travaux scientifiques rapportés sur le sujet. Les lecteurs 
sont invités à consulter leurs services locaux de vulgarisation pour des conseils spécifiques sur 
la meilleure façon d’utiliser le sorgho fourrager dans leurs conditions locales.  

Ingestion 

Pour les sorghos fourragers cultivés en Europe occidentale, l’ingestion est bonne au début du 
cycle de croissance, mais elle diminue rapidement dès que l’inflorescence se développe. 
L’ingestion est plus élevée pour les repousses : par exemple, l’ingestion à la montaison du 
premier cycle est de 21,5 g MS/kg PV tandis que l’ingestion à la repousse est de 24,0 g MS/kg 
PV (Vignau-Loustau et al., 2008).  
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Digestibilité et valeur énergétique 

Pour illustrer la variation de la valeur nutritive, la digestibilité de la MO et l’EM du sorgho 
entier frais cultivé en Europe de l’Ouest étaient de 71 % et 9,5 MJ/kg MS à la montaison, elles 
ont ensuite diminué à 61 % et 8,4 MJ/kg MS à l’épiaison pour se stabiliser plus ou moins après 
ce stade. Les différences entre une repousse de huit semaines cultivée dans des conditions 
normales ou lors d’une sécheresse étaient de 12 points de pourcentage pour la digestibilité de 
la MO (70 à 58 %) et 1,4 MJ/kg (9,4 à 8 MJ/kg MS) (INRA, 2007).  
 
Par rapport à l’ensilage de maïs, l’ensilage de sorgho est plus fibreux et moins digestible. Dans 
les régions tempérées, l’ensilage de sorgho plante entière a une valeur nutritive plus élevée 
que d’autres ensilages de graminées fourragères ou de légumineuses, il est proche en valeur 
nutritive d’un ensilage de maïs de qualité moyenne (Vignau-Loustau et al., 2008). Il a été noté 
que les équations basées uniquement sur l’ADF pour prédire la digestibilité sont susceptibles 
de sous-estimer la valeur des variétés bmr (Brouk et al., 2011).  

Pâturage et résidus de récolte sur pied 

Alors que l’ensilage est la principale utilisation du sorgho fourrager (notamment dans les pays 
tempérés et développés), le pâturage du sorgho vert ou de ses chaumes sont des pratiques 
courantes à certains endroits. En Australie, par exemple, les sorghos fourragers sont également 
utilisés pour le pâturage d’automne par les vaches laitières et en période de pénurie entre 
pâturage d’été et pâturage d’hiver par les bovins viande à engraisser. Les sorghos grain sont 
intéressants pour le pâturage après la récolte du grain, et les résidus de récolte (paille, épis 
perdus au champ et repousses accompagnées d’adventices) fournissent un bon fourrage 
d’automne et d’hiver (Cook et al., 2005).  
Vaches laitières 

Au Venezuela, des vaches pâturant ad libitum un mélange de Sorghum bicolor et de Pennisetum 
purpureum, et recevant un supplément de concentré, ont produit en moyenne 17,0 kg de lait 
corrigé à 4 % de MG pendant les 6 premiers mois de lactation, pour les vaches en 2ème et 3ème 
lactation (Bodisco et al., 1976).  
Bovins viande 

Dans le Queensland, en Australie, des bouvillons d’un an, placés sur un pâturage de sorgho 
sucré à raison de 1,25 tête/ha ont eu un GMQ de 0,86 kg/tête/j sur 7 mois (expérience de 1965 
citée par Cook et al., 2005).  
 
Plusieurs essais ont démontré, au Brésil, que les pâturages de sorgho permettent la croissance 
des animaux, bien que légèrement inférieure àcelle permise par d’autres graminées. Des 
bouvillons Charolais, Nelore et issus de croisement, âgés de 13 mois et placés sur un pâturage 
de sorgho fertilisé à un taux de charge de 1,75 t/ha ont gagné environ 50 kg en 3 mois (0,61 
kg/tête/j) (Neumann et al., 2005). Des génisses croisées de 15 mois ont pris moins de poids en 
pâturant du sorgho qu’avec du Pennisetum americanum (0,71 vs. 0,78 kg/tête/j) (Coser et al., 
1983). Dans une comparaison de plusieurs graminées incluant Sorghum bicolor, Pennisetum 
purpureum, Brachiaria plantaginea et Pennisetum americanum, les bouvillons pâturant le 
sorgho ont eu le 2ème meilleur gain quotidien (1,121 kg/j), après ceux placés sur Pennisetum 
americanum. Aucune différence significative n’a été observée en termes de taux de charge et de 
gain de poids vif. Il a été conclu qu’un pâturage de sorgho d’été bien conduit pourrait être 
utilisé comme source alternative d’aliment pour des bovins viande élevés dans des systèmes 
de production intensifs (Restle et al., 2002).  
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Affourragement en vert 

Le fourrage de sorgho vert est très appété par les chèvres, mais elles le préfèrent quand il est 
haché (Abdel-Moneim et al., 1999). Au Soudan, une étude comparant luzerne et sorgho en 
affourragement en vert offert à des moutons et bovins a montré que l’ingestion de luzerne était 
supérieure à celle du sorgho. Les digestibilités de la MO de la luzerne et du sorgho sont 
similaires chez les bovins, mais la luzerne est plus digestible chez le mouton. La 
supplémentation avec du sorgho grain et de la mélasse a augmenté la digestibilité du sorgho 
fourrager pour les deux espèces (ovins et bovins) (Ahmed et al., 1983).  

Foin 

Ovins 
En raison de sa tolérance au sel, le sorgho fourrager peut être utile dans les sols salins, par 
exemple dans les zones côtières et dans d’autres régions affectées par le sel, en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient. En Oman, le foin de sorgho cultivé dans des conditions de salinité 
élevée (3 ; 6 et 9 dS/m) peut être utilisé pour l’alimentation des moutons omanais sans effets 
néfastes sur la santé ou les performances. Les moutons absorbent les mêmes quantités de foin 
de sorgho et d’herbe de Rhodes (Chloris gayana), mais leur gain de poids quotidien a tendance 
à être plus faible avec le sorgho. Les digestibilités de la MS et de la protéine brute ont été plus 
faibles avec le sorgho qu’avec l’herbe de Rhodes, mais la digestibilité des fibres est restée 
identique (Al-Khalasi et al., 2010).  
 
En Egypte, le sorgho cultivé sur des sols fortement salins (10 dS/m), et arrosé avec de l’eau 
contenant de 4000 à 7000 ppm de sels totaux, a apporté suffisamment de nutriments pour 
couvrir les besoins nutritionnels des moutons. Des rendements prometteurs ont indiqué que le 
sorgho fourrager pourrait résoudre les pénuries d’été et d’automne, et augmenter la valeur 
économique des ressources alimentaires provenant des zones salines (Fahmy et al., 2010). Au 
Pakistan, le foin de sorgho (variétés classiques ou bmr) cultivé sur des terres salines, et récolté 
80 jours après le semis, pourrait remplacer avantageusement la paille de blé comme fourrage 
de base pour les moutons. Le sorgho ordinaire a été presque deux fois plus productif que les 
variétés bmr (13,2 contre 7,5 t/ha) (Khanum et al., 2010).  
Caprins 

Dans un essai sur chèvres laitières, le foin de sorgho a remplacé du foin de luzerne sans nuire à 
la production de lait (Andrade et al., 1996). Aucune différence de digestibilité n’a été observée 
entre du foin de sorgho de qualité moyenne et du foin d’avoine de haute qualité offerts à des 
moutons de race Rambouillet ou à des chèvres angora. Cependant, les chèvres angora, qui ont 
des besoins plus élevés en protéines pour faciliter la croissance du mohair, ont répondu à des 
niveaux plus élevés de protéines supplémentaires en augmentant leur ingestion (Huston et al., 
1988).  

Ensilage 

La plupart des essais d’ensilage de sorgho ont eu lieu dans les pays développés et tempérés, et 
ont comparé l’intérêt du sorgho relativement au maïs pour les vaches laitières.  

Vaches laitières 
Le sorgho ensilage est souvent conseillé pour remplacer le maïs ensilage, aussi bien pour les 
vaches laitières en lactation que pour les vaches laitières taries, comme en témoigne la 
quantité de travaux consacrés à ce sujet. Jusqu’alors, la conclusion de ces travaux est que 
l’utilisation de sorgho fourrager en substitution totale du maïs dans la ration des vaches en 
lactation est possible dans certains cas. Des études ont rapporté que la production de lait est la 
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même quand des ensilages de sorgho, et en particulier des sorghos bmr, sont utilisés à la place 
d’ensilages de maïs. En France, un exemple d’utilisation réussie du sorgho (à partir d’un 
cultivar non bmr) a été décrit comme suit : dans une étude de 15 semaines, des vaches laitières 
ont reçu de l’ensilage de sorgho ou de maïs ad libitum et avec 2,2 kg/j de concentré (et 50 g/j 
d’urée pour l’essai maïs). L’ensilage de sorgho a été mieux appété que l’ensilage de maïs (+ 15 
% d’ingestion de MS), la production de lait est restée inchangée (environ 20 kg/j) et la teneur 
en matières grasses a été plus élevée avec le sorgho (4,26 vs. 4,01 %). Cependant, les auteurs 
ont noté que, dans un essai précédent, les grains n’ont pas été correctement fertilisés à cause 
de la sécheresse, provoquant la production d’un ensilage de mauvaise qualité et un rendement 
de lait beaucoup plus faible (-16 %) que pour le contrôle (Emile et al., 2005). Aux États-Unis, 
lorsque des vaches ont été nourries avec 65 % d’ensilage (de maïs, de luzerne, de sorgho bmr 
ou classique), l’ensilage de sorgho bmr a donné un rendement en lait plus faible que l’ensilage 
de maïs, identique à celui obtenu avec la luzerne, et supérieur à celui obtenu avec le sorgho 
classique. Dans une seconde expérience, un ensilage de sorgho bmr incorporé à 35 % dans la 
ration a donné un rendement plus élevé qu’un ensilage de sorgho classique, et un rendement 
égal à celui obtenu avec l’ensilage de maïs (Aydin et al., 1999). Cependant, il existe de grandes 
différences dans les profils nutritionnels entre les variétés, doublées de variations 
agronomiques et climatiques, qui peuvent affecter les rendements. La substitution totale de 
l’ensilage de maïs par de l’ensilage de sorgho, même produit avec des variétés bmr, doit être 
attentivement examinée (McCollum et al., 2005 ; Brouk et al., 2011).  
Bovins viande croissance et engraissement 
L’utilisation d’ensilage de sorgho chez les bovins viande a été beaucoup moins étudiée que 
chez les bovins laitiers. Il est utilisé dans les fermes commerciales aux Etats-Unis où on 
considère qu’il permet un meilleur contrôle du gain de poids chez les bovins en croissance et 
les vaches taries (Brouk et al., 2011). Dans un essai se déroulant sur une période de deux ans 
au Texas, un ensilage de sorgho bmr a été testé dans des régimes de finition basés sur du maïs 
grain aplati à la vapeur. Il a été offert soit à 10 % (base MS de la ration), en remplacement 
complet du maïs ensilage, ou à 7,5 % pour apporter la même quantité de NDF que le maïs. Il n’y 
a pas eu de différences dans l’ingestion, le gain quotidien, l’efficacité alimentaire, ou les 
caractéristiques de carcasse entre les traitements (McCollum et al., 2005).  
Ovins 
Chez des moutons nourris à l’ensilage de sorgho au Brésil, le niveau optimal de concentré 
(maïs grain, tourteau de soja et son de blé) dans le régime a été compris entre 30 et 45 %. Cette 
proportion a augmenté la disponibilité de la MS dans le fourrage, la valeur nutritionnelle de la 
ration, et a amélioré la productivité des animaux (Simon et al., 2008).  

Paille et tiges (cannes) 

Les pailles de sorgho ont une faible valeur nutritive avec une digestibilité de la MO inférieure à 
50 %. Les animaux doivent être complémentés avec des concentrés riches en protéines 
(Blümmel et al., 2003). Au Nigeria, les meilleurs niveaux de supplémentation avec du tourteau 
de coton ont été respectivement de 60 g/j pour les ovins et 48 g/j pour les chèvres. Les chèvres 
ont mieux digéré la paille de sorgho que les moutons (Alhassan et al., 1986). Lors de la 
production de sirop de sorgho, ce sont les feuilles, et non les tiges, qui sont laissées sur le 
champ (Madibela et al., 2002).  
 
Une autre façon d’améliorer la valeur nutritive de la paille de sorgho est de la traiter. En Inde, 
de l’urée, de l’ammoniac liquide et même l’urine des animaux ont amélioré la dégradabilité de 
la paille, car ces traitements augmentent la teneur en azote de l’aliment, et donc l’efficacité de 
la population microbienne du rumen (Dhuria et al., 2007). Le traitement à la soude (NaOH) a 
été efficace pour augmenter (de 20 points de pourcentage) la digestibilité in vitro de la MS de la 
paille de sorgho (Escobar et al., 1985). Au Kenya, le traitement d’un mélange de pailles de 
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maïs/sorgho avec 5 % de NaOH a réduit la teneur en fibres de 15 %, et a augmenté la 
digestibilité de la MS de 8,5 % et l’ingestion d’environ 60 %. Cependant, ces améliorations 
n’ont pas amélioré les performances (gain moyen quotidien) chez les ovins et les caprins 
(Tessema et al., 1984). En Inde, un broyage fin suivi par un traitement à la chaux (10 g de 
Ca(OH)2/100 g MS) a augmenté la dégradabilité in sacco de la MS de 54,1 % à 89,2 %, après 48 
h d’incubation (Gandi et al., 1997).  
 
Dans les variétés mixtes de sorgho, le rendement en grain et la qualité du fourrage ne sont pas 
en relation inverse, mais le rendement en canne est souvent insuffisant. Les génotypes qui 
contribuent à des ingestions de MO très digestibles ne sont souhaitables que pour les 
agriculteurs disposant de quantités de canne de sorgho suffisantes pour permettre 
l’alimentation des animaux ad libitum. Lorsque les quantités de canne sont restreintes, il est 
plus pertinent de choisir des génotypes et des systèmes d’alimentation qui favorisent une très 
grande digestibilité dans des conditions d’ingestion restreinte (Blümmel et al., 2003).  

Lapins  

Feuilles et tiges (cannes) de sorgho 

Il y a très peu d’études concernant l’utilisation du sorgho fourrager pour l’alimentation des 
lapins. Une étude a examiné pendant un mois la toxicité potentielle des feuilles et des tiges de 
sorgho de première coupe distribuées fraîches, comme unique aliment, à des lapins âgés de six 
mois, en comparaison avec de l’herbe fraîche. Les tiges de sorgho ont provoqué des anomalies 
hématologiques, probablement liées à la teneur élevée en nitrates des tiges : 1 480 ppm dans 
les tiges de sorgho vs. 850 ppm dans les feuilles de sorgho, et 736 ppm dans l’herbe. Une 
découverte annexe de cette étude est que les lapins ont plus ou moins toléré ce régime 
déséquilibré au cours de la période expérimentale (Bhatti et al., 2011).  

Paille de sorgho 

La paille de sorgho (feuilles + cannes) peut être utilisée comme une source de fibres dans des 
aliments complets pour lapins. Elle a par exemple été incorporée à 20 % dans une ration de 
contrôle lors d’un essai visant l’utilisation de feuilles de khat (Catha edulis) pour l’alimentation 
des lapins (Al-Habori et al., 2004).  

 Sorgho, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 28,1 6,4 15,9 41,3 72  
Protéines brutes  % MS 8,2 3,2 2,5 16,3 203  
Cellulose brute  % MS 33,6 5,2 22,6 43,2 133  
NDF  % MS 57,9 4,9 46,2 67,0 112  
ADF  % MS 35,0 4,3 27,9 45,0 54  
Lignine  % MS 3,3 1,2 1,4 6,7 52  
Matières grasses brutes  % MS 1,9 0,5 1,1 3,1 88  
Matières minérales  % MS 9,1 2,2 5,4 13,7 197  
Energie brute MJ/kg MS 18,1     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,1 1,6 1,9 7,4 128  
Phosphore g/kg MS 2,0 0,8 0,8 3,8 125  
Potassium g/kg MS 19,3 6,1 9,6 31,7 79  
Sodium g/kg MS 2,5 4,6 0,1 9,4 4  
Magnésium g/kg MS 2,2 0,4 1,6 3,6 79  
Manganèse mg/kg MS 82 68 37 160 3  
Zinc mg/kg MS 45 18 26 69 4  
Cuivre mg/kg MS 13 6 5 21 4  
Fer mg/kg MS 919    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  63,1 7,4 56,4 82,0 52 * 
Dig. Energie  %  60,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,8     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 9,9    1  
Dig. Azote  %  60,5 5,8 50,6 67,0 8  
a (N)  %  22,0    1  
b (N)  %  66,0    1  
c (N) h-1  0,050    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  59     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  52     * 

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Sorgho, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 90,0 2,1 86,7 94,9 11  
Protéines brutes  % MS 7,5 3,1 4,2 13,7 12  
Cellulose brute  % MS 32,3 2,6 28,4 36,4 8  
NDF  % MS 68,7 6,2 58,7 73,3 6  
ADF  % MS 44,0 7,3 33,1 49,8 6  
Lignine  % MS 6,2 0,5 5,6 6,8 4  
Matières grasses brutes  % MS 1,4 0,3 0,8 1,7 10  
Matières minérales  % MS 8,8 1,1 7,6 11,3 12  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,8 0,6 1,0 2,8 7  
Phosphore g/kg MS 1,7 0,6 0,7 2,3 7  
Potassium g/kg MS 15,6 7,0 7,0 25,5 7  
Sodium g/kg MS 0,0    1  
Magnésium g/kg MS 2,9 0,9 1,8 4,5 7  
Manganèse mg/kg MS 107    1  
Zinc mg/kg MS 54    1  
Cuivre mg/kg MS 7    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  61,5 7,2 52,1 70,3 5 * 
Dig. Energie  %  58,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,4     * 
Dig. Azote  %  50,9 15,4 37,6 70,6 5  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Sorgho, ensilage 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 28,4 4,4 21,8 35,6 18  
Protéines brutes  % MS 6,7 1,3 4,2 8,4 25  
Cellulose brute  % MS 32,8 5,9 20,7 41,6 20  
NDF  % MS 66,0 4,6 59,2 73,0 17  
ADF  % MS 41,8 5,3 30,4 50,3 21  
Lignine  % MS 7,4 1,7 4,1 10,4 17  
Matières grasses brutes  % MS 2,6 1,1 0,7 4,8 17  
Matières minérales  % MS 8,8 2,3 5,0 14,1 30  
Energie brute MJ/kg MS 18,1  18,1 18,8 2 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,1 1,2 2,6 7,2 18  
Phosphore g/kg MS 3,0 1,0 1,5 4,8 18  
Potassium g/kg MS 20,4 5,5 14,6 30,9 10  
Sodium g/kg MS 6,3 6,8 0,4 15,6 4  
Magnésium g/kg MS 2,2 0,7 1,4 3,5 10  
Manganèse mg/kg MS 24 7 17 32 3  
Zinc mg/kg MS 37  30 45 2  
Cuivre mg/kg MS 7  7 7 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  64,3 3,4 63,3 70,1 3 * 
Dig. énergie  %  60,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,9     * 
Dig. azote  %  58,9 9,1 47,4 69,0 5  
        

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Sorgho sucré, ensilage 

Les sorghos sucrés sont des variétés de sorgho dont la tige contient un jus sucré exploité pour la 
fabrication de sucre. Ils sont aussi cultivés en tant que fourrage, notamment aux États-Unis.  
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Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 26,8  26,6 27,0 2  
Protéines brutes  % MS 8,1 1,8 5,9 11,5 7  
Cellulose brute  % MS 35,9 5,6 26,4 42,4 7  
NDF  % MS 65,4 4,6 60,5 71,7 4  
ADF  % MS 41,8 3,9 37,9 47,0 4  
Lignine  % MS 3,4 1,1 2,2 4,8 4  
Matières grasses brutes  % MS 2,6 1,0 1,5 4,2 6  
Matières minérales  % MS 16,8 5,3 6,1 21,6 7  
Energie brute MJ/kg MS 16,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 5,7 1,2 4,2 7,1 5  
Phosphore g/kg MS 3,5 2,0 1,3 6,1 5  
Potassium g/kg MS 33,1 10,4 23,9 43,5 4  
Sodium g/kg MS 15,2    1  
Magnésium g/kg MS 3,2 0,5 2,6 3,8 4  
Manganèse mg/kg MS 48  45 52 2  
Zinc mg/kg MS 43  37 49 2  
Cuivre mg/kg MS 9  7 11 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  59,5     * 
Dig. énergie  %  55,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,5     * 
Dig. azote  %  54,6    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
 
 

Paille de sorgho 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 93,0 1,0 90,8 94,7 35  
Protéines brutes  % MS 3,7 1,2 1,8 7,7 40  
Cellulose brute  % MS 39,5 3,7 31,6 46,8 36  
NDF  % MS 76,6 3,3 69,7 81,9 22  
ADF  % MS 48,2 4,0 39,1 55,6 23  
Lignine  % MS 7,3 1,5 4,4 9,3 23  
Matières grasses brutes  % MS 1,2 0,3 0,6 1,7 26  
Matières minérales  % MS 7,5 2,0 3,9 12,0 41  
Energie brute MJ/kg MS 18,1 0,3 18,1 20,1 6 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,1 1,1 1,8 5,7 25  
Phosphore g/kg MS 0,7 0,4 0,3 1,7 27  
Potassium g/kg MS 12,9 5,6 4,4 25,2 22  
Sodium g/kg MS 0,2 0,1 0,0 0,3 12  
Magnésium g/kg MS 2,5 0,6 1,5 3,8 23  
Manganèse mg/kg MS 124 73 22 227 12  
Zinc mg/kg MS 24 24 7 97 12  
Cuivre mg/kg MS 5 4 2 16 12  
Fer mg/kg MS 1088    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  53,0 9,1 40,6 69,8 8 * 
Dig. énergie  %  49,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,3     * 
Dig. azote  %  30,0 23,6 0,0 57,7 4  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Desmodie (Desmodium intortum) 

Présentation 

La desmodie (Desmodium intortum (Mill.) Urb.) est une légumineuse fourragère rampante ou 
grimpante, pouvant atteindre de grandes dimensions (jusqu’à 7 m). Elle est originaire 
d’Amérique centrale et du Sud, et est répandue dans tous les tropiques. Elle est utilisée comme 
prairie permanente pâturée, ou est coupée pour affourragement en vert, foin ou ensilage 
(surtout dans les zones irriguées). Très bien appétée, elle est parfois surpâturée. Elle peut être 
apportée en complément à des rations fourragères de faible qualité nutritionnelle. La desmodie 
apporte relativement peu de protéines, mais ces dernières sont de bonne qualité nutritionnelle 
car elles sont protégées au niveau du rumen par l’importante quantité de tannins contenus dans 
ce fourrage. Les ruminants consommant la desmodie ne présentent pas les problèmes de 
météorisation déplorés avec d’autres légumineuses.  

Noms communs 

Desmodie [Français] ; greenleaf desmodium, kuru vine, beggarlice, tick clovers [Anglais] ; pega-
pega, amor seco, desmodio verde [Espagnol] 

Synonymes 

Desmodium aparines (Link) DC., Desmodium hjalmarsonii (Schindl.) Standl., Desmodium 
trigonum DC., Hedysarum intortum Miller, Meibomia intorta, Meibomia hjalmarsonii Schindl.  

Description 

La desmodie (Desmodium intortum (Mill.) Urb.) est une légumineuse fourragère tropicale 
pérenne. C’est une plante rampante ramifiée avec de longues tiges velues, qui peuvent être 
rampantes ou grimpantes. Elle s’enracine à partir des noeuds. Ses tiges sont vertes ou parfois 
rouges, et mesurent entre 1,5 et 7,5 m de long, pour un diamètre de 7 mm. La desmodie est très 
feuillue, et dotée de feuilles trifoliées. Les folioles sont ovales, mesurant 2 à 7 cm de long et 1,5 à 
5,5 cm de large, de couleur brun rougeâtre à pourpre. Les fleurs sont portées sur des grappes 
compactes situées aux extrémités des tiges, elles sont de couleur lilas profond à rose foncé. Les 
gousses sont étroites, segmentées, mesurent 5 cm de long et contiennent 8 à 12 graines en forme 
de haricot qui adhèrent aux poils ou aux vêtements. Les graines font environ 3 mm de long et 1,5 
mm de large (USDA NRCS, 2012 ; Cook et al., 2005 ; Skerman et al., 1990). La desmodie est plus 
feuillue que le trèfle espagnol (Desmodium uncinatum (Jacq.) DC), elle possède des folioles plus 
arrondies et ses graines adhèrent moins fortement aux poils et aux vêtements (USDA, 2012 ; 
Cook et al., 2005 ; Skerman et al., 1990).  
 
La desmodie est principalement utilisée comme plante fourragère. Elle peut être pâturée comme 
une prairie permanente, coupée et offerte fraîche dans les systèmes d’affourragement en vert, ou 
cultivée sur pâturages irrigués puis coupée pour être conservée en foin ou ensilée. La desmodie 
est un couvre-sol intéressant qui fournit une abondante quantité de feuilles qui se décomposent 
lentement dans le sol (Cook et al., 2005).  

Distribution  

La desmodie provient d’Amérique centrale, et du Nord-Ouest de l’Amérique du Sud (Panama, 
Colombie, Guatemala, Venezuela, Equateur, Pérou). Elle est maintenant très répandue dans les 
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régions tropicales. Elle est naturalisée dans les petites zones des régions subtropicales où les 
précipitations sont élevées, et dans les zones tropicales de haute altitude. En Asie du Sud-Est, on 
la trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en Thaïlande. En Australie, elle peut 
être cultivée dans les zones humides (Ecocrop, 2014 ; Cook et al., 2005 ; Hacker, 1992 ; Skerman 
et al., 1990).  
 
La desmodie est une plante pérenne qui pousse pendant la saison chaude. La température 
optimale pour la desmodie est comprise entre 25 et 30 °C. On peut la trouver entre 30 °N et 30 
°S, depuis le niveau de la mer dans les régions subtropicales, et jusqu’à 2500 m d’altitude. Elle 
pousse mieux dans les zones tropicales élevées, entre 500 m et 2500 m d’altitude, et se 
développe bien sur les terrains en pente. Elle peut être cultivée dans les zones où la pluviométrie 
annuelle est comprise entre 900 mm et 3000 mm. Elle est plus sensible à la sécheresse pendant 
la période de croissance. Elle tolère mieux les inondations et l’engorgement des sols que le trèfle 
espagnol (Cook et al., 2005). La desmodie peut se développer sur de nombreux types de sols, à 
condition qu’ils ne soient pas trop acides (pH supérieur à 4,5-5) et non salins. La desmodie ne 
tolère ni les fortes gelées, ni les incendies. Elle supporte l’ombre et peut être cultivée dans les 
plantations de café (Ecocrop, 2014 ; Cook et al., 2005 ; Hacker, 1992 ; Skerman et al., 1990).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Les rendements en MS de la desmodie vont de 12 à 19 t MS/ha/an, ce qui est supérieur aux 
rendements du trèfle espagnol (7-9 t MS/ha/an). De meilleurs rendements sont obtenus avec 
des intervalles de repos entre les coupes de plus de 30-85 jours (Ecocrop, 2014).  

Implantation 

Avec ses très petites graines, la desmodie exige un lit de semence bien préparé pour s’installer. 
Elle peut être semée du printemps à l’été, ou plus tard dans les zones non gélives. La desmodie 
peut être multipliée par boutures ayant développé des racines. Une fois établie, elle pousse de 
manière vigoureuse et se propage facilement dans les zones non pâturées grâce à ses stolons 
(Skerman et al., 1990).  

Associations 

La desmodie est généralement semée en association avec une graminée ou une autre 
légumineuse. Elle pousse bien avec de nombreuses graminées à touffes telles que Setaria spp., 
Panicum maximum, Pennisetum purpureum, Melinis minutiflora, Pennisetum clandestinum ou 
Digitaria eriantha. La desmodie est une légumineuse fixatrice d’azote. Elle pourrait fixer 213-
300 kg N/ha/an dans le sol, mais ne transfère que 5 % de cet azote aux graminées qui 
l’accompagnent (Skerman et al., 1990). On introduit généralement la desmodie dans les prairies 
naturelles pour augmenter le rendement en MS. Au Brésil, 37 mois après son introduction, la 
desmodie représentait encore 38 à 53 % des espèces présentes dans les prairies (Silva et al., 
1993). La desmodie peut être cultivée en association avec l’herbe à éléphant (Pennisetum 
purpureum) afin d’augmenter la teneur en protéines des parcelles (de 11 % avec de l’herbe à 
éléphant seule à 15 % dans les parcelles mixtes). La digestibilité in vitro d’un fourrage mixte 
herbe à éléphant/desmodie diminue avec la maturité, de 70 à 56 %. Le rendement a été amélioré 
par des coupes tardives (120 jours) tandis que la qualité (protéine jusqu’à 18 % MS) a été 
favorisée par des coupes précoces (60 jours) (Bayble et al., 2007). La desmodie se cultive bien 
avec d’autres légumineuses telles que le siratro (Macroptilium atropurpureum) ou le soja 
pérenne (Neonotonia wightii) (Cook et al., 2005).  
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Fertilisation et pesticides 

La desmodie a des besoins d’engrais modérés, et seuls le P, S, K et Mo sont nécessaires (Cook et 
al., 2005). Elle est sensible aux parasites tels que les chenilles Pyralidae Hedylepta dnopheralis 
Mab. et Hedylepta indicata F. qui peuvent causer de lourdes pertes à la fin de la saison chaude, 
sur l’île de la Réunion (Fritz et de al., 1976). En Australie, les larves du charançon Amnemus spp. 
peuvent détruire les racines, compromettant la persistance de la desmodie dans les prairies de 
sétaire après 3-4 ans (Jones et al., 2003).  

Pâture 

La desmodie est très appréciée des animaux et tend à être intensément pâturée. Pourtant elle 
supporte mal le surpâturage continu ou de fréquentes défoliations qui suppriment les sites 
d’initiation des bourgeons (correpondant à des hauteurs de coupe supérieures à 7-15 cm). Après 
le pâturage, il faut qu’il reste assez de tiges et de feuilles pour permettre une bonne repousse. Le 
pâturage initial doit être très léger pour permettre l’établissement de la plante (DPI, 2004). La 
durée optimale de la période de repos est discutée, et des durées de 3 à 12 semaines ont été 
proposées (Risopoulos, 1966 ; Riveros et al., 1970 cités par Skerman et al., 1990). Cependant, 
même avec une gestion attentive des pâturages, les pâturages de desmodie persistent rarement 
plus de 6 ans (Cook et al., 2005).  

Foin 

En tant qu’espèce à floraison tardive, la desmodie offre un fourrage sur pied en automne et en 
hiver dans les zones hors-gel (Cook et al., 2005). Elle peut être coupée pour en faire du foin. La 
desmodie produit un ensilage de bonne qualité lorsqu’elle est mélangée avec de la mélasse (8 % 
de matière fraîche) (Skerman et al., 1990).  

Impact environnemental  

Contrôle des adventices, plante de couverture et amendement du sol 

Plante fixatrice d’azote, la desmodie peut améliorer la fertilité des sols. Elle peut être utilisée 
comme couvre-sol : en moins de quatre mois, elle recouvre le sol et empêche les mauvaises 
herbes de se développer (ILRI, 2013). Elle a été utilisée comme couvre-sol dans les plantations 
de café (Maina et al., 2006).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La desmodie a une valeur nutritive relativement faible pour une légumineuse. Sa teneur en 
protéines va de 12 à 21 % MS, avec une moyenne de 15,5 % MS, et contient des niveaux très 
élevés de fibres (ADF supérieur à 30 % MS), dont de lignine (environ 9 % MS). Cependant, ce 
niveau de fibres anormalement élevé pourrait être un artéfact de la forte teneur en tannins, 
comme cela a été observé pour d’autres légumineuses (Reed, 1986).  
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Contraintes potentielles  

Phytoestrogènes 

La desmodie contient des phytoestrogènes. Ceux-ci n’appartiennent néanmoins pas aux types 
d’oestrogènes responsables de problèmes de reproduction (Wang Weiqun et al., 1994). A ce 
jour, aucun problème de reproduction lié à la desmodie n’a été rapporté (2015).  

Tannins 

La desmodie entière contient de grandes quantités de tannins condensés variant de 3,2 % MS 
(Perez-Maldonado et al., 1996) à 10-12 % MS (Getachew et al., 2000 ; Mbugua et al., 2008). Les 
tannins solubles mesurés sur un foin de desmodie récolté à un stade avancé de la floraison ont 
été de 3,5 % MS (Tolera et al., 2000a). Au Kenya, les tannins totaux (condensés et hydrolysables) 
de la desmodie ont atteint 30,3 % MS (Kanga'ra, 1993). Aucun problème de météorisation n’a 
été rapporté à ce jour pour des bovins nourris de desmodie. Ceci pourrait être dû aux teneurs 
élevées en tannins (2015). Les tannins ont des effets vermifuges : un apport alimentaire 
prolongé de desmodie pour des chèvres a conduit à la plus faible charge parasitaire et à la plus 
faible fécondité individuelle des vers. Un régime à base de desmodie a été suggéré pour la lutte 
intégrée contre les vers pour les chèvres en Éthiopie (Debela et al., 2012).  

Ruminants  

La desmodie offre un supplément de protéines intéressant pour les ruminants nourris à base de 
sous-produits fibreux ou de fourrages de faible valeur nutritive (Tolera et al., 2000b ; Mwangi et 
al., 2003 ; Boukila et al., 2009). Les tannins peuvent exercer des effets bénéfiques sur le 
métabolisme des protéines par augmentation de la proportion de protéine by-pass, sans limiter 
le niveau d’azote de l’ammoniac dans le rumen, ni la synthèse microbienne (Perez-Maldonado et 
al., 1996 ; Tolera et al., 2000b). En outre, les tannins de la desmodie ont réduit les effets des 
parasites intestinaux de manière significative (Debela et al., 2012).  

Dégradabilité, digestibilité et ingestion 

La dégradabilité de la MS du foin de desmodie a été de 68 % après 48 h d’incubation (Tolera et 
al., 1997). Les valeurs de digestibilité signalées ont été plutôt faibles. Une étude de 1971 a 
rapporté une digestibilité de la MO de seulement 39 % chez les moutons, mais pour un fourrage 
frais de mauvaise qualité (10 % de protéines, base MS) (Holm, 1971). Les digestibilités in vivo 
apparentes de la MS et de la MO du foin de desmodie (10 % au stade floraison) mesurées chez 
des moutons étaient de 49 % et 53 % respectivement (Nurfeta et al., 2009). En raison de sa 
protéine dégradable dans le rumen et de sa teneur en tannins condensés, la desmodie fournit 
suffisamment d’azote pour à la fois le développement microbien dans le rumen et les protéines 
by-pass (Tolera et al., 2000b). Toutefois, certains des tannins condensés peuvent être associés 
soit avec de la cellulose soit avec une protéine, protégeant les liaisons d’un clivage et limitant 
ainsi la digestibilité in vitro (Ford, 1978). Les tannins totaux limitent la dégradabilité ruminale 
de la MS à 22 %, par rapport à 56 % quand on ajoute du polyéthylène glycol (PEG). La 
digestibilité gastro-intestinale totale de la desmodie a augmenté de 39 % à 66 % lorsque le PEG 
a été ajouté (Kanga'ra, 1993). Les tannins condensés des feuilles ont réduit à la fois la 
dégradabilité de la MS et des protéines (Getachew et al., 2000). Un ajout de PEG a augmenté la 
digestibilité du NDF (Mbugua et al., 2008). Lorsque du foin de desmodie (10 % au stade 
floraison) a été offert comme seul aliment à des ovins mâles de 26,3 kg, l’ingestion de MS était de 
70,4 g/kg P0,75 (Nurfeta et al., 2009) 
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Bovins à l’engrais 

Veaux 

En Ethiopie, un fourrage de desmodie utilisé comme supplément protéique (2 kg/j) avec des 
herbes natives pour des veaux de 3-4 mois, en pré-sevrage, a donné un gain de poids quotidien 
de 320 g/j (Larbi et al., 1992).  
Génisses 
Au Kenya, les feuilles de desmodie utilisées comme supplément protéique (20 % de l’ingestion 
de MS) avec un Pennisetum purpureum de faible valeur nutritive (16 semaines de repousse, 
protéines à 6,4 % MS) chez des génisses en croissance (271 kg) a entraîné un gain de poids 
quotidien de 638 g (Kaitho et al., 1998). Chez des génisses en croissance (de 163 à 181 kg), la 
desmodie utilisée comme légumineuse intercalaire ou comme complément à un foin de 
Pennisetum purpureum de bonne qualité (12 % de protéines) - les fourrages contenant tous deux 
30 % de MS - a donné une meilleure croissance en culture intercalaire que comme supplément 
au foin (450 vs. 420 g/j) (Kariuki et al., 1999). Dans le Queensland (Australie), la desmodie 
implantée dans un pâturage de sétaire et pâturée par des génisses a donné un gain de poids 
quotidien de 182 g pour un chargement faible de 1,1 tête/ha, mais une croissance beaucoup plus 
faible (66 g/j), lorsque le chargement allait jusqu’à 3 têtes/ha (Jones et al., 2003).  
Taurillons 
Au Kenya, la desmodie introduite jusqu’à 30 % du régime de taurillons (411 kg) dont le fourrage 
principal était du Pennisetum purpureum (9 % de protéines) a augmenté la teneur en protéines 
du régime de 9,1 à 11,7 %, et a considérablement augmenté l’ingestion de MO, passant de 74 à 
90 g/kg P0,75 (Kariuki et al., 2001).  

Ovins 

Des essais sur des moutons ont eu lieu en Ethiopie. Le foin de desmodie (15,5 % de protéines) a 
été utilisé comme supplément protéique au régime de moutons nourris de paille ad libitum et de 
pseudo-troncs ou de cormes d’enset (Ensete ventricosum) apportés à raison de 107 et 165 g/j, 
respectivement. Le foin de desmodie, entre 100 et 300 g/j, a eu tendance à augmenter l’ingestion 
de MS jusqu’à 200 g/j, puis a montré que l’augmentation était significative à partir de 300 g/j 
quand il accompagnait les pseudo-troncs. Les digestibilités de la MS et de la MO du régime ont 
augmenté au-delà de 100 g/j de foin de desmodie accompagnant les pseudo-troncs d’enset, mais 
aucune différence n’a été observée avec les cormes d’enset. La rétention d’azote a été plus élevée 
avec les pseudo-troncs d’enset, complémentés avec 300 g/j de foin de desmodie, et avec les 
cormes complétés avec 200 g/j de foin de desmodie (Nurfeta et al., 2010). Le foin de desmodie 
offert aux agneaux en croissance (18 kg), comme supplément à des chaumes de maïs, a diminué 
de manière significative la consommation des chaumes, de 28-38,5 g/kg P0,75 à 17-22,9 g/kg 
P0,75, quand le foin de desmodie a augmenté de 150 à 450 g/j (Said et al., 1993 ; Tolera et al., 
1997 ; Tolera et al., 2000a.). Dans un essai, les digestibilités de la MS et de la MO de l’ensemble 
du régime sont passées soit de 52 à 67 %, soit de 58 à 71 %, respectivement, avec des niveaux 
croissants de foin de desmodie (Tolera et al., 2000a). Ces digestibilités n’ont, en revanche, pas 
changé dans un autre essai (Tolera et al., 1997). Le gain de poids quotidien a augmenté de 7 à 
25-44 g/j et jusqu’à 350-450 g/j, le niveau de desmodie variant selon la qualité des chaumes de 
maïs. Les agneaux recevant uniquement leschaumes de maïs ont subi une perte de poids de 32 
g/j (Said et al., 1993 ; Tolera et al., 2000a).  
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Desmodie, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 24,2 7,0 16,9 48,8 27  
Protéines brutes  % MS 15,5 4,0 8,1 21,7 43  
Cellulose brute  % MS 30,6 3,5 22,6 37,3 36  
NDF  % MS 51,4 9,1 35,6 63,0 12  
ADF  % MS 37,1 9,0 21,1 50,4 12  
Lignine  % MS 9,1 3,1 3,3 13,6 9  
Matières grasses brutes  % MS 2,8 0,7 1,7 4,2 32  
Matières minérales  % MS 7,5 1,8 4,5 10,9 39  
Sucres totaux  % MS 8,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,9     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 10,2 2,0 6,3 14,0 34  
Phosphore g/kg MS 3,1 1,2 1,4 5,5 34  
Potassium g/kg MS 13,0 6,4 4,6 25,5 28  
Sodium g/kg MS 0,5 0,1 0,5 0,6 6  
Magnésium g/kg MS 3,2 0,6 2,3 4,3 22  
Manganèse mg/kg MS 225  225 226 2  
Zinc mg/kg MS 37  31 43 2  
Cuivre mg/kg MS 1410  9 2811 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 4,4    1  
Cystine  % protéine 0,9    1  
Glycine  % protéine 4,6    1  
Histidine  % protéine 1,8    1  
Isoleucine  % protéine 3,8    1  
Leucine  % protéine 6,9    1  
Lysine  % protéine 3,7    1  
Méthionine  % protéine 1,6    1  
Phénylalanine  % protéine 4,6    1  
Thréonine  % protéine 4,5    1  
Tryptophane  % protéine 2,5    1  
Tyrosine  % protéine 3,1    1  
Valine  % protéine 5,0    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 76,0    1  
Tannins condensés g/kg MS 85,6 46,9 31,8 118,0 3  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 58,1     * 
Dig. énergie  % 55,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,4     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 8,2    1  
Dig. azote  % 14,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Desmodie, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 85,2 11,8 64,8 93,9 7  
Protéines brutes  % MS 12,8 4,4 6,2 20,0 8  
Cellulose brute  % MS 38,3 7,8 30,3 45,9 3  
NDF  % MS 51,2 7,7 38,3 59,2 5  
ADF  % MS 39,9 7,7 26,6 46,5 6  
Lignine  % MS 10,8 2,0 8,6 14,0 6  
Matières grasses brutes  % MS 1,8 1,2 0,8 3,2 3  
Matières minérales  % MS 7,2 3,7 3,0 14,1 7  
Sucres totaux  % MS 8,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,8     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 8,9 3,4 5,2 13,8 5  
Phosphore g/kg MS 1,8 0,4 1,3 2,3 5  
Potassium g/kg MS 9,4 10,8 3,0 21,8 3  
Magnésium g/kg MS 2,2 0,1 2,1 2,4 3  
Manganèse mg/kg MS 113  82 143 2  
Zinc mg/kg MS 27  26 27 2  
Cuivre mg/kg MS 2  1 3 2  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 34,6    1  
Tannins condensés g/kg MS 118,0    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  53,0     * 
Dig. énergie  %  49,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,4     * 
Dig. azote  %  57,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pwa sab, fève Jacques, (Canavalia ensiformis) 

Présentation 

Le pwa sab (Canavalia ensiformis (L.) DC.) est une légumineuse tropicale pérenne répandue dans 
le monde entier où elle est souvent cultivée comme une plante annuelle. Toutes les parties de la 
plante (feuillage, gousses, paille) ainsi que les graines et leurs coques sont utilisées comme 
aliments pour les ruminants, les volailles, les porcs, les lapins et les poissons. Néanmoins, la 
présence de substances toxiques potentiellement létales (concanavaline, canavanine et 
canatoxine) dans les différentes parties de la plante en font un fourrage ou un aliment à utiliser 
avec parcimonie, et dont l’intérêt se limite aux périodes où d’autres aliments de meilleure 
qualité sont indisponibles (sécheresse, par exemple). L’utilisation des graines de pwa sab 
nécessite, dans la plupart des cas, un traitement de type trempage ou cuisson pour diminuer les 
teneurs en toxines. Une incorporation très limitée (5-15 %) est recommandée pour les volailles 
et les porcs.  

Noms communs 

Fève Jacques [Français] ; jack bean, horse gram, chickasaro lima bean, overlock bean, Brazilian 
broad bean [Anglais] ; sword bean [Anglais/Australie] ; one-eye-bean [Anglais/Caraïbes] ; feijão-
de-porco [Portugais] ; frijol espada [Espagnol] ; Jackbohne, Madagaskarbohne, Riesenbohne 
[Allemand] ; Kacang parang [Indonesien] ; Pwa maldyòk [Créole haitien] ; 矮性刀豆 [Chinois] ; 
タチナタマメ [Japonais] ; Канавалия мечевидная [Russe] 

Synonymes 

Canavalia ensifolia (DC.) Makino, Canavalia gladiata DC. var. ensiformis DC., Dolichos ensiformis L.  

Description  

Le pwa sab (Canavalia ensiformis (L.) DC.) est une légumineuse pérenne grimpante, couramment 
cultivée comme une annuelle. Elle pousse jusqu’à 2 m de haut, possède de longues feuilles 
trifoliolées, de 8 à 20 cm de long, et dispose d’un système racinaire puissant. Les fleurs sont de 
couleur rose, mauve ou blanche avec une base rouge. Les gousses font jusqu’à 36 cm de long et 
contiennent des graines de forme elliptique, de 1-2 cm de long. Les gousses et les graines sont 
comestibles et utilisés en alimentation humaine ; les jeunes gousses sont cuites comme des 
haricots verts. La plante entière, les gousses et les graines sont également utilisées pour 
l’alimentation animale.  

Distribution  

Le pwa sab est originaire d’Afrique tropicale et d’Amérique du sud et centrale, mais elle est 
naturalisée et cultivée dans le monde entier (USDA, 2009 ; Chee et al., 1992). Bien qu’elle excelle 
dans les zones tropicales humides de basse altitude, on peut aussi la trouver jusqu’à une altitude 
de 1800 m. La pluviométrie annuelle optimale se situe entre 800 et 2000 mm, mais son système 
d’enracinement profond lui permet de résister aux périodes de sécheresse. Elle est considérée 
comme tolérante à l’engorgement et aux sols salins (Ecoport, 2009). Le pwa sab est réputé pour 
son pouvoir antagoniste ou suppressif des nématodes, en particulier lorsqu’elle est utilisée pour 
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les cultures intercalaires dans les plantations de bananes (Vargas-Ayala et al., 2000). Cet effet est 
cependant contesté (Ternisien et al., 1989 ; Kashaija et al., 2004).  

Impact environnemental  

Le pwa sab est utilisé en agriculture de conservation avec le maïs et le manioc. Elle est 
généralement reconnue comme un agent d’amendement du sol. A l’île Maurice, elle est enfouie 
comme engrais vert pour la canne à sucre après la floraison (FAO, 2009).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La plante entière, les gousses et les graines sont utilisées pour nourrir les animaux.  

Contraintes potentielles  

Les graines et les feuilles de pwa sab contiennent plusieurs facteurs antinutritionnels : la 
concanavaline A (une protéine de lectine utilisée en biotechnologie), la canavanine (un analogue 
structural de l’arginine) et la canatoxine. Le fourrage frais et les graines crues de pwa sab sont 
généralement nocifs pour les animaux. Les bovins consommant trop de farine de graines 
développent des symptômes tels que de la fièvre, un écoulement nasal, une boiterie et de la 
prostration (Chee et al., 1992). Il a été montré que 28 g de graines pour 0,73 kg de poids 
corporel sont fatales au bétail (FAO, 2009). Le décorticage, les traitements thermiques et le 
trempage sont recommandés pour abaisser le niveau de facteurs antinutritionnels. Les graines 
présentent une activité uréase susceptible de libérer de l’ammoniac : il est recommandé d’éviter 
de l’utiliser avec des aliments traités à l’urée pour l’alimentation des ruminants.  

Ruminants  

Feuillage 

Le fourrage frais n’est pas appété par les ruminants et est consommé seulement en petites 
quantités. Toutefois, les bovins peuvent s’y habituer progressivement, et acquérir un goût pour 
celui-ci (Chee et al., 1992). Le séchage conduit à une ingestion plus élevée. Pour les chèvres, le 
fourrage de pwa sab présente un intérêt en cas de stratégie d’alimentation de saison sèche au 
Nigeria (Akingbade et al., 2007).  

Graines 

Chez les bovins, des aliments contenant 30 % de graines de pwa sab ont un effet négatif sur le 
gain moyen quotidien (baisse de 8,3 %). La supplémentation des vaches laitières au pâturage 
avec des gousses de pwa sab broyées n’a pas diminué la production de lait (Paredes et al., 1984). 
Chez les ovins, l’augmentation du taux d’incorporation de pwa sab de 22 % à 32 % a entraîné 
une diminution de la fermentation dans le rumen (Mora et al., 1986). Chez les veaux en pré-
sevrage, la supplémentation avec des graines de pwa sab a conduit à un gain quotidien de poids 
vif plus faible par rapport à des régimes à base de tourteau de soja ou de maïs (Troccoli et al., 
1989).  

Porcs  

Pour des porcs en croissance, les graines de pwa sab ont eu un effet négatif sur le gain moyen 
quotidien, quel que soit le traitement (brutes, traitées à l’alcali, autoclavées ou extrudées) et le 
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niveau d’inclusion (de 5 à 15 %) (Risso et al., 1992). Toutefois, des régimes contenant jusqu’à 20 
% de graines toastées (à 194 °C pendant 18 minutes) ne sont pas préjudiciables à l’ingestion ni 
au gain de poids (Michelangeli et al., 2004).  

Volailles  

Les graines crues, même à des niveaux d’inclusion aussi faibles que 5 %, ont des effets négatifs 
sur les poulets de chair (diminution du gain de poids, augmentation du taux de conversion des 
aliments, modifications dans le foie, le pancréas et les reins) (Akinmutimi 2006 ; Akanji et al., 
2007b ; Ologhobo et al., 2003). Il est donc recommandé de traiter les graines avant de les offrir 
aux animaux afin de réduire les facteurs antinutritionnels. Cependant, un autoclavage seul ne 
suffit pas à atténuer les effets néfastes du pwa sab. Il peut donc être utile de combiner trempage 
et autoclavage, ou cuisson à l’eau, trempage et égouttage (Belmar et al., 1999). Le tableau suivant 
résume les méthodes proposées et les taux d’inclusion maximaux.  
 
Taux d’inclusion des graines de pwa sab dans les régimes pour volailles : 
 
Type de volaille Type de traitement Taux d’inclusion max. et 

effets observés Références 

Poulets de chair Cuisson 5 % Akinmutimi, 2006 
Poulets de chair Cuisson 7,5 % Akinmutimi et al., 2008 
Poulets de chair Cuisson 10 % Agbede, 2005 

Poussins Toastage lent à 
température moyenne 

Meilleure ingestion et 
meilleure croissance Leon et al., 1998 

Poulets de chair Craquage et cuisson 20 % Udedibie et al., 2002 

Jeunes poussins Ebullition Meilleure croissance et 
utilisation des protéines Gupta et al., 1995 

Poules pondeuses Ebullition 10 % Udedibie, 1991 

Poules pondeuses Ensilage avec urée et 
ébullition 20 % Udedibie, 1991 

Poussins Extraction au KHCO3 
suivie d’autoclavage 28 % D’Mello et al., 1991 

Poulets de chair 
Cuisson en 2 étapes 
suivie d’une fermentation 
microbienne 

20 % Esonu et al., 1996a 

Poulets de chair 
Trempage dans une 
solution de trona suivie 
de cuisson 

Effets négatifs Esonu et al., 2000 

Lapins  

Les graines de pwa sab peuvent être utilisées pour compléter l’alimentation des lapins, mais un 
traitement est recommandé. Le trempage et la cuisson des fèves Jacques améliorent l’ingestion, 
les taux de croissance et le taux de conversion des aliments (gain de poids/aliment ingéré) 
(Bamikole et al., 2000 ; Udedibie et al., 2005). Les muscles de lapins nourris avec 30 % de 
graines de pwa sab trempées étaient plus gros et contenaient moins de protéines (Udedibie et 
al., 2005). Le tableau suivant présente les taux d’inclusion rapportés dans la littérature.  
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Taux d’inclusion des graines de pwa sab dans les régimes pour lapin : 
 
Type de traitement Taux d’inclusion max.  Références 
Graine crue 14 % Udedibie et al., 2005 
Graine traitée à la chaleur 10 % Bamikole et al., 2000 
Graine séchée, broyée et cuite 
pendant 40 minutes 20 % Esonu et al., 1996b 

Graine autoclavée 28 % El-Kelawy et al., 2000 
Graine trempée dans l’eau 30 % Udedibie et al., 2005 

Poissons  

La farine de pwa sab a été recommandée comme une source de protéines pour les alevins de 
tilapia du Nil. Un craquage suivi de cuisson a permis un taux d’inclusion de 20 %, et la cuisson 
dans une solution de trona a rendu possible une incorporation de 30 % de farine de graines dans 
l’aliment (Fagbenro et al., 2004).  

 Graines de pwa sab 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,4 3,4 85,3 96,0 10  
Protéines brutes  % MS 29,2 4,3 20,5 36,3 18  
Cellulose brute  % MS 10,1 1,7 7,8 12,9 9  
NDF  % MS 34,3  32,3 36,4 2  
ADF  % MS 13,8    1  
Lignine  % MS 1,6  1,1 2,0 2  
Matières grasses brutes  % MS 2,5 0,5 1,6 3,1 10  
Matières minérales  % MS 3,9 1,7 2,8 9,7 16  
Energie brute MJ/kg MS 18,5 1,4 16,9 19,8 4  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,8 0,8 1,0 3,2 6  
Phosphore g/kg MS 4,8 1,9 2,7 7,1 5  
Potassium g/kg MS 9,3 1,0 8,3 10,3 3  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Magnésium g/kg MS 1,8 0,3 1,5 2,0 3  
Manganèse mg/kg MS 1    1  
Zinc mg/kg MS 38  3 73 2  
Cuivre mg/kg MS 42  1 83 2  
Fer mg/kg MS 731    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,5 0,9 3,3 5,3 4  
Arginine  % protéine 5,7 1,4 4,1 8,0 7  
Acide aspartique  % protéine 11,0 2,3 8,2 13,5 4  
Cystine  % protéine 0,7 0,2 0,6 0,9 4  
Acide glutamique  % protéine 13,2 4,1 9,3 18,2 4  
Glycine  % protéine 4,2 0,8 3,2 5,2 6  
Histidine  % protéine 3,2 0,8 2,3 4,5 7  
Isoleucine  % protéine 4,4 1,2 3,3 6,3 6  
Leucine  % protéine 7,8 1,5 6,4 10,2 7  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Lysine  % protéine 5,8 1,4 4,5 7,8 7  
Méthionine  % protéine 1,1 0,3 0,8 1,5 5  
Phénylalanine  % protéine 4,8 1,0 3,4 6,1 7  
Proline  % protéine 3,4  2,8 4,1 2  
Serine   % protéine 5,2 1,1 4,3 7,0 5  
Thréonine  % protéine 3,9 0,4 3,4 4,4 7  
Tryptophane   % protéine 1,0 0,2 0,8 1,3 5  
Tyrosine  % protéine 3,1 0,8 2,0 4,2 6  
Valine  % protéine 4,6 0,9 3,7 5,9 6  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 4,0    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 90,8     * 
Dig. énergie  % 90,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 16,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,2     * 
Dig. azote  % 80,5    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 74,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,7     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Graines de pwa sab traitées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 92,0 1,4 89,9 94,3 6  
Protéines brutes  % MS 24,2 2,5 20,1 28,3 12  
Cellulose brute  % MS 8,9 2,4 6,0 12,0 8  
Matières grasses brutes  % MS 4,0 1,0 2,9 6,0 8  
Matières minérales  % MS 2,9 1,0 1,4 4,0 10  
Energie brute MJ/kg MS 17,9 1,9 16,1 19,6 4  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,2  1,1 1,2 2  
Phosphore g/kg MS 6,8  6,5 7,0 2  
Potassium g/kg MS 7,0  3,0 10,9 2  
Sodium g/kg MS 0,1  0,1 0,1 2  
Magnésium g/kg MS 2,0 0,3 1,6 2,2 4  
Zinc mg/kg MS 44 2 42 47 4  
Cuivre mg/kg MS 223 25 200 258 4  
Fer mg/kg MS 373 104 279 521 4  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 3,8  3,7 4,0 2  
Arginine  % protéine 5,4 0,2 5,1 5,6 4  
Acide aspartique  % protéine 10,3    1  
Acide glutamique  % protéine 10,6    1  
Glycine  % protéine 3,7 0,1 3,5 3,8 4  



224 
 

Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Histidine  % protéine 3,0 0,4 2,6 3,5 4  
Isoleucine  % protéine 5,7 1,5 4,4 7,1 4  
Leucine  % protéine 8,0 0,6 7,5 8,8 4  
Lysine  % protéine 5,6 0,5 4,9 6,0 4  
Méthionine  % protéine 1,2  1,2 1,2 2  
Phénylalanine  % protéine 4,6 0,5 4,2 5,3 4  
Proline   % protéine 3,9  3,7 4,0 2  
Serine  % protéine 4,6 0,2 4,4 4,9 4  
Thréonine  % protéine 3,9 0,4 3,6 4,4 4  
Tyrosine  % protéine 3,2 0,2 3,1 3,5 4  
Valine  % protéine 5,1 0,4 4,8 5,6 4  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  91,2     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  76,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Gousses vides de pwa sab 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 4,5    1  
Cellulose brute  % MS 48,1    1  
Matières grasses brutes  % MS 1,5    1  
Matières minérales  % MS 3,8    1  
Energie brute MJ/kg MS 19,1     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,0    1  
Phosphore g/kg MS 0,1    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  78,9     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  14,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 2,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Coques de pwa sab 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,1    1  
Protéines brutes  % MS 4,1    1  
NDF  % MS 71,6    1  
ADF  % MS 54,8    1  
Lignine  % MS 12,6    1  
Matières minérales  % MS 8,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Pwa sab, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 27,6 9,5 21,0 38,5 3  
Protéines brutes  % MS 19,1 3,7 14,9 24,8 13  
Cellulose brute  % MS 35,0 5,4 27,4 45,4 7  
NDF  % MS 45,5 13,1 32,4 62,6 4  
ADF  % MS 31,1 9,2 17,2 43,2 6  
Lignine  % MS 10,3 1,7 8,2 12,1 6  
Matières grasses brutes  % MS 1,8 0,3 1,1 2,2 9  
Matières minérales  % MS 9,4 2,3 6,7 14,1 11  
Energie brute MJ/kg MS 18,7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 24,4 7,2 14,8 33,4 5  
Phosphore g/kg MS 2,6 0,4 2,3 3,1 3  
Potassium g/kg MS 15,6 4,8 10,0 21,7 4  
Magnésium g/kg MS 6,3 1,3 4,9 7,5 4  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 39,0    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  60,1     * 
Dig. matière organique (gaz)  %  58    1  
Dig. énergie  %  57,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,4     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 8,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Paille de pwa sab 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,1    1  
Protéines brutes  % MS 27,3    1  
NDF  % MS 46,0    1  
ADF  % MS 32,9    1  
Lignine  % MS 8,0    1  
Matières minérales  % MS 9,3    1  
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 14,1    1  
Phosphore g/kg MS 2,5    1  
Potassium g/kg MS 27,8    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Magnésium g/kg MS 5,1    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Gliricidia, glicéridia, gliciridia (Gliricidia sepium) 

Présentation 

Gliricidia (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.) est un arbre légumineux fourrager majeur 
des tropiques. Originaire d’Amérique centrale et du pourtour du Pacifique, son feuillage est 
utilisé en affourragement en vert, en ensilage, ou peut être directement brouté sur pied. La 
valeur nutritionnelle du gliricidia est relativement élevée, mais sa palatabilité varie en fonction 
des conditions de culture. Les tannins présents en quantité élevée, et les substances toxiques 
dérivées du dicoumarol limitent l’utilisation du gliricidia chez certaines espèces animales 
(chevaux, monogastriques) pour lesquelles il peut être létal. Les ruminants ne sont pas sensibles 
à ces facteurs antinutritionnels et peuvent consommer de grandesquantités de gliricidia (50 % 
du régime) pour compléter des rations constituées de fourrages de mauvaise qualité. Pour les 
volailles et les lapins, des taux de l’ordre de 10-15 % sont recommandés.  

Noms communs 

Gliricidia [Français] ; gliricidia, Nicaraguan cocoashade, quick stick, Aaron’s Rod, Mexican 
lilac, mother of cocoa, St. Vincent plum, tree of iron [Anglais] ; mataratón, mata ratón, madre de 
cacao, cacahuananche, madriado, madricacao, madriago, madero negro, kakawate [Espagnol] ; 
mãe do cacau, planta mãe do cacau [Portugais] ; gamal [Indonesien] ; klérésédhé [Javanais] ; 
Cacahuanāntli [Nahuatl] ; শার�  [Bengali] ; 南洋櫻 [Chinois] ; ഗ്ലിരിചിദിഅ [Malayalam] ; 
kakawate [Philippines/Tagalog] ; แคฝรั่ง [Thaï] 

Synonymes 

Galedupa pungam Blanco, Gliricidia lambii Fernald, Gliricidia maculata (Kunth) Walp., Gliricidia 
maculata (Kunth) Walp. var. multijuga Micheli, Lonchocarpus maculatus (Kunth) DC., 
Lonchocarpus rosea (Mill.) DC., Lonchocarpus sepium (Jacq.) DC., Millettia luzonensis A. Gray, 
Millettia slendidissima sensu Naves, Robinia maculata Kunth, Robinia rosea Mill., Robinia sepium 
Jacq., Robinia variegata Schltdl.  

Description  

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. est un arbre légumineux de taille moyenne (2-15 m de 
haut). Il perd principalement ses feuilles pendant la saison sèche, mais peut être persistant dans 
les zones humides. Les feuilles de Gliricidia sepium sont imparipennées ; les folioles (5-20) sont 
ovales, et mesurent 2-7 cm de long et 1-3 cm de large. Les fleurs de couleur rose vif à lilas sont 
disposées en grappes regroupées. Les fruits sont des gousses déhiscentes, de 10-18 cm de long 
et 2 cm de large, contenant 8 à 10 graines.  
 
Gliricidia est l’un des principaux arbres fourragers tropicaux, en raison de son fourrage riche en 
protéines et de sa valeur nutritive élevée. Le fourrage de Gliricidia peut être coupé à la main et 
laissé sur place pour être consommé directement, ou il peut être apporté à l’enclos ou à l’étable. 
Il est également possible de réaliser un ensilage de fourrage haché, qui peut être mélangé avec 
des graminées ou du maïs. Des additifs tels que la mélasse, la canne à sucre ou l’acide formique 
(0,85 %), devraient être ajoutés à l’ensilage pour fournir des glucides fermentescibles (Wiersum 
et al., 1992).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Gliricidia est originaire des côtes Pacifiques d’Amérique Centrale marquées par une saison 
sèche. Il est maintenant largement répandu dans les régions tropicales entre 6 °S et 19 °N. Il 
pousse bien depuis le niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1600 m, dans les zones où la 
température moyenne varie de 20 °C à 29 °C, et où les précipitations annuelles se situent entre 
900 mm et 1500 mm, avec une période de sécheresse de cinq mois. Gliricidia ne résiste pas au 
gel ni à des températures nocturnes inférieures à 15 °C. Il est tolérant à l’engorgement du sol et à 
de nombreux types de sols peu fertiles (Ecocrop, 2009).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Gliricidia produit 9 à 16 t MS/ha dans les parcelles fourragères, un rendement identique à celui 
de Leucaena leucocephala, mais il est moins sensible aux ravageurs et aux conditions de 
croissance défavorables. Il peut être élagué environ 7 mois après sa mise en place pour les 
plantes propagées à partir de boutures, et 14 mois après un semis. Par la suite, un ébranchage 
peut être fait tous les 2 à 3 mois au cours de la saison des pluies, et tous les 3 à 4 mois pendant la 
saison sèche, à condition que les repousses atteignent 1-2 m de haut avant la récolte (Wiersum 
et al., 1992).  

Impact environnemental  

Gliricidia sepium est une légumineuse capable de fixer l’azote. Elle produit beaucoup de litière, et 
la demi-vie de ses feuilles est d’environ 20 jours. La plante est donc considérée comme un bon 
amendement du sol. Grâce à ses racines profondes et à sa croissance rapide, elle est utilisé 
comme brise-vent. Elle se développe sur les pentes raides et peut être utilisée pour restaurer des 
terrains dénudés. Gliricidia est également souvent utilisé comme ombrage pour les plantes 
vivaces (café, thé, cacao), ou comme plante-nurse car il produit une ombre modérée et réduit la 
température du sol (Orwa et al., 2009).  

Contraintes potentielles  

Gliricidia signifie « tue-souris » en latin. En Amérique centrale, les feuilles mélangées avec du 
maïs cuit sont utilisées comme raticide (FAO, 2009). Les feuilles sont également rapportées 
comme toxiques pour les chevaux (Ecocrop, 2009) et de nombreux animaux ne supportent pas 
la consommation de grandes quantités de gliricidia. Les ruminants ne semblent pas être affectés 
en cas de consommation normale.  
 
La toxicité de Gliricidia sepium pourrait être due à la conversion de la coumarine en dicoumarol 
par les bactéries lors de la fermentation (Cook et al., 2005). Les cyanogènes, l’acide 
cyanhydrique (jusqu’à 4 mg/kg), ainsi que des alcaloïdes et des tannins non identifiés peuvent 
être présents. Le gliricidia peut être un accumulateur de nitrates (Bennison et al., 1993).  

Ruminants  

S’il est correctement utilisé, gliricidia peut fournir un aliment frais pour les bovins, les ovins et 
les caprins pendant les périodes de pénurie. Sa palatabilité varie d’un endroit à l’autre, en 
fonction des conditions climatiques et pédologiques. Des facteurs antinutritionnels aromatiques 
comme des flavonols et des phénols totaux pourraient être en cause (Wiersum et al., 1992).  
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Bovins à l’engrais 

Une familiarisation au gliricidia est nécessaire pour que les bovins puissent en manger 
facilement, et bénéficier de sa forte teneur en protéines (Wiersum et al., 1992).  
 
Pour des génisses, le gliricida pourrait remplacer jusqu’à 25 % de la protéine brute du maïs vert 
(Rekha Kurup et al., 2004). La supplémentation avec du gliricidia a avancé la puberté et a 
amélioré les performances globales des animaux (Gonzalez et al., 2003). Le gliricidia semble être 
apprécié des veaux au pâturage, et a entraîné une augmentation de la disponibilité de la MS et du 
gain de poids quotidien (Simon, 1999). Chez des jeunes bovins (Zamora et al., 1994) et 
bouvillons (Abdulrazak et al., 1996), la supplémentation d’un régime de base par du gliricidia a 
amélioré l’ingestion de MS et le gain de poids.  

Ovins 

Nourrir des moutons avec du gliricidia a donné des résultats variables. La supplémentation d’un 
régime à base de concentré/Brachiaria (conduisant à 25 % de protéines) avec gliricidia a 
entraîné une diminution de l’ingestion de MS et du gain de poids corporel (Merkel et al., 1999a ; 
Merkel et al., 1999b). De même, des moutons nourris avec 50 % de Gliricidia sepium et 50 % de 
Pennisetum purpureum ont montré une croissance médiocre (Grande et al., 2005). Néanmoins, la 
supplémentation en gliricidia a eu des effets positifs sur la consommation de MS et sur la 
digestibilité lorsqu’il a été ajouté à des régimes de mauvaise qualité au Mexique (Alayon et al., 
1998) et en Australie (Ahn et al., 1989).  
 
Chez des moutons en croissance recevant des régimes intensifs, le tourteau de soja peut être 
remplacé par gliricidia sans modifier la croissance des animaux (Archimède et al., 2009).  

Chèvres 

Le gliricidia est un bon fourrage pour les chèvres (Srinivasulu et al., 1999). Les chèvres préfèrent 
l’ensemble du feuillage (feuilles et tiges) aux feuilles seules (Keopaseuht et al., 2004), mais 
gliricidia est moins appété que Leucaena leucocephala (Odeyinka, 2001). La supplémentation de 
régimes de base tels que du foin de Panicum, de la paille de riz, du sorgho, de l’herbe de Rhodes 
ou de la prairie naturelle, avec du gliricidia a généralement eu des résultats positifs : 
augmentation du gain de poids quotidien, de l’ingestion de MS, et de la digestibilité de la MS, de 
la MO et des protéines brutes (au Kenya : Abdulrazak et al., 2006 ; au Vietnam : Nguyen Van Hao 
et al., 2001 ; en Inde : Srinivasulu et al., 1999 ; en Indonésie : Ondiek et al., 1999 et Sukanten et 
al., 1996). Mélanger gliricidia avec une source d’énergie telle que du son de maïs a également été 
positif (Ondiek et al., 1999 ; Srinivasulu et al., 1998). Les niveaux d’incorporation ont varié de 30 
% à 50 % du régime (base MS). L’ensemble du feuillage est plus digestible que les feuilles 
(Keopaseuht et al., 2004).  

Porcs  

Gliricidia sepium a été introduit progressivement (0 ; 15 ; 30 %) dans un régime pour porcs à 
base de mélasse de canne à sucre : aucun effet délétère sur la santé des animaux n’a été observé 
mais la palatabilité a diminué. Un régime à base de farine de feuilles de gliricidia a été plus 
facilement accepté lorsqu’il était offert en début de matinée (Diaz et al., 2005). Les porcs nourris 
avec gliricidia sont parfois constipés (Régnier, 2011).  
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Volailles  

Gliricidia sepium pourrait être incorporé jusqu’à 15 % dans un régime pour poules pondeuses 
sans avoir d’effet néfaste sur les poules et la production d’oeufs (Ige et al., 2006). Des poules 
nourries avec un mélange de feuilles séchées de gliricidia, de Cordia dentata et de Guazuma 
ulmifolia avec des graines de sorgho et de Crescentia alata ont montré une augmentation de la 
production quotidienne d’oeufs, une épaisseur accrue de la coquille et une amélioration de la 
couleur du jaune d’oeuf (Kyvsgaard et al., 1997). Dans un régime pour des poulets en croissance, 
10 % de gliricidia ont pu être incorporés sans affecter les performances des animaux et leur 
survie (Cook et al., 2005).  

Lapins  

Un régime contenant 25 % de gliricidia, 25 % de Leucaena leucocephala et 50 % de pelures de 
manioc a donné le même taux de croissance que le régime de référence (Adejumo, 2006). Ce 
même niveau de 25 % a été optimal pour maintenir la qualité de la viande de lapin (Awonorin et 
al., 1994). Cependant, l’alimentation de lapins mâles avec 20 % de gliricidia peut diminuer la 
qualité et la production de sperme (Herbert et al., 2005). Une comparaison entre gliricidia et 
leucaena a montré que le gliricidia est moins appété, mais améliore les gains de poids vif des 
animaux et les taux de conversion des aliments (Onwudike, 1995).  

Poissons  

Tilapia (Oreochromis niloticus) 

La farine de feuilles de gliricidia, incorporée à 10 % dans l’alimentation des alevins de tilapia a 
donné une meilleure croissance, un meilleur taux de conversion alimentaire et une survie 
supérieure au régime de référence, bien que les résultats étaient été inférieurs à ceux obtenus 
avec de la farine de feuilles de manioc (Nnaji et al., 2010).  

Gliricidia, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 25,3 4,3 19,6 37,0 24  
Protéines brutes  % MS 22,3 3,9 15,4 28,8 234  
Cellulose brute  % MS 19,7 2,7 14,4 28,4 27  
NDF  % MS 49,7 6,4 35,1 60,7 260  
ADF  % MS 34,8 7,0 22,8 48,2 197  
Lignine  % MS 13,0 4,5 5,7 22,2 186  
Matières grasses brutes  % MS 4,2 0,7 3,0 5,5 32  
Matières minérales  % MS 10,0 1,8 6,7 13,7 270  
Energie brute MJ/kg MS 19,7 2,3 17,5 21,8 4  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11,9 2,3 6,2 17,1 125  
Phosphore g/kg MS 2,3 0,3 1,6 3,0 137  
Potassium g/kg MS 27,1 8,1 12,6 43,0 115  
Sodium g/kg MS 0,4 0,5 0,1 1,4 6  
Magnésium g/kg MS 4,5 1,0 2,6 7,2 27  
Manganèse mg/kg MS 79 29 7 109 9  
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Zinc mg/kg MS 35 13 17 52 10  
Cuivre mg/kg MS 12 6 4 22 10  
Fer mg/kg MS 153 70 15 217 9  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 11,0 17,3 0,0 52,8 12  
Tannins condensés g/kg MS 10,9 16,5 0,0 40,7 9  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  75,6     * 
Dig. matière organique (gaz)  %  81    1  
Dig. Energie  %  73,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,5     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 9,3  6,8 11,9 2  
Dig. Azote  %  55,1 1,5 53,5 56,5 3  
a (N)  %  31,2 18,6 11,4 66,8 6  
b (N)  %  55,8 21,8 21,9 80,1 6  
c (N) h-1  0,078 0,022 0,046 0,107 6  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  68     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  63 13 50 80 6 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Haricot riz (Vigna umbellata) 

Présentation 

Le haricot riz (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) est une légumineuse des régions 
tropicales à tempérées. La plante entière est utilisable comme fourrage vert, foin ou paille pour 
l’alimentation des ruminants et des lapins. Sa valeur nutritionnelle varie en fonction de l’âge de 
la plante et du mode de conservation. Quelque soit sa présentation, le fourrage de haricot riz est 
bien appété par les ovins et caprins. En revanche, les bovins ont besoin d’un temps d’adaptation 
pour l’accepter. Le fourrage de haricot riz offert comme source de protéines aux ruminants 
recevant des rations de faible qualité améliore les performances zootechniques. Les lapins 
peuvent recevoir jusqu’à 25 % de fourrage de haricot riz.  
La graine de haricot riz peut remplacer une céréale dans le régime des ruminants. Son activité 
anti-trypsique est préjudiciable à son utilisation pour les volailles.  

Noms communs 

Haricot riz [Français] ; red bean, rice bean, ricebean, climbing mountain bean, mambi bean, 
oriental bean [Anglais] ; feijão arroz [Portugais] ; fríjol mambé, fríjol rojo, frijol de arroz, fríjol 
chino [Espagnol] ; 赤小豆 [Chinois] ; kacang uci [Indonésien] ; タケアズキ [Japonais] ; चामल 
गेडाह� [Népalais] ; ถั่วแดง [Thaï] ; đậu nho nhe [Vietnamien] 

Synonymes 

Azukia umbellata (Thunb.) Ohwi, Dolichos umbellatus Thunb., Phaseolus calcaratus Roxb., Vigna 
calcarata (Roxb.) Kurz 

Description  

Le haricot riz (Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi) est une légumineuse tropicale à 
tempérée, principalement cultivée pour l’alimentation humaine, en particulier en Asie. Les 
graines de haricot riz et les parties vertes sont également utilisées comme aliments pour les 
animaux.  

Morphologie 

Le haricot riz (Vigna umbellata) est une vivace à courte durée de vie, généralement cultivée 
comme une annuelle. Il prend des formes très variables : il peut avoir un port dressé, semi-
dressé ou volubile. Il mesure généralement 0,3 à 1 m de haut, et peut atteindre 2 m. Il a un 
système racinaire très développé, avec une racine-pivot qui peut aller jusqu’à 100-150 cm de 
profondeur. Les tiges sont ramifiées et couvertes de poils fins. Les feuilles sont trifoliées avec 
des folioles entières de 6-9 cm de long. Les fleurs, portées sur de longues grappes axillaires de 5-
10 cm de long, sont papillonacées et de couleur jaune vif. Les fruits sont des gousses de forme 
cylindrique mesurant 7,5-12,5 cm de long, et contenant 6-10 graines de forme oblongue de 6-8 
mm d’axe, avec un hile concave. La couleur des graines de haricot riz est très variable, allant du 
jaune verdâtre au noir en passant par le jaune et le brun. Les types à graines jaune-brun sont 
signalés comme étant les plus nutritifs. Le type rouge donne son nom commun au grain en 
plusieurs langues, dont le chinois, par exemple (赤小豆 = petit haricot rouge) (Ecoport, 2014).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Utilisations 

Le haricot riz est une légumineuse polyvalente, parfois considérée comme négligée et sous-
utilisée (Joshi et al., 2008). Bien que moins important que le vigna (Vigna unguiculata), le haricot 
adzuki (Vigna angularis) et le haricot mungo (Vigna radiata), le haricot riz contribue de manière 
importante à la nutrition humaine, localement dans certaines parties de l’Inde et de l’Asie du 
Sud-Est (Joshi et al., 2008 ; Tomooka et al., 2011). Toutes les parties du haricot riz sont 
comestibles et utilisées dans des préparations culinaires. Les graines sèches peuvent être 
bouillies et mangées avec du riz, ou elles peuvent remplacer le riz dans des ragoûts ou des 
soupes. A Madagascar, elles sont broyées pour faire une farine nutritive utilisée dans la 
nourriture infantile. Contrairement aux graines d’autres légumineuses, les graines de haricot riz 
ne sont pas facilement transformées en « dhal », en raison de leur mucilage fibreux qui empêche 
le décorticage et la séparation des cotylédons (Rajerison, 2006 ; Ecoport, 2014 ; van Oers, 1989). 
Les jeunes gousses, les feuilles et les graines germées sont cuites à l’eau et servies comme 
légumes. Les jeunes gousses sont parfois consommées crues (Rajerison, 2006).  
 
Le haricot riz est utile pour l’alimentation du bétail. Les parties végétatives peuvent être offertes 
fraîches ou transformées en foin ; les graines sont également utilisées comme aliment pour 
animaux. La paille de haricot riz, résidu de la récolte des graines, inclut les tiges, des portions de 
feuilles, des gousses vides et quelques graines (Chaudhuri et al., 1981). Avant de nourrir les 
animaux, les parties ligneuses, sales ou moisies de la paille doivent être retirées (Göhl, 1982). 
Dans les collines du Népal, les agriculteurs recherchent les variétés locales de haricot riz à 
double usage, qui procurent à la fois graines et fourrage (Khanal et al., 2009).  
 
Le haricot riz est aussi cultivé comme engrais vert et plante de couverture. Il est utilisé comme 
clôture vivante et barrière biologique (Ecoport, 2014).  

Distribution  

Le haricot riz est originaire d’Indochine et a probablement été domestiqué en Thaïlande et dans 
les régions voisines (Tomooka et al., 2011). On le trouve naturellement en Inde, en Chine 
centrale, et de l’Indochine à la Malaisie. Il a été introduit en Egypte, sur la côte orientale de 
l’Afrique et dans les îles de l’océan Indien. Il est maintenant cultivé en Asie tropicale, aux Fidji, en 
Australie, en Afrique tropicale, dans l’Océan Indien ainsi qu’aux Amériques (Etats-Unis, 
Honduras, Brésil et Mexique) (Rajerison, 2006 ; van Oers, 1989 ; Khadka et al., 2009). Dans les 
collines de moyenne altitude du Népal, le haricot riz est cultivé au bord des terrasses des 
rizières, sur les murets (Khadka et al., 2009). Même s’il peut pousser dans les mêmes conditions 
que le vigna et peut mieux tolérer des conditions difficiles (comme la sécheresse, l’engorgement 
du sol et les sols acides), le haricot riz reste une légumineuse sous-utilisée, et ne fait l’objet 
d’aucun programme de sélection visant à l’améliorer. Les agriculteurs doivent donc compter sur 
des variétés locales plutôt que sur des cultivars (Joshi et al., 2008).  
 
Le haricot riz est une légumineuse à croissance estivale rapide. On le trouve depuis le niveau de 
la mer jusqu’à 1500 m dans l’Assam et 2000 m dans les collines de l’Himalaya (Khadka et al., 
2009). Le haricot riz a besoin de jours courts pour produire des graines. Il est cultivé sur des 
types de sol très variés, y compris des sols peu profonds, infertiles ou dégradés. Une fertilité 
élevée du sol pourrait même nuire à la formation des gousses, et réduire le rendement en 
graines (Khadka et al., 2009). Le haricot riz est une légumineuse polyvalente qui peut pousser 
des zones subtropicales humides jusqu’aux zones tempérées, chaudes ou fraîches. Il est adapté 
aux zones où la pluviométrie annuelle va de 1000 à 1500 mm, mais est assez tolérant à la 
sécheresse. Il préfère les zones où les températures moyennes sont comprises entre 18 et 30 °C, 
tolère des amplitudes allant de 10 à 40 °C, mais ne résiste pas au gel (Rajerison, 2006 ; Ecoport, 
2014). Le haricot riz est une plante de pleine lumière et sa croissance peut être compromise s’il 
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est cultivé en association avec une plante de grande hauteur comme le maïs, qui lui porte 
ombrage (Khadka et al., 2009).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Mise en place et récolte 

En Inde et au Népal, le haricot riz est semé en février-mars pour une récolte en été et en juillet-
août pour une récolte en décembre (Khanal et al., 2009 ; Oommen et al., 2002). Il peut être semé 
seul dans de petits champs, ou le long des diguettes des rizières en terrasses. Le haricot riz 
gagne à être semé entre les rangées de grandes céréales telles que le maïs ou le sorgho qu’il va 
utiliser pour comme support pour grimper. Le haricot riz est une plante rustique, résistante à de 
nombreux ravageurs et maladies, et qui ne nécessite pas d’engrais ou de soins spéciaux pendant 
la croissance. Au Népal, les agriculteurs pincent les extrémités des tiges pour promouvoir la 
formation des gousses. Le haricot riz arrive généralement à maturité 120-150 jours après le 
semis, mais il peut avoir besoin de plus de temps en altitude. Les graines sont récoltées lorsque 
75 % des gousses sont brunes. La récolte devrait avoir lieu le matin ou en fin de journée, afin de 
réduire le risque d’éclatement des gousses lié à la chaleur. Après la récolte, les parties vertes et 
les gousses restent au sol durant 2-3 jours, après quoi les plantes sont battues. Les résidus de 
récolte peuvent ensuite être utilisés comme fourrage (Khanal et al., 2009).  
 
En Inde, des variétés locales de haricot riz, photo-sensibles et à maturité tardive, sont cultivées 
comme plantes fourragères. Elles sont semées pendant les périodes de jours longs pour 
empêcher la floraison et la formation de graines (Oommen et al., 2002). Les variétés à double 
usage peuvent être coupées lorsque les gousses sont à moitié pleines, mais le foin ne doit pas 
être trop manipulé, parce que les feuilles tombent facilement (Göhl, 1982).  

Rendements 

Rendement en graines 

Le rendement en graines du haricot riz est en moyenne de 200-300 kg/ha dans le monde (Duke, 
1981). Il varie de 200-300 kg/ha dans l’ouest du Bengale à 1300-2750 kg/ha en Zambie, au 
Brésil et en Inde (Chandel et al., 1988 ; Chatterjee et al., 1977).  
Rendement fourrager 

Au Bengale (Inde), les rendements fourragers ont varié de 5-7 t MS/ha en mai-juin à 8-9 t MS/ha 
en novembre-décembre (Chatterjee et al., 1977). Des valeurs plus faibles ont été signalées : 5-6 t 
MS/ha en Birmanie (Tin Maung Aye, 2001) et 2,9 t MS/ha sur le plateau subhumide du Pothwar 
au Pakistan (Qamar et al., 2014). En Inde, le haricot riz cultivé avec de l’herbe du Nigeria 
(Pennisetum pedicellatum) a donné 7,6 t MS/ha après application de 20 kg N/ha (Chatterjee et 
al., 1977). Au Pakistan, le haricot riz cultivé avec du sorgho (mélange 50:50) a donné jusqu’à 12 t 
MS/ha (Ayub et al., 2004).  

Impact environnemental  

Engrais verts et plante de couverture 

Le haricot riz est une légumineuse fixatrice d’azote qui améliore le statut du sol en azote et 
procure de l’azote à la culture suivante. Sa racine-pivot a un effet bénéfique sur la structure du 
sol. Quand les parties vertes du haricot riz sont enfouies dans le sol, elles se décomposent, 
retournant au sol de la matière organique et de l’azote. Le haricot riz est souhaitable avant ou 
après une culture de riz ou de maïs. En Thaïlande, il est avantageusement semé entre les rangs 
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de maïs une fois que le maïs a atteint sa maturité, mais avant la récolte du maïs, pour que le 
haricot riz couvre assez le sol. Les graines de haricot riz sont récoltées ultérieurement : les 
plantes sont arrachées, battues puis les résidus de récolte sont rapportés et épandus au champ 
pour fournir un couvre-sol durant la saison sèche (Echo AIC, 2012). Dans les montagnes 
thaïlandaises, le haricot riz est un engrais vert puissant, qui améliore plus efficacement les 
rendements du riz que d’autres légumineuses telles que Canavalia ensiformis, Lablab purpureus 
et Mimosa diplotricha (Chaiwong et al., 2012). En Chine, le haricot riz utilisé comme engrais vert 
dans les vergers de mandariniers a conduit à des rendements de fruits plus élevés que le soja 
(Glycine max), le haricot mungo (Vigna radiata) et le vigna (Vigna unguiculata) (Wen Mingxia et 
al., 2011).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Fourrage de haricot riz 

Les données sur la composition du fourrage de haricot riz sont rares. Comme les autres 
légumineuses fourragères, le fourrage de haricot riz vert est relativement riche en protéines, 
bien que la teneur en protéines semble extrêmement variable (17-23 % MS). Le foin de haricot 
riz est légèrement moins nutritif (16 % de protéines, base MS) et la paille de haricot riz est plus 
pauvre encore (14 % de protéines, base MS). Le fourrage de haricot riz est également riche en 
minéraux (10 % MS dans le fourrage frais), et en particulier en calcium (jusqu’à 2 % dans le 
fourrage frais). La paille de haricot riz contient de grandes quantités de matières minérales (plus 
de 20 % MS) mais elles sont souvent très variables.  

Graines de haricot riz 

Les graines de haricot riz sont riches en protéines (18-26 % MS), mais toutefois généralement 
moins riches que celles du pois (Pisum sativum) ou du vigna (Vigna unguiculata). Ils contiennent 
des quantités limitées de fibres et de matières grasses (environ 2 et 4 % respectivement). Le 
profil en acides aminés est comparable à celui d’autres légumineuses : le haricot riz est 
relativement riche en lysine (> 6 % de la protéine), mais pauvre en acides aminés soufrés. Les 
grains de haricot riz ont une concentration élevée en amidon, avec des valeurs déclarées variant 
de 52 à 57 % MS (Kaur et al., 1990 ; Chavan et al., 2009). La teneur de l’amidon en amylose est 
très variable, entre 20 et 60 % (Kaur et al., 2013).  

Contraintes potentielles  

Fourrage de haricot riz 

Le fourrage de haricot riz contient des quantités variables de tannins condensés (0,1 à 2,8 % MS) 
(Wanapat et al., 2012 ; Chanthakhoun et al., 2010).  

Graines de haricot riz 

Comme pour beaucoup de légumineuses à graines, les graines de haricot riz contiennent des 
facteurs antinutritionnels. L’activité antitrypsique est remarquable mais comparable à celle du 
vigna (Vigna unguiculata) et du haricot mungo (Vigna mungo). L’activité hémagglutinine a été 
jugée plus faible que celle de ces deux dernières légumineuses (Malhotra et al., 1988). Des 
niveaux relativement faibles de phosphore phytique et de phénols ont été rapportés (Gupta et 
al., 1992).  
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Ruminants  

Le fourrage de haricot riz (frais, en foin et en paille) et les graines de haricot riz peuvent 
alimenter les ruminants.  

Palatabilité 

Le fourrage de haricot riz au stade pré-floraison est appété par les moutons (Chandel et al., 
1988). Au Népal, les agriculteurs ont souligné la tendreté et la palatabilité du fourrage de haricot 
riz pour le bétail (Joshi et al., 2008). Dans une expérience menée avec du foin de haricot riz en 
Inde, des bœufs ont d’abord eu une consommation hésitante, mais au bout de quelques jours, ils 
se sont habitués, et l’ingestion de MS a augmenté, indiquant que le foin était palatable (Gupta et 
al., 1981). La paille de haricot riz est très appréciée par le bétail (Göhl, 1982).  

Fourrage de haricot riz frais 

En Inde, des veaux de 22 mois, nourris avec un mélange de sorgho du Soudan (sorgho x 
drummondii) et de fourrage de haricot riz (54:46 base MF) pendant 64 jours ont eu une 
ingestion de 1,90 kg MS/100 kg PV, et un gain de poids quotidien de 456 g (Singh et al., 2000).  

Foin de haricot riz 

Le foin de haricot riz est généralement utilisé comme source de protéines pour supplémenter 
des régimes basés sur des fourrages de mauvaise qualité chez les ruminants.  
Vaches laitières 
En Thaïlande, le foin de haricot riz complétant une ration pour vaches laitières à base d’herbe du 
Congo (Brachiaria ruziziensis) a augmenté le rendement en lait et diminué le coût des aliments, 
améliorant de ce fait les revenus des agriculteurs. La supplémentation avec du foin de haricot riz 
n’a pas modifié la production des acides gras volatils dans le rumen, et cela n’a pas non plus 
augmenté la digestibilité de la ration ni l’ingestion (Wanapat et al., 2012).  
Bovins non laitiers 

En Inde, un essai sur taureaux a montré que le foin de haricot riz avait une digestibilité de la MO 
modérée (50 %), mais qu’il contenait suffisamment d’azote, de calcium et de phosphore pour 
répondre aux besoins d’entretien des bovins adultes (Gupta et al., 1981). Au Vietnam, on a utilisé 
un mélange de foin de manioc et de foin de haricot riz (ratio de 3:1) pour remplacer 60 % de 
concentrés dans une ration à base de fourrage (Pennisetum purpureum) et de paille de riz traitée 
à l’urée, offerte à des génisses croisées. Ce mélange a permis un gain de poids quotidien plus 
élevé (609 g/j), une meilleure efficacité alimentaire, et a réduit les coûts d’alimentation (Thang 
et al., 2008).  
Buffles 

En Thaïlande, le foin de haricot riz incorporé à 600 g/j pour compléter la paille de riz dans 
l’alimentation de buffles d’eau a accru l’ingestion de MS, la teneur en protéines digestibles et la 
rétention d’azote. Le foin de haricot riz a eu un effet positif sur la microflore du rumen, 
entraînant une augmentation de la production d’acides gras volatils, et une réduction des 
émissions de CH4 (Chanthakhoun et al., 2011). L’addition de foin de haricot riz a augmenté le 
nombre de bactéries cellulolytiques dans le rumen, et a donc amélioré l’utilisation d’aliments 
très fibreux dans les rations pour buffles (Chanthakhoun et al., 2010).  
Chèvres 
En Inde, des chèvres de race locale nourries à l’herbe, et supplémentées avec du foin de haricot 
riz n’ont pas ingéré plus d’herbe, mais ont eu une ingestion totale de MS plus élevée. La 
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digestibilité des nutriments a été la plus élevée lorsque le foin de haricot riz a été apporté à 
raison de 15 % dans la ration (base MS). Au-delà de cette valeur, le niveau de haricot riz dans la 
ration n’a plus aucun effet sur la digestibilité (Das, 2002).  

Paille de haricot riz 

En Inde, un essai sur taureaux a montré que la paille de haricot riz avait une faible digestibilité 
de la MO (31-47 %), et il a été recommandé de compléter les rations à base de paille de haricot 
riz par des matières premières riches en énergie, comme des graines ou des sons de céréales 
(Chaudhuri et al., 1981).  

Graines de haricot riz 

En Inde, des graines de haricot riz ont été offertes à des bufflons et des moutons comme source 
d’énergie. Les graines de haricot riz pourraient remplacer la moitié des céréales, et la moitié du 
tourteau dégraissé présent dans le concentré offert aux jeunes buffles (Ahuja et al., 2001). Chez 
les ovins, le remplacement de 50 % de l’énergie métabolisable du foin d’avoine par des graines 
de haricot riz n’a pas modifié le bilan azoté des moutons, qui est resté positif (Krishna et al., 
1989).  

Volailles  

Les graines de haricot riz sont riches en protéines, mais contiennent des anti-trypsiques et 
d’autres facteurs antinutritionnels qui limitent leur utilisation dans l’alimentation des volailles. 
Des graines de haricot riz crues, offertes à 20 ou 40 % dans la ration de poulets de chair, ont eu 
des effets néfastes sur leur croissance. Les graines de haricot riz grillées ont donné de meilleurs 
résultats et ont pu être incorporées à 40 % sans nuire aux performances des animaux, mais le 
gain de poids est resté inférieur à celui obtenu avec le régime de référence (Gupta et al., 1992).  

Lapins  

Fourrage de haricot riz 

En Inde, plusieurs expériences ont montré la supériorité du fourrage de haricot riz par rapport 
aux autres fourrages disponibles localement. Une comparaison entre fourrage de haricot riz, 
pois fourrager et stylo annuel (Stylosanthes hamata), offerts ad libitum à des lapins adultes, a 
conclu que le fourrage de haricot riz pourrait être incorporé jusqu’à 25 % (base MS) dans la 
ration des lapins (Gupta et al., 1993). Une comparaison entre le fourrage de haricot riz et des 
feuilles d’arbres indiens amliso (Thysanolaena latifolia) et nevaro (Ficus spp.), inclus à 30 % 
(MS) dans le régime de lapins en croissance, a montré une croissance plus élevée avec le 
fourrage de haricot riz (Bharat Bushan et al., 1997). La comparaison du fourrage de haricot riz 
avec de l’herbe du Congo (Brachiaria ruziziensis) et des feuilles d’arachide, offerts à raison de 
300 g/j à des lapins de 6 semaines, a montré que toutes les performances de production et 
l’efficacité alimentaire étaient meilleures pour le groupe nourri avec le fourrage de haricot riz 
(Das et al., 2004).  
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 Haricot riz, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,4 7,4 13,8 32,0 5  
Protéines brutes  % MS 19,0 2,4 16,9 22,7 5  
Cellulose brute  % MS 30,8 0,6 30,2 31,5 3  
NDF  % MS 59,7    1  
ADF  % MS 38,9    1  
Matières grasses brutes  % MS 1,8 0,6 1,1 2,2 3  
Matières minérales  % MS 10,4 1,9 7,8 12,5 5  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 15,2 5,4 10,3 21,0 3  
Phosphore g/kg MS 3,5 0,9 2,6 4,3 3  
Magnésium g/kg MS 3,6    1  
Zinc mg/kg MS 88    1  
Cuivre mg/kg MS 30    1  
Fer mg/kg MS 1523    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 0,9    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 64,4     * 
Dig. Energie  % 61,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,9     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Haricot riz, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 15,6  13,0 18,3 2  
Cellulose brute  % MS 30,2    1  
NDF  % MS 51,2    1  
ADF  % MS 30,7    1  
Matières grasses brutes  % MS 4,6    1  
Matières minérales  % MS 9,9  9,1 10,6 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,8     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 13,1    1  
Phosphore g/kg MS 2,6    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 28,0    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 50,7    1  
Dig. énergie  % 47,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,1     * 
Dig. azote  % 65,2    1  

Haricot riz, paille 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 13,6    1  
Cellulose brute  % MS 26,3    1  
Matières grasses brutes  % MS 1,4    1  
Matières minérales  % MS 22,2    1  
Energie brute MJ/kg MS 15,5     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 29,1    1  
Phosphore g/kg MS 1,2    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 38,7    1  
Dig. énergie  % 35,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 5,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 4,4     * 
Dig. azote  % 50,8    1  
        

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Graines de haricot riz 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,1 3,6 81,0 95,0 19  
Protéines brutes  % MS 21,0 2,0 18,1 25,2 38  
Cellulose brute  % MS 4,0 1,3 2,2 7,4 20  
NDF  % MS 23,5    1  
Matières grasses brutes  % MS 2,3 1,2 0,7 4,2 22  
Matières minérales  % MS 4,3 0,3 3,8 4,9 22  
Amidon  % MS 54,2 1,7 52,4 56,6 6  
Energie brute MJ/kg MS 18,5     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,1 1,2 2,6 6,7 10  
Phosphore g/kg MS 3,4 0,5 2,1 3,9 18  
Potassium g/kg MS 23,4  20,7 26,2 2  
Sodium g/kg MS 0,7  0,2 1,2 2  
Magnésium g/kg MS 2,4  1,6 3,2 2  
Manganèse mg/kg MS 11    1  
Zinc mg/kg MS 8    1  
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Cuivre mg/kg MS 5    1  
Fer mg/kg MS 22 18 10 61 7  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,6 0,6 3,9 6,0 9  
Arginine  % protéine 5,5 1,2 4,1 7,5 10  
Acide aspartique  % protéine 11,9 1,2 10,3 14,4 9  
Cystine  % protéine 1,0 0,4 0,1 1,5 10  
Acide glutamique  % protéine 15,7 2,1 13,2 20,0 9  
Glycine  % protéine 4,0 0,7 3,2 5,2 8  
Histidine  % protéine 2,9 0,5 2,2 3,8 10  
Isoleucine  % protéine 4,4 1,0 2,1 5,8 10  
Leucine  % protéine 7,3 1,4 4,2 9,5 10  
Lysine  % protéine 6,8 1,1 5,3 8,7 10  
Méthionine  % protéine 1,0 0,4 0,5 1,5 10  
Phénylalanine  % protéine 5,7 0,9 4,7 7,7 10  
Proline  % protéine 4,0 1,3 1,1 5,4 9  
Serine   % protéine 4,4 0,8 2,7 5,4 9  
Thréonine  % protéine 4,0 0,7 3,1 5,4 10  
Tryptophane  % protéine 0,9 0,1 0,8 1,1 9  
Tyrosine  % protéine 3,2 1,0 0,8 4,7 10  
Valine   % protéine 4,5 1,0 3,3 5,9 10  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 7,1  2,4 11,8 2  
Tannins condensés g/kg MS 9,8    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 59,9    1  
Dig. Energie  % 58,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,7     * 
Dig. Azote  % 68,9    1  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA réelle MJ/kg MS 8,7    1  
EMA réelle corrigée pour l’azote MJ/kg MS 7,7    1  

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pois boucoussou, Pwa zendyen, pwa atoutan, pwa kouli, pwa 
blan, pwa violè, pois d’un sous, Lablab (Lablab purpureus) 

Présentation 

Le pois boucoussou(Lablab purpureus (L.) Sweet) est une légumineuse polyvalente pantropicale 
cultivée pour ses graines, en alimentation humaine et animale. Ses parties végétatives sont 
utilisées en frais, en foin ou en ensilage pour l’alimentation animale. Espèce à croissance rapide, 
le pois boucoussouprésente une excellente résistance à la sécheresse. Il peut être cultivé en 
association avec de nombreuses céréales (maïs, millet indien ou sorgho) pour améliorer le 
rendement des parcelles, et augmenter la qualité protéique des mélanges fourragers obtenus. 
Ces mélanges permettent de produire des ensilages de meilleure qualité. En vert, en foin comme 
en ensilage, le pois boucoussou est une bonne source de protéines digestibles pour les 
ruminants et les lapins. Il complémente très bien des rations ruminants ou lapins constituées de 
fourrages de mauvaise qualité.  
 
Les graines de pois boucoussou sont riches en protéines mais leur teneur en fibres et en facteurs 
antinutritionnels sont défavorables pour l’alimentation des monogastriques. Après traitements 
(thermique ou de trempage), des taux d’incorporation de l’ordre de 10 % maximum sont 
envisageables en porcins et en volailles.  

Noms communs 

Lablab, lablab bean, hyacinth bean, field bean, pig-ears, rongai dolichos, dolichos bean, lab-lab 
bean, poor man's bean, Tonga bean, bonavist bean, seim bean, Egyptian kidney bean, bataw 
[English]; lablab, dolique lab-lab, dolique d'Egypte, pois boucoussou, pois Antaque, pois 
nourrice, pois de senteur, pois Gervais, pois Gerville [French]; frijol jacinto, quiquaqua, caroata 
chwata, poroto de Egipto, chicarros, frijol caballo, gallinita, zarandaja, judía de egipto, frijol de 
adorno, carmelita, frijol caballero, tapirucusu, chaucha japonesa [Spanish]; Labe-labe, feijão 
cutelinho, feijão padre, feijão da India, cumandatiá [Portuguese]; Helmbohne, Indische Bohne 
[German]; komak, kacang komak, kacang bado, kacang biduk [Indonesian]; dolico egiziano 
[Italian]; đậu ván [Vietnamese]; উৰহী  [Assamese]; িশম  [Bengali]; 扁豆 [Chinese]; natoba, toba 
[Fiji]; વાલ [Gujarati]; सेम [Hindi]; フジマメ [Japanese]; ಕಪ್ಪರದವರೆ [Kannada]; 편편  [Korean]; 
അമര [Malayalam]; হৱাঈ উৰী [Manipuri]; घेवडा, वारवा [Marathi]; टाटे सिमी [Nepali]; सिम्वा 
[Prakrit]; гиацинтовые бобы [Russian]; bitsuwelas, abitsuwelas, habitsuwelas, sibatse, bataw 
[Philippines/Tagalog]; சிவப்பவரை, பாலவரை, வெள்ளவரை [Tamil]; చిక్కుడు 
[Telugu]; ถั่วแปบ [Thai]; ميس [Urdu]  ] 

Synonymes 

Dolichos lablab L., Dolichos purpureus L., Lablab leucocarpos Savi, Lablab niger Medik., Lablab 
vulgaris Savi 

Description  

Le pois boucoussou (Lablab purpureus (L.) Sweet) est une légumineuse fourragère annuelle ou 
vivace peu persistante à croissance estivale. C’est une plante volubile, grimpante, rampante ou 
dressée qui peut mesurer jusqu’à 3-6 m de long. Le pois boucoussoua une racine-pivot profonde 
et vigoureuse, et des tiges rampantes, glabres ou pubescentes. Les feuilles du pois boucoussou 
sont alternes et trifoliolées. Les folioles ont une forme de losange et font 7,5-15 cm de long et 8-
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14 cm de large. Elles sont pointues à leur extrémité. La surface supérieure des feuilles est lisse, 
tandis que le dessous est couvert de poils courts. Les inflorescences sont des grappes formées de 
nombreuses fleurs situées sur des pédoncules allongés. Les fleurs sont de couleur blanche, bleue 
ou pourpre. Elles font environ 1,5 cm de long, et ont généralement une forme papillonacée. Les 
fruits du pois boucoussousont des gousses linéaires de 4-15 cm de long et 1-4 cm de large, lisses 
et formant un bec à leur extrémité. Les gousses contiennent 2 à 8 graines. Les graines (haricots) 
du pois boucoussou sont ovoïdes, comprimées latéralement avec un hile linéaire remarquable. 
Les graines sont de couleur variable, en fonction de la variété ou du cultivar, elles vont du blanc 
au brun foncé, voire même au noir. Les variétés sauvages, et certaines variétés cultivées, ont 
tendance à avoir des graines tachetées (FAO, 2014 ; Cook et al., 2005 ; Adebisi et al., 2004).  
 
Lablab purpureus est la seule espèce du genre Lablab. Il y a trois sous-espèces : 
 

• Lablab purpureus subsp. Bengalensis se trouve dans la plupart des régions tropicales 
d’Afrique, d’Asie et des Amériques. Cette sous-espèce porte des fruits tendres distinctifs 
mesurant jusqu’à 15 cm x 2,5 cm.  
• Lablab purpureus subsp. purpureus est cultivée en Asie pour ses graines et son 

fourrage. Cette sous-espère est pérenne, mais génralement cultivée comme une annuelle. Elle a 
un port semi-dressé, touffu, ne montre pas ou peu de tendance à grimper. Ses fruits sont 
relativement courts (10 cm x 4 cm) et la plante est de couleur pourpre sur toutes ses parties. 
Elle possède une odeur particulière, forte et désagréable.  
• Lablab purpureus subsp. uncinatus, originaire d’Afrique de l’Est, a des fruits 

relativement petits (4 cm de long x 1,5 cm de large) (Adebisi et al., 2004).  
 
Le pois boucoussou est une légumineuse polyvalente. Ses graines, ses gousses immatures et ses 
jeunes feuilles sont comestibles et cuites comme des légumes. Les graines sèches (haricots) 
matures sont comestibles, mais elles nécessitent une cuisson prolongée et plusieurs 
changements d’eau (Cook et al., 2005). Bien qu’utiles dans les jardins familiaux, les pois 
boucoussou ont peu de valeur sur le marché, et d’autres légumineuses à graines comme le 
haricot commun (Phaseolus vulgaris), le vigna (Vigna unguiculata) ou le haricot de Lima 
(Phaseolus lunatus) sont beaucoup plus appréciées.  
 
Lorsqu’il est utilisé pour le fourrage, le pois boucoussoupeut être pâturé ou récolté pour les 
systèmes d’affourragement en vert, le foin et l’ensilage. Le pois boucoussou peut être cultivé 
avec d’autres cultures telles que le maïs pour faire du fourrage mixte. Légumineuse fixatrice 
d’azote, le pois boucoussou est un engrais vert précieux (Cook et al., 2005 ; Adebisi et al., 2004). 
Le pois boucoussou est utilisé en médecine ethnovétérinaire, par exemple pour traiter les 
problèmes oculaires chez les ovins, et les problèmes pulmonaires chez les ovins, bovins et 
caprins au Kenya (Adebisi et al., 2004).  

Distribution  

L’origine du pois boucoussou est encore discutée. Il pourrait provenir soit du Sud/Sud-Est 
asiatique soit d’Afrique. Il a probablement été dispersé par l’Homme dès 800 avant notre ère, et 
est maintenant largement répandu dans la plupart des régions tropicales. Le pois boucoussou 
est cultivé comme annuelle ou vivace de courte durée en Amérique du Sud et centrale, aux 
Antilles, en Chine, en Asie du Sud et du Sud-Est, et en Australie. En Australie, le pois boucoussou 
est devenu une espèce fourragère réputée grâce à l’obtention du cultivar Rongai en 1962 
(Murphy et al., 1999).  
 
Dans la nature, le pois boucoussou se trouve dans les prairies, les brousses et les allées 
forestières. Comme plante cultivée, il a de nombreuses caractéristiques intéressantes telles que 
sa capacité à pousser dans des conditions environnementales très variées. Le pois boucoussou 
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est une légumineuse à croissance estivale qui reste verte pendant la saison sèche quand les 
autres fourrages sont rares et secs (Murphy et al., 1999). Les types sauvages de pois boucoussou 
se trouvent depuis le niveau de la mer jusqu’à 2000-2400 m d’altitude. Cependant, les pois 
boucoussou cultivés préfèrent des altitudes plus basses. Le pois boucoussou pousse dans les 
endroits où les températures journalières sont de l’ordre de 18-35 °C, et où la pluviométrie 
annuelle est comprise entre 650 mm et 2500-3000 mm. Le pois boucoussou résiste à des 
températures élevées (Cook et al., 2005). Il est plus tolérant aux basses températures que le pois 
mascate (Mucuna pruriens) ou le vigna (Vigna unguiculata). Par exemple, il tolère des 
températures descendant jusqu’à 3 °C sur de courtes périodes, et peut survivre à un gel léger 
(Adebisi et al., 2004). Grâce à sa racine-pivot, le pois boucoussou peut extraire l’eau située à 2 m 
de profondeur dans le sol, ce qui le rend résistant à la sécheresse et lui permet de pousser 
pendant les périodes sèches de l’année. Le pois boucoussou tolère certaines périodes 
d’inondation, mais ne résiste pas à un mauvais drainage ou à un engorgement prolongé du sol. Il 
se développe sur de nombreux types de sols, des sols sablonneux pauvres jusqu’aux argiles 
lourdes si le drainage est bon, le pH compris entre 4,5 et 7,5 et s’il n’y a pas de salinité. Le pois 
boucoussou pousse mieux en pleine lumière (Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

Le lablab est une légumineuse à croissance rapide qui peut fournir du fourrage moins de 3 mois 
après le semis (ILRI, 2013). Il est adapté à des systèmes de culture où il est cultivé avec du maïs, 
du mil et du sorgho (Cook et al., 2005). Le pois boucoussou exige un lit de semence bien préparé 
où il peut être enfoui entre 3 et 10 cm de profondeur, ou bien il peut être semé à la volée. Quand 
il est implanté en culture intercalaire, les graines doivent être semées en rangées bien espacées 
entre les lignes de maïs ou de sorgho, et elles doivent être semées en même temps que le maïs ou 
lorsque celui-ci mesure déjà 15 cm de haut. Le pois boucoussou pourrait augmenter le 
rendement du maïs en culture intercalaire, même lorsque la partie supérieure de la plante a été 
coupée pour l’alimentation du bétail (Nyambati et al., 2009). Le pois boucoussou donne de 
meilleurs résultats en conditions sèches que d’autres légumineuses fourragères, telles que le 
pois mascate ou le vigna (Cook et al., 2005).  

Rendement et récolte 

Le pois boucoussou cultivé pour le fourrage donne environ 6 t MS/ha, et des rendements allant 
jusqu’à 9 t MS/ha ont été signalés au Zimbabwe (Adebisi et al., 2004). Dans une série de 11 
essais dans le Tennessee (USA), le pois boucoussou cv. Tift a donné 2-5 t MS/ha/an (Fribourg et 
al., 1984). Lorsque le pois boucoussou est cultivé seulement pour le fourrage, la parcelle est 
récoltée au stade floraison ou au stade fruit vert précoce (Adebisi et al., 2004). Au Nigeria, le pois 
boucoussou atteint son plein potentiel pour le rendement en herbe et sa qualité en fin de saison 
sèche (janvier), quand les autres aliments sont rares (Amole et al., 2013b).  
 
Le pois boucoussou cultivé pour ses graines donne un rendement de 2500-5000 kg/ha de 
gousses vertes, 450 kg/ha de graines sèches lorsqu’il est cultivé comme culture intercalaire, et 
jusqu’à 1500 kg/ha de graines sèches en culture seule. La récolte des gousses immatures se fait 
tous les 3 ou 4 jours, à la main. La récolte de graines matures commence 12 à 15 semaines après 
le semis pour les cultivars précoces, et elle se poursuit au-delà de 45 semaines pour les cultivars 
tardifs (Adebisi et al., 2004).  
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Association avec d’autres fourrages 

L’association du pois boucoussou avec des fourrages de céréales, comme le maïs et le sorgho, a 
eu des effets bénéfiques dans plusieurs essais. Aux Etats-Unis, par rapport à d’autres 
légumineuses fourragères telles que le pois mascate (Mucuna pruriens) ou le haricot d’Espagne 
(Phaseolus coccineus), le pois boucoussou (82 000 plants/ha) cultivé avec du maïs (55 000 
plants/ha) ont eu le plus fort impact sur la concentration en protéines (6,9 % MS par rapport à 
6,1 % en monoculture de maïs) (Armstrong et al., 2008). Par rapport à l’ensilage de maïs, 
l’ensilage maïs/pois boucoussou a une teneur en protéines brutes plus élevée, un NDF 
légèrement supérieur, et l’ajout de pois boucoussou a eu un effet positif sur la fermentation de 
l’ensilage (Contreras-Govea et al., 2009a). Dans le sud des USA, des mélanges pois boucoussou -
sorgho contiennent plus de protéines que la monoculture de sorgho mais n’ont pas d’effet sur le 
NDF, et cette association a été proposée comme une culture fourragère alternative de haute 
qualité (Contreras-Govea et al., 2009b). En Indonésie, les rendements de sorgho fourrager seul 
et de sorgho fourrager associé à du pois boucoussou ont été similaires (Juntanam et al., 2013).  
 
Semer du pois boucoussou avec des fourrages de mauvaise qualité augmente le rendement en 
fourrage et la composition chimique globale. Au Nigeria, une parcelle mixte d’herbe de Guinée 
(Panicum maximum) et de pois boucoussou a un rendement plus élevé en fourrage, une 
meilleure composition chimique, et elle a pu être pâturée ou récoltée 12 semaines après la 
plantation. Conservé sous forme d’ensilage, le mélange a été offert à des ruminants pendant la 
saison sèche, lorsque la disponibilité des aliments et leur qualité étaient faibles (Ojo et al., 2013).  

Pâture 

Le pois boucoussou ne résiste pas à un pâturage intensif. Les parcelles devraient être pâturées 
une première fois environ 10 semaines après le semis, en prenant soin que les tiges ne soient 
pas consommées avec les feuilles. La coupe des tiges en dessous de 25 cm empêche la repousse 
des feuilles et diminue le rendement fourrager. En conditions optimales de pâturage, une 
parcelle de pois boucoussou peut être pâturée 3 fois par saison. Des animaux à jeûn ne devraient 
pas entrer dans les parcelles de pois boucoussou en raison du météorisme qu’il peut provoquer 
s’il est consommé en grandes quantités (FAO, 2014). En Australie, le pois boucoussou est 
intéressant en fin d’été et en automne, car il produit plus de MS que le vigna en raison de son 
taux de croissance plus élevé, de sa meilleure tolérance au piétinement et de sa meilleure survie 
et récupération après le pâturage (Mullen, 1999). La proportion de feuilles est élevée dans les 
parcelles non pâturées et sur les repousses survenant après une hauteur de coupe supérieure à 
10 cm. Il a été conclu que le pois boucoussou pourrait être une source de fourrage de choix pour 
le bétail en croissance pendant les périodes chaudes et sèches (Fribourg et al., 1984). A Cuba, le 
pois boucoussou bien géré a pu être pâturé 4 fois pendant la saison sèche par des vaches 
laitières (Milera et al., 1989).  

Foin 

Le pois boucoussou  produit un excellent foin, réputé de qualité similaire à un foin de luzerne si 
les feuilles sont suffisamment préservées. Cependant, la tige, grossière et fibreuse, peut être 
difficile à sécher et doit être préparée mécaniquement pour accélérer le fanage (FAO, 2014 ; 
Mullen, 1999). Contrairement à la luzerne, le pois boucoussou  ne peut pas repousser après la 
coupe si la hauteur de coupe est inférieure à 15 cm (Mullen, 1999).  

Ensilage 

Le pois boucoussou  peut produire un ensilage de bonne qualité, seul ou mélangé avec du sorgho 
fourrager ou du millet. Lorsque le pois boucoussou  est ensilé seul, il est recommandé de couper 
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et de faner la plante en 18 à 24 heures pour arriver à 30-35 % MS avant l’ensilage, et ainsi 
augmenter la concentration en sucres solubles et faciliter la fermentation. Le mélange avec des 
céréales (maïs ou sorgho) favorise la fermentation. L’ajout de la mélasse n’est, en revanche, pas 
nécessaire (FAO, 2014 ; Mullen, 1999).  

Impact environnemental  

Amélioration et protection du sol 

Le pois boucoussou  est une légumineuse fixatrice d’azote qui peut être intégrée dans les 
systèmes de culture des céréales. Il peut effectivement empêcher la perte de fertilité des sols par 
fixation de l’azote (20 à 140 kg N résiduel/ha dans le sol) et brise les cycles de mauvaises herbes 
et les maladies. L’azote fixé est disponible pour les cultures suivantes dans les rotations. Le 
couvert créé par le pois boucoussou  prévient l’assèchement du sol par les rayons du soleil et le 
vent, tandis que les feuilles inférieures sont éliminées et fournissent un paillis pour le sol 
(Mullen, 1999).  

Restauration des parcelles 

Le pois boucoussou  est une plante pionnière qui restaure les terres précédemment infestées par 
Axonopus et Cynodon, et les prépare au semis de mélanges graminées/légumineuses (FAO, 
2014).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Fourrage de pois boucoussou  

Le fourrage de pois boucoussou  a une teneur en protéines d’environ 18 % MS mais qui varie de 
13 à 24 % en fonction des conditions locales et du stade de la récolte (Mudunuru et al., 2008 ; 
Linga et al., 2003). Le fourrage frais et le foin ont parfois une valeur nutritive comparable (Linga 
et al., 2003), favorisant la récolte au stade optimal et la conservation jusqu’à l’utilisation. Le 
fourrage vert restant après la récolte des graines peut être séché au soleil, mais sa teneur en 
protéines est plus faible (13-14 % MS) (Iyeghe-Erakpotobor et al., 2007).  

Graines 

Les graines de pois boucoussou  contiennent environ 26 % de protéines (base MS) mais celles-ci 
varient considérablement entre cultivars, ou d’une variété à l’autre (23 à 28 % MS). La teneur en 
lysine des graines de pois boucoussou  est assez élevée (6,3 % de protéines) et similaire à celle 
du soja, mais la teneur en méthionine et en cystine est plus faible. La teneur en amidon dans les 
graines de pois boucoussou  est relativement élevée (45 % MS), tandis que la teneur en fibres est 
plutôt faible (cellulose brute inférieure à 10 % MS).  

Contraintes potentielles  

Météorisme 

Le pois boucoussou  a parfois été signalé comme provoquant une météorisation chez les bovins 
auquel il a été offert, frais et comme seul fourrage (ILRI, 2013 ; Hamilton et al., 1968).  
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Facteurs antinutritionnels 

Les graines de pois boucoussou  contiennent des facteurs antinutritionnels comme des tannins, 
des phytates et des inhibiteurs de trypsine. Les méthodes de transformation, telles que le 
décorticage, le trempage et la cuisson sont efficaces pour atténuer les effets de ces facteurs 
(Lambourne et al., 1985 ; Deka et al., 1990).  
 
Les feuilles de pois boucoussou  sont exemptes de tannins, ce qui en fait un bon aliment pour les 
animaux monogastriques (Schaaffhausen, 1963 cité par Murphy et al., 1999) 

Ruminants  

Le fourrage de pois boucoussou  est une bonne source de protéines pour les ruminants nourris 
avec des fourrages de faible qualité.  

Valeur nutritive 

Le fourrage de pois boucoussou  est une bonne source de protéines métabolisables pour les 
ruminants. Cependant, ces protéines sont très dégradables dans le rumen, ce qui entraîne une 
teneur relativement faible en protéines by-pass (non dégradées). La digestibilité globale du pois 
boucoussou  et sa valeur énergétique sont plutôt bonnes. Comparé à d’autres fourrages 
tropicaux, le fourrage de pois boucoussou  présente une dégradabilité des protéines inférieure à 
celle du ray-grass, mais plus élevée que celle du pois bleu (Clitoria ternatea) et des graminées 
tropicales en C4 (Bowen et al., 2008). Dans une autre comparaison, le pois boucoussou  a montré 
une digestibilité in vitro supérieure à celles des fourrages de pois bleu (Clitoria ternatea), de 
Centrosema pascuorum et de Macroptilium bracteatum. Il a été conclu que le pois boucoussou  a 
un fort potentiel de production de biomasse de très bonne digestibilité (Hartutik et al., 2012).  

Bovins 

Son rendement élevé et sa bonne teneur en protéines fait du pois boucoussou  une précieuse 
source de fourrage pour le bétail en croissance durant les périodes chaudes et sèches (Fribourg 
et al., 1984). La plupart des essais ont porté sur la supplémentation de régimes à base de 
fourrages avec du pois boucoussou .  
Supplémentation de fourrages de céréales avec du pois boucoussou  

Aux Etats-Unis, l’association de pois boucoussou  avec du maïs a augmenté la valeur économique 
du fourrage par rapport au maïs seul, sans compromettre le rendement et la quantité de lait/ha 
(Armstrong et al., 2008). A Cuba, le pois boucoussou  en association avec du soja et du maïs a 
fourni la MS la moins chère, a permis de nourrir le plus grand nombre d’animaux et a donné la 
plus grosse production de lait (Cino et al., 1994). En Ethiopie, avec des vaches laitières issues de 
croisements, la meilleure production de lait a été obtenue avec une combinaison de maïs et de 
foin de pois boucoussou , ou de foin d’avoine/vesce et de pois boucoussou , où le niveau optimal 
de foin de pois boucoussou  dans la ration était respectivement de 0,52 % et 0,85 %. 
L’augmentation du niveau de pois boucoussou  au-delà de ces proportions n’a plus amélioré les 
performances des animaux, probablement en raison d’un déficit d’énergie dans la ration 
(Mpairwe et al., 2003a ; Mpairwe et al., 2003b). Au Nigeria, les meilleures performances de 
croissance ont été obtenues en utilisant de l’ensilage de maïs/pois boucoussou  dans un ratio 
70:30 pour nourrir des veaux croisés. Ceci a considérablement amélioré les performances des 
animaux pendant la saison sèche (Amole et al., 2013a). Dans les plaines du sud des Etats-Unis on 
a comparé le pois boucoussou  et le vigna pour compléter le maïs dans des rations vaches 
laitières et bovins de boucherie. Il a été conclu que le pois boucoussou  avait plus de potentiel 
que le vigna pour la production fourragère, et pourrait être une source supplémentaire de 
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fourrage pour les vaches laitières ou les bovins viande (Contreras-Govea et al., 2011). En 
Indonésie, du sorgho fourrager cultivé en association avec du pois boucoussou  a eu une 
meilleure valeur nutritive que le sorgho fourrager seul, et a conduit à un gain de poids vif plus 
élevé, une ingestion de MS supérieure et une production de lait accrue (Juntanam et al., 2013).  
Supplémentation de fourrages de mauvaise qualité avec du pois boucoussou  
Au Nigeria, une parcelle mixte de pois boucoussou  et d’herbe de Guinée (Panicum maximum) a 
pu être pâturée ou récoltée 12 semaines après sa plantation. Conservé sous forme d’ensilage, le 
pois boucoussou  peut être offert aux ruminants pendant la saison sèche lorsque la disponibilité 
des fourrages et leur qualité sont faibles (Ojo et al., 2013). En Ethiopie, la paille de teff pourrait 
être utilement complétée avec du foin de pois boucoussou  dans les rations pour veaux. 
L’augmentation du niveau de légumineuses fourragères dans l’alimentation a augmenté le taux 
de dégradation dans le rumen, a diminué le temps de rétention dans le rumen, et a conduit à une 
ingestion accrue de MS (Abule et al., 1995). Au Nigeria, la supplémentation de vaches allaitantes 
Bunaji mises au pâturage sur des prairies naturelles avec du fourrage de pois boucoussou  (2 
kg/j) a amélioré les performances et les revenus des agriculteurs (Eduvie et al., 2002). Au Kenya, 
la production de lait a pu être augmentée en complétant une ration à base d’herbe à éléphant 
(Pennisetum purpureum) avec du foin de pois mascate ou du foin de pois boucoussou  (Nyambati 
et al., 2009). En Ouganda, des génisses nourries avec de l’herbe à éléphant (Pennisetum 
purpureum) à faible teneur en protéines ont vu leur performance s’améliorer grâce à la 
supplémentation en pois boucoussou  (Tibayungwa et al., 2011).  

Chèvres et moutons 

Foin de pois boucoussou  

Le foin de pois boucoussou  est un fourrage de bonne qualité pour les chèvres et les moutons, et 
il peut compléter les rations à base de fourrages de faible qualité. Au Zimbabwe, la 
supplémentation de cannes de maïs par du foin de pois boucoussou  (50:50) dans la ration de 
chèvres gestantes et allaitantes tenues à l’étable a donné des ingestions de MS, de MO et d’azote 
supérieures. Des effets positifs ont aussi été observés sur leur productivité (santé des chevreaux, 
croissance après la naissance, rendement laitier et production de viande) (Makembé et al., 
1996). Chez des chèvres en croissance, ajouter du foin de pois boucoussou  à du foin d’herbe de 
Rhodes (Chloris gayana) de faible qualité offert ad libitum et du maïs grain (100 g/j) a augmenté 
l’ingestion de MS (+ 42 %), la digestibilité des nutriments (MS, MO et NDF) et les gains de poids 
vif, qui ont été triplés (Mupangwa et al., 2000). Comparé à d’autres légumineuses fourragères 
(centro, stylo annuel et Aeschynomene histrix), le mélange de pois boucoussou  avec de l’herbe de 
Guinée dans la ration de chèvres naines d’Afrique de l’Ouest a provoqué une augmentation de 
l’EM et de la digestibilité de la MO (Ajayi et al., 2008b). La supplémentation par le pois 
boucoussou  a permis la plus haute utilisation de l’azote et le gain de poids le plus élevé (Ajayi et 
al., 2008a ; Ajayi et al., 2008b).  
Ensilage  
Au Nigeria et au Zimbabwe, l’ajout de pois boucoussou  au maïs, au sorgho ou au mil au cours de 
l’ensilage a amélioré la prise alimentaire de moutons et béliers Yankasa (Ngongoni et al., 2008 ; 
Amodu et al., 2008).  
Graines de pois boucoussou  

Les graines de pois boucoussou  peuvent être utilisées dans les rations pour moutons et chèvres. 
En Inde, les graines de pois boucoussou  ont pu remplacer la farine d’arachide comme source de 
protéines dans un concentré pour chevreaux avec un effet positif sur l’ingestion de fourrage, 
l’utilisation des nutriments, la fermentation ruminale et la croissance corporelle, et avec une 
meilleure utilisation de l’azote (Sultan Singh et al., 2010). Les comparaisons entre le pois 
boucoussou  et d’autres graines de légumineuses ou d’autres sources de protéines sont rares. En 
Australie, une comparaison des mélanges de graines de pois boucoussou  ou de graines de lupin 
avec des fourrages grossiers (foin + paille d’avoine) chez des agneaux mérinos a abouti à des 
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ingestions comparables, mais a montré que les rations à base de pois boucoussou  avaient des 
valeurs inférieures de digestibilité, et donnaient de moindres gains de poids, et moins de 
croissance de la laine (pour des taux d’incorporation de graines de 60 %) (Garcia et al., 1990).  

Porcs  

Les graines de pois boucoussou  sont utilisées dans l’alimentation porcine comme source 
d’énergie et de protéines. Comme d’autres graines de légumineuses, elles sont déficientes en 
acides aminés soufrés. La digestibilité des acides aminés du pois boucoussou  est inférieure à 
celle du tourteau de soja, du fait de la présence de facteurs antinutritionnels tels que les 
inhibiteurs de trypsine, l’acide phytique et les tannins condensés (Singh et al., 2005). Les 
traitements thermiques comme la cuisson, le toastage et surtout la cuisson à l’eau améliorent 
considérablement la digestibilité de l’azote chez les porcs en croissance-finition qui a été de 50 ; 
65 et 74 % pour les graines crues, toastées et bouillies, respectivement (Laswai et al., 1998). La 
digestibilité de l’énergie calculée et la teneur en énergie digestible des graines de pois 
boucoussou  crues sont environ 75 % et 14,4 MJ/kg MS pour les porcs en croissance. Ces valeurs 
d’énergie peuvent être améliorées par des traitements thermiques. La palatabilité des graines de 
pois boucoussou  crues est faible à modérée chez les porcs, et varie avec les variétés (Martens et 
al., 2012). Les rations pour porcs peuvent contenir jusqu’à 10 % de graines de pois boucoussou  
crues et la transformation (cuisson à l’eau , toastage, granulation à la vapeur) pourrait 
augmenter le niveau maximum recommandé jusqu’à 20-30 % (Martens et al., 2012 ; Laswai et 
al., 1998).  

Volailles  

La composition chimique des graines de pois boucoussou  suggère qu’elles sont potentiellement 
intéressantes pour l’alimentation des volailles, en dépit d’une teneur en fibres élevée qui limite 
leur valeur énergétique. La présence de facteurs antinutritionnels tels que les tannins et les 
inhibiteurs de trypsine limite la digestibilité de la protéine en l’absence de traitement 
technologique approprié.  

Poulets de chair 

L’utilisation de graines de pois boucoussou  a diminué l’ingestion alimentaire et la croissance 
des animaux (Rasha et al., 2007 ; Abeke et al., 2007a ; Abeke et al., 2008c). Certains problèmes 
de santé ou de mortalité sont également apparus dans ces expériences. Le traitement thermique 
permet de réduire l’impact négatif de la graine de pois boucoussou , la cuisson à l’eau bouillante 
étant plus efficace (durée optimale = 30 min.) que les procédés secs (toastage) (Elamin et al., 
2013). Cependant, même après trempage et cuisson à l’eau, les performances de croissance 
obtenues avec le pois boucoussou  ont été inférieures à celles obtenues avec le régime de 
référence (Abeke et al., 2007a ; Abeke et al., 2008d ; Elamin et al., 2013). L’effet du pois 
boucoussou  dépend du niveau d’incorporation. Dans ces essais, l’ingestion alimentaire n’a pas 
été très affectée par le pois boucoussou . Les jeunes animaux semblent être beaucoup plus 
sensibles au pois boucoussou  que les poulets en finition pour lesquels la croissance n’a été que 
légèrement affectée par 5 à 10 % de pois boucoussou  (Abeke et al., 2008a ; Abeke et al., 2008c ; 
Abeke et al., 2008d). Il peut être recommandé d’utiliser uniquement des graines transformées 
pour l’alimentation des volailles, et de limiter la teneur de la ration en graines de pois 
boucoussou  à 5 %. Des niveaux plus élevés pourraient être utilisés si l’avantage économique du 
pois boucoussou  par rapport à d’autres sources de protéines compense sa faible efficacité 
alimentaire (Cino et al., 1999).  
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Poules pondeuses 

L’utilisation de graines de pois boucoussou  traitées thermiquement (cuites) pour des poules 
pondeuses a donné lieu à des performances moindres, avec un effet direct du niveau 
d’incorporation (Abeke et al., 2008b ; Ragab et al., 2012). Bien que faible, cet effet dépresseur a 
été enregistré à des niveaux relativement faibles (5 à 7,5 % de pois boucoussou  dans le régime). 
L’ingestion n’a pas été très affectée à des niveaux modérés d’incorporation, mais la dégradation 
des performances de ponte a dégradé l’efficacité alimentaire. Pour les poulettes, les 
performances de croissance ont été légèrement diminuées, comme pour les poulets de chair 
(Abeke et al., 2007a ; Abeke et al., 2007b). L’utilisation de graines de pois boucoussou  pour les 
jeunes poules n’a pas eu d’effet majeur sur les performances de ponte ultérieures, sauf à des 
niveaux d’inclusion dépassant 30 % (Abeke et al., 2007b). Toutefois, les animaux étaient plus 
maigres à leur entrée en ponte, et l’âge au premier œuf a été augmenté.  
 
La farine de feuilles de pois boucoussou  a été testée sur les poules pondeuses, mais a conduit à 
une diminution de l’ingestion alimentaire et des performances de ponte, tandis que l’efficacité 
alimentaire a été maintenue. Il n’y a pas eu d’effet majeur sur la qualité de l’œuf, mais la couleur 
du jaune d’oeuf a été renforcée (Odunsi, 2003).  
 
Il est recommandé d’utiliser le pois boucoussou  avec précaution pour les poules pondeuses car 
leurs performances peuvent être affectées, même à de faibles niveaux d’incorporation. Seules les 
graines traitées devraient être utilisées. Il est conseillé de ne pas dépasser 5 % de graines de 
pois boucoussou  dans les régimes alimentaires, mais des niveaux plus élevés pourraient être 
testés dans des contextes où l’avantage économique du pois boucoussou  est élevé.  

Lapins  

Fourrage de pois boucoussou  

Le pois boucoussou  est un fourrage adapté à l’alimentation des lapins, même utilisé comme 
aliment unique, mais il est plus intéressant lorsqu’il est inclus dans un régime équilibré. Le 
fourrage de pois boucoussou  est considéré comme un fourrage potentiel pour la production de 
lapins dans plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Mozambique et l’Ouganda (Oyawoye et 
al., 1990 ; Demeterova et al., 1991 ; Lukefahr, 1998). Au Nigeria, par exemple, le pois boucoussou  
est utilisé dans les petits élevages de lapins lorsqu’il est disponible à la fin de la saison des pluies 
(Adeyinka et al., 2007). Lorsque le pois boucoussou  est cultivé comme plante fourragère, le 
meilleur stade de récolte pour l’alimentation du lapin est de 12 semaines après la plantation 
(Bawa et al., 2013). Dans le cas de pois boucoussou  cultivé pour ses graines, le fourrage vert 
restant après la récolte peut être séché au soleil et offert aux lapins, mais sa valeur nutritive est 
plus faible (Iyeghe-Erakpotobor et al., 2007).  
 
Le profil en acides aminés du fourrage de pois boucoussou  fournit 110 à 115 % des exigences 
pour la lysine et la thréonine, mais est déficient en acides aminés soufrés, et répond à seulement 
environ 50 % des exigences pour la méthionine et la cystine. Pour cette raison, des études sur le 
taux d’incorporation maximal de pois boucoussou  dans l’alimentation des lapins qui ne 
corrigent pas les carences en acides aminés soufrés présentent des conclusions variables 
dépendant de la composition en acides aminés de l’ensemble du régime. Par exemple, dans une 
étude sur l’utilisation de fourrage de pois boucoussou  chez des femelles en gestation et des 
primipares en lactation, les meilleurs résultats ont été obtenus pour le taux d’incorporation le 
plus élevé, soit 87 % de la MS ingérée quotidienne (Iyeghe-Erakpotobor et al., 2007).  
 
Au Nigeria, le fourrage vert de pois boucoussou  utilisé comme seul aliment a entraîné un taux de 
croissance similaire à celui obtenu avec le tournesol mexicain (Tithonia diversifolia). Les 
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digestibilités de la matière sèche, des protéines brutes et des fibres brutes étaient relativement 
élevées : respectivement 77, 69 et 65 % (Omole et al., 2007). Comparé à d’autres légumineuses 
fourragères tropicales, le pois boucoussou  proposé seul a été jugé modérément palatable, mais a 
conduit à une ingestion alimentaire élevée lorsqu’il a été mélangé (50:50) avec des fourrages de 
graminées tels que l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) ou l’herbe de Rhodes (Chloris 
gayana) (Iyeghe-Erakpotobor et al., 2008).  

Graines de Pois boucoussou  

Tandis que les graines de pois boucoussou  ont été testées chez ruminants, les porcs et les 
volailles, aucune référence à leur utilisation potentielle dans l’alimentation des lapins ne semble 
disponible dans la littérature internationale (2015).  

Poissons  

Carpes communes (Cyprinus carpio) 

La farine de graines de pois boucoussou  cuites pourrait remplacer le tourteau de soja à même 
niveau protéique dans les régimes pour carpes. Les digestibilités des protéines et des lipides 
dans les régimes à base de pois boucoussou  ont été similaires à ceux des régimes à base de 
tourteau de soja (Adeparusi et al., 2004).  

 Pois boucoussou , fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,1 7,3 12,6 40,4 23  
Protéines brutes  % MS 18,4 3,1 12,5 24,3 92  
Cellulose brute  % MS 28,2 3,1 22,0 36,1 59  
NDF  % MS 44,6 4,3 36,0 53,8 49  
ADF  % MS 32,0 4,7 22,8 41,4 62  
Lignine  % MS 7,2 1,8 4,6 10,7 21  
Matières grasses brutes  % MS 2,6 0,7 1,7 3,9 27  
Matières minérales  % MS 11,1 2,0 7,1 16,2 79  
Sucres hydrosolubles  % MS 8,8    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,2     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 13,0 3,5 7,4 21,8 36  
Phosphore g/kg MS 2,9 0,8 1,9 5,5 36  
Potassium g/kg MS 22,9 7,1 10,4 35,4 19  
Sodium g/kg MS 1,7 0,6 1,0 2,1 3  
Magnésium g/kg MS 3,5 0,9 2,7 6,5 18  
Zinc mg/kg MS 57    1  
Cuivre mg/kg MS 31    1  
Fer mg/kg MS 504  175 833 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 6,8    1  
Cystine  % protéine 0,9  0,7 1,0 2  
Glycine  % protéine 8,2    1  
Histidine  % protéine 4,2    1  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Isoleucine  % protéine 6,8    1  
Leucine  % protéine 10,4    1  
Lysine  % protéine 5,6  4,2 6,9 2  
Méthionine  % protéine 1,1  0,9 1,3 2  
Phénylalanine  % protéine 2,2    1  
Thréonine  % protéine 4,2  4,2 4,3 2  
Tryptophane  % protéine 2,0    1  
Tyrosine  % protéine 1,8    1  
Valine  % protéine 7,4    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 13,7 6,7 7,8 21,0 3  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 67,0     * 
Dig. matière organique (gaz)  % 79    1  
Dig. énergie  % 64,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,2     * 
Dig. azote  % 75,0    1  
a (N)  % 24,8    1  
b (N)  % 63,6    1  
c (N) h-1 0,140    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 74     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 69     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Pois boucoussou , foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,2 2,9 81,6 93,9 14  
Protéines brutes  % MS 16,3 2,4 12,2 19,9 18  
Cellulose brute  % MS 32,0 4,4 27,7 37,1 5  
NDF  % MS 45,5 12,9 25,5 71,8 18  
ADF  % MS 31,9 8,8 18,0 49,9 17  
Lignine  % MS 6,7 3,2 1,0 13,1 14  
Matières grasses brutes  % MS 2,2 0,7 1,6 2,9 3  
Matières minérales  % MS 10,5 2,7 5,6 15,2 18  
Sucres totaux  % MS 13,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,3 1,3 14,9 18,3 3 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 14,3 4,9 9,5 20,8 5  
Phosphore g/kg MS 2,9 1,7 1,1 5,4 5  
Potassium g/kg MS 21,6 11,7 8,4 30,6 3  
Sodium g/kg MS 1,1    1  
Magnésium g/kg MS 2,5 0,7 1,7 3,0 3  
Manganèse mg/kg MS 69    1  
Zinc mg/kg MS 28    1  
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Cuivre mg/kg MS 20    1  
Fer mg/kg MS 623    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 8,5  0,1 16,9 2  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 60,0 11,7 44,0 65,3 3 * 
Dig. énergie  % 56,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,2     * 
Dig. azote  % 72,4  70,6 74,1 2  
a (N)  % 23,2  22,7 23,7 2  
b (N)  % 68,5  67,9 69,1 2  
c (N) h-1 0,086  0,067 0,105 2  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 70  65 74 2 * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 64  59 68 2 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Graines de pois boucoussou  

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 90,0 2,0 87,0 93,3 18  
Protéines brutes  % MS 26,1 1,6 23,3 28,8 18  
Cellulose brute  % MS 9,5 1,5 7,6 12,1 12  
NDF  % MS 36,8 12,1 22,5 51,4 4  
ADF  % MS 14,3  11,5 17,1 2  
Lignine  % MS 1,2 0,7 0,5 1,8 3  
Matières grasses brutes  % MS 2,4 1,1 0,9 4,2 17  
Matières minérales  % MS 4,0 0,5 3,3 4,8 17  
Amidon  % MS 44,8  44,0 45,6 2  
Energie brute MJ/kg MS 19,1 1,6 18,1 21,0 3 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,0 2,9 0,4 9,9 14  
Phosphore g/kg MS 4,8 1,6 1,1 7,9 15  
Potassium g/kg MS 17,0 3,7 9,5 19,3 6  
Sodium g/kg MS 1,3 0,3 0,9 1,7 5  
Magnésium g/kg MS 2,7 0,9 1,7 4,3 6  
Manganèse mg/kg MS 65 11 53 77 5  
Zinc mg/kg MS 29 0 29 30 5  
Cuivre mg/kg MS 37 19 16 54 5  
Fer mg/kg MS 82 21 60 112 10  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,0 0,3 3,5 4,4 8  
Arginine  % protéine 6,0 0,4 5,6 6,7 8  
Acide aspartique  % protéine 12,1 2,1 8,4 14,0 8  
Cystine  % protéine 0,9 0,2 0,5 1,3 8  
Acide glutamique  % protéine 15,3 1,1 13,4 16,1 8  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Glycine  % protéine 4,1 0,4 3,4 4,7 8  
Histidine  % protéine 2,9 0,3 2,4 3,4 11  
Isoleucine  % protéine 4,3 0,4 3,2 4,7 12  
Leucine  % protéine 8,5 1,0 7,0 11,1 12  
Lysine  % protéine 6,3 0,8 5,4 7,6 13  
Méthionine  % protéine 0,8 0,2 0,5 1,1 12  
Phénylalanine   % protéine 4,9 0,3 4,4 5,6 12  
Proline  % protéine 4,2 0,2 3,8 4,5 6  
Serine  % protéine 5,1 0,4 4,4 5,6 8  
Thréonine  % protéine 4,1 1,0 2,9 5,6 12  
Tryptophane  % protéine 0,7 0,2 0,4 1,0 8  
Tyrosine  % protéine 3,4 0,5 2,2 4,1 12  
Valine  % protéine 5,1 0,6 3,8 5,8 12  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 5,0 1,4 3,8 7,2 5  
Tannins condensés g/kg MS 20,9 0,8 20,0 22,1 5  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 77,8    1  
Dig. matière organique (gaz)  % 66    1  
Dig. énergie  % 76,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,7     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 8,6    1  
Dig. azote  % 65,2    1  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA MJ/kg MS 9,8    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Lanterne chinoise, akasia Sen Domeng (Dichrostachys 
cinerea) 

Présentation 

La lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.) est un arbre légumineux fourrager 
épineux présent dans de nombreuses zones tropicales. Le feuillage de la lanterne chinoise est 
bien appété par les petits ruminants mais les bovins sont sensibles à ses épines. Les gousses sont 
bien consommées, et elles sont de bonnes sources de protéines pendant les périodes de pénurie 
fourragère (saison sèche). Dans les zones arides particulièrement pauvres en ressources 
fourragères, la lanterne chinoise est un fourrage très apprécié qui fournit protéines, minéraux, et 
assure la subsistance (voire la croissance) des troupeaux de ruminants.  
Aux Antilles, où elle fut introduite au 18ème siècle, la lanterne chinoise présente toutefois un 
risque invasif avec une perte de production agricole potentielle.  

Noms communs 

Lanterne chinoise, mimosa clochette, acacia Saint Domingue [Français] ; sicklebush, bell mimosa, 
chinese lantern tree, Kalahari christmas tree, marabu thorn [Anglais] ; mazabu, marabú 
[Espagnol] ; marabu, espinho cachupa, spinho cachupa [Portugais] ; sekelbos, 
Kleinblaarsekelbos [Afrikaans] ; Farbkätzchenstrauch [Allemand] ; Umuyebe [Kinyarwanda] ; 代
儿茶 [Chinois] ; ചൈനീസ് വിളക്ക് [Malayalam]  

Synonymes 

Cailliea dichrostachys Guill. et al., Cailliea nutans (Pers.) Skeels, Dichrostachys cinerea subsp. 
lugardae (N. E. Br.) Brenan & Brummitt, Dichrostachys cinerea var. hirtipes Brenan & 
Brummitt, Dichrostachys cinerea var. lugardiae Brenan & Brummitt, Dichrostachys forbesii 
Benth., Dichrostachys glomerata (Forssk.) Chiov., Dichrostachys nutans (Pers.) Benth., 
Dichrostachys nutans var. setulosa Welw. ex Oliv., Dichrostachys nyassana Taub., Dichrostachys 
platycarpa Welw. ex W. Bull, Mimosa cinerea L., Mimosa glomerata Forssk., Mimosa nutans Pers.  

Description  

La lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn) est un arbuste légumineux 
épineux, à feuillage semi-persistant à persistant. Il peut atteindre une hauteur de 3-7 m (Orwa et 
al., 2009 ; Göhl, 1982). La lanterne chinoise présente une couronne ronde ouverte, de 3 m de 
large. L’écorce est d’abord verte quand l’arbuste est jeune puis elle devient fissurée, de couleur 
gris-brun, quand il grandit. Les tiges mesurent moins de 23 cm de diamètre (SANBI, 2011 ; Orwa 
et al., 2009). Les branches portent de longues et puissantes épines ligneuses (8-10 cm), 
légèrement recourbées (SANBI, 2011). Les feuilles sont pétiolées, bipennées, et portent 4 à 19 
folioles. L’inflorescence est un épi cylindrique de 6-8 cm, très parfumé et bicolore, qui porte des 
fleurs stériles violet-rougeâtre dans la partie supérieure, et des fleurs fertiles de couleur jaune-
crème pâle dans la partie inférieure (Orwa et al., 2009). Les fruits sont des gousses étroites de 10 
cm de long, indéhiscentes, jaunes ou brunes. Elles sont tordues ou en forme de faucille (d’où le 
nom « sicklebush » en anglais), et sont disposées en grappes (Göhl, 1982). Les gousses 
contiennent 4 graines (Orwa et al., 2009).  
 
Dichrostachys cinerea est un arbre à usages multiples dont les gousses et graines sont 
comestibles (Ecocrop, 2011). Le bois est lourd et résistant aux termites ; il est donc utilisé pour 
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faire des pieux et des clôtures. Il peut être utilisé comme combustible, car il ne produit pas de 
fumée et brûle lentement. L’écorce est fibreuse et utilisée pour fabriquer de la ficelle (Orwa et 
al., 2009). La lanterne chinoise fournit également plusieurs services environnementaux (voir 
Impact environnemental ci-après).  
 
Les feuilles et les fruits sont appréciés par les ruminants sauvages et domestiques (Aganga et al., 
2007). Les gousses mûrissent pendant les périodes de pénurie alimentaire. Elles sont 
indéhiscentes et peuvent être stockées sans aucun problème (Mlambo et al., 2004), ce qui fait de 
la lanterne chinoise un aliment intéressant dans les zones arides (FAO, 2011). Elle est bien 
adaptée pour les systèmes sylvo-pastoraux, car elle peut être associée à des graminées et des 
légumineuses telles que Cenchrus ciliaris, Lasiurus scindicus et Stylosanthes hamata (Orwa et al., 
2009). La lanterne chinoise est parfois source de conflit entre les éleveurs et les producteurs de 
charbon (Kavana et al., 2005).  

Distribution  

La lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea) est originaire d’Afrique et s’est propagée dans de 
nombreuses régions tropicales en Asie, en Australie, en Amérique et dans les Caraïbes. On la 
trouve dans les zones non gélives, sur des sols pauvres, des jachères et des terres dégradées 
(FAO, 2011). Bien qu’elle soit résistante à la sécheresse et puisse être trouvée dans des régions 
où les précipitations annuelles sont comprises entre 200 et 900 mm, la lanterne chinoise tend à 
se limiter à des lieux aquatiques, près des étangs et le long des cours d’eau, dans le Sahel 
(Ecoport, 2011). Elle pousse sur de nombreux types de sols, y compris les sols latéritiques ou 
argileux. Elle tolère le feu, mais ne résiste pas à l’engorgement des sols (Ecoport, 2011 ; FAO, 
2011).  

Impact environnemental  

Espèce invasive 

La lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea) est considérée comme une espèce invasive, 
notamment par embroussaillement, un processus écologique par lequel une communauté où 
l’herbe est dominante est transformée en communauté boisée. L’embroussaillement est le 
résultat du surpâturage, et est attribué à la capacité de Dichrostachys cinerea de se régénérer à 
partir de graines et de bourgeons racinaires. Le pâturage par des chèvres peut aider à contrôler 
son développement (Ecocrop, 2011 ; Yayneshet et al., 2008a ; Tolsma et al., 1987). Dans les 
Antilles, Dichrostachys cinerea a été responsable de l’invasion des terres de parcours, et a causé 
des pertes importantes dans la production agricole. Elle est maintenant considérée comme un 
risque dans des endroits avec des climats similaires comme Hawaï ou en Amérique du Sud 
(SANBI, 2011).  

Amendement et stabilisateur de sol 

Les racines fixent l’azote atmosphérique, et les feuilles sont fréquemment utilisées comme 
engrais vert. Dichrostachys cinerea est largement utilisée pour la stabilisation des dunes de sable 
et la conservation des sols. La lanterne chinoise est utile pour la revégétalisation et les cultures 
intercalaires (Ecocrop, 2011).  

Autres utilisations 

La lanterne chinoise est également une plante ornementale et produit des haies vives défensives 
très efficaces (FAO, 2011).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

La lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea) a une teneur en protéines relativement élevée (9-19 
% MS) et peut être une source alternative de protéines brutes et/ou de protéines microbiennes 
indirectes (Feedipedia, 2011 ; Choongo et al., 2008). Sa valeur nutritive varie considérablement 
entre les saisons et dépend de la température et des précipitations. Par exemple, au Botswana, la 
teneur en MS peut être de seulement 43 % à la saison des pluies (mars à mai), et augmenter 
jusqu’à 74 % pendant la saison sèche (juillet à septembre) (Aganga et al., 2005). La teneur en MS 
peut être influencée par la composition du sol (Aganga et al., 1994 ; Tefera et al., 2008).  
 
La teneur en tannins de Dichrostachys cinerea diminue sa digestibilité in vitro (Tefera et al., 
2008). Cependant, les tannins exercent une influence positive sur l’utilisation des protéines, en 
les protégeant d’une dégradation excessive dans le rumen et en favorisant la digestion post-
ruminale. Les tannins ont une action défaunante et diminuent le nombre de protozoaires en les 
piégeant dans le mucilage. Les protozoaires y meurent ou sont évacués par le flot des digestats ; 
ils sont alors tués dans le milieu acide de la caillette. La diminution du nombre de protozoaires 
favorise l’augmentation des bactéries, et donc la synthèse de protéines microbiennes à la 
disposition de l’animal (Choongo et al., 2008). La nécessité d’inactiver les tannins par utilisation 
de NaOH, de PEG ou par trempage est discutée : elle est jugée inutile dans certains cas (Mlambo 
et al., 2004) et efficace pour augmenter la digestibilité in vitro dans d’autres cas (Smith et al., 
2005). Par exemple, l’inclusion de PEG dans les aliments riches en tannins a provoqué une 
augmentation de la production de gaz, ce qui suggère une augmentation de la digestibilité de la 
MO, mais les digestibilités apparente et vraie ont diminué après addition de PEG, en raison de la 
présence de complexes PEG-tannin dans les résidus (Makkar et al., 1995).  

Contraintes potentielles  

Épines 

Les épines peuvent blesser les animaux et constituent un problème majeur pour le bétail dans 
certains pays. Dans les îles des Caraïbes, une dermatose mycosique due à la bactérie 
Dermatophilus congolensis a été liée à des blessures causées par les épines de lanterne chinoise 
(Esterre et al., 1983).  

Tannins 

Le feuillage de lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea) est riche en tannins, et en particulier en 
tannins condensés qui peuvent altérer la digestibilité (Makkar et al., 1997). Certains auteurs ont 
cependant considéré que le contenu phénolique était suffisamment faible pour être 
nutritionnellement sûr pour les ruminants (Matlebyane et al., 2009).  

Ruminants  

La lanterne chinoise Dichrostachys cinerea est broutée pendant la saison sèche. Les gousses, 
tordues et portées en grandes grappes, sont très appétées par le bétail et le gibier (Göhl, 1982). 
Des enquêtes ont montré que la lanterne chinoise est bien connue des agriculteurs dans 
plusieurs régions d’Afrique sub-saharienne. En Afrique du Sud, c’est l’espèce d’arbustes la plus 
connue dans la région de Bushbuckridge (Chepape et al., 2011) et elle arrive au deuxième rang 
en tant que fourrage prédominant dans la province du Limpopo (Matlebyane et al., 2010). En 
Tanzanie centrale, elle est connue et utilisée par 40 % des répondants (Komwihangilo et al., 
1995).  
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Plante entière 

La haute teneur en protéines de la lanterne chinoise peut diminuer les carences protéiques 
pendant la saison sèche, quand la plante est offerte à des chèvres en complément de fourrages 
de faible qualité (Aganga et al., 2000 ; Sharma et al., 1998). Elle est comparable au foin de 
luzerne comme complément à l’herbe sure (Paspalum conjugatum) chez de jeunes boucs d’un an, 
qui ont ingéré plus de MS et ont moins bu que les animaux nourris avec du foin de luzerne 
(Aganga et al., 1998). Cependant, une enquête réalisée auprès d’éleveurs de Tanzanie centrale a 
montré que la plupart des agriculteurs ont déclaré que l’ingestion de lanterne chinoise 
Dichrostachys cinerea conduisait à une plus grande consommation d’eau (Komwihangilo et al., 
2001). Des chèvres complémentées avec de la lanterne chinoise pendant le mois précédant la 
mise-bas ont eu une production de lait augmentée, une mortalité des chevreaux réduite, et les 
chevreaux avaient des taux de croissance plus élevés avec un poids au sevrage accru (Maphosa 
et al., 2009). Dichrostachys cinerea peut également être incluse dans des blocs mélasse/urée 
(Aganga et al., 2007).  

Feuilles 

Les feuilles de lanterne chinoise (Dichrostachys cinerea) sont très nutritives et constituent la 
plus importante partie comestible de la plante (Tefera et al., 2008). Cependant, les épines 
rendent les feuilles difficiles à consommer pour le bétail qui a tendance à les éviter quand il a le 
choix (Aregawi et al., 2008 ; Moleele et al., 2002). Les chèvres, qui ont des museaux plus durs, 
peuvent manger les feuilles en dépit des épines (Aregawi et al., 2008 ; Sebata et al., 2010). 
L’indice d’accessibilité de la feuille (mesurée comme le rapport entre l’espace inter-épines et la 
largeur moyenne du museau des chèvres) de la lanterne chinoise est supérieur à celui d’Acacia 
tortilis, mais inférieur à celui de Terminalia prunioides (Sebata et al., 2010).  
 
La lanterne chinoise conserve ses feuilles à la fin de la saison sèche, ce qui est particulièrement 
utile durant les périodes de pénurie de biomasse (Aregawi et al., 2008). La teneur des feuilles en 
protéines est appropriée pour l’entretien et la croissance des petits ruminants. Elles contiennent 
des quantités suffisantes de Ca et de Mg, mais sont déficientes en K et P (Tefera et al., 2008).  

Gousses 

Les gousses de lanterne chinoise sont bien appétées par toutes les espèces de ruminants (Onana, 
1995). Elles contiennent plus de protéines que les herbes disponibles dans les mêmes régions. 
Cette source de protéines peu onéreuse peut remplacer les sources de protéines commerciales, 
en particulier pendant la saison sèche (Smith et al., 2005 ; Mlambo et al., 2004 ; Shayo et al., 
1999). Elles constituent un meilleur supplément que les fruits de l’Acacia etbaica pour les jeunes 
chèvres à l’engrais (Yayneshet et al., 2008b) et que les digitaires Digitaria pour les taurillons de 
race Frisonne (Choongo et al., 2008).  
 
Comme les gousses sont indéhiscentes, leur valeur nutritive pour les bovins est améliorée quand 
elles sont broyées à travers un filtre de 4 mm (Mlambo et al., 2004) : un plus grand pourcentage 
de graines intactes a été trouvé dans les fèces des veaux (76 %) et des génisses (67 %) que dans 
ceux des petits ruminants (20 à 50 %). L’effet bénéfique du broyage n’est montré que pour les 
bovins (Shayo et al., 1998).  

Porcs  

Pas d’information disponible à ce jour (2015).  
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Volailles  

Pas d’information disponible à ce jour (2015).  

Lapins  

Pas d’information disponible à ce jour (2015).  

Chevaux et ânes  

Pas d’information disponible à ce jour (2015).  

 Lanterne chinoise, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 51. 7 10. 4 40. 7 73. 8 11  
Protéines brutes  % MS 15. 6 2. 5 10. 5 19. 4 55  
Cellulose brute  % MS 25. 1 3. 1 19. 6 32. 1 17  
NDF  % MS 52. 2 7. 6 39. 2 63. 9 42  
ADF  % MS 39. 2 7. 9 25. 1 51. 8 42  
Lignine  % MS 20. 6 7. 3 9. 4 32. 6 33  
Matières grasses  % MS 2. 2 0. 7 0. 9 3. 5 18  
Matières minérales  % MS 6. 7 1. 4 4. 4 11. 3 48  
Energie brute MJ/kg MS 18. 7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11. 1 3. 8 3. 8 18. 6 18  
Phosphore g/kg MS 1. 3 0. 4 0. 7 2. 0 17  
Potassium g/kg MS 10. 2 3. 5 2. 1 14. 1 15  
Sodium g/kg MS 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 4  
Magnésium g/kg MS 3. 8 3. 1 1. 8 14. 7 15  
Manganèse mg/kg MS 39  2 75 2  
Zinc mg/kg MS 74 110 2 200 3  
Cuivre mg/kg MS 10    1  
Fer mg/kg MS 182    1  
        Métabolites secondaires Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 31. 1 31. 9 3. 2 100. 0 9  
Tannins condensés g/kg MS 37. 0 27. 7 0. 4 74. 0 5  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Gousses de lanterne chinoise, sèches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 93,0 2,2 90,0 94,9 4  
Protéines brutes  % MS 13,5 2,9 10,8 17,8 6  
Cellulose brute  % MS 23,4 3,4 19,2 26,6 4  
NDF  % MS 47,0 16,3 32,3 64,6 3  
Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
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ADF  % MS 26,3  25,6 26,9 2  
Lignine  % MS 8,0  7,7 8,4 2  
Matières grasses brutes  % MS 2,2 2,1 0,9 5,4 4  
Matières minérales  % MS 5,9 0,8 5,4 7,2 4  
Amidon  % MS 1,3    1  
Sucres hydrosolubles  % MS 2,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,5     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,4 2,1 5,1 9,2 3  
Phosphore g/kg MS 1,8 0,5 1,2 2,1 3  
Potassium g/kg MS 19,1    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Magnésium g/kg MS 2,6    1  
Manganèse mg/kg MS 23    1  
Zinc mg/kg MS 26    1  
Cuivre mg/kg MS 7    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 60,5    1  
Dig. énergie  % 57,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,7     * 
Dig. Azote  % 37,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Leucaena, zakadi, monval, zagaya, zingaya, tamaren bata, 
makata, makata bous, leucène (Leucaena leucocephala) 

Présentation 

Le leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) est un arbre légumineux fourrager majeur 
des tropiques, reconnu pour sa grande qualité nutritionelle et sa palatabilité. Riche en protéines 
et en tannins, le leucaena est source de protéines by-pass pour les ruminants. Il contient un 
acide aminé toxique (la mimosine) qui limite son utilisation à haute dose chez les ruminants sur 
de longues périodes. L’implantation d’une flore ruminale adéquate réduit la toxicité de la 
mimosine. Chez les espèces non ruminantes (chevaux, ânes et monogastriques), l’utilisation de 
leucaena peut avoir des effets délétères voire mortels. Le feuillage de leucaena peut être brouté, 
coupé et utilisé en affourragement en vert, ou fané puis réduit en farine. Toutes ces formes de 
leucaena complètent avantageusement des régimes ruminants basés sur des fourrages de 
mauvaise qualité et peuvent être incorporés à des taux élevés dans le régime. Pour les non 
ruminants, l’utilisation de leucaena doit être restreinte (max. 5-10 % en porcs et volailles, 20-30 
% en lapins).  

Noms communs 

Faux mimosa, faux-acacia, cassie blanc, leucaene à têtes blanches, bois bourro [Français] ; 
leucaena, white leadtree, jumbay, white popinac, wild tamarind [Anglais] ; peladera, liliaque, 
huaje, guaje [Espagnol] ; lamtoro, petai cina, petai selong [Indonésien] ; pethèt [Javanais] ; koa 
haole [Hawaii] ; madlèn [Créole haïtien] ; ipil-ipil [Tagalog] ; keo dậu, keo giậu, táo nhơn, bọ chét, 
bình linh, keo giun [Vietnamien] ইিপল ইিপল [bengali]; 銀 合歡 [chinois]; सुबबूल [Hindi]; ギ ン ネ 
ム [Japonais]; इपिल [Népali]; இபில்-இபில் [Tamoul] 

Synonymes 

Acacia glauca Willd. ; Leucaena glabrata Rose ; Leucaena leucocephala subsp. glabrata ; 
Leucaena glauca auct. ; Mimosa leucocephala (Lam) Link. ; Leucaena leucocephala subsp. 
leucocephala ; Mimosa glauca sensu L.  

Description  

Le leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit) est un arbuste à croissance rapide, à feuilles 
persistantes, dépourvu d’épines, et qui peut atteindre une hauteur de 5 m (type hawaïen) à 20 m 
(type géant hawaïen) (FAO, 2009). Le leucaena est une légumineuse vivace très pérenne (demi-
vie d’environ 23 ans dans des conditions difficiles en Australie). Le leucaena dispose d’une 
racine-pivot profonde, il est très ramifié. Les feuilles sont bipennées et portent de nombreuses 
folioles de 8 mm à 16 mm de long (Cook et al., 2005). L’inflorescence est de forme globulaire, de 
couleur crème, et produit des grappes de gousses brunes et plates, mesurant 13 à 18 mm de 
long, et contenant 15 à 30 graines. La floraison et la fructification se produisent tout au long de 
l’année (Ecoport, 2009).  
 
Le leucaena est intéressant pour son bois, utilisé pour la fabrication de charbon de bonne 
qualité, de petit mobilier et de pâte à papier. Les jeunes pousses, les jeunes feuilles et les graines 
peuvent être utilisées comme légumes en alimentation humaine. Les graines peuvent également 
être utilisées en tant que substitut de café, ou comme pièces de joaillerie (Cook et al., 2005).  
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Le leucaena est l’un des arbres fourragers de plus haute qualité et parmi les mieux appétés des 
tropiques (Ecoport, 2009).  

Distribution  

Le leucaena est originaire du Guatemala et du Mexique. Il a été introduit aux Philippines et dans 
le Sud-Est asiatique au 16ème siècle, s’est répandu dans toute la région Asie-Pacifique et a atteint 
l’Australie à la fin du 19ème siècle. Il est très répandu entre 30 °N et 30 °S, et pousse bien dans les 
zones où les précipitations annuelles vont de 650 à 3000 mm et où les températures diurnes 
sont comprises entre 25 °C et 30 °C. Le leucaena préfère des sols neutres ou légèrement acides, 
bien drainés. Il tolère les climats les plus secs (300 mm de précipitations) et les périodes de 
sécheresse (jusqu’à 6-7 mois). Il peut supporter un gel léger (mais avec des rendements plus 
faibles), une salinité modérée et de courtes périodes d’engorgement du sol (moins de trois 
semaines). Les fortes gelées, les sols acides, une faible teneur en P, une faible teneur en Ca et un 
niveau d’Al élevé sont préjudiciables au leucaena (Ecoport, 2009 ; Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Le leucaena ne doit être que légèrement brouté dans l’année qui suit son semis, après la 
deusxième année il supporte un broutage intensif. Le rendement moyen varie de 3 à 30 t de 
MS/ha/an en fonction des conditions de sol, de température et d’humidité. Pour un rendement 
optimal, l’intervalle entre les récoltes peut varier de 6-8 semaines dans les lieux très productifs à 
12 semaines dans les moins productifs (Cook et al., 2005).  

Impact environnemental  

Les contributions du leucaena à l’environnement sont multiples : 
 

• Fixation d’azote : le leucaena fixe de grandes quantités d’azote (150 à 300 kg/ha), 
favorisant ainsi la croissance de l’herbe ou du maïs (Leucaena.net, 2009 ; Ecoport, 2009).  
• Contrôle de l’érosion et amendement des sols. Sa profonde racine-pivot aide à briser 

les couches du sous-sol compactées, améliorant ainsi la pénétration de l’eau et réduisant le 
ruissellement de surface. Le leucaena empêche l’eau salée du sous-sol d’atteindre la surface. 
Cultivé en bandes de niveau, il aide à lutter contre l’érosion sur les pentes raides.  
• Le leucaena fournit de l’ombre et agit comme bouclier (contre le vent) pour d’autres 

arbres tels que le cacaoyer, le caféier et le théier, mais aussi pour des plantes grimpantes 
(vanillier, poivrier, grenadille).  
• Il fournit de l’engrais vert en systèmes de culture intercalaire en couloirs puisque ses 

feuilles se décomposent rapidement (Shelton et al., 1998).  

Contraintes potentielles  

Le leucaena contient de grandes quantités de mimosine (jusqu’à 12 % MS dans les jeunes 
pousses), un acide aminé toxique nuisible aux non-ruminants (chevaux, ânes, porcs et volailles). 
Chez les ruminants, la mimosine est décomposée dans le rumen en DHP (3,4 et 2,3 dihydroxy-
piridine), un goitrogène détoxifié par les bactéries du rumen. Cependant, la mimosine rend le 
leucaena toxique pour le bétail s’il est consommé en grandes quantités (plus de 30 % de la 
ration) sur de longues périodes. Il induit alors une faible ingestion, réduit le gain de poids vif et 
les performances de reproduction. Les symptômes de toxicité sont l’alopécie, une salivation 
excessive et une hypertrophie de la glande thyroïde (Norton, 1998).  
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La supplémentation avec du sulfate de zinc ou des sels de fer atténue la toxicité du leucaena. La 
teneur en mimosine peut également être réduite par trempage dans l’eau et séchage. Une autre 
façon de détoxifier la mimosine est de transférer des bactéries ruminales (Synergistes jonesii) 
d’animaux adaptés au leucaena, qui dégradent la mimosine, à des animaux non adaptés (Norton, 
1998).  

Ruminants  

Leucaena leucocephala est reconnu comme aliment à fort potentiel depuis des siècles. Sa valeur 
nutritionnelle est comparable à celle de la luzerne, avec une forte teneur en ß-carotène (Ecoport, 
2009). Sa teneur en tannins condensés (2,6 % DM) dans les feuilles et les tiges réduit la 
digestibilité de la MS mais améliore les protéines by-pass (FAO, 2009 ; Cook et al., 2005).  
 
Leucaena leucocephala peut survivre pendant des décennies en régime de coupe ou de pâturage 
intensifs. Il fournit un fourrage de très bonne qualité pendant la saison sèche et il est très 
palatable pour les bovins, ovins et caprins (Jones, 1979). En outre, il pousse bien en association 
avec de nombreuses graminées tropicales et subtropicales (Cook et al., 2005).  

Bovins 

Lorsque le pâturage de leucaena est utilisé comme un supplément au cours de la saison sèche ou 
en hiver, il améliore sensiblement le gain de poids vif par rapport aux parcelles contenant 
seulement de l’herbe, en particulier si le pâturage est de faible qualité (Jones, 1979). Lorsque le 
régime contient de grandes quantités de Leucaena leucocephala, sans les effets néfastes de la 
mimosine, les animaux ont de meilleurs résultats que sur des pâturages d’herbes pures ou sur 
des pâturages herbe/légumineuses (deux fois plus que sur herbe/siratro dans les mêmes 
conditions de sol, par exemple). Les gains de poids vif ont varié de 0,36 kg/tête/j (sur une 
période de 315 jours) à 1,1 kg/tête/j (sur une période de 90 jours). Pour des bovins capables de 
détoxifier la DHP, les gains de poids vif ont été encore plus élevés (1,442 kg/ha/an = 0,64 
kg/tête/j) (Shelton et al., 1998).  
 
Nourrir des vaches laitières à base de feuillage de leucaena coupé et affouragé en vert a 
augmenté la production de lait de 14 %, et a également augmenté le taux de matière grasse du 
lait et les teneurs en protéines. Des vaches laitières pâturant sur Brachiaria 
decumbens/Leucaena leucocephala ont produit plus de lait que des vaches nourries avec de 
l’herbe fraîche seule. Les vaches consommant Leucaena leucocephala ont ingéré moins de 
concentrés et n’ont pas eu besoin de pâturer des graminées lourdement fertilisées. Elles ont 
également gagné plus de poids. Toutefois, les rations contenant des quantités élevées de 
feuillage de leucaena impactent négativement la reproduction des génisses ou des vaches si leur 
rumen n’est pas inoculé avec des bactéries capables de dégrader la DHP : les veaux mort-nés 
sont nombreux, le taux de vêlage est réduit (66 % vs. 88 %), et le poids des veaux à la naissance 
est plus faible. Il est recommandé d’inoculer les génisses avant la gestation ou de ne leur laisser 
qu’un accès limité au leucaena en début de gestation (Jones, 1998).  

Ovins 

Le leucaena est très palatable pour les moutons. Des moutons au pâturage ou des moutons 
recevant du foin ont eu des performances plus élevées quand ils ont été supplémentés avec 25-
50 % de feuilles de leucaena séchées (Osakwe et al., 2006 ; Tomkins et al., 1991). De plus 
grandes quantités peuvent être introduites durant les périodes de pénurie alimentaire (Osakwe 
et al., 2006 ; Souza et al., 1999). La farine de feuilles de leucaena ou des feuilles fraîches peuvent 
également remplacer les concentrés ou la paille de riz ammoniaquée, car elles augmentent 
l’ingestion de MS, l’ingestion de protéines et la rétention d’azote, améliorant ainsi le taux de 
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croissance (Espinoza et al., 2005 ; Orden et al., 2000). Les agneaux recevant de la farine de 
feuilles de leucaena ont un taux de survie et un taux de croissance plus élevé (Reynolds et al., 
1987). En dépit de la teneur en mimosine, les performances de reproduction des béliers n’ont 
pas été altérées par le fourrage de leucaena sec ou frais (Nsahlai et al., 2005 ; Negussie Dana et 
al., 2000). Des brebis nourries avec du foin de leucaena ont présenté un bon poids corporel à la 
saillie et des taux d’ovulation plus élevés (Selaive-Villarroel et al., 2002). L’inoculation du rumen 
avec des bactéries dégradant la DHP est efficace chez les ovins et a donné des résultats 
satisfaisants au niveau des paramètres hématologiques et des performances de croissance 
(Mishra et al., 2002). Le leucaena peut réduire le coût du contrôle parasitaire (Medina et al., 
2006).  

Chèvres 

Le feuillage du leucaena est un aliment très prometteur pour les chèvres par rapport à d’autres 
légumineuses comme la luzerne, le pois boucoussou  (Lablab purpureus) ou le gliricidia 
(Gliricidia sepium). Il est riche en nutriments, induit une meilleure ingestion de MS, un meilleur 
gain de poids et des performances reproductives accrues (Kanani et al., 2006 ; Babayemi et al., 
2006 ; Pamo et al., 2004 ; Akingbade et al., 2004). Entre 50 et 75 % de feuillage de leucaena 
peuventt être incorporés dans une ration à base d’herbe (Aregheore et al., 2004 ; Odeyinka, 
2001) et 30 % quand il remplace un concentré (Dutta et al., 2002), sans affecter la croissance et 
la production de lait (Clavero et al., 2003). Des feuilles de leucaena fraîches ou fanées 
provoquentent une meilleure ingestion de MS, un meilleur taux de croissance et une meilleure 
utilisation d’azote que les feuilles de leucaena séchées (Aregheore, 2002).  
 
L’ajout d’iode peut atténuer les effets néfastes de la mimosine chez les caprins (Rajendran et al., 
2001 ; Pattanaik et al., 2007). Il est également possible pour les chèvres de s’accoutumer à la 
mimosine, et d’obtenir ainsi de meilleurs gains de poids et une augmentation de la production 
laitière (Kumar et al., 1998). L’inoculation ruminale avec des bactéries dégradant la DHP est 
possible chez les chèvres mâles et femelles. Les boucs inoculés et recevant du leucaena ont un 
sperme de bonne qualité (Akingbade et al., 2001 ; Akingbade et al., 2002).  
 
La farine de feuilles de leucaena incorporée à 45 % du régime pour compléter des pâturages 
naturels a entraîné une augmentation de l’ingestion de protéines brutes, du gain de poids et une 
croissance de la fibre de laine de chèvres Angora (Rubanza et al., 2007 ; Yami et al., 2000).  

Porcs 

Il est possible de nourrir les porcs avec de faibles quantités de Leucaena leucocephala : 5 à 10 % 
de farine de feuilles de leucaena sont recommandés pour les porcs en croissance et en finition 
(Isaac et al., 1995 ; Ly et al., 1998). Cependant, un traitement du leucaena avec de l’acide 
acétique (30 g/kg) ou de la zéolite (5 %) a amélioré la rétention d’azote et permis d’aller jusqu’à 
20 % de feuilles de leucaena ou de farine de feuilles dans le régime (Echeverria et al., 2003 ; Ly 
et al., 2007).  

Volailles  

La prise alimentaire, le gain de poids vif et la production d’oeufs a diminué lorsque de la farine 
de feuilles de Leucaena leucocephala a été incorporée à raison de 5 %, 20 % et 30 % du régime 
(Scott et al., 1982 ; Berry et al., 1981 ; Librojo et al., 1974). Ces faibles performances peuvent être 
dues à la mimosine ou à la faible digestibilité des acides aminés (Picard et al., 1987 ; Abou-Elezz 
et al., 2012). Les effets néfastes de la mimosine peuvent être atténués par l’utilisation de sulfate 
ferrique ou de PEG (D’Mello et al., 1989).  
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Pour les poulets de chair, un taux d’inclusion de 5 % de farine de feuilles de leucaena est 
recommandé car elle améliore le taux de conversion alimentaire (Natanman et al., 1996). Si les 
feuilles sont toastées, le taux d’inclusion peut aller jusqu’à 15 %, sans altération des 
performances des animaux (Okonkwo et al., 2002).  
 
Pour les poules pondeuses, le taux d’inclusion de farine de feuilles de leucaena recommandé est 
de 6 % (Sekhar et al., 1998). Des xanthophylles extraits de feuilles de Leucaena leucocephala 
peuvent maintenir les performances des animaux, tout en améliorant la couleur du jaune et 
réduisant le coût des aliments (Zongo et al., 1997).  

Lapins  

Les feuilles de leucaena, fraîches ou sèches, ou la farine de feuilles améliorent l’ingestion, 
l’efficacité alimentaire et les performances des lapins. Le taux d’inclusion recommandé varie de 
24 % à 40 % pour les lapins en croissance ou en engraissement recevant des feuilles fraîches de 
leucaena (Adejumo, 2006 ; Nieves et al., 2002 ; Rohilla et al., 2000 ; Rohilla et al., 1999 ; Muir et 
al., 1992 ; Onwuka et al., 1992). Le leucaena peut remplacer de la luzerne (Scapinello et al., 
2000). La farine de feuilles de leucaena peut être incorporée à 25 % lorsqu’elle compléte un 
régime basé sur des pelures de manioc et du gliricidia (Gliricidia sepium), et à 30-40 % quand les 
lapins sont nourris avec de l’arachide de Pinto. Le leucaena est plus palatable que l’arachide de 
Pinto (Nieves et al., 2004).  
 
Tous les essais de leucaena sur lapins n’ont pas été positifs. Dans une expérience où des feuilles 
séchées de leucaena remplaçaient du son de blé dans l’alimentation des lapins en croissance, la 
performance a baissé lorsque plus de 10-15 % de leucaena ont été inclus (Paris-Bini et al., 1984). 
L’inclusion de feuilles fraîches de leucaena à 20-25 % a eu des effets délétères sur la survie des 
lapines et des jeunes (jusqu’à 55 % de mortalité) (Muir et al., 1992 ; Sugur et al., 2001). Pour 
atténuer la toxicité de la mimosine, du FeCl3 peut être ajouté au leucaena (Gupta et al., 1998).  

Poissons  

Feuilles 

Il est possible de nourrir le poisson-chat africain et le poisson-chat asiatique (Clarias gariepinus 
et Clarias macrocephalus) avec de la farine de feuilles de leucaena comme source de protéines 
(Hossain et al., 1997 ; Santiago et al., 1997). Un taux de 30 % d’incorporation est approprié pour 
le poisson-chat africain (Hossain et al., 1997). Cependant, pour le poisson-chat asiatique, les 
résultats obtenus avec de la farine de feuilles de leucaena ont été inférieurs à ceux obtenus avec 
du tourteau de coprah ou de la farine de poisson (Santiago et al., 1997).  

Graines 

La farine de graines de leucaena est une bonne alternative au tourteau de soja pour les alevins 
de Clarias gariepinus, à un taux d’incorporation de 20 % (Sotolu, 2010).  

Crustacés  

Il a été possible de nourrir des crevettes géantes tigrées juvéniles (Penaeus monodon) avec des 
feuilles fraîches de leucaena, précédemment trempées pour enlever la mimosine (Peñaflorida et 
al., 1992). Les feuilles crues ont, quant à elles, produit des altérations pathologiques (Vogt, 
1990).  
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Leucaena, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 29,9 4,0 22,7 37,4 53  
Protéines brutes  % MS 23,3 4,2 14,2 33,3 499  
Cellulose brute  % MS 19,9 4,4 12,5 29,7 72  
NDF  % MS 40,9 9,3 22,2 59,1 335  
ADF  % MS 25,4 7,5 11,2 43,1 262  
Lignine  % MS 10,8 4,5 3,6 22,0 250  
Matières grasses brutes  % MS 4,0 1,1 1,5 6,1 67  
Matières minérales  % MS 8,5 2,2 4,7 14,0 511  
Energie brute MJ/kg MS 19,0 1,7 18,3 23,5 14 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 10,7 6,2 3,0 27,2 121  
Phosphore g/kg MS 2,1 0,5 1,1 3,5 249  
Potassium g/kg MS 18,9 3,7 10,6 25,2 194  
Sodium g/kg MS 0,2 0,2 0,0 0,7 38  
Magnésium g/kg MS 3,9 1,0 2,3 6,6 71  
Manganèse mg/kg MS 65 23 27 132 32  
Zinc mg/kg MS 30 9 19 53 33  
Cuivre mg/kg MS 13 6 7 31 32  
Fer mg/kg MS 261 159 136 695 22  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,1  4,8 5,5 2  
Arginine  % protéine 5,6 0,7 4,9 6,4 4  
Acide aspartique  % protéine 8,5  8,0 9,0 2  
Cystine  % protéine 2,3  1,2 3,3 2  
Acide glutamique  % protéine 9,8  9,5 10,0 2  
Glycine  % protéine 4,6 0,4 4,3 5,1 3  
Histidine  % protéine 2,2 0,4 1,9 2,7 4  
Isoleucine  % protéine 4,7 1,0 3,8 5,9 4  
Leucine  % protéine 7,9 0,8 7,3 9,0 4  
Lysine  % protéine 5,5 0,9 4,6 6,7 4  
Méthionine  % protéine 1,3 0,1 1,2 1,4 4  
Phénylalanine  % protéine 5,4 0,2 5,0 5,6 4  
Proline  % protéine 4,0  4,0 4,0 2  
Serine   % protéine 4,3  4,2 4,4 2  
Thréonine  % protéine 4,1 0,3 3,9 4,6 4  
Tyrosine  % protéine 4,2 0,1 4,0 4,3 4  
Valine  % protéine 5,2 0,5 4,7 5,8 4  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 23,8 32,1 0,0 107,8 18  
Tannins condensés g/kg MS 27,6 28,1 0,1 72,8 8  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  75,4 1,5 58,9 75,4 4 * 
Dig. matière organique (gaz)  %  58    1  
Dig. énergie  %  73,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,0     * 
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 8,4 0,2 8,3 8,7 3  
Dig. azote  %  65,3 3,5 60,6 68,6 4  
a (N)  %  18,5 11,7 0,0 35,2 11  
b (N)  %  62,5 15,8 36,1 85,7 11  
c (N) h-1  0,044 0,019 0,015 0,080 11  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  51  29 51 2 * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  45 12 22 60 10 * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  58,8  44,0 58,8 2 * 
Energie digestible  MJ/kg MS 11,2  9,6 11,2 2 * 
Dig. azote  %  44,0  42,0 46,0 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Gousses de leucaena 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 23,8  19,2 28,4 2  
Protéines brutes  % MS 26,1 4,7 21,7 31,0 3  
Cellulose brute  % MS 23,2 3,9 18,7 25,6 3  
Matières grasses brutes  % MS 1,5 0,6 0,9 2,1 3  
Matières minérales  % MS 6,9 0,8 5,8 7,5 4  
Energie brute MJ/kg MS 18,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium  g/kg MS 7,2    1  
Phosphore g/kg MS 1,8    1  
Magnésium g/kg MS 3,2    1  
Zinc mg/kg MS 100    1  
Cuivre  mg/kg MS 4    1  
Fer mg/kg MS 360    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  86,7     * 
Porcs  Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  53,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Graines de leucaena 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,6 5,8 81,0 95,1 7  
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Protéines brutes  % MS 31,9 5,6 22,3 41,3 8  
Cellulose brute  % MS 15,6 4,1 11,4 20,5 5  
NDF  % MS 38,7 9,7 28,4 53,0 6  
ADF  % MS 20,7 3,2 16,5 24,5 6  
Lignine  % MS 8,8 9,7 3,1 20,1 3  
Matières grasses brutes  % MS 8,1 2,5 6,0 12,5 5  
Matières minérales  % MS 5,7 2,3 4,1 8,8 6  
Energie brute MJ/kg MS 22,3    1  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,8  4,6 10,9 2  
Phosphore g/kg MS 4,7 1,9 3,4 6,9 3  
Potassium g/kg MS 12,3  9,6 15,0 2  
Sodium g/kg MS 0,5    1  
Magnésium g/kg MS 6,8  2,6 11,1 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 3,6  3,6 3,7 2  
Arginine  % protéine 5,1 1,2 4,3 6,4 3  
Acide aspartique  % protéine 10,0  9,6 10,4 2  
Cystine  % protéine 0,7  0,6 0,8 2  
Acide glutamique  % protéine 13,3  12,1 14,5 2  
Glycine  % protéine 4,0  3,6 4,4 2  
Histidine  % protéine 2,6 0,8 2,0 3,5 3  
Isoleucine  % protéine 2,6 0,8 1,9 3,4 3  
Leucine  % protéine 4,3 1,8 2,4 5,8 3  
Lysine  % protéine 3,9 1,2 2,9 5,2 3  
Méthionine  % protéine 0,6 0,3 0,3 0,9 3  
Phénylalanine  % protéine 2,8 0,9 1,9 3,6 3  
Proline  % protéine 3,2  2,8 3,6 2  
Serine   % protéine 2,2    1  
Thréonine  % protéine 2,3 0,3 1,9 2,6 3  
Tryptophane  % protéine 0,4  0,3 0,5 2  
Tyrosine  % protéine 1,6 0,7 1,0 2,4 3  
Valine  % protéine 3,6 0,4 3,2 4,0 3  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 0,0    1  
Tannins condensés g/kg MS 2,9    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  89,1     * 
Dig. énergie  %  89,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 19,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 15,5     * 
a (N)  %  39,6  38,1 41,0 2  
b (N)  %  44,9  44,0 45,8 2  
c (N) h-1  0,085  0,079 0,091 2  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  70     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  66  63 69 2 * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  65,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 

Présentation 

Le lotier corniculé (Lotus corniculatus L.) est une légumineuse fourragère originaire des zones 
tempérées qui a été introduite dans de nombreuses régions du monde. Il est bien adapté aux sols 
acides et mal drainés. Le lotier présente une très bonne qualité nutritionnelle grâce à sa teneur 
en protéines proche de celle de la luzerne, et à une quantité de fibres modérée. Par ailleurs, sa 
concentration élevée en tannins en fait un fourrage non météorisant qui diminue la 
dégradabilité ruminale des protéines et les émissions de méthane. Le lotier peut être pâturé ou 
transformé en foin ou ensilage. La consommation de lotier a un effet anthelminthique positif 
pour la santé des ruminants domestiques ou sauvages.  

Noms communs 

Cornette, cube, lotier corniculé, lotier des prés, pied de poule, serradelle, trèfle cornu [Français] ; 
birdsfoot trefoil, bird’s foot trefoil, trefoil, bird’s-foot trefoil, upright trefoil, common lotus, 
broad-leaved trefoil, common trefoil, common birds foot, birds foot deer-vetch [Anglais] ; 
cuernecillo, cuernecillo del campo, loto de los prados, serradella, trébol a cuernitos, trébol pata 
de pájaro [Espagnol] ; cornichão [Portugais] 

Synonymes 

Lotus ambiguus Besser ex Spreng., Lotus arvensis Pers., Lotus balticus Miniaev, Lotus 
carpetanus Lacaita, Lotus caucasicus Kuprian., Lotus corniculatus var. arvensis (Pers.) Ser., Lotus 
corniculatus var. glaber Opiz, Lotus corniculatus subsp. major (Scop.) Gams, Lotus 
corniculatus var. major (Scop.) Brand, Lotus filicaulis Durieu, Lotus japonicus (Regel) K. 
Larsen, Lotus komarovii Miniaev, Lotus major Scop., Lotus olgae Klokov, Lotus peczoricus Miniaev 
& Ull, Lotus ruprechtii Miniaev, Lotus tauricus Juz., Lotus ucrainicus Klokov, Lotus 
zhegulensis Klokov 

Description  

Le lotier corniculé (Lotus corniculatus L.) est une légumineuse cultivée principalement pour la 
production de fourrage dans les régions tempérées.  

Morphologie 

Le lotier corniculé est une légumineuse pérenne dont la durée de vie est courte à moyenne. C’est 
une plante pubescente avec un port variable, rampant ou dressé. Les formes dressées peuvent 
atteindre 60 à 90 cm de hauteur. Le lotier corniculé a une racine-pivot et de nombreuses racines 
latérales, principalement situées dans les 60 premiers centimètres du sol. Le système racinaire 
peut aller jusqu’à 120 cm de profondeur (UC SAREP, 2006). Les tiges se développent à partir des 
racines ou des nœuds basaux des chaumes laissés sur le sol après le pâturage ou la coupe. Les 
feuilles sont alternes, penta-foliolées avec 2 folioles inférieures ressemblant à des stipules, d’où 
le nom de trèfle (« trefoil ») en anglais. Le feuillage est glabre, mince et de couleur vert pâle. Les 
inflorescences du lotier corniculé sont des cymes ombelliformes portées à l’extrémité des 
branches axillaires. Chaque inflorescence porte 8 fleurs parfumées, ressemblant à des fleurs de 
pois, de couleur jaune pâle à jaune vif, parfois teintées de rouge, d’où le nom « bacon-and-egg » 
en anglais. Les fruits sont des gousses cylindriques (2,5 cm de long) formant des angles droits les 
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unes avec les autres, d’où le nom « birdsfoot trefoil », qui signifie « trèfle pied d’oiseau ». Les 
gousses virent au brun clair-noir à maturité, elles se fendent en libérant 10 à 15 graines. Les 
graines sont très petites, de couleur vert olive à noir, et elles sont indurées (FAO, 2014 ; UC 
SAREP, 2006 ; Hannaway et al., 2004).  

Utilisations 

Le lotier est principalement utilisé comme fourrage (FAO, 2014 ; Hannaway et al., 2004). Sur les 
4 espèces de lotier domestiquées, le lotier corniculé (Lotus corniculatus) est le plus important 
pour la production de fourrage (Sato et al., 2011). C’est un fourrage de bonne qualité qui peut 
être pâturé, ou coupé pour faire du foin et de l’ensilage. Il ne cause pas de météorisation chez les 
ruminants (Hannaway et al., 2004). Deux types de lotier, Empire et Européen, et au moins 25 
variétés de lotier corniculé sont utilisées dans le monde. Les cultivars de type Empire sont 
rampants, de taille moyenne, et montrent la meilleure persistance dans les parcelles fortement 
pâturées. Les cultivars de type Européen sont dressés, plus vigoureux, repoussent plus 
rapidement après le pâturage, mais ils sont moins persistants sous un pâturage intensif, en 
raison de leurs bourgeons basaux qui sont plus facilement consommés par le bétail (Hall et al., 
1993 ; Grant et al., 1985). Le lotier corniculé est également utile pour le contrôle de l’érosion et 
la revégétalisation, et il procure un habitat pour la faune (FAO, 2014 ; Hannaway et al., 2004).  

Distribution  

Le lotier est originaire d’Europe, de certaines régions d’Asie (Iran, Inde) et d’Afrique du Nord 
(bassin méditerranéen). Il a été introduit dans de nombreux endroits, y compris en Australie et 
en Amérique du Nord et du Sud. Le lotier pousse du niveau de la mer jusqu’à une altitude de 
3500 m. Il pousse bien dans les zones où les précipitations annuelles vont de 600 à 1500 mm, et 
où les températures restent supérieures à -5 °C en hiver et sont comprises entre 20 °C et 30 °C 
pendant la saison de croissance. Le lotier peut pousser sur de nombreux types de sols mais 
préfère des sols dont le pH est compris entre 6,2 et 6,5 ou au-dessus. Le lotier tolère les sols 
humides et acides (pH = 4,5) et a une certaine tolérance à la sécheresse. Il peut résister à une 
certaine salinité du sol. Il pousse bien dans des endroits où la luzerne et d’autres légumineuses 
fourragères ne peuvent pas croître en raison de l’acidité et de l’humidité du sol. Le lotier ne 
supporte pas l’ombre, en particulier au début de son établissement, et il devrait être planté en 
association avec des graminées à croissance lente (FAO, 2014 ; UC SAREP, 2006 ; Hannaway et 
al., 2004).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

Le lotier peut être semé au printemps ou en automne, seul ou mélangé avec une graminée à 
croissance lente et non-agressive. Les peuplements purs fournissent un fourrage de haute 
qualité, et sont adaptés pour la fenaison. Cependant, les prairies monospécifiques de lotier se 
dégradent plus rapidement que les prairies mixtes (Undersander et al., 1993). Dans les 
mélanges, la fléole des prés, le pâturin des prés et le brome sont des espèces appropriées, non 
agressives, mais des graminées plus compétitives telles que le dactyle ou le ray-grass peuvent 
également être mélangées avec le lotier (FAO, 2014). Le mélange du lotier avec des céréales à 
petits grains comme l’avoine ou l’orge est possible, à condition que les céréales soient coupées 
ou pâturées assez tôt afin d’éviter l’ombrage et le déclin consécutif de la légumineuse (Hall et al., 
1993 ; Undersander et al., 1993). Le lotier nécessite un lit de semence bien préparé. Les graines 
dont le tégument est dur peuvent être scarifiées avant d’être semées à la volée. Les graines ne 
doivent pas être enterrées plus profondément que 1,3 cm et les mauvaises herbes devraient être 
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éliminées pour faciliter l’établissement du lotier corniculé. Le lotier mélangé avec des graminées 
est moins sujet aux invasions de mauvaises herbes que le lotier semé seul. Les graminées 
associées empêchent également la verse du lotier (Grant et al., 1985).  

Rendements 

Après établissement sur des sols de bonne qualité, des mélanges de lotier et de graminées 
donnent 10-17 t MS/ha. Les monocultures de lotier corniculé donnent 6 à 14 t MS/ha (Bullard et 
al., 1995). Ces rendements élevés ne peuvent pas être obtenus sur des sols pauvres (FAO, 2014).  

Pâture 

Le lotier repousse à partir des bourgeons axillaires et basaux. Une gestion prudente du pâturage 
ou de la coupe est nécessaire pour éviter la disparition des bourgeons basaux, et il est conseillé 
de ne pas faucher la plante en dessous de 5-10 cm. Le lotier est sensible au pâturage intensif, 
qu’il soit continu ou en rotation. Un pâturage tournant léger est souhaitable pour assurer une 
bonne repousse (FAO, 2014). En pâturage continu, la charge en animaux devrait rester faible, de 
sorte que tous les bourgeons basaux ne soient pas consommés par le bétail. En pâturage 
tournant, des périodes de repos de 6 semaines ont été jugées appropriées pour une 
meilleurerepousse. Des périodes de repos devraient également être assurées afin que le lotier 
puisse produire des graines et réensemencer la parcelle (Undersander et al., 1993). Les cultivars 
rampants sont moins sensibles aux coupes courtes et au surpâturage (FAO, 2014). Dans les 
peuplements mixtes de lotier et de graminées, le pâturage précoce de l’herbe est nécessaire pour 
favoriser la mise en place de la légumineuse. Une fois établi, le lotier peut être pâturé au stade 
floraison précoce (Undersander et al., 1993). Le lotier peut être stocké sur pied en stoppant 
l’accès du bétail aux parcelles entre le début de l’automne et les premières gelées. Ceci permet 
une accumulation de réserves dans les racines, tout en fournissant un fourrage de bonne qualité 
à la fin de l’automne (Hall et al., 1993).  

Foin 

Les cultivars de lotier dressés ou semi-dressés sont les mieux adaptés pour le foin et l’ensilage. 
Selon la longueur de la saison de croissance, le lotier sera coupé 2 ou 3 fois, à des intervalles de 6 
semaines (Hoveland et al., 1985 cité par FAO, 2014). La première coupe doit être faite à 10 % de 
floraison, et la deuxième à la mi-août. Il est recommandé de ne pas couper le lotier de la fin de 
l’été jusqu’aux premières gelées, pour promouvoir l’accumulation de réserves dans les racines et 
la repousse de printemps consécutive (Hall et al., 1993).  

Impact environnemental  

Contrôle de l’érosion et amélioration du sol 

Le lotier offre une bonne couverture du sol, en particulier s’il est associé à la fétuque élevée ou à 
une céréale à petits grains comme l’orge ou l’avoine (Hannaway et al., 2004 ; Hall et al., 1993). Le 
lotier peut être semé le long des routes pour empêcher l’érosion éolienne ou hydrique (Bush, 
2002). Le lotier est une légumineuse fixatrice d’azote. Quand il représente plus de 30 % d’un 
peuplement mixte, il fournit suffisamment d’azote à la graminée associée pour soutenir sa 
croissance, et aucun engrais azoté n’est nécessaire (Hall et al., 1993). Le lotier a été utilisé avec 
succès dans la restauration des sols (déchets sableux de kaolin) en Angleterre où il a augmenté 
de manière significative le rendement et la teneur en protéines de la graminée associée (Jefferies 
et al., 1981).  



296 
 

Réserve faunistique 

Le lotier est un bon refuge pour la faune (Bush, 2002). C’est une bonne source de pollen pour les 
abeilles et les bourdons (Bush, 2002 ; Brian, 1951). Ses fleurs produisent un nectar abondant et 
concentré, c’est une plante mellifère réputée en Amérique du Nord (Canpolin, 2012).  

Emissions de méthane et azote 

Les tannins condensés dans du lotier corniculé peuvent réduire les émissions de méthane et 
d’azote urinaire des vaches laitières (Woodward et al., 2004 ; Williams et al., 2011). Bien que 
cette réduction soit en partie contrebalancée par une augmentation de lazote fécal, le lotier 
favorise la réduction du lessivage de l’azote et de sa volatilisation, ce qui contribue à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de l’eutrophisation (Aufrère et al., 2012).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le lotier est un fourrage de bonne qualité avec une teneur élevée en protéines (15-28 % MS). 
Une caractéristique majeure du lotier est sa forte concentration en tannins. Ses tannins sont 
principalement des procyanidines qui sont réputées réduire les bactéries protéolytiques du 
rumen (Min et al., 2005) et empêchent donc la dégradation des protéines dans le rumen (by-
pass) (Waghorn, 2008 ; Min et al., 2005). Ces tannins réduisent l’excrétion azotée urinaire et 
préviennent la météorisation (en réduisant les émissions de méthane et d’ammoniac), et ils ont 
également un effet vermifuge (Waghorn, 2008). La concentration du lotier corniculé en tannins 
condensés est variable, avec des valeurs allant de 2 à plus de 55 g/kg MS (déterminé par un test 
au HCl-butanol) (Wang et al., 1994 ; Wang et al., 1996a ; Waghorn et al., 1997 ; Adu et al., 1998 ; 
Hedqvist et al., 2000 ; Min et al., 2003 ; Robinson et al., 2007 ; Coblentz et al., 2013 ; Hymes-Fecht 
et al., 2013 ; Waghorn et al., 1987 ; Barry et al., 1999b). La composition des tannins condensés 
(rapport procyanidine/prodelphinidines, PC/PD) est également variable (Hedqvist et al., 2000 ; 
Min et al., 2003). La teneur en tannins condensés du lotier corniculé varie selon la variété, 
surtout dans les feuilles (Carter et al., 1999). Elle augmente avec la maturité (Cassida et al., 
2000), et est 3 fois plus élevée pour le lotier rhizomateux que pour le lotier non rhizomateux 
(Wen et al., 2003). Elle est également plus élevée pour les lotiers cultivés avec de la fétuque 
élevée, et varie avec la saison (Wen et al., 2003).  

Contraintes potentielles  

Contrairement à d’autres légumineuses, le lotier ne cause pas de météorisation chez les 
ruminants (Hannaway et al., 2004).  

Ruminants  

Le lotier est un fourrage de bonne qualité pour les ruminants. Les prairies de légumineuses 
contenant du lotier corniculé et fournissant des concentrations modérées de tannins condensés 
peuvent être utilisées pour augmenter l’efficacité de la digestion des protéines et pour améliorer 
la santé animale au pâturage, permettant ainsi des systèmes de pâturage plus durables.  

Comparaison avec d’autres légumineuses 

Comparé à d’autres plantes riches en tannins condensés tels que la chicorée (Cichorium intybus) 
et le sainfoin (Onobrychis viciifolia), récoltées au même stade, le lotier contient moins de fibres 
(NDF et ADF) et plus de protéines, mais sa protéine est plus dégradable (Cassida et al., 2000 ; 
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Arrigo, 2012). La digestibilité de la MO du lotier corniculé chez les bovins a été comparable à 
celle de la luzerne et du sainfoin (Kraiem et al., 1990). L’ingestion d’ensilage de lotier corniculé 
Lotus corniculatus par des moutons (71 à 81 g DM/kg PV0,75) a été comparable à celle d’un 
ensilage de sainfoin coupé tardivement et de trèfle rouge (Trifolium pratense), mais elle a été 
supérieure à celle d’un mélange de luzerne coupée précocement et de trèfle rouge (Fraser et al., 
2000).  

Digestibilité 

Les tannins condensés du lotier (2-3 % DM) n’ont pas affecté la digestibilité de la MO chez les 
ovins (Waghorn et al., 1987 ; Wang et al., 1996). Dans des rations mélangées, la valeur nutritive 
des fourrages frais pour les moutons n’a pas été affectée lorsque les tannins condensés du lotier 
(2,6 % MS) ne dépassaient pas 1 % de la MS alimentaire totale (Waghorn et al., 1997). Toutefois, 
de fortes concentrations de tannins condensés dans le lotier (supérieures à 5,5 % DM) ont réduit 
l’ingestion volontaire et la digestibilité de la ration, elles ont également diminué le gain de poids 
et la vitesse de croissance de la laine chez les ovins au pâturage (Min et al., 2003).  

Valeur azotée 

La teneur en tannins condensés dans le lotier affecte d’autres paramètres de qualité du fourrage. 
Les plantes avec une forte concentration en tannins condensés (6,9 % MS) ont une teneur en 
protéines plus faible (mais moins dégradables), et une digestibilité in vitro de la MS inférieure à 
celle des plantes contenant peu de tannins (2,1 g/kg MS). La concentration en lignine est 
positivement corrélée à la concentration des tannins condensés (Miller et al., 1996 ; Hedqvist et 
al., 2000). Dans les plantes dépourvues de tannins condensés, la dégradabilité de l’azote a été 
élevée (78 et 89 % pour le foin et l’ensilage, respectivement), mais elle a diminué avec 
l’augmentation des tannins condensés (Miller et al., 1994 ; Hedqvist et al., 2000). Chaque unité 
de tannins condensés protège 0,61 unités de protéine (Coblentz et al., 2013), ce qui augmente le 
flux duodénal d’acides aminés (Wang et al., 1996), mais l’ingestion de protéines non dégradables 
reste inférieure à 24 % de la protéine (Cassida et al., 2000). L’effet des tannins condensés sur la 
dégradabilité pourrait être dû à un effet spécifique de ces tannins sur certaines bactéries 
protéolytiques du rumen (Min et al., 2002).  

Santé animale 

Les tannins condensés du lotier corniculé ont des propriétés vermifuges et réduisent les 
infestations de nématodes chez les ruminants sauvages et domestiques (Min et al., 2003 ; 
Novobilsky et al., 2011 ; Waghorn, 2008 ; Molan et al., 2001). Le lotier diminue les problèmes liés 
à la présence de matière fécale sous la queue, et les pontes de mouche qui peuvent en résulter 
chez les agneaux mis au pâturage en Nouvelle-Zélande (Leathwick et al., 1995).  

Vaches laitières 

Pour les vaches laitières, du lotier à 1,6 % MS de tannins condensés a augmenté la production 
laitière, la teneur en protéines et les solides non gras par rapport à un lotier à 0,8 % MS de 
tannins. Dans l’ensemble, les régimes alimentaires contenant de l’ensilage de lotier ont permis 
une production plus importante que les régimes contenant de la luzerne ou de l’ensilage de 
trèfle rouge (Trifolium pratense), indiquant qu’une alimentation à base de lotier ou d’ensilage 
d’autres légumineuses contenant des tannins condensés pouvait améliorer les performances et 
l’utilisation de l’azote par les vaches laitières en lactation (Hymes-Fecht et al., 2013). Une 
interaction entre les tannins condensés du lotier et la conservation se produit également. Avec 
une concentration élevée en tannins condensés (70 à 120 g de tannins par kg de protéines), le 
foin a fourni suffisamment de protéines non dégradables dans le rumen (35 % de protéines) 
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pour soutenir une production de lait de 35 kg/j, alors qu’il a fallu ensiler le lotier contenant 
moins de tannins pour augmenter la quantité de protéines by-pass (Grabber, 2008 ; Grabber et 
al., 2009). Enfin, dans une comparaison entre des ensilages de ray-grass et de légumineuses, un 
lotier à faible niveau de tannins condensés a produit un lait plus riche en protéines que le trèfle 
blanc (Trifolium repens), et il a permis d’économiser de la protéine dans la ration des vaches 
laitières (Eriksson et al., 2012).  

Ovins 

Brebis laitières 

Chez des brebis allaitant des agneaux jumeaux et pâturant du lotier, les tannins condensés ont 
augmenté la production laitière et les teneurs en lactose et protéines du lait sans diminuer 
l’ingestion volontaire de fourrage, augmentant ainsi l’efficacité de la production laitière (Wang et 
al., 1996).  
Moutons et agneaux à l’engrais 

Chez des ovins de boucherie, le lotier induit moins d’indoles et de scatoles dans la graisse des 
animaux qu’un pâturage de ray-grass anglais et de trèfle blanc (Schreurs et al., 2008). Plus 
généralement, les agneaux en finition pâturant des légumineuses plutôt que du ray-grass anglais 
ont un meilleur taux de croissance et une durée de finition réduite sans compromettre la qualité 
des carcasses (Speijers et al., 2004).  
Production de laine 

L’efficacité de la reproduction et de la production de laine a été améliorée chez des moutons 
recevant du lotier corniculé (Min et al., 1999 ; Luque et al., 2000). La laine est également moins 
jaunâtre (Min et al., 1998 ; Min et al., 2001).  

Cerfs élaphes (Cervus elaphus) et hybrides cerf-wapiti 

Pour des cerfs et des hybrides cerf-wapiti accédant aux mêmes quantités de MS qu’avec un 
mélange ray-grass anglais/trèfle blanc, le lotier corniculé a permis des performances 
supérieures en termes d’ingestion volontaire, de gain de poids quotidien (91 vs. 20 g/j), de poids 
au sevrage (52,6 vs. 48,1 kg) et de gain de poids quotidien des veaux (485 vs. 399 g/j) (Adu et al., 
1998).  

Lapins  

Le lotier corniculé a été utilisé pendant longtemps comme un fourrage riche en protéines dans 
les petits élevages de lapins européens. Il a été considéré comme l’un des fourrages frais ou foin 
les plus appréciés par les lapins, et sa culture a même été encouragée en France au 20ème siècle 
(Nollet, 1943). Dans la nature, le lotier est souvent consommé par les lapins, par exemple au 
Royaume-Uni (Jones et al., 1986). Utilisé comme aliment unique, le foin de lotier récolté sur 3 
coupes, et distribué avec des blocs de sel et d’eau à des lapins de race Hollandaise, a permis 
l’entretien et un meilleur taux de croissance que la luzerne (12,9 vs. 11,5 g/j). La digestibilité de 
la MS du lotier a été également plus élevée que celle de la luzerne (48 % vs. 45 %) (Ingalls et al., 
1965). Introduit progressivement dans des rations alimentaires équilibrées pour lapins en 
croissance, le lotier a pu remplacer complètement la luzerne, incorporée à 32 % dans la ration 
de référence, sans modifier les taux de croissance ou l’efficacité alimentaire. Dans cette étude, la 
digestibilité estimée de la MS (62 %) était plus élevée que celle mentionnée plus haut lorsque le 
lotier a été utilisé comme aliment unique. La teneur en énergie digestible, estimée pour 
l’incorporation dans une ration équilibrée, a été de 11,42 MJ/kg MS (Grandi et al., 1988).  
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Lotier corniculé, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 23,1 6,8 12,1 32,0 7  
Protéines brutes  % MS 21,1 4,2 15,8 28,0 18  
Cellulose brute  % MS 26,4    1  
NDF  % MS 38,3 8,1 26,5 54,3 18  
ADF  % MS 28,2 5,5 19,8 37,0 17  
Lignine  % MS 9,9 3,5 5,5 18,2 15  
Matières grasses brutes  % MS 4,1 0,8 3,2 4,8 3  
Matières minérales  % MS 9,6 1,9 6,4 13,9 14  
Sucres hydrosolubles  % MS 6,2    1  
Energie brute  MJ/kg MS 18,9  18,9 19,8 2 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11,3    1  
Phosphore g/kg MS 2,6 0,9 1,8 3,8 4  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 49,6 26,6 21,0 105,9 8  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 68,8     * 
Dig. énergie  % 65,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,8     * 
Dig. azote  % 47,9    1  
a (N)  % 39,5 6,9 34,9 49,7 4  
b (N)  % 47,9 5,6 41,6 55,1 4  
c (N) h-1 0,085 0,006 0,080 0,090 4  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 72 5 67 77 4 * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 68 9 63 86 7 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Lotier corniculé, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,2 2,8 87,3 94,2 5  
Protéines brutes  % MS 19,2 2,3 15,0 23,3 16  
Cellulose brute  % MS 30,4  24,5 36,3 2  
NDF  % MS 41,1 8,4 33,6 61,0 16  
ADF  % MS 33,9 5,5 27,5 46,2 16  
Lignine  % MS 9,6 1,1 8,4 11,7 12  
Matières grasses brutes  % MS 1,7  1,6 1,8 2  
Matières minérales  % MS 11,0 2,6 8,4 15,1 6  
Energie brute MJ/kg MS 18,2     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 13,4  13,1 13,6 2  
Phosphore g/kg MS 2,7  1,7 3,7 2  
Potassium g/kg MS 34,0    1  
Magnésium g/kg MS 3,8    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 17,2 6,4 7,7 27,7 13  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 61,0 4,7 60,8 69,3 3 * 
Dig. énergie  % 57,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,2     * 
Dig. azote  % 69,7 6,9 62,8 76,5 3  
a (N)  % 52,7 2,4 48,2 56,1 10  
b (N)  % 41,6 2,0 38,9 45,0 10  
c (N) h-1 0,135 0,015 0,115 0,158 10  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 85     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 82     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Lotier corniculé, ensilage 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 34,7 6,5 23,2 43,4 7  
Protéines brutes  % MS 20,2 1,5 16,9 23,4 18  
NDF  % MS 38,5 5,1 32,2 51,5 18  
ADF  % MS 30,9 4,6 25,1 41,9 18  
Lignine  % MS 9,7 0,4 9,3 10,6 11  
Matières grasses brutes  % MS 3,8    1  
Matières minérales  % MS 9,3 0,8 8,4 10,1 7  
Sucres hydrosolubles  % MS 5,0    1  
Energie brute MJ/kg MS 19,2    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 14,3 12,2 1,3 34,0 5  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 65,0  65,0 65,0 2  
Dig. énergie  % 61,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,7     * 
Dig. azote  % 73,1    1  
a (N)  % 72,3 3,6 68,1 79,6 10  
b (N)  % 22,3 3,3 15,7 26,3 10  
c (N) h-1 0,120 0,018 0,100 0,149 10  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 89     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 87     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Nacedero (Trichanthera gigantea) 

Présentation 

Le nacedero (Trichanthera gigantea (Humboldt & Bonpland.) Nees) est un arbuste fourrager 
d’origine sud-américaine très adaptable, répandu dans la plupart des zones tropicales. Il peut 
être consommé par les ruminants, les porcs, les volailles et les lapins, mais il n’est que 
modérément appété. Il peut être incorporé frais ou sec comme source de protéines dans les 
rations pour ruminants constituées de fourrages de mauvaise qualité, ou dans le régime des 
monogastriques et lapins en remplacement partiel du tourteau de soja ou des céréales. La 
présence de cystolithes pourrait avoir un effet lactogène intéressant chez les ruminants. La 
teneur du nacedero en éléments minéraux est extrêmement élevée et le rapport Ca:P, très 
déséquilibré, doit être compensé. Les résultats de croissance et de production obtenus par les 
animaux recevant du nacedero ne sont pas homogènes.  

Noms communs 

Nacedero [Français] ; nacedero, trichanthera [Anglais] ; nacedero, naranjillo, yátago, aro blanco, 
rompebarriga, quiebrabarrigo, cajeto, fune, madre de agua, suiban, cenicero, tuno, palo de agua 
[Espagnol] ; beque, pau santo [Portugais] ; chè đại [Vietnamien] 

Description  

Le nacedero (Trichanthera gigantea (Humboldt et Bonpland.) Nees) est un arbre originaire 
d’Amérique du Sud, polyvalent et multifonctionnel, et qui se développe dans de nombreux 
écosystèmes tropicaux. Il est utilisé comme fourrage pour les porcs, les lapins et les ruminants.  

Morphologie 

Trichanthera gigantea est un arbuste de taille petite à moyenne, qui mesuregénéralement 
environ 5 m de haut, mais peut atteindre 12-15 m (Cook et al., 2005 ; Rosales, 1997). Sa 
couronne fait 6 m de diamètre. Cet arbuste est très ramifié. Les branches sont quadrangulaires, 
avec des nœuds arrondis et des extrémités couvertes de petits poils. Les feuilles sont opposées 
et pétiolées. Les pétioles font 1-5 cm de long. Les limbes des feuilles mesurent 26 cm de long et 
14 cm de large. Ils sont ovales à oblongs, de couleur vert foncé sur la face supérieure et plus pâle 
en-dessous. Les inflorescences sont des panicules terminales compactes portant 10 à 20 fleurs 
en forme de cloche. La corolle fait 3-4 cm de long, elle est de couleur rouge à la base et devient 
jaune à son extrémité. Les fleurs de nacedero ont de longues anthères, poilues et bien visibles (le 
nom latin Trichanthera signifie « anthères velues »). Les fruits sont des capsules ligneuses 
déhiscentes contenant 4 à 40 graines qui s’ouvrent en se fendant quand les graines sont mûres 
(Cook et al., 2005 ; Rosales, 1997). Comme toutes les plantes de la famille des Acanthaceae, 
Trichanthera gigantea forme des cystolithes, petites concrétions minérales qui forment de 
petites lignes sur la face supérieure des feuilles, sur les parties supérieures des tiges, les 
branches des inflorescences et sur le calice des fleurs (Rosales, 1997).  

Utilisations 

Le feuillage de nacedero est traditionnellement utilisé pour les porcs et les lapins. C’est un arbre 
fourrager utilisé dans les systèmes de banques de fourrages (Keir et al., 1997b ; Rosales, 1997). 
Il forme d’intéressantes haies vives qui fournissent de l’ombre et du fourrage (Cook et al., 2005 ; 
Rios-Katto, 2001 ; Rosales, 1997). Les jeunes pousses de nacedero sont comestibles et peuvent 
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être utilisées pour préparer de la bouillie de maïs (porridge) (Cook et al., 2005). Le nacedero 
aurait plusieurs utilisations ethnomédicales (tonique du sang, traitement de la néphrite, 
boissons galactogènes pour les femmes allaitantes) (Cook et al., 2005 ; Rios-Katto, 2001 ; 
Rosales, 1997). En Amérique latine, où l’on considère qu’il a un effet protecteur pour les sources 
d’eau (d’où son nom « madre de agua », mère de l’eau), il a été abondamment planté autour des 
sources, des berges des rivières et des puits pour prévenir l’érosion due à l’eau (voir Impact 
environnemental) (Rios-Katto, 2001).  

Distribution  

Trichanthera gigantea est originaire des contreforts des Andes Colombiennes. Il se trouve dans 
les zones et forêts humides de l’Amérique centrale et des pays septentrionaux de l’Amérique du 
Sud : depuis le Costa Rica et Panama, allant à l’est vers la Colombie, à l’ouest vers le Venezuela et 
au sud vers l’Equateur et le Pérou. Il a été introduit avec succès au Vietnam, au Cambodge et aux 
Philippines (Rosales, 1997 ; Cook et al., 2005).  
 
Le nacedero est une espèce très polyvalente. Il peut être cultivé du niveau de la mer jusqu’à 
2000 m. Il pousse sur de nombreux types de sols, y compris les sols infertiles acides de pH aussi 
bas que 4,5. Trichanthera gigantea se développe mieux là où les températures moyennes sont 
élevées (autour de 30 °C) et où la pluviométrie annuelle est comprise entre 1500 mm et 3000 
mm. Il peut pousser dans des endroits où la pluviométrie est plus faible (1000 mm) mais perd 
ses feuilles pendant les périodes sèches. Il tolère des précipitations beaucoup plus élevées 
(5000-8000 mm) à condition que le sol soit bien drainé (Ecocrop, 2014). Le nacedero est 
sensible au gel, qui est une de ses limites les plus importantes. Il est plus productif à l’ombre 
qu’en pleine lumière et pousse mieux, à l’ombre d’arbres comme leucaena ou de bananiers, par 
exemple (Cook et al., 2005 ; Rosales, 1997).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

Le nacedero peut être cultivé en association avec des arbres fourragers tels que le gliricidia ou le 
leucaena, et dans les systèmes agroforestiers multi-étagés. Il est cultivé avec succès dans les 
bananeraies au Vietnam et dans les plantations de café en Colombie (Cook et al., 2005 ; Rios-
Katto, 2001). Trichanthera gigantea est généralement propagé à partir de boutures 
sélectionnées à la partie basale de jeunes tiges. Les boutures peuvent soit être plantées 
directement soit repiquées dans des sacs en plastique pour une transplantation ultérieure. Le 
meilleur développement des racines est obtenu avec des boutures de 20 cm de long et de 2-3 cm 
de diamètre. Après 50 jours, les racines sont établies et les boutures produisent de nouvelles 
pousses qui peuvent être plantées à intervalles de 0,5-1 m au champ. Ce procédé indirect de 
plantation donne de bons résultats, mais requiert un travail intensif (Moreno et al., 2005).  

Récolte et rendements 

La récolte commence 8 à 10 mois après l’établissement, et les premiers rendements en matière 
fraîche sont d’environ 15 t/ha. Trichanthera gigantea peut être récolté tous les 3 mois pour le 
feuillage, avec un rendement de 17 t/ha de matière fraîche pour une hauteur de coupe de 1 m. 
Dans des conditions plus chaudes et plus sèches, les hauteurs de coupe devraient être plus 
élevées (1,3-1,5 m) (Rosales, 1997). Dans les sols acides infertiles, le nacedero produit 3-6 t 
MS/ha avec des densités allant de 10 000 à 40 000 plants/ha. Le nadecero répond positivement 
à la fertilisation azotée (le niveau optimal étant de 160 kg/ha/an), et jusqu’à 12 t MS/ha ont été 
obtenus dans des conditions de croissance favorables (Ecocrop, 2014 ; Suarez et al., 2006 ; Cook 
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et al., 2005). Le nacedero résiste à des coupes régulières et répétées, même sans application 
d’engrais. Pour cette raison, il a été suggéré que, bien qu’il ne soit pas une légumineuse, le 
nacedero pourrait être en mesure de fixer l’azote avec l’aide d’un mycorhize ou d’autres 
organismes (Rosales, 1997).  

Impact environnemental  

Programmes de lutte contre l’érosion et reforestation 

Le nacedero peut être planté comme haie vive et pour éviter l’érosion liée à l’eau. En Colombie, il 
est de plus en plus souvent utilisé dans les programmes de reboisement dans les zones de 
plantations de café, ainsi que pour prévenir l’érosion des berges le long des sources d’eau et des 
rivières (Corpoica, 2013 ; Rios-Katto, 2001 ; Rios, 1993 cité par Martinez, 2008).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le feuillage du nacedero est relativement riche en protéines (13 à 22 % MS), bien que des 
valeurs plus faibles aient été enregistrés (Rosales et al., 1999 ; Rosales, 1997 ; Nguyen Xuan Ba et 
al., 2003). La plupart de la protéine brute semble être de la protéine vraie, et il semble que le 
nacedero ait un bon équilibre en acides aminés (Rosales et al., 1999 ; Rosales, 1997). La teneur 
en cendres (souvent supérieure à 20 % MS), et plus précisément la teneur en calcium, est 
particulièrement élevée par rapport aux autres arbres fourragers (Garcia et al., 2008 ; Rosales, 
1997). Ceci peut être expliqué par la présence de cystolithes dans les feuilles, et peut également 
être une des raisons de l’utilisation de nacedero comme boisson galactogène par les agriculteurs 
colombiens. Cela suggère un bon potentiel pour l’alimentation des animaux en lactation 
(Rosales, 1997). La teneur en fibres du nacedero semble extrêmement variable, avec des valeurs 
de NDF rapportées entre 33 et 66 % MS.  

Contraintes potentielles  

Le feuillage du nacedero ne contient pas d’alcaloïdes ni de tannins condensés ; il contient de 
faible doses de saponines et de stéroïdes. Les teneurs en phénol sont extrêmement variables, 
allant de 0,045 à 5 % MS, ce qui pourrait être la cause des grandes variations de la valeur 
nutritionnelle observée dans des essais d’alimentation avec Trichanthera gigantea. Les tannins 
de nacedero pourraient être de type hydrolysable (Rosales, 1997). Dans une comparaison avec 
11 autres espèces d’arbres utilisés comme fourrage au Venezuela, le nacedero n’a eu aucun 
contenu détectable de coumarines, saponines ou de composés amers, et seulement de faibles 
teneurs en alcaloïdes et des contenus modérés de terpènes (Garcia et al., 2008).  

Ruminants  

Le feuillage frais de nacedero est utilisé comme supplément protéique chez les moutons et les 
chèvres, mais peu de données sont disponibles concernant les bovins (Hess et al., 1998 ; Keir et 
al., 1997a ; Nguyen Thi Duyen et al., 1996 ; Vargas, 1993). Il a été étudié et utilisé pour 
l’alimentation des ruminants en Amérique du Sud et Asie du Sud-Est depuis les années 1990, 
avec des résultats mitigés et variables, ce qui est probablement dû à sa valeur nutritive très 
variable (Rosales et al., 1999 ; Hess et al., 1998 ; Rosales, 1997 ; Keir et al., 1997a ; Nguyen Thi 
Duyen et al., 1996 ; Vargas, 1993). Sa palatabilité n’est que modérée (Garcia et al., 2009 ; Garcia 
et al., 2008 ; Mejia et al., 1993). Les animaux semblent avoir besoin d’une période d’adaptation 
au nacedero (Rosales, 1996). Contrairement à d’autres plantes tropicales, le nacedero n’a que de 
faibles propriétés vermifuges (Rios de Alvarez et al., 2012).  
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Palatabilité 

L’ingestion relative du feuillage de nacedero par les chèvres et les moutons n’a été que modérée 
ou faible, en comparaison avec d’autres arbres fourragers ou arbustes, en Colombie et au 
Venezuela (Garcia et al., 2009 ; Garcia et al., 2008 ; Mejia et al., 1993). Il a été suggéré que la 
palatabilité réduite des feuilles de nacedero pourrait être due à leur surface légèrement poilue 
(Keir et al., 1997b). En Colombie, la consommation de nacedero par des moutons Africains à 
laine sevrés a été beaucoup plus faible que celle du gliricidia (Gliricidia sepium) mais supérieure 
à celle du leucaena (Leucaena leucocephala). Les animaux ont eu besoin de temps pour s’adapter 
au nacedero avant de pouvoir le consommer en quantités appréciables (Mejia et al., 1993). Au 
Venezuela, dans un essai de type cafétéria comparant 12 espèces d’arbres fourragers, la 
consommation de nacedero par les chèvres créoles taries a été intermédiaire (Garcia et al., 
2008). La consommation de nacedero par les bovins, ovins et caprins est restée faible au cours 
des essais cafétéria par rapport à celle de Maclura tinctoria, Morus alba et Balizia pedicellaris, et 
élevée par rapport à celle de Leucaena leucocephala, Moringa oleifera, Azadirachta indica et 
Albizia saman. L’ingestion de nacedero a augmenté progressivement au cours des 3 premiers 
jours pendant lesquels les chèvres ont reçu ce fourrage, et elle s’est ensuite stabilisée (Garcia et 
al., 2009).  

Dégradabilité ruminale 

On a observé une grande variabilité de la valeur nutritive du nacedero, en raison du climat, du 
sol et de sa génétique (Rosales et al., 1999 ; Suarez Salazar et al., 2008). Le fourrage de nacedero 
a un taux de fermentation élevé du fait de sa forte teneur en hydrates de carbone, la 
fermentation survenant par ailleurs principalement pendant les 12 premières heures (Rosales, 
1996). La dégradation dans le rumen est caractérisée par des fractions élevées de MS solubles et 
potentiellement dégradables (Edwards et al., 2012 ; Naranjo et al., 2011 ; Nguyen Xuan Ba et al., 
2003). Toutefois, le taux de dégradation ruminale de la protéine a été relativement faible par 
rapport à d’autres espèces d’arbres fourragers (Edwards et al., 2012 ; Naranjo et al., 2011). Ceci 
pourrait être expliqué par la présence de phénols qui peuvent être nombreux, bien que 
fortement variables (Galindo et al., 1989 ; Rosales, 1997). Il peut y avoir plus de tannins 
hydrolysables que de tannins condensés, qui ont donc une plus grande capacité à réagir avec la 
protéine (Rosales, 1997). Ainsi, le niveau relativement élevé de protéines non dégradables dans 
le rumen du feuillage du nacedero suggère qu’il pourrait être un bon fournisseur de protéine by-
pass, bien que cela n’ait pas été confirmé par une étude comparative de la digestibilité (Edwards 
et al., 2012).  

Moutons et chèvres en croissance 

Au Vietnam, le feuillage de nacedero a donné de mauvais résultats quand il a été utilisé comme 
seul fourrage dans une ration pour chèvres en croissance supplémentées avec des blocs 
multinutritionnels. Le nacedero a la même teneur en protéines que le feuillage de jacquier 
(Artocarpus heterophyllus), mais présente une dégradabilité ruminale de la MS inférieure. Une 
ration à base de nacedero a conduit à une ingestion plus faible (9,8 g vs. 50 g DM/kg PV), et des 
pertes de poids (-70 g/j vs. +69 g/j avec le jacquier). La faible teneur en MS des feuilles de 
nacedero peut avoir contribué à leur faible consommation (Keir et al., 1997b). La nécessité d’une 
période d’adaptation peut expliquer la faible consommation et la perte de poids (Rosales, 1997).  
 
Le feuillage de nacedero peut être utilisé comme supplément protéique dans les rations basées 
sur des fourrages de mauvaise qualité. En Colombie, le feuillage de nacedero (3 kg pour 100 kg 
PV) complémentant de jeunes moutons de race Africaine à laine, nourris avec une ration à base 
de tiges de cannes à sucre pressées et de blocs multinutritionnels (10 % d’urée), a induit une 
augmentation de l’ingestion similaire au gliricidia (G. sepium)et Erythrina poeppigiana (Vargas, 
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1993). Chez les moutons de type africain, la supplémentation avec 20 ou 40 % (base MS) de 
nacedero d’une ration à base de foin de Dichanthium aristatum a amélioré à la fois l’ingestion et 
la digestibilité de la ration. Dans cette expérience, la teneur en protéines du nacedero était 
beaucoup plus élevée que celle du fourrage de base (16,6 % vs. 3,4 % MS) (Hess et al., 1998).  

Chèvres en lactation 

Au Vietnam, des chèvres en lactation ont reçu des niveaux élevés (50 % base MS) de feuillages 
d’arbres fourragers tels que le nacedero, le jacquier (Artocarpus heterophyllus), le bananier 
(Musa spp.) et Acacia mangium comme suppléments à un régime à base de paille de riz et de 
bouts blanc de canne à sucre. Le nacedero a conduit à la plus faible production de lait, bien que 
l’ingestion d’Acacia mangium ait été plus faible. Cependant, la teneur en protéines du feuillage de 
nacedero utilisé dans cette expérience était particulièrement faible (inférieure à 13 % MS) 
(Nguyen Thi Duyen et al., 1996).  

Porcs  

Le feuillage de nacedero frais ou séché est couramment utilisé dans l’alimentation des porcs. Il 
est apprécié pour sa composition intéressante et pour son équilibre en acides aminés, avec une 
teneur en lysine favorable (Leterme et al., 2005). Cependant, les résultats d’ingestion et les 
performances obtenues avec des porcs recevant du feuillage de nacedero sont disparates.  

Digestibilité et ingestion 

Les valeurs de digestibilité in vitro rapportées pour les feuilles séchées de nacedero sont plutôt 
faibles : 44 %, 30 % et 18 % pour les digestibilités de la MO, MS et N respectivement. Dans une 
comparaison de 12 espèces d’arbres fourragers à Cuba, le nacedero a figuré parmi les espèces 
les moins digestibles (Pok Samkol et al., 2011 ; Ly et al., 2001a). La farine de feuilles de nacedero 
présente des digestibilités in vivo variables chez le porc : 47 % pour la MS, 44 à 71,5 % pour la 
MO, 33 à 75 % pour l’azote et 51 % pour l’énergie (Leterme et al., 2005 ; Seijas et al., 2003 ; Ly et 
al., 2001b). Les digestibilités estimées des protéines et de l’énergie ont été respectivement de 6 
% MS et 7-8 MJ/kg MS (Leterme et al., 2005 ; Seijas et al., 2003). La farine de feuilles de nacedero 
est moins digestible que celle d’autres espèces d’arbres comme le malanga (Xanthosoma 
sagitifolium) et le mûrier blanc (Morus alba) (Leterme et al., 2005).  
 
L’effet du nacedero sur la digestibilité de la ration est variable pour les porcs. Alors que certains 
auteurs ont rapporté que 20 % d’inclusion de farine de feuilles de nacedero n’a eu aucun effet 
sur la digestibilité du régime de base (maïs/tourteau de soja), d’autres expériences ont montré 
que, dès 10 % d’incorporation, la farine de feuilles de nacedero dans le régime a diminué les 
digestibilités fécale et iléale de la MS et de l’azote (Leterme et al., 2003). Chez les jeunes truies 
(100 kg), l’ingestion volontaire de MS a été de 515 g MS ou 16,2 g MS/kg de poids métabolique 
pour les feuilles de nacedero fraîches, et 33,6 g MS/kg de poids métabolique pour la farine de 
feuilles séchées (Leterme et al., 2005).  

Porcs en croissance et finition 

Les résultats du nacedero sur les porcs en croissance et en finition n’ont été ni satisfaisants ni 
cohérents. En Colombie, l’inclusion de feuilles de nacedero dans la ration de porcs en croissance 
visant à remplacer le tourteau de soja à des niveaux aussi faibles que 5 % (base protéines) a 
entraîné une baisse significative des performances. L’ingestion et les performances de 
croissance ont décru linéairement avec l’augmentation de nacedero (de 5 à 25 %, base 
protéines) et le taux de conversion alimentaire s’est détérioré, de 3,0 à 3,89 (Sarria et al., 1991). 
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Au Venezuela, la farine de feuilles de nacedero a pu être incorporée dans l’alimentation des 
porcs en finition (> 50 kg), à 10 % dans le régime en combinaison avec de la farine de feuilles de 
manioc et de la farine de racines de manioc, sans compromettre les performances des porcs et la 
qualité des carcasses (Jimenez et al., 2005). Cependant, chez les porcs en engraissement 
recevant de la farine de patate douce et de feuilles de nacedero incorporée entre 8 et 24 % (base 
MS), le gain de poids corporel et le taux de conversion alimentaire ont été fortement dégradés 
par rapport à la ration de référence (Araque et al., 2005).  

Truies 

Les feuilles de nacedero sont très appréciées par les truies (Sarria, 1994 ; Nguyen Thi Hong 
Nhan et al., 1999). En Colombie, des truies gestantes ont facilement consommé jusqu’à 4 kg/j de 
feuilles fraîches, mais leur condition physique s’est rapidement détériorée lorsque le tourteau de 
soja a été complètement retiré de la ration (Sarria, 1994). Cependant, les expériences avec des 
truies recevant des feuilles de nacedero, en remplacement partiel de tourteau de soja ou des 
graines de soja, ont été plus positives que chez les porcs en croissance-finition. Pour les truies en 
gestation, quand les feuilles de nacedero ont remplacé 75 % du tourteau de soja dans des rations 
à base de jus de canne, la taille de la portée n’a pas été différente de celle du groupe de référence, 
et les gains de poids au sevrage ont été légèrement plus élevés (Mejia, 1989 cité par Rosales, 
1997). Dans une expérience ultérieure, la performance et les caractéristiques de production 
(état du corps, taille des portées, poids de la portée) n’ont pas été modifiées lorsque les truies 
ont reçu des feuilles de nacedero ad libitum, en remplacement partiel de farine ou de graines de 
soja (environ 30 % de la protéine), dans le cadre d’un régime à base de jus de canne (Sarria, 
1994). Au Vietnam, des feuilles de nacedero utilisées pour compléter un régime de truies en 
lactation à base de riz et de son de riz ont conduit aux mêmes performances (condition 
physique, taille de la portée à la naissance et au sevrage) que le régime contrôle (Nguyen Thi 
Hong Nhan et al., 1999).  

Volailles  

La haute teneur en protéines des feuilles de nacedero pourrait être intéressante pour 
l’alimentation des volailles, malgré une teneur élevée en fibres qui limite leur valeur énergétique 
(Rosales, 1997). Le nacedero peut ainsi être un élément intéressant dans les systèmes extensifs 
de production de volailles basés sur des aliments alternatifs (Ruiz-Silvera et al., 2008). Certains 
essais ont étudié le potentiel du nacedero dans la production avicole modérément intensive. 
Chez les poulets, jusqu’à 15 % de l’apport de protéines issues du soja (correspondant à 5,5 % de 
farine de soja dans l’alimentation) pourraient être remplacés par de la farine de feuilles de 
nacedero, sans effet négatif sur la croissance ou la consommation d’aliments (Sarria et al., 1995). 
En poules pondeuses, 2 à 6 % de farine de feuilles de nacedero associée avec du riz ont pu 
remplacer du maïs grain sans compromettre la production d’œufs, et le coût de l’alimentation a 
diminué. Cependant, à 6 % de nacedero dans le régime, la consommation d’aliments a été 
significativement réduite. Une expérience similaire chez les cailles pondeuses a également 
montré qu’il était possible de remplacer le maïs par du manioc et 6 % de farine de feuilles de 
nacedero (Nguyen Thi Hong Nhan et al., 1997). Des canards en croissance ont eu de bonnes 
performances quand ils ont reçu des feuilles fraîches de nacedero (environ 60-70 g/j), en 
remplacement partiel du tourteau de soja ou de la farine de poisson. On a observé une 
augmentation de la pigmentation de la peau (Nguyen Thi Hong Nhan et al., 1997 ; Nguyen Thi 
Hong Nhan et al., 1999).  
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Lapins  

Les feuilles de nacedero, fraîches ou séchées, sont utilisées pour nourrir les lapins en Amérique 
centrale et du Sud. En Colombie, il est recommandé d’offrir des feuilles fraîches ad libitum, avec 
de la canne à sucre et d’autres cultures fourragères telles que la ramie (Boehmeria nivea) ou le 
pois cajan (Cajanus cajan) (Rios-Katto, 2001). Un régime constitué de feuilles de nacedero ad 
libitum avec un bloc nutritionnel (50 % de vinasse) est apparu économiquement rentable 
(Quintero et al., 2000). En Colombie, la farine de feuilles de nacedero a pu être incorporée 
jusqu’à 30 % dans les régimes de lapins en croissance, résultant en un gain de poids quotidien de 
32 g/j (Arango, 1990 cité par Rosales, 1997). En Tanzanie, jusqu’à 27 % de feuilles de nacedero 
séchées au soleil ont pu être incorporés dans la ration de lapins en croissance pour améliorer 
l’ingestion alimentaire et les performances de croissance, sans modifier le taux de conversion 
alimentaire (Sarwatt et al., 2003).  
 
A Cuba, plusieurs essais ont étudié la valeur du nacedero pour l’alimentation du lapin. Dans une 
comparaison entre nacedero, soja pérenne (Neonotonia wightii), pois d’Angole (Vigna 
unguiculata) et herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), le nacedero a montré la digestibilité 
in vitro la plus élevée (52 %) obtenue avec un inoculum caecal de lapin (Dihigo et al., 2004). 
Dans une comparaison entre nacedero, leucaena, mûrier blanc (Morus alba), arachide de Pinto 
(Arachis pintoi) et patate douce, le nacedero a présenté les digestibilités fécale et iléale de la MO 
les plus basses (47 et 37 % respectivement) et une ED de 7,8 MJ/kg MS (Nieves et al., 2008b). 
Toutefois, lorsqu’il a été introduit à raison de 30 % dans une ration à base de granulés, la 
digestibilité iléale de la ration à base de nacedero a été similaire à celle des autres régimes à base 
de fourrages pour la MO et la MS, elle a, en revanche, été plus faible pour les protéines (Nieves et 
al., 2009). Dans une comparaison d’acceptabilité et d’ingestion des mêmes rations que 
précédemment, par des lapins à l’engraissement, les régimes granulés contenant 40 % de 
feuilles de nacedero ont été les plus ingérés, après ceux contenant des feuilles de leucaena 
(Nieves et al., 2005).  

Autres espèces  

Cochons d’inde 

Un gain de poids vif de 9 g/j et un taux de conversion alimentaire de 4,7 a été obtenu chez des 
cochons d’Inde (Cavia porcellus) nourris avec des feuilles de nacedero, du jus de canne à sucre et 
30 g/j de supplément protéique (40 % de protéines) (Rosales, 1997).  

Nacedero, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 17,5 4,0 13,0 26,3 10  
Protéines brutes  % MS 17,9 3,5 12,0 21,7 16  
Cellulose brute  % MS 16,1 2,7 13,0 18,0 3  
NDF  % MS 48,1 9,2 33,0 65,5 10  
ADF  % MS 38,9 12,4 24,5 56,3 8  
Lignine  % MS 5,5  2,7 8,3 2  
Matières grasses brutes  % MS 4,9  4,0 5,8 2  
Matières minérales  % MS 21,4 4,4 14,6 26,4 8  
Energie brute MJ/kg MS 16,1  15,8 18,4 2 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 32,2 6,9 24,5 38,0 3  
Phosphore g/kg MS 3,1 0,9 2,5 4,7 5  
Potassium g/kg MS 30,5 8,2 21,8 38,0 3  
Sodium g/kg MS 0,6    1  
Magnésium g/kg MS 8,4 2,6 6,9 11,4 3  
Manganèse mg/kg MS 335    1  
Zinc mg/kg MS 41    1  
Cuivre mg/kg MS 17    1  
Fer mg/kg MS 442    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 5,3    1  
Histidine  % protéine 2,3    1  
Isoleucine  % protéine 4,2    1  
Leucine  % protéine 8,0    1  
Lysine  % protéine 3,7    1  
Méthionine  % protéine 1,4    1  
Phénylalanine  % protéine 5,7    1  
Thréonine  % protéine 4,3    1  
Tyrosine  % protéine 4,6    1  
Valine  % protéine 5,5    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 0,0    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Energie métabolisable (gaz) MJ/kg MS 5,3    1  
a (N)  % 21,2    1  
b (N)  % 77,8    1  
c (N) h-1 0,070    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 71     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 63     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 27,7    1  
Energie digestible  MJ/kg MS 4,5     * 
Dig. azote   % 34,0    1  

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Nacedero, fourrage séché 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,1 2,0 88,1 93,2 5  
Protéines brutes  % MS 16,9 1,3 15,6 18,4 5  
Cellulose brute  % MS 21,8  18,5 25,1 2  
NDF  % MS 36,6 6,1 28,2 45,0 6  
ADF  % MS 29,0 1,6 27,8 30,9 3  
Lignine  % MS 8,6  7,7 9,5 2  
Matières grasses brutes  % MS 3,3 1,6 1,5 4,6 3  
Matières minérales  % MS 20,1 9,4 9,3 32,3 5  
Energie brute MJ/kg MS 16,2  15,2 16,8 2 * 
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Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 46,9    1  
Energie digestible MJ/kg MS 7,6     * 
Dig. azote  % 70,9  66,2 75,5 2  
        Lapins Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 48,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 7,8    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,2     * 
Dig. azote  % 69,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Vigna, pwa zyeu noir, pwa chique, pwa lon, pwa pijon, niébé 
(Vigna unguiculata) 

Présentation 

Le vigna (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est une légumineuse originaire d’Afrique. Figurant parmi 
les plus importantes légumineuses de ce continent, le vigna est également répandu dans toutes 
les zones tropicales du monde. Le vigna est généralement cultivé pour la production de graines 
destinées à la consommation humaine. Le fourrage de vigna obtenu après la récolte des graines 
se présente sous forme de paille ou de gousses vides. Dans certaines zones, le vigna est cultivé à 
des fins fourragères. Il est alors pâturé ou coupé pour affourragement en vert ou transformation 
en foin ou en ensilage (mélangé à une céréale). La qualité nutritionnelle des différents fourrages 
de vigna (y compris les pailles et les gousses) est assez bonne. Ces fourrages sont bien appétés 
par les animaux. Apportés à des ruminants et à des lapins nourris à base de fourrages de faible 
qualité, les fourrages de vigna donnent des résultats de croissance et de production satisfaisants, 
notamment en saison sèche. Les porcs peuvent recevoir du fourrage de vigna comme 
complément protéique de leur ration.  
 
Les graines de vigna sont riches en protéines et en énergie, mais contiennent de nombreux 
facteurs antinutritionnels qui limitent leur utilisation ou nécessitent un traitement (cuisson ou 
trempage) avant d’être offertes aux non-ruminants.  

Noms communs 

Dolique asperge, dolique mongette, haricot asperge, haricot indigène, niébé, pois à vaches 
[Français] ; cowpea, asparagus bean, black-eyed pea, catjang, catjang cowpea, Chinese long bean, 
clay pea, cow-pea, cream pea, crowder pea, pea bean, purple-hull pea, southern pea, sow pea, 
yard-long bean [Anglais] ; feijão-espargo, feijão-fradinho [Portugais] ; costeño, frijol de costa, 
judía catjang, judía espárrago, rabiza [Espagnol] ; ا ل ل و ايب ء  [Arabe] ; adua, ayi, too, tipielega, 
yo, tuya, saau [Ghana] ; wake, ezo, nyebbe, ngalo, azzo, dijok, alev, arebe, lubia, mongo, ewa, 
akedi, akoti [Nigeria] ; kunde [Swahili] ; Kedesche, sona, kadje, tombing, isanje [Togo] ; 
imbumba, indumba, isihlumaya [Zulu] ; kacang bol, kacang merah, kacang toonggak, kacang 
béngkok [Indonésien] ; đậu dải, đậu dải trắng rốn nâu [Vietnamien] 

Synonymes 

Dolichos biflorus L., Dolichos catjang Burm. f., Dolichos hastifolius Schnizl., Dolichos lubia Forssk., 
Dolichos melanophtalmus DC., Dolichos melanophthalamus DC., Dolichos monachalis Brot., 
Dolichos obliquifolius Schnizl., Dolichos sinensis L., Dolichos tranquebaricus Jacq., Dolichos 
unguiculatus L., Liebrechtsia scabra De Wild., Phaseolus sphaerospermus L., Phaseolus 
unguiculatus (L.) Piper, Vigna brachycalyx Baker f., Vigna catjang (Burm. f.) Walp., Vigna 
catjiang (Burm. f.) Walp., Vigna scabra (De Wild.) T. Durand & H. Durand, Vigna scabrida Burtt 
Davy, Vigna sinensis (L.) Savi ex Hausskn., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hausskn. var. catiang sensu 
Chiov., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hausskn. subsp. sinensis (L.) Hassk.,Vigna sinensis (L.) Savi ex 
Hausskn. var. spontanea Schweinf., Vigna unguiculata (L.) Walp., Vigna unguiculata (L.) Walp. 
subsp. dekindtiana sensu Verdc.  
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Description  

Le vigna (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est une légumineuse annuelle herbacée cultivée pour ses 
graines comestibles ou pour son fourrage. Il peut être grimpant et dressé, ou rampant au sol 
selon le cultivar. Les variétés rampantes font jusqu’à 80 cm et les cultivars grimpants jusqu’à 2 
m. Il a un système racinaire bien développé. Les feuilles sont trifoliées, les folioles sont ovales, et 
mesurent 6-15 cm de long et 4-11 cm de large. Les fleurs papillonacées peuvent être blanches, 
jaunes, bleu pâle ou violettes et sont réparties le long de grappes axillaires. Les gousses se 
présentent par paires formant un V, elles sont généralement pendantes mais elles peuvent aussi 
être dressées. Elles sont de forme cylindrique, de 6 à 20 cm de long et de 3 à 12 mm de large. 
Elles contiennent de 8 à 20 graines. Les graines peuvent être de couleur blanche, rose, brune ou 
noire.  
 
Le vigna est l’une des légumineuses à graines les plus populaires d’Afrique, et est également 
cultivé dans certaines parties d’Amérique et d’Asie. Le vigna est appelé « récolte de la saison de 
faim » parce que c’est la première récolte, avant celle des céréales. Ses graines, gousses et 
feuilles sont couramment utilisées dans l’alimentation humaine. Le vigna présente une grande 
souplesse d’utilisation : les agriculteurs peuvent choisir de le récolter pour ses graines ou 
comme fourrage pour leur bétail, en fonction des contraintes économiques et climatiques 
(Gomez, 2004). Des variétés à double usage ont été développées pour fournir à la fois du grain et 
du fourrage, tout en étant adaptées aux différents systèmes de culture rencontrés en Afrique 
(Tarawali et al., 1997).  
 
Les graines de vigna sont avant tout recherchées pour l’alimentation humaine, mais elles sont 
parfois utilisées pour nourrir le bétail. Le fourrage de vigna, constitué des tiges et des feuilles, 
fraîches ou conservées comme foin ou ensilage, est souvent utilisé comme fourrage pour les 
animaux. On a essayé d’utiliser de la farine de feuilles de vigna pour l’alimentation des porcs. Les 
fanes, qui sont les résidus de récolte de la production de semences, contiennent environ 45-65 % 
de tiges, 35-50 % de feuilles, et parfois des racines (Anele et al., 2012), et sont un coproduit 
important en Afrique sub-saharienne (Singh et al., 2010 ; Savadogo et al., 2000a). Les cosses de 
vigna obtenues après le battage sont également utilisées pour nourrir le bétail (Oluokun, 2005).  

Distribution  

Le vigna est originaire d’Afrique centrale. Il est très répandu dans les régions tropicales et dans 
la plupart des zones tropicales entre 40 °N et 30 °S, à une altitude inférieure à 2000 m (Ecocrop, 
2009). Le vigna est cultivé dans plus des deux tiers des pays en développement comme culture 
compagne ou en relais de la culture principale constituée par des céréales (Tarawali et al., 1997). 
En 1996, la superficie mondiale totale des cultures de vigna était d’environ 12 millions 
d’hectares, et l’Afrique représentait à elle seule plus de 8 millions d’hectares, dont environ 70 % 
en Afrique occidentale et centrale (Singh et al., 1996). Dans d’autres régions, notamment en 
Australie et en Asie, le vigna est principalement une culture fourragère, mais est il également 
utilisé comme engrais vert ou comme culture de couverture (Tarawali Al et al., 1997).  
 
Le vigna pousse dans les savanes, à des températures comprises entre 25 °C et 35 °C, et dans les 
zones où la pluviométrie annuelle va de 750 mm à 1100 mm (Madamba et al., 2006). Le vigna 
supporte l’ombre et peut être associé avec des céréales de grande taille comme le sorgho et le 
maïs (FAO, 2013). Le vigna pousse sur de nombreux types de sols, à condition qu’ils soient bien 
drainés (Madamba et al., 2006). Il est sensible à l’engorgement, mais moins que les autres 
légumineuses (Ecocrop, 2009). Une forte humidité peut limiter la croissance du vigna dans les 
régions tropicales sub-humides, en raison des nombreuses maladies auxquelles il est sensible 
(Tarawali et al., 1997).  
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Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Le vigna peut produire de bons rendements de matière sèche de haute qualité. Les rendements 
du vigna fourrager varient de 0,5 t MS/ha dans des conditions arides à plus de 4 t MS/ha dans 
des conditions favorables. La production par saison est généralement de 2 à 3 t MS/ha. Des 
rendements allant jusqu’à 8 t MS/ha ont été enregistrés dans les zones irriguées (Mullen, 1999). 
Le vigna présente de bons rendements quand il est associé à des céréales comme culture 
intercalaire. En Afrique, le vigna est largement associé au maïs, au sorgho et au mil (Cook et al., 
2005). Les agriculteurs peuvent récolter jusqu’à 0,4 t/ha de feuilles de vigna en quelques coupes, 
sans réduction notable du rendement en graines. Un rendement de 4 t/ha de foin peut être 
réalisé avec peuplement pur de vigna s’il est bien entretenu. Cependant, le rendement mondial 
moyen du fourrage de vigna est de 0,5 t/ha (tiges feuillues, séchées à l’air) (Madamba et al., 
2006).  

Pâturage et affourragement en vert 

Les pâturages de vigna et les systèmes d’affourragement en vert sont bien développés en Asie et 
en Australie. En Australie, le vigna fourrager est considéré comme un fourrage annuel dont la 
qualité est maximale en été et en automne (Davies, 1960 cité par Tarawali et al., 1997). Lorsque 
les saisons s’y prêtent et s’ils sont semés relativement tôt, les meilleurs types fourragers 
repoussent après le pâturage ou la coupe.  
 
Au Kansas, le vigna était utilisé pour le pâturage au début du 20ème siècle. Il fournissait un 
aliment succulent en fin d’été lorsque les pâturages naturels étaient manquants. Utilisé avec le 
maïs, c’était un fourrage de qualité élevée pour les porcs et les moutons. Les animaux devaient 
être amenés à la pâture lorsque le vigna était entièrement développé (gousses jaunes) afin 
d’éviter le piétinement et apporter toute sa valeur alimentaire. Les bovins entraient dans les 
parcelles avant les moutons et les porcs, ce qui permettait à ces derniers animaux de brouter du 
vigna mûr. La meilleure valeur alimentaire a été obtenue dans les parcelles où le vigna était 
associé à du maïs. Dans les régions les plus sèches du Kansas, il fut suggéré d’intercaler le vigna 
avec du blé ou de l’avoine plutôt qu’avec du maïs (Teyneyck et al., 1909).  
 
Le pâturage doit être léger pour veiller à ce que la majorité de la plante soit conservée, et que les 
dommages soient limités (Cook et al., 2005). Le vigna peut souffrir de piétinement si le bétail 
entre sur la parcelle avant que les plantes n’arrivent à maturité. Pour éviter cela, le vigna peut 
être utilisé en système zéro pâturage, ou être brouté par des porcs avant les bovins ou les ovins. 
Les rendements en fourrage frais peuvent être augmentés en coupant les plantes deux ou trois 
fois par saison. En Afghanistan, sous irrigation, il est recommandé de faire la première coupe 60-
65 jours après le semis, la deuxième coupe 45-55 jours plus tard et la troisième coupe 50 jours 
plus tard (Oushy, 2012). Une fois coupé, le vigna peut être mélangé avec des céréales sèches et 
distribué à l’étable (Tarawali et al., 1997).  

Foin de vigna 

En Afrique de l’Ouest, le foin de vigna est un fourrage important, vendu sur les marchés locaux. 
Dans les petites exploitations, lorsque le vigna est utilisé comme légumineuse à double usage, 
son foin peut être utilisé comme aliment pour animaux. Le niébé peut également être cultivé 
avec de l’herbe Soudan pour faire du foin. Lorsque le vigna est cultivé spécifiquement pour le 
foin, le foin de niébé peut être de qualité semblable au foin de luzerne. Les rendements en foin 
sont généralement de 3 à 5 t/ha. La qualité du foin diminue à mesure que la plante vieillit (Cook 
et al., 2005). Lorsque le vigna est cultivé spécifiquement pour le foin, la coupe devrait être faite 
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quand 25 % des gousses sont colorées (Van Rij, 1999). En Australie, le moment idéal pour la 
fenaison est le pic de floraison, qui a lieu 70-90 jours après le semis (Cameron, 2003).  

Fanes de vigna 

Des pieds de vigna bien fanés sont un aliment utile et peuvent constituer un excellent foin, à 
condition que les feuilles soient bien conservées (une trop forte exposition au soleil les fait 
tomber) et que les tiges soient suffisamment séchées (Cook et al., 2005 ; FAO, 2013 ; Göhl, 1982). 
En Afrique, le vigna est principalement cultivé pour les semences, et donc récolté lorsque 75-80 
% des gousses sont sèches, environ 120-150 jours après la plantation (Van Rij, 1999). Une bonne 
récolte est très dépendante de la météo, et les feuilles sont souvent malades ou sénescentes au 
moment de la récolte (Suttie, 2000). 

Ensilage de vigna 

Ensiler du vigna seul est déconseillé car la plante est trop humide. Cependant, un excellent 
ensilage peut être fait avec un mélange de vigna et de sorgho fourrager, millet ou maïs (Cook et 
al., 2005 ; Göhl, 1982). La capacité du vigna à bien se développer en association avec du maïs, et 
de grimper aux tiges de maïs, rend la récolte des deux cultures possible (Teyneyck et al., 1909). 
La culture intercalaire de maïs et de vigna se fait en utilisant un rapport de semence de 75:25, 
70:30 ou 50:50 en Iran, au Pakistan et au Kansas, pour augmenter la production de fourrage et 
produire un ensilage de qualité (Dahmardeh et al., 2009b ; Azim et al., 2000 ; Teyneyck et al., 
1909). Les fanes de tiges de vigna peuvent être utilisées pour faire de l’ensilage si on y ajoute de 
l’eau et de la mélasse (5 %). Ce procédé d’ensilage a amélioré la valeur alimentaire, mais n’a pas 
été suffisant pour satisfaire les besoins des chèvres (Solaiman, 2007).  

Impact environnemental  

Amendement du sol 

Légumineuse fixatrice d’azote, le vigna peut être inclus dans la rotation des cultures pour 
augmenter l’azote du sol. Le vigna est particulièrement utile pour augmenter la fertilité des sols 
qui ont été épuisés par une surexploitation. Lorsque la culture est entièrement nodulée, le vigna 
peut fixer 20 à 140 kg de N résiduel/ha dans le sol. Cela donne un bonus important pour les 
cultures de céréales qui lui succèdent dans la rotation (Mullen, 1999). Le vigna fourrager 
supprime la période de jachère nécessaire entre une récolte de sorgho et la récolte de blé qui 
suit, offrant une meilleure couverture du sol pendant l’été sans exiger trop d’eau (Ledbetter, 
2005).  
 
Comme culture de couverture, le vigna peut être incorporé dans le sol dès que la quantité de 
biomasse est suffisante, mais l’enfouissement est préférable au moment du pic de floraison 
(Cameron, 2003). Le vigna fourrager a un rapport C:N relativement faible et l’azote est 
rapidement minéralisé. C’est donc un engrais vert intéressant dans les endroits où l’on souhaite 
disposer d’azote organique rapidement disponible pour les cultures suivantes (Creamer et al., 
1999).  

Contrôle des adventices et des maladies 

Le vigna doit être semé en rotation avec les cultures de graminées pour minimiser les mauvaises 
herbes et rompre le cycle des maladies (Mullen, 1999).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

Le vigna fournit un fourrage de très bonne qualité, riche en protéines (14-24 % MS). Les feuilles 
et les jeunes pousses contiennent généralement plus de 20 % de protéines, selon le stade de 
maturité et les variations climatiques saisonnières (Mullen, 1999). Les fanes de vigna ont 
tendance à être de moins bonne qualité (CP < 18 % MS) car la plante est plus mature, et les 
résidus sont plus fibreux. Il existe des différences saisonnières dans la qualité des fanes, de sorte 
qu’une attention particulière doit être accordée à leur manipulation pour minimiser la quantité 
de feuilles perdues pendant la saison des pluies (Anele et al., 2012). En effet, la teneur en 
protéines est très différente entre les feuilles (22 % MS) et les tiges (8 % MS) (Mullen, 1999 ; 
Singh et al., 2010). Les cosses de vigna sont caractérisées par un niveau élevé de fibres brutes 
(environ 31 % MS) et un niveau relativement faible de protéines (12-13 %) (Oluokun, 2005).  

Contraintes potentielles  

Météorisme 

Comme pour de nombreuses cultures de légumineuses, le pâturage du vigna peut causer du 
météorisme chez les moutons et les bovins. Cela peut se produire lorsque le bétail entre sur la 
parcelle sans avoir été nourri préalablement. Cependant, le danger est beaucoup moins grand 
qu’avec la luzerne, et diminue avec la maturité du vigna (Mullen, 1999).  

Photosensibilisation 

Le vigna fourrager peut causer une photosensibilité de la tête et des oreilles chez un petit 
nombre d’ovins, particulièrement des agneaux issus de croisements, mais ceci n’est pas 
considéré comme un problème majeur ou régulier (Mullen, 1999).  

Ruminants  

Le vigna fourrager est une source de protéines, et est tout à fait digeste pour les ruminants 
(digestibilité de la MO supérieure à 60 %) (Anele et al., 2011a ; Cook et al., 2005). Il convient 
pour les animaux en croissance, à l’engraissement et en lactation, y compris les vaches laitières 
(Mullen, 1999). Les variétés à double usage, bien que plus pauvres en protéines que les variétés 
de type fourrager, ne nécessitent que peu ou pas d’intrants. Elles fournissent suffisamment de 
biomasse sur les terres marginales, sans apport de fertilisants pour fournir un supplément 
alimentaire au bétail pendant la saison sèche (Anele et al., 2011a). Des cultures intercalaires 
maïs-vigna peuvent avoir un potentiel fourrager considérable : les mélanges ont une digestibilité 
de la MS plus élevée que le maïs ou le vigna cultivés seuls, sont plus riches en protéines que le 
maïs seul et contiennent plus de glucides solubles que le vigna seul. Le fourrage est de qualité 
optimale au stade laiteux (Dahmardeh et al., 2009a). Comme les animaux ont tendance à 
consommer de manière sélective les parties feuillues, la consommation diminue avec la 
disponibilité des feuilles, ce qui souligne l’importance des feuilles pour le rendement, la qualité 
et les productions animales (Mullen, 1999).  

Fanes de vigna 

Les fanes de vigna peuvent fournir suffisamment de protéines et d’énergie pour soutenir la 
production de ruminants au cours d’une saison sèche prolongée (Anele et al., 2011b). Elles sont 
souvent utilisées pour les moutons comme compléments à des régimes de base de mauvaise 
qualité (Anele et al., 2010). La digestibilité de la MS est d’environ 65-70 % (Karachi et al., 2004 ; 
Savadogo et al., 2000b) ; elle diffère beaucoup entre les feuilles (60-75 %) et les tiges (50-60 %). 



321 
 

En raison de cette différence, la proportion de feuilles et de tiges dans les fanes affecte 
directement leur valeur nutritive (Mullen, 1999 ; Singh et al., 2010).  
 
La plupart des études sur les fanes de vigna ont été faites avec des moutons auxquels les fanes 
étaient distribuées en complément d’un régime basé sur des fourrages grossiers. La 
consommation de fanes de vigna par les moutons peut atteindre 86 g MO/kg de poids 
métabolique par jour, et la consommation sélective des feuilles a conduit à des ingestions plus 
élevées de protéines, et à une MO digestible plus élevée que ce qui pouvait être prévu 
concernant les fanes offertes (Savadogo et al., 2000a). Les béliers ont consommé jusqu’à 60 g 
MO/kg de poids métabolique par jour de fanes de vigna comme complément à des cannes de 
sorgho. Bien que la supplémentation ait diminué l’ingestion de MS totale, cela a été compensé 
par une augmentation de la digestibilité des cannes (Savadogo et al., 2000b). Chez des moutons 
consommant 200-400 g/j de fanes de vigna comme complément à un régime basé sur des 
cannes de sorgho, le gain de poids moyen (80 g/j) a été le double de celui obtenu avec le sorgho 
fourrager seul (Singh et al., 2003). Chez des moutons de race Ethiopienne des Highland, la 
supplémentation de cannes de maïs avec des fanes de vigna (150 ou 300 g MS/j) a amélioré 
l’ingestion de MS et de protéines, la digestibilité de la MO, le gain moyen quotidien, le poids vif 
final, le poids de carcasse froide et le rendement carcasse. Comme la rétention azotée (en 
pourcentage d’azote ingéré) était plus élevée lorsque le vigna était fourni en petites quantité, il 
pourrait être intéressant d’apporter du vigna en petites quantités sur des période plus longues, 
en particulier quand les ressources sont limitées, pour accroître l’efficacité alimentaire 
(Koralagama et al., 2008). Les fanes de vigna ont été utilisées comme supplément pour des 
moutons Djallonké nourris avec un régime à base d’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) 
(Anele et al., 2010).  

Plante de vigna entière 

Le vigna peut être utilisé comme plante entière. Sa digestibilité semble peu varier avec la 
maturité de la culture ou les changements environnementaux (Mullen, 1999).  
Prairies de vigna 

En Australie, le vigna a été intensivement pâturé par des bouvillons sans effet négatif sur le gain 
de poids vif durant la fin de l’été ou le début de l’automne (1200 kg/ha/j) (Holzknecht et al., 
2000). Toutefois, en Inde, le vigna n’a pas repoussé suffisamment pour fournir un pâturage de 
fin d’automne suffisant (Singh et al., 2010). Dans le Sud-Est des Etats-Unis, le vigna a été 
introduit dans un pâturage d’herbe subtropicale pour des vaches et des veaux, mais n’a pas 
persisté en juillet et en août (Vendramini et al., 2012).  
Ensilage de vigna 

La culture intercalaire de maïs et de vigna à un ratio de semences de 70:30 a augmenté la 
production de fourrage et produit un ensilage de haute digestibilité (plus élevé que l’ensilage de 
maïs seul complété avec de l’urée) lors de la récolte au stade de l’épiaison, soit environ 35 % MS 
(Azim et al., 2000).  
Foin de vigna 

En Ethiopie, pour des bouvillons croisés en croissance, le foin de vigna a été offert à 1,5 kg (30 
%) pour compléter une ration à base de foin. Cela a abouti à un gain de poids vif de près de 250 
g/j (Varvikko et al., 1992). Offert à des bouvillons à hauteur de 1 % du poids corporel dans des 
systèmes mixtes céréales/légumineuses, le foin de vigna a conduit à des gains de poids vif de 
280 à 373 g/j, selon le système de culture (Umunna et al., 1997). Pour des veaux nourris à la 
paille de teff, le foin de vigna apporté à hauteur de 1,5 % du poids corporel a été aussi efficace 
que le foin de pois boucoussou  (Lablab purpureus) pour améliorer l’ingestion de MS, la 
concentration d’ammoniac dans le rumen et la dégradabilité de la paille de teff (Abule et al., 
1995). En Inde, du foin de vigna a été offert ad libitum à des agneaux par ailleurs supplémentés 
avec de l’orge (Singh et al., 2010). Au Zimbabwe, il a été utilisé comme un supplément (30 % de 



322 
 

la ration) pour augmenter l’ingestion d’EM et la production de protéines microbiennes lorsque 
les agneaux consomment des fourrages de mauvaise qualité, tels que des cannes de maïs 
(Chakeredza et al., 2002). En Afrique du Sud, le foin de vigna a été donné comme supplément (à 
50 ; 100 ; 150 et 200 g/jour) à des chèvres Pedi recevant de l’herbe sure (Paspalum conjugatum) 
ad libitum. Certains cultivars ont des quantités élevées de tannins condensés, mais ceux-ci n’ont 
pas d’effets négatifs sur l’ingestion et la digestibilité (Ravhuhali et al., 2011).  

Porcs  

Farine de feuilles de vigna 

Pour les porcs, le vigna fourrager peut être une source précieuse de protéines, bien que son 
niveau de fibres et de N-NDF (de 24 à 40 % N) soit limitant (Heinritz et al., 2012 ; Mastrapa et al., 
2000). Dans un essai, la farine de feuilles de vigna a été bien acceptée par les porcs, et on a pu en 
incorporer jusqu’à 30 % dans le régime sans affecter la digestibilité de la MS et de l’énergie, en 
plus d’une meilleure ingestion alimentaire globale. Cependant, la digestibilité des protéines a 
diminué (Sarria et al., 2010).  

Ensilage de vigna 

Dans une comparaison de plusieurs légumineuses fourragères d’Amérique du Sud, utilisant un 
test in vitro de digestibilité basé sur la pancréatine de porc, l’ensilage de vigna a eu la plus haute 
digestibilité (52 %). L’utilisation d’ensilage de vigna dans un mélange (40:60) avec du grain du 
maïs a augmenté la digestibilité in vitro jusqu’à 73 % (Heinritz et al., 2012).  

Foin de vigna 

Le foin de vigna mélangé avec du maïs moulu a été signalé comme tout à fait satisfaisant pour les 
truies reproductrices (Göhl, 1982).  

Volailles  

La haute teneur en fibres du vigna fourrager limite sa valeur pour l’alimentation des volailles. 
Les feuilles de vigna séchées ont une teneur élevée en caroténoïdes et, par conséquent, de la 
farine de feuilles de vigna pourrait être utilisée en poules pondeuses pour augmenter la 
coloration des jaunes d’œuf (Nielsen et al., 1997).  

Lapins  

Fourrage frais de vigna 

Les tiges fraîches et les fanes de vigna sont un fourrage traditionnellement utilisé pour les lapins 
dans plusieurs régions tropicales d’Asie (Inde) et d’Afrique (Ouganda, Nigeria) (Owen, 1981 ; 
Lukefahr, 1998 ; Ghosh et al., 2008 ; Mailafia et al., 2010).  

Foin de vigna et fanes 

Lorsque le foin de vigna est séché dans de bonnes conditions, avec un minimum de pertes de 
feuilles, sa valeur nutritive est équivalente à celle de la luzerne en tant que source de protéines 
et de fibres. Comme pour d’autres fourrages, la valeur nutritive du fourrage est plus élevée au 
stade floraison qu’à maturité (Oyawoye et al., 1990). Le profil en acides aminés de la protéine du 
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vigna fourrager est notoirement pauvre en lysine et acides aminés soufrés (couvrant seulement 
60 à 65 % des exigences du lapin en croissance), mais possède une teneur en thréonine élevée, 
qui couvre 110 % des besoins. Lorsque seules quelques feuilles restent après le séchage, la 
teneur en protéines peut diminuer, passant de 18-19 % jusqu’à 6-8 % MS, transformant les fanes 
de vigna en une source de fibres à faible teneur en protéines (Mokoboki et al., 2000 ; Singh et al., 
2003).  
 
En Inde, le foin de vigna est considéré comme une source traditionnelle de protéines et de fibres 
pour les lapins. Par exemple, le foin de vigna a été incorporé à 15 % dans les régimes de 
référence en expérimentation (Prasad et al., 1996a ; Tripathi et al., 2008). Dans des études visant 
à déterminer l’apport optimal de protéines et d’énergie pour des lapins en croissance ou des 
lapines reproductrices, le niveau de foin de vigna a été augmenté sans problèmes jusqu’à 35 % 
(Prasad et al., 1996b ; Prasad et al., 1998). Au Nigeria, les fanes de vigna (17 % de protéines et 
21 % de fibres brutes), incorporées à 50 % de la ration, ont permis une croissance similaire à 
celle obtenue avec des fanes d’arachide ou de blé au même niveau d’incorporation (Aduku et al., 
1986). Un résultat similaire a été obtenu avec les fanes de vigna contenant un peu moins de 
protéines (14 % de protéines et 22 % de fibres brutes) dans une étude où concentré et fourrage 
ont été offerts séparément (Alli-Balogun et al., 2003). Des feuilles séchées de vigna, séparées des 
tiges, ont été incorporées à 5 % (en remplacement de 50 % de farine de soja) sans effet néfaste 
sur la santé des lapins en croissance (Magouze et al., 1998) ou des lapines reproductrices 
(Mahmoud et al., 1998). Cependant, les performances de croissance n’ont pas été satisfaisantes 
car une carence en lysine n’a pas été corrigée (Magouze et al., 1998).  

Cosses de vigna 

La valeur nutritive des cosses de vigna a été très améliorée dans les régimes où les 2/3 des 
cosses de vigna ont été traitées avec de l’urée (24 h dans l’eau avec 1 % ou 3 % d’urée de qualité 
des engrais, suivi par un séchage au soleil). Le traitement à l’urée a donné lieu à une 
augmentation significative de la digestibilité de la MS de la ration (+ 14 % et + 26 % à 1 % et 3 % 
d’urée, respectivement) et des éléments nutritifs. Un effet de la présence de l’urée comme source 
de protéines n’a pas pu être exclu car le niveau de protéine brute de la ration a augmenté de 12 
% (base MS) dans le régime de référence jusqu’à 18 % dans la ration contenant les cosses de 
vigna traitées à l’urée 3 % (Oluokun, 2005).  

 Vigna, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 20. 9 5. 6 11. 1 26. 4 9  
Protéines brutes  % MS 18. 1 2. 8 13. 5 24. 3 24  
Cellulose brute  % MS 24. 1 6. 1 11. 5 35. 9 18  
NDF  % MS 38. 6 6. 6 28. 4 55. 0 13  
ADF  % MS 27. 1 6. 8 17. 8 40. 4 14  
Lignine  % MS 4. 6 1. 4 3. 9 7. 2 5  
Matières grasses brutes  % MS 2. 8 0. 9 1. 3 4. 1 12  
Matières minérales  % MS 11. 3 1. 9 8. 1 14. 4 17  
Glucides hydrosolubles  % MS 5. 1    1  
Energie brute MJ/kg MS 18. 1  18. 1 19. 1 2 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 12. 5 4. 7 6. 8 20. 6 8  
Phosphore g/kg MS 2. 4 1. 1 1. 1 5. 2 12  
Potassium g/kg MS 19. 1 6. 9 10. 9 31. 6 6  
Magnésium g/kg MS 3. 1 1. 0 1. 9 5. 0 7  
Zinc mg/kg MS 46    1  
Cuivre mg/kg MS 30    1  
Fer mg/kg MS 1690    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 4. 6    1  
Cystine  % protéine 0. 9  0. 9 0. 9 2  
Glycine  % protéine 4. 8    1  
Histidine  % protéine 1. 8    1  
Isoleucine  % protéine 4. 3    1  
Leucine  % protéine 7. 4    1  
Lysine  % protéine 3. 3  3. 0 3. 5 2  
Méthionine  % protéine 1. 4  1. 0 1. 8 2  
Phénylalanine  % protéine 4. 6    1  
Thréonine  % protéine 4. 0  3. 4 4. 6 2  
Tryptophane  % protéine 1. 3  1. 3 1. 4 2  
Tyrosine  % protéine 3. 2    1  
Valine  % protéine 5. 3    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 1. 8    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 71. 2     * 
Dig. énergie  % 68. 0     * 
Energgie digestible MJ/kg MS 12. 3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9. 8     * 
Dig. azote  % 70. 0    1  
a (N)  % 37. 4  37. 0 37. 7 2  
b (N)  % 60. 4  53. 2 67. 6 2  
c (N) h-1 0. 046  0. 039 0. 054 2  
Dég. théorique azote (k=4 %)  % 70  64 76 2 * 
Dég. théorique azote (k=6 %)  % 64  59 69 2 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Vigna, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91. 2 2. 0 86. 7 96. 2 18  
Protéines brutes  % MS 14. 8 3. 3 9. 9 22. 9 20  
Cellulose brute  % MS 32. 6 6. 8 21. 1 43. 3 11  
NDF  % MS 49. 0 5. 3 42. 6 59. 2 17  
ADF  % MS 37. 2 5. 2 28. 6 46. 8 17  
Lignine  % MS 8. 0 1. 7 4. 1 11. 2 16  
Matières grasses brutes  % MS 1. 7 0. 5 1. 1 2. 6 11  
Matières minérales  % MS 13. 7 2. 7 8. 9 18. 7 19  
Energie brute MJ/kg MS 17. 5 0. 7 16. 9 18. 7 5 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 13. 1 3. 1 7. 2 17. 0 14  
Phosphore g/kg MS 3. 9 1. 6 1. 1 5. 6 14  
Potassium g/kg MS 33. 2 10. 0 11. 7 45. 3 9  
Sodium g/kg MS 2. 6  1. 2 4. 1 2  
Magnésium g/kg MS 6. 6 1. 6 4. 2 9. 2 10  
Manganèse mg/kg MS 97 27 70 124 3  
Zinc mg/kg MS 56 20 40 79 3  
Fer mg/kg MS 6 1 5 7 3  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 4. 8 7. 7 0. 1 18. 0 6  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 59. 7     * 
Dig. Energie  % 56. 2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 9. 9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 7. 8     * 
Dig. Azote  % 64. 1    1  
a (N)  % 24. 2    1  
b (N)  % 63. 4    1  
c (N) h-1 0. 068    1  
Dég. théorique azote (k=4 %)  % 64     * 
Dég. théorique azote (k=46)  % 58      

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Vigna, paille 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 95. 0 0. 9 93. 0 96. 0 24  
Protéines brutes  % MS 13. 7 2. 9 6. 9 18. 0 61  
Cellulose brute  % MS 29. 9 6. 6 18. 1 44. 8 31  
NDF  % MS 49. 0 8. 5 38. 1 64. 5 38  
ADF  % MS 35. 4 6. 3 25. 4 49. 1 40  
Lignine  % MS 8. 5 3. 9 4. 9 19. 4 39  
Matières grasses brutes  % MS 2. 2 0. 7 1. 3 3. 7 25  
Matières minérales  % MS 11. 0 2. 8 6. 8 15. 9 53  
Energie brute MJ/kg MS 17. 9 0. 9 17. 6 19. 6 5 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11. 4 3. 5 6. 4 22. 3 20  
Phosphore g/kg MS 2. 6 1. 1 1. 5 5. 1 20  
Potassium g/kg MS 15. 1 4. 7 8. 8 25. 8 19  
Sodium g/kg MS 0. 7 0. 6 0. 2 2. 2 11  
Magnésium g/kg MS 5. 6 1. 1 3. 6 7. 3 19  
Manganèse mg/kg MS 129 125 7 301 11  
Zinc mg/kg MS 33 29 1 77 12  
Cuivre mg/kg MS 8 2 5 12 8  
Fer mg/kg MS 1 0 0 1 4  
Metabolites secondaires Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 2. 8 0. 9 1. 9 3. 8 4  
Tannins condensés g/kg MS 0. 3 0. 3 0. 0 0. 7 11  
        Mesures in vitro Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 69. 1 5. 9 54. 7 75. 0 19  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 65. 3  58. 0 65. 3 2 * 
Dig. énergie  % 62. 4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11. 2     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9. 0     * 
Dig. azote  % 67. 6  62. 0 73. 1 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
  



327 
 

Graines de vigna 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,8 1,8 86,2 93,1 35  
Protéines brutes  % MS 24,9 2,0 18,2 28,4 48  
Cellulose brute  % MS 5,8 1,7 3,1 10,5 38  
NDF  % MS 16,6 5,6 9,7 26,7 10  
ADF  % MS 6,5 1,5 4,0 8,8 10  
Lignine  % MS 0,8 1,0 0,3 3,4 8  
Matières grasses brutes  % MS 1,6 0,5 0,8 3,2 44  
Matières minérales  % MS 4,3 0,8 3,4 6,5 45  
Amidon  % MS 47,8 5,9 40,7 55,5 7  
Sucres totaux  % MS 4,6 3,0 0,4 7,1 4  
Energie brute MJ/kg MS 18,6 1,1 17,3 20,8 12 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,2 0,5 0,5 2,7 28  
Phosphore g/kg MS 4,0 1,0 1,2 5,2 31  
Potassium g/kg MS 15,0 2,4 12,8 21,5 18  
Sodium g/kg MS 0,1 0,1 0,1 0,2 3  
Magnésium g/kg MS 2,3 0,3 1,9 3,1 18  
Manganèse mg/kg MS 20 8 14 32 4  
Zinc mg/kg MS 38 9 24 46 5  
Cuivre mg/kg MS 9 4 6 14 5  
Fer mg/kg MS 422 623 96 1356 4  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,2 0,5 3,4 5,1 7  
Arginine  % protéine 6,7 1,3 5,0 8,7 9  
Acide aspartique  % protéine 10,4 1,4 9,2 12,7 7  
Cystine  % protéine 1,1 0,2 0,6 1,4 11  
Acide glutamique  % protéine 15,8 1,8 14,1 18,7 7  
Glycine  % protéine 3,9 0,5 3,1 4,8 9  
Histidine  % protéine 3,3 0,9 2,4 5,1 9  
Isoleucine  % protéine 4,0 0,7 2,8 5,2 8  
Leucine  % protéine 7,4 1,6 5,8 11,3 9  
Lysine  % protéine 6,5 0,6 5,2 7,1 13  
Méthionine  % protéine 1,4 0,2 0,9 1,6 12  
Phénylalanine  % protéine 5,5 0,6 4,4 6,4 9  
Proline  % protéine 4,6 0,8 3,8 5,7 6  
Serine  % protéine 4,9 0,6 3,8 5,6 7  
Thréonine  % protéine 3,8 0,6 3,0 5,3 9  
Tryptophane  % protéine 1,1  0,9 1,3 2  
Tyrosine  % protéine 3,0 0,3 2,6 3,6 8  
Valine  % protéine 4,7 0,6 3,4 5,5 9  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 5,0 3,9 1,3 11,5 7  
Tannins condensés g/kg MS 18,8 18,2 0,0 37,7 4  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 92,2     * 
Dig. énergie  % 90,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 16,9     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,6     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 81,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,4     * 
Energie nette MJ/kg MS 10,4     * 
Dig. azote  % 72,3    1  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA poulet MJ/kg MS 13,4 1,2 12,0 14,1 3  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Graines de vigna traitées à la chaleur 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 87,9 5,4 78,9 93,2 9  
Protéines brutes  % MS 26,1 1,6 23,7 28,9 11  
Cellulose brute  % MS 4,1 2,1 0,7 7,3 10  
NDF  % MS 21,3    1  
Matières grasses brutes  % MS 1,7 0,7 0,6 2,6 9  
Matières minérales  % MS 4,8 2,1 2,9 10,6 11  
Amidon  % MS 48,5 6,0 41,8 53,2 3  
Sucres totaux  % MS 0,4    1  
Energie brute MJ/kg MS 19,2 1,8 17,2 21,2 5  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,9 0,6 0,3 1,6 4  
Phosphore g/kg MS 2,7 2,6 0,4 5,1 4  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 3,4    1  
Arginine  % protéine 4,6    1  
Acide aspartique  % protéine 9,6    1  
Cystine  % protéine 1,1    1  
Acide glutamique  % protéine 14,1    1  
Glycine  % protéine 3,1    1  
Histidine  % protéine 2,3    1  
Isoleucine  % protéine 2,7    1  
Leucine  % protéine 5,8    1  
Lysine  % protéine 4,9    1  
Méthionine  % protéine 1,1    1  
Phénylalanine  % protéine 4,1    1  
Proline  % protéine 4,9    1  
Sérine  % protéine 4,3    1  
Thréonine  % protéine 2,9    1  
Valine   % protéine 3,4    1  
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Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 2,4    1  
Tannins condensés g/kg MS 0,0    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  92,7     * 
Dig. énergie  %  91,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 17,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,1     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  83,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 16,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 15,3     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,1     * 
Dig. azote  %  78,8    1  
Volailles  Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA poulet MJ/kg MS 14,9 1,7 13,0 16,1 3  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pinto (Arachis pintoi) 

Présentation 

L’arachide de Pinto (Arachis pinto Krapov. & W. C. Greg.) est une légumineuse fourragère 
pérenne originaire du Brésil, remarquable pour son adaptation aux zones très ombragées. Elle 
est particulièrement appréciée dans les systèmes agroforestiers combinant arbres et animaux en 
pâture, ou encore dans les pâturages mixtes constitués de graminées fourragères tropicales 
telles que l’herbe à éléphant ou l’herbe des Bermudes. Le pinto est bien appété par les 
ruminants, et peut être pâturé intensément et de façon continue. C’est une bonne source de 
protéines qui complète avec profit les rations à base de fourrages tropicaux de faible qualité 
offertes aux ruminants.  

Noms communs 

Pinto, arachide de Pinto [Français] ; pinto peanut [Anglais] ; maní forrajero perenne, maní 
perenne [Espagnol] ; amendoim forrageiro [Portugais] ; kacang pinto [Indonésien] ; ถั่วลิสงเถา 
[Thaï] 

Description  

L’arachide de Pinto (Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.) est une légumineuse tropicale vivace 
utile pour le pâturage, la couverture du sol et les jardins. L’arachide de Pinto est un fourrage de 
bonne qualité, facile à installer, persistant, qui pousse bien en mélange sous des conditions 
climatiques et pédologiques très variées, même en cas de pâturage intensif (Khamseekhiew et 
al., 2001).  

Morphologie 

L’arachide de Pinto est une légumineuse vivace rampante stolonifère qui peut atteindre 20-
50 cm de hauteur et former des parcelles denses. L’arachide de Pinto possède une racine-pivot 
robuste et de nombreuses racines secondaires nodulées. Les tiges sont d’abord rampantes et 
deviennent ensuite dressées. Les feuilles sont tétrafoliées. Les folioles sont oblongues-obovales à 
obovales, mesurent 4,5 cm de long et 3,5 cm de large. Elles sont vert foncé et glabres sur leur 
face supérieure et pubescents sur la face inférieure. Les fleurs sont jaunes, portées sur de 
courtes grappes axillaires. Elles sont très semblables aux fleurs d’arachide, mais plus petites. 
Comme pour l’arachide, une fois qu’elles sont fécondées, les tiges des fleurs s’allongent et se 
développent dans le sol, pénétrant le sol jusqu’à une profondeur d’environ 7 cm. Le fruit est une 
gousse souterraine à une seule graine, mesurant 1-1,5 cm de long et 6-8 mm de diamètre. On la 
trouve dans les 10 premiers centimètres du sol (Cook et al., 2005).  

Utilisations 

L’arachide de Pinto est surtout utilisée comme pâturage permanent pour les systèmes de 
pâturage intensif, et dans des situations très ombragées dans les plantations. Elle peut être 
utilisée comme plante de couverture ou comme plante ornementale (Cook et al., 2005). 
L’arachide de Pinto est tolérante à un pâturage intensif, et présente une bonne compatibilité 
avec des herbes agressives telles que Brachiaria (Hess et al., 2003). Elle a un fort potentiel 
fourrager sous les tropiques et est reconnue comme améliorant les sols et les pâtures dégradés 
(Cab Jiménez et al., 2008).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

L’arachide de Pinto est originaire du Brésil. Elle est maintenant très répandue dans les régions 
tropicales et subtropicales humides. Elle a été introduite dans de nombreuses régions, dont 
l’Argentine, l’Australie, la Colombie, les États-Unis, et plus récemment dans des pays d’Asie du 
Sud-Est, d’Amérique centrale et du Pacifique (Cook, 1992). L’arachide de Pinto pousse depuis le 
niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1400 m. Elle peut pousser dans des zones où la 
pluviométrie annuelle est supérieure à 1100 mm, mais se porte mieux à une pluviométrie 
supérieure à 1500 mm. La température moyenne annuelle appropriée se situe entre 21 et 22 C. 
L’arachide de Pinto s’adapte à de nombreux sols, des sables aux argiles, de préférence bien 
drainés, de fertilité faible à modérée. On la trouve souvent sur des sols à forte teneur en Al ou 
Mn, mais elle n’a qu’une tolérance faible ou modérée à la salinité. Le pH du sol peut varier de 4,5 
à 7, mais l’arachide de Pinto pousse mieux au-dessus de 5,4. Elle supporte mal les sols engorgés 
en permanence mais elle peut résister à quelques périodes d’inondation, et survivre également à 
des périodes de sécheresse de 4 mois. L’arachide de Pinto s’adapte particulièrement aux 
situations ombragées (Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Implantation 

Les semences d’arachide de Pinto ont besoin d’un lit de semence bien préparé, et doivent être 
semées à 2-6 cm de profondeur. Les semis se développent rapidement et peuvent couvrir 
complètement le sol en 6 mois. L’arachide de Pinto peut aussi être multipliée par boutures. 
L’arachide de Pinto n’a pas d’exigences particulières en éléments nutritifs, mais répond bien à 
des apports de P, K, Ca et Mg (Cook, 1992). Une fois installées, les parcelles d’arachide de Pinto 
sont très persistantes et difficiles à éradiquer. La plante se propage par stolons jusqu’à 2 m/an 
dans les régions tropicales humides, et de 1 m/an dans les régions subtropicales. Le pâturage ou 
la fauche peuvent améliorer sa capacité à se propager. Par exemple, un pâturage léger et régulier 
va maintenir son potentiel de production à un niveau élevé (Cook et al., 2005).  

Association 

L’arachide de Pinto pousse aussi très bien en association avec de nombreuses herbes et arbres 
légumineux, mais elle est rarement semée en association avec des légumineuses fourragères. 
L’arachide de Pinto peut être semée avec des graminées rampantes (Brachiaria decumbens, B. 
humidicola, Paspalum notatum, Axonopus fissifolius, Digitaria eriantha, Cynodon dactylon et C. 
nlemfuensis) ou des graminées touffues (Megathyrsus maximus, Paspalum atratum). Elle peut 
être semée sous des arbres fourragers légumineux tels que Leucaena leucocephala et Calliandra 
calothyrsus (Cook et al., 2005).  

Rendement 

L’arachide de Pinto peut produire 5 t MS/ha/an en peuplements purs sous ombrage et 3 t 
MS/ha/an en pleine lumière. Lorsqu’elle est semée en mélange avec Brachiaria dictyoneura, elle 
produit 5 t MS/ha tandis que la seconde a produit 20 t MS/ha (Cook, 1992).  

Pâture 

L’arachide de Pinto est principalement utilisée comme une légumineuse à pâturer. Son port 
rampant l’empêche d’être aisément coupée et utilisée dans les systèmes d’affourragement en 
vert (Cook et al., 2005).  
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Impact environnemental 

Plante de couverture 

L’arachide de Pinto est une bonne plante de couverture. Elle peut complètement couvrir le sol en 
moins de 6 mois (Ecocrop, 2014). L’arachide de Pinto a été utilisée au Costa Rica et en Colombie 
pour la protection des bords de routes escarpés (Abdul-Baki et al., 2002). En Asie, l’arachide de 
pinto est utilisée comme plante de couverture dans les plantations de palmiers à huile 
(Khamseekhiew et al., 2001). L’arachide de Pinto a été évaluée comme une culture de couverture 
dans les plantations de bananes aux Antilles et au Costa Rica, où elle pourrait diminuer les 
infestations de nématodes (Quénéhervé et al., 2002 ; Vargas-Calvo, 1998).  

Paillis, contrôle des mauvaises herbes et potentiel adventice 

L’arachide de Pinto est utilisée comme paillis pour la conservation des sols et la supression des 
mauvaises herbes, en particulier dans les situations ombragées, sous les arbres et sous les 
vignes. Une fois installée, elle peut étouffer les mauvaises herbes et est donc utile pour leur 
contrôle. Cependant, aux stades précoces, il peut être utile d’éliminerer les mauvaises herbes 
afin de faciliter le développement du pinto (Abdul-Baki et al., 2002). L’arachide de Pinto peut 
être utilisée en système de non-labour ou bas-labour en association avec le ray-grass dans les 
régions subtropicales (Cook, 2007). Elle peut devenir une mauvaise herbe dans les régions 
chaudes (Cook et al., 2005).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le fourrage d’arachide de Pinto est un bon fourrage tropical, et a été considéré comme la 
meilleure légumineuse disponible pour les régions tropicales humides du Costa Rica (Hernandez 
et al., 1995). Le fourrage frais d’arachide de Pinto a une teneur élevée en protéines (18-25 % 
MS), un niveau de NDF relativement faible (44-56 % MS), mais une concentration en lignine 
relativement élevée (6-12 % MS) (Hess et al., 2003 ; Valentim et al., 2003 ; Ferreira et al., 2012b ; 
Silva et al., 2010 ; Khamseekhiew et al., 2001 ; Ladeira et al., 2002 ; Schnaider et al., 2014). La 
concentration en ADF de l’arachide de Pinto semble très variable, depuis d’assez faibles niveaux 
de l’ordre de 21-31 % MS (Ferreira et al., 2012b. ; Khamseekhiew et al., 2001 ; Silva et al., 2010), 
à des niveaux élevés de près de 36-41 % MS (Ferreira et al., 2012a ; Delgado et al., 2007 ; Hess et 
al., 2003 ; Schnaider et al., 2014). Contrairement aux graminées tropicales, la qualité de 
l’arachide de Pinto est maintenue pendant la saison sèche, avec une concentration en protéines 
supérieure à 11 % MS et une digestibilité de la MS in vitro similaire à celle observée au cours de 
la saison des pluies (63 %) (Hess et al., 2002). Des concentrations en Ca et P de 15,4 et 4,1 g/kg 
(base MS), respectivement, ont été rapportées (Delgado et al., 2007). Des pâturages mixtes 
contenant 39 % d’arachide de Pinto ont la même valeur nutritive que des pâtures mixtes, 
contenant 24 % de trèfle rouge (Azevedo junior et al., 2012a).  

Ruminants  

En raison de sa teneur élevée en protéines, l’arachide de Pinto est un bon complément fourrager 
pour les ruminants nourris à base de graminées tropicales de faible qualité. Elle est largement 
utilisée dans les systèmes de production de ruminants tropicaux au pâturage, en Amérique du 
Sud et Centrale, dans des parcelles mixtes en association avec des espèces de graminées telles 
que Pennisetum purpureum (Olivo et al., 2009 ; Olivo et al., 2012 ; Crestani et al., 2013), Cynodon 
dactylon (Paris et al., 2009), Brachiaria sp. (Cab Jiménez et al., 2008 ; Hernandez et al., 1995), et 
parfois avec le trèfle blanc (Trifolium repens) comme légumineuse supplémentaire (Olivo et al., 
2012 ; Diehl et al., 2013).  
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Digestibilité et dégradabilité 

La digestibilité in vitro de la MS de fourrage frais d’arachide de Pinto est élevée, de l’ordre de 62-
72 % (Carulla et al., 1991 ; Hess et al., 2002 ; Ferreira et al., 2012b ; Fernandes et al., 2013). La 
digestibilité in vitro de la MS du foin de pinto est également élevée, de l’ordre de 71-79 %, pour 
des repousses de 30, 60 et 75 jours (Fernandes et al., 2011 ; Fernandes et al., 2013). Les 
digestibilités in vivo de la MS, de la MO et du NDF du foin d’arachide de Pinto déterminé sur des 
moutons ont été de 64 %, 68 % et 54 %, respectivement. Ces valeurs ont été supérieures à celles 
obtenues avec le foin de luzerne Medicago sativa (60 % et 51 % pour les digestibilités de la MS et 
du NDF, respectivement) (Ladeira et al., 2002). Basé sur des mesures in vitro, la dégradation 
potentielle de la MS à 48 h varie de 54 à 61 %, en fonction du génotype (Ferreira et al., 2012b). 
Des études in vitro montrent une forte capacité de l’arachide de Pinto à améliorer les conditions 
du rumen (ammoniac), la population microbienne (protozoaires et bactéries), la production 
d’acides gras volatils et la dégradation des nutriments, lorsqu’elle est ajoutée à des fourrages 
carencés en protéines (Hess et al., 2003).  
 
La dégradabilité in situ du NDF chez des taureaux a été de 58 % à 72h, valeur la plus élevée 
comparée à d’autres légumineuses tropicales au stade végétatif (Delgado et al., 2007). Chez les 
bovins indigènes de Malaisie (173 kg de poids corporel), les deux fractions solubles et 
potentiellement dégradables de la MS et de la CP ont été élevées, en particulier par rapport aux 
cultivars de Leucaena leucocephala (Khamseekhiew et al., 2001). Les dégradations intestinales 
de la MS et de la CP sont aussi beaucoup plus grandes que celles de Leucaena leucocephala, et 
proches de celles du gliricidia (Gliricidia sepium) (Khamseekhiew et al., 2001).  

Bovins viande 

Des prairies monospécifiques d’arachide de Pinto peuvent être utilisées comme supplément 
pour des animaux pâturant des graminées tropicales, en donnant accès à ces prairies pendant 
quelques heures par jour. Au Brésil, même lorsque l’herbe des prairies est de bonne qualité 
(Pennisetum purpureum, à 17 % de protéines et 53 % de NDF), un pâturage de 5 h/j dans des 
prairies voisines d’arachide de Pinto a permis à des bouvillons d’augmenter leur ingestion 
quotidienne de 16 %, et leur poids moyen quotidien de 0,70 à 0,97 kg/j. La production de 
méthane entérique par kg de MS ingérée n’a été pas affectée par la consommation d’arachide de 
Pinto (Andrade et al., 2014).  
 
Comme d’autres légumineuses fourragères, l’arachide de Pinto peut être utilisée dans des 
prairies mélangées, afin de réduire les besoins en engrais azotés minéraux. Au Brésil, chez des 
bouvillons Charolais, un mélange de Pennisetum purpureum et d’arachide de Pinto (85:15) non 
fertilisé à l’azote a permis le même taux de charge, la même ingestion de MS par jour (2,4 % du 
BW), le même gain moyen quotidien (0,76 kg/j) et les mêmes performances par hectare qu’une 
parcelle monospécifique de Pennisetum purpureum recevant 200 kg N/ha/an (Crestani et al., 
2013).  
 
Au Costa Rica, des pâtures contenant de l’arachide de pinto et du bread grass (Brachiaria 
brizantha) ont augmenté le gain de poids vif/ha de 30 % à taux de chargement élevé, et de 11 % 
à taux de chargement faible (Hernandez et al., 1995). Au Brésil, cependant, à un haut niveau de 
fertilisation azotée (200 kg N/ha/an), l’introduction d’arachide de Pinto dans l’herbe des 
Bermudes (Cynodon dactylon) n’a pas permis d’augmenter le taux de charge, ni d’augmenter le 
gain de poids quotidien. Dans la même expérience, sans fertilisation azotée, l’introduction 
d’arachide de Pinto dans une prairie d’herbe des Bermudes a permis à des génisses d’avoir un 
gain de poids vif de plus de 1000 kg/ha/an, avec un gain moyen quotidien de 0,38 kg/j (Paris et 
al., 2009).  
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Ovins 

Au Brésil, l’ingestion volontaire par des moutons de race Santa Ines (40 kg) a augmenté avec le 
remplacement de foin de Cynodon dactylon (protéines 11 % MS) par du foin d’arachide de Pinto 
(protéine 21 % MS), jusqu’à 60 % d’inclusion (Fernandes et al., 2013). De même, l’ingestion 
volontaire de moutons croisés Texel x Suffolk a augmenté de 12 % en remplaçant 30 % de 
Pennisetum purpureum (protéines 10 % MS) par du foin d’arachide de Pinto (protéines 17 % 
MS), sans affecter les digestibilités in vivo de la MO et du NDF (Schnaider et al., 2014). Apporté 
comme aliment unique, le foin d’Arachis pintoi a été offert à raison de 1,32 kg MS/jour à des 
moutons (33 kg), soit 4 % PV ou 90 g/kg PV0,75 (Ladeira et al., 2002).  

Chèvres 

Aucune information n’a été trouvée (2015).  

Volailles  

Le fourrage d’arachide de Pinto est riche en fibres, et sa valeur nutritionnelle chez les volailles 
est donc faible. Aucune étude scientifique n’est disponible sur son utilisation chez les volailles, 
même si elle est citée en tant que source d’alimentation potentielle de l’aviculture rurale (CIAT, 
1994). Sa ressemblance avec des espèces apparentées (Arachis glabrata, Arachis hypogaea) 
suggère que les feuilles pourraient avoir un effet positif sur la pigmentation du jaune d’œuf.  

Lapins  

Le feuillage d’arachide de Pinto, frais ou sec (foin), est un fourrage palatable pour les lapins 
(Huang et al., 2004), un peu moins toutefois que les feuilles de Leucaena leucocephala (Nieves et 
al., 1995 ; Nieves et al., 2004 ; Nieves, 2009). Proposé ad libitum avec une quantité limitée de 
concentré (5,8 % du poids vif/jour), le foin d’arachide de Pinto est consommé 
préférentiellement au foin de graminées telles que Sorghum halepense, mais l’ingestion de MS ne 
représente que 10 % de l’apport total de MS par jour (Garcia Gomez, 2006). En accord avec ces 
résultats obtenus à Porto Rico, une étude menée en Chine a démontré que le foin d’arachide de 
Pinto pourrait remplacer 10 % du concentré avec une amélioration non significative des taux de 
croissance, et une amélioration significative de l’avantage économique : + 7,5 %. Des taux de 
substitution plus élevés (20-30 %) n’ont pas donné satisfaction (Huang et al., 1998). De 
l’arachide de Pinto fraîche distribuée en mélange (50:50) avec du pangola frais (500 g/j), en plus 
de 50 g de concentré, a donné un taux de croissance moyen de 21,7 g/jour, contre 10,7 g/jour 
pour le contrôle (50 g de concentré + 500 g de fourrage vert traditionnel local) (Huang et al., 
2004).  
 
Du foin haché d’arachide de Pinto pourrait être introduit en toute sécurité jusqu’à 30 % dans un 
régime complet pour des lapins en croissance (Nieves et al., 1997). La légère réduction du taux 
de croissance à 40 % d’incorporation a été plus probablement la conséquence d’un déséquilibre 
de la ration que d’un agent nocif dans le fourrage. En effet, les protéines d’arachide de Pinto sont 
presque suffisantes pour couvrir les besoins en lysine (96 %), mais la teneur en acides aminés 
soufrés ne représente que 56 % des besoins (Lebas, 2004). L’absence présumée de composés 
toxiques est corroborée par le taux de croissance modéré, et aucun problème n’a été observé 
pour des lapins nourris avec un mélange d’arachide de Pinto fraîches et de Pennisetum 
purpureum (50:50) (Nieves et al., 1996). Il convient de mentionner également les résultats d’une 
étude dans laquelle une réduction significative du taux de croissance a été observée avec 30 % 
de foin d’arachide de Pinto, par rapport à des niveaux d’incorporation inférieurs : 31,0 g/j à 30 
% vs. 34,4 g/j à 20 % (Oropeza et al., 2006). Un effort a été fait, dans cette dernière étude, pour 
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prendre en compte la qualité de la protéine d’arachide de Pinto, mais la variation, pour chaque 
10 % supplémentaire de foin de pinto (de 0 à 30 %), n’a pas été linéaire. Ceci peut en partie 
expliquer les résultats non linéaires obtenus avec un nombre réduit de lapins (8/traitement).  
 
La seule étude de digestibilité du foin d’arachide de Pinto disponible dans la littérature propose 
une valeur énergétique de 8,29 MJ/kg MS, avec une digestibilité des protéines de 75 % (Nieves 
et al., 2008).  
 
En conclusion, le fourrage d’arachide de Pinto, vert ou sous forme de foin, peut être utilisé sans 
danger comme source de protéines et de fibres dans l’alimentation du lapin. La seule limitation 
semble être le respect des besoins nutritionnels des lapins.  

Chevaux et ânes  

Chez les chevaux, les dégradabilités ceacales in situ de la MS, du NDF et des protéines sont 
élevées et proches des valeurs rapportées pour Stylosanthes guianensis et Macrotyloma axillare, 
et plus élevées que les valeurs rapportées pour Medicago sativa et Desmodium ovalifolium (Silva 
et al., 2010).  

Arachide de Pinto, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,2 4,0 16,5 26,8 16  
Protéines brutes  % MS 21,4 2,4 18,0 25,4 31  
Cellulose brute  % MS 27,3     * 
NDF  % MS 53,3 3,2 43,3 56,3 20  
ADF  % MS 32,8 4,9 26,5 38,9 20  
Lignine  % MS 8,1 1,5 6,3 12,4 12  
Matières grasses brutes  % MS 1,3 0,3 0,9 1,8 16  
Matières minérales  % MS 6,6 3,7 2,5 11,6 18  
Energie brute MJ/kg MS 19,0     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 15,4    1  
Phosphore g/kg MS 4,1    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 4,0    1  
Cystine  % protéine 0,8    1  
Histidine  % protéine 1,7    1  
Isoleucine  % protéine 3,3    1  
Leucine  % protéine 6,2    1  
Lysine  % protéine 4,8    1  
Méthionine  % protéine 1,3    1  
Phénylalanine  % protéine 4,0    1  
Thréonine  % protéine 3,4    1  
Tryptophane  % protéine 0,2    1  
Valine  % protéine 4,2    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux  g/kg MS 36,9    1  
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Mesures in vitro Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière sèche, pepsine  % 69,3 2,2 65,7 72,1 10  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 64,6     * 
Dig. Energie  % 61,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,3     * 
a (N)  % 10,0    1  
b (N)  % 66,9    1  
c (N) h-1 0,100    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  % 58     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 52     * 

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Arachide de Pinto, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 87,8 4,7 79,8 92,3 5  
Protéines brutes  % MS 19,2 3,5 13,5 24,2 10  
Cellulose brute  % MS 29,8  23,2 29,8 2 * 
NDF  % MS 48,2 4,5 43,3 57,2 10  
ADF  % MS 36,7 5,8 26,2 46,7 8  
Lignine  % MS 9,8 1,5 8,0 12,4 7  
Matières grasses brutes  % MS 2,0 0,4 1,5 2,6 5  
Matières minérales  % MS 8,8 2,0 5,0 11,0 7  
Energie brute MJ/kg MS 18,7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 20,7    1  
Phosphore g/kg MS 3,5    1  
Potassium g/kg MS 13,9    1  
Sodium g/kg MS 1,2    1  
Magnésium g/kg MS 5,3    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 68,4    1  
Dig. Energie  % 64,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,6     * 
Dig. Azote  % 70,0    1  
a (N)  % 27,3    1  
b (N)  % 63,3    1  
Lapins Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  % 44,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,3    1  
Dig. Azote  % 66,8    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 7,6     * 

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Soja pérenne (Neonotonia wightii) 

Présentation 

Le soja pérenne (Neonotonia wightii (Wight & Arn.) J. A. Lackey) est une légumineuse pérenne, 
rampante ou grimpante, originaire d’Afrique. On la trouve dans de nombreuses zones tropicales 
et subtropicales, sur des sols pauvres ou dégradés. Parmi les légumineuses tropicales, le soja 
pérenne est l’une des plus tolérantes à la salinité des sols. Il est bien adapté aux zones semi-
arides. Il peut être pâturé ou coupé pour être transformé en foin ou en ensilage (en combinaison 
avec une graminée fourragère). Le soja pérenne a une bonne palatabilité pour les ruminants et 
les lapins. Il donne de bons résultats de croissance et de production chez ces animaux, surtout 
quand il est cultivé en association avec une graminée fourragère.  

Noms communs 

Soja pérenne [Français] ; perennial soybean, glycine, wild soya bean, rhodesian kudzu, Cooper 
glycine [Anglais] ; soja perenne forrajera, soja forrajera [Espagnol] ; soja-perene [Portugais] ; 
fundo fundo [Tanzanie] ; thua peelenian soibean [Thai] ; 爪哇大豆 [Chinois] 

Synonymes 

Glycine javanica auct., Glycine javanica L. var. paniculata Hauman, Glycine albidiflora De Wild., 
Glycine claessensii De Wild., Glycine javanica sensu auct., Glycine javanica L. var. claessensii (De 
Wild.) Hauman, Glycine javanica L. var. longicauda (Schweinf.) Baker, Glycine javanica L. subsp. 
micrantha (A. Rich.) F. J. Herm., Glycine javanica L. var. mearnsii (De Wild.) Hauman, Glycine 
longicauda Schweinf., Glycine mearnsii De Wild., Glycine micrantha A. Rich., Glycine 
moniliformis A. Rich., Glycine petitiana Hermann pro parte, Glycine pseudojavanica Taub., Glycine 
wightii (Wight & Arn.) Verdc. var. longicauda (Schweinf.) Verdc., Glycine wightii (Wight & Arn.) 
Verdc. subsp. petitiana (A. Rich.) Verdc. var. mearnsii (De Wild.) Verdc., Glycine wightii (Wight & 
Arn.) Verdc. subsp. petitiana (A. Rich.) Verdc., Glycine wightii (Wight & Arn.) Verdc. subsp. 
pseudojavanica (Taub.) Verdc., Glycine wightii (Wight & Arn.) Verdc. subsp. wightii, Johnia 
wightii (Wight & Arn.) Wight & Arn., Johnia petitiana A. Rich.  

Description  

Le soja pérenne (Neonotonia wightii (Wight & Arn.) J. A. Lackey) est une légumineuse herbacée 
rampante, grimpante et volubile. Il possède une racine pivot profonde et des tiges volubiles, de 
2,5 cm de diamètre, ligneuses à la base, puis plus fines et bien ramifiées. La plante produit des 
stolons qui s’enracinent depuis les noeuds. Les tiges peuvent atteindre jusqu’à 10 m avec des 
espèces support adéquates (arbres). Le soja pérenne peut repartir de la couronne souterraine si 
la plante a été endommagée ou si elle a été pâturée. Les feuilles composées comportent 3 folioles 
ovales et velues de 5-10 cm de long et 3-6 cm de large. L’inflorescence est une longue grappe de 
4 à 30 cm avec des bouquets de fleurs blanches ou violettes. Dans certaines variétés, les fleurs 
deviennent jaunes ou jaune orangé quand elles vieillissent. Les fruits sont des gousses velues, 
linéaires-oblongues, de 1-4 cm de long et d’environ 3 mm de large. Les gousses, qui contiennent 
3-8 graines oblongues, se brisent une fois mûres. Les graines varient en taille, en forme et en 
couleur, selon la variété (FAO, 2011).  
 
Le soja pérenne est principalement utilisé comme pâturage ou foin, et est apprécié pour sa 
résistance à la sécheresse et ses rendements élevés (Pengelly et al., 1992 ; Göhl, 1982). Il pousse 
bien en association avec des graminées (Göhl, 1982).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Distribution  

Le soja pérenne est originaire d’Afrique et est très répandu en Asie du Sud et du Sud-Est, en 
Afrique de l’Est, centrale et australe (FAO, 2011). Il a été introduit dans de nombreuses îles du 
Pacifique Sud, dont les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. On le trouve également à 
Cuba, au Brésil et dans la partie subtropicale de l’Australie (Ecoport, 2011 ; Cook et al., 2005). Le 
soja pérenne est une espèce à croissance estivale que l’on trouve dans les prairies, dans les 
zones ombragées de la brousse, les fourrés et les forêts, ou dans les zones dégradées depuis le 
niveau de la mer jusqu’à une altitude de 3000 m dans les régions tropicales (Pengelly et al., 
1992). Il pousse mieux à la fin de la saison des pluies et pendant la saison sèche, car c’est une 
espèce assez tolérante à la sécheresse. C’est une légumineuse appropriée dans les zones semi-
arides, car elle est capable de survivre à des périodes de sécheresse et de récupérer dès que les 
conditions redeviennent favorables (FAO, 2011 ; Mero et al., 1997).  
 
Le soja pérenne pousse mieux lorsque les températures diurnes varient de 22 à 27 °C, et avec 
des précipitations annuelles moyennes entre 750 et 1500 mm. Il ne peut pas supporter des 
précipitations beaucoup plus élevées, mais est tolérant à la sécheresse. Le soja pérenne préfère 
les sols bien drainés mais a une certaine tolérance à l’engorgement et aux courtes périodes de 
crue. Il peut également survivre à certaines périodes de gel, même si le gel provoque la chute des 
feuilles (FAO, 2011 ; Cook et al., 2005).  
 
Le soja pérenne préfère les sols profonds, lourds, bien drainés et de type basaltique. Les sols de 
pH supérieur à 6,5 sont préférables mais le soja pérenne peut être cultivé à pH = 6 ou moins 
(5,8), à condition que le sol soit chaulé. Des apports de chaux empêchent la toxicité du 
manganèse en conditions acides (FAO, 2011 ; Njarui et al., 2003). Sur un sol de pH neutre, le soja 
pérenne a une bonne résistance aux maladies et aux ravageurs (Paterson et al., 1981). Il est plus 
tolérant à la salinité que d’autres légumineuses tropicales. Cependant, le sel peut avoir un effet 
dépressif sur la nodulation (Göhl, 1982). Une fois bien établi, le soja pérenne est également 
tolérant aux feux et produit des repousses après avoir brûlé (Cook et al., 2005).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Les rendements du soja pérenne varient entre 3,85 et 10 t MS/ha, selon les conditions 
environnementales (Cook et al., 2005). Sa croissance est meilleure en saison des pluies qu’en 
saison sèche. Par exemple, à Cuba, la disponibilité de la MS dans un système « pedestal » (voir 
Pâture ci-dessous) a varié de 33 kg/animal/j (saison des pluies) à 25 kg/animal/j (saison 
sèche), résultant en une meilleure production de lait chez les vaches laitières pâturant le soja 
pérenne pendant la saison des pluies (Sanchez et al., 2006).  

Pâture 

Une fois bien établi, le soja pérenne (Neonotonia wightii)ne devrait pas être laissé au repos car 
cela réduit la production. Il doit être coupé entre 3,75 cm et 5 cm toutes les 8 à 10 semaines 
(Cook et al., 2005). Dans les pâturages mixtes (herbe de Guinée/soja pérenne), le pâturage peut 
commencer 7-8 semaines après le semis, mais le bétail ne devrait pas être autorisé à paître la 
légumineuse. Une fois que le soja pérenne est bien développé, il peut être pâturé en hiver et au 
printemps. Le pâturage doit cesser au début de la saison des pluies, de sorte que les feuilles 
puissent se développer (FAO, 2011).  
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Le soja pérenne doit être pâturé en rotation pendant les mois chauds et humides, et pâturé en 
continu pendant l’hiver (FAO, 2011). Il est possible de gérer le pâturage afin d’optimiser la 
production sur une période souhaitée. Par exemple, un pâturage de faible intensité pendant l’été 
va préparer le pâturage d’hiver ; si on souhaite un pâturage de début d’été, la parcelle doit être 
fortement pâturée pendant l’été précédent, puis laissée au repos pendant l’automne. Si un gel se 
produit, la parcelle doit être pâturée immédiatement, parce que l’appétence chute rapidement 
après le gel (Cook et al., 2005).  
 
A Cuba, le soja pérenne (Neonotonia wightii) est utilisé dans un système de pâturage en rotation 
appelé « pedestal », où les légumineuses poussent sur des treillis de fil et sont intercalées avec 
des bandes de graminées (Pacheco, 2007).  

Foin et ensilage 

Le soja pérenne doit être coupé au stade de la floraison, séché jusqu’à 12 % d’humidité et 
ensuite stocké sous forme de foin. Les parcelles mixtes de soja et de de graminées pérennes 
(comme Digitaria eriantha, Pennisetum purpureum et Megathyrsus maximum) peuvent être 
ensilées ensemble. De la mélasse de canne à sucre peut être ajoutée à l’ensilage (FAO, 2011).  

Pâturage différé 

Le soja pérenne est un pâturage différé intéressant mais il ne résiste pas au gel. Au Brésil, il 
constitue un bon fourrage d’hiver, et en Australie, il a permis de maintenir 2,5 vaches par ha en 
bonne condition pendant l’hiver (Cook et al., 2005 ; Partridge, 2003).  

Impact environnemental  

Espèce invasive 

Bien que Neonotonia wightii ait d’abord été envisagé pour la restauration des sols en raison de 
son effet protecteur contre l’érosion, il est maintenant considéré comme une espèce invasive à 
Hawaii, où il peut étouffer les espèces les plus souhaitables (US Forest Service, 2011 ; Ziegler et 
al., 2000).  

Amendement du sol, lutte contre les ravageurs et les adventices 

Le soja pérenne (Neonotonia wightii) est une légumineuse fixatrice d’azote et, en tant que telle, 
améliore le statut azoté du sol. Il peut aider à restaurer les sols dégradés très rapidement, à 
prévenir l’érosion et à supprimer les adventices. Par exemple, à Cuba, il a été utilisé dans les 
plantations d’agrumes en agriculture biologique (Alföldi et al., 2002). Le soja pérenne peut avoir 
un double effet protecteur dans les plantations de bananes : sa profonde racine-pivot explore les 
parties les plus profondes du sol, tandis que celles des bananiers se développent 
horizontalement. Il n’y a donc pas de concurrence pour les nutriments du sol, et le soja pérenne 
fournit de l’azote aux bananiers. Comme culture de couverture, il empêche les plantations de 
bananes d’être envahies par les mauvaises herbes, et pourrait atténuer les attaques des 
nématodes (Risède et al., 2010).  

Culture de jachère, culture de couverture et culture intercalaire 

Le soja pérenne (Neonotonia wightii) a été utilisé localement en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
tant que culture de jachère dans les jardins abandonnés, comme plante de couverture et pour le 
contrôle des adventices ligneuses dans les pâturages surexploités (Pengelly et al., 1992). Le soja 
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pérenne peut aussi être cultivé en association avec des céréales dans les zones semi-arides, car il 
montre une bonne persistance et peut se régénérer. Sa croissance modérée au cours de la 
première année permet à la céréale de se développer sans trop de concurrence (Njarui, 1988). 
Le soja pérenne a également été utilisé en pâturage mixte avec Panicum maximum var. 
pubiglumis afin de restaurer la fertilité du sol après des cultures continues de maïs (Partridge, 
2003).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Neonotonia wightii contient 14-20 % (base MS) de protéines brutes, ce qui est inférieur aux 
autres légumineuses tropicales fourragères telles que le leucaena ou le gliricidia (Feedipedia, 
2012). Le taux de protéines diminue avec le stade de croissance : en Nouvelle-Galles du Sud 
(Australie), la protéine brute a varié de 18,9 % MS au stade feuillu à 12,9 % MS après égrainage 
et gelées (Holder, 1967). La teneur en fibres est relativement élevée (fibre brute 26-35 % MS ; 
NDF 45-60 % ; ADF 33-40 % ; ADL 8-10 % ; Feedipedia, 2012). La teneur en fibres et en lignine 
augmente avec l’âge, tandis que la pectine diminue (Vera et al., 1989). Bien que Neonotonia 
wightii ne soit pas une des légumineuses les plus nutritives, il est souvent utilisé pour améliorer 
les pâturages de graminées, car l’augmentation de la protéine brute dans la ration augmente 
l’ingestion et la valeur nutritive de la ration.  

Contraintes potentielles  

Le soja pérenne contient des substances oestrogènes, mais aucun problème concernant la 
reproduction du bétail n’a été rapporté (FAO, 2011).  

Ruminants  

Palatabilité 

Le soja pérenne Neonotonia wightii a une bonne palatabilité. Au Brésil, sa palatabilité s’est 
améliorée à mesure que la plante est devenue plus vigoureuse à la mi-saison, et elle s’est 
maintenue à l’automne (Lychatchynsky et al., 1968 cité par FAO, 2011). Le soja pérenne a été 
jugé aussi palatable que d’autres légumineuses, y compris Stylosanthes guianensis, Centrosema 
molle, Pueraria phaseoloides et Macroptilium atropurpureum (Souto et al., 1975), bien que ce 
dernier ait été jugé plus palatable dans un essai (Kretschmer et al., 2001).  

Digestibilité 

La digestibilité de Neonotonia wightii est meilleure que celle de la luzerne et d’autres 
légumineuses fourragères (FAO, 2011). La digestibilité de la matière organique est généralement 
de l’ordre de 55-65 % (Mero et al., 1998a ; Mero et al., 1998b ; Ribeiro et al., 1980a ; Ribeiro et 
al., 1980b). Il a été estimé que la digestibilité du soja pérenne était inférieure d’environ 10 unités 
à celle d’une légumineuse tempérée, à un stade équivalent de la croissance (Holder, 1967).  
 
La digestibilité diminue avec le stade de croissance. La digestibilité de la MS du fourrage frais, 
mesurée chez les bovins, a varié de 62 % MS, au stade feuillu, à 56 % quand elles sont venues à 
graines. La digestibilité des protéines brutes a atteint 80 % pour les jeunes fourrages (Holder, 
1967). Chez les moutons recevant du foin de Neonotonia wightii, la MS et la digestibilité des 
protéines a diminué de 53 à 44 % et de 66 à 52 %, respectivement, entre la pré-floraison (71 j) 
et la fin de la floraison (112 j) (Vera et al., 1989).  
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Vaches laitières 

A Cuba, les vaches qui paissent des pâturages de Neonotonia wightii et Pennisetum purpureum 
ont produit beaucoup plus que les vaches paissant l’herbe (Brachiaria mutica ou Pennisetum 
purpureum/Digitaria eriantha) (10,6 vs. 8,1 et 7,0 kg de lait, respectivement) (Perez Infante et 
al., 1979). En Bolivie, l’accès à des pâturages de légumineuses (Neonotonia wightii, Macrotyloma 
axillare et Stylosanthes guianensis) par des vaches laitières et leurs veaux, au cours de la saison 
sèche, a augmenté le rendement de lait et le pourcentage de matière grasse dans le lait. La 
croissance des veaux a été faible, mais a semblé s’améliorer avec un accès à des légumineuses 
(Paterson et al., 1983).  

Bovins en croissance 

La plupart des essais d’alimentation avec Neonotonia wightii se sont faits sur des bovins en 
croissance. Ils étudient généralement les avantages de l’association du soja pérenne avec des 
graminées. Ces essais (voir le tableau ci-dessous pour un résumé) démontrent généralement la 
supériorité des mélanges graminées/légumineuses contenant du soja pérenne (Neonotonia 
wightii) : 
 
Pays/Région Animaux Type de fourrage Résultats Références 

Cuba 

 Veaux 
femelles 
croisées (8-
12 mois) 

- Stargrass (Cynodon 
nlemfuensis) + mélange de 
légumineuses contenant 
Neonotonia wightii (complété 
avec 1 kg/j de concentré au 
cours de la saison sèche) 
- Stargrass seul (complété avec 
0,5 kg/j de concentré en saison 
des pluies et en saison sèche) 

- Meilleure croissance (452 vs. 
336 g/j) et développement 
(circonférence du thorax) pour 
les animaux paissant sur parcelle 
herbe/légumineuses 
- Gains de poids supérieurs qui 
ont rendu l’association 
graminées/légumineuses, plus 
rentable 

Mejias et al., 
2003 

Cuba Génisses 
croisées 
(de 12 mois 
à l’âge de 
reproductio
n) 

Identique à l’essai ci-dessus 
mais avec Pennisetum 
purpureum à la place du 
stargrass dans le mélange 
herbe/légumineuses 

Gains de poids supérieurs à 500 
g/j, meilleur développement 

Mejias et al., 
2004 

Mexique Génisses - Pour tous les essais : pâturage 
en rotation pendant 1 an 
(périodes de 28 jours), 3,3 
tête/ha 
- Pangola (Digitaria eriantha) 
seul 
- Pangola + Neonotonia wightii 
- Pangola + Centrosema molle 
- Pangola + Leucaena 
leucocephala 

- Meilleur gain moyen quotidien 
sur les parcelles mélangées de 
soja pérenne + pangola 
- Gains de poids plus élevés sur 
les pâturages mixtes : 538 g/j 
(Neonotonia wightii), 529 g/j 
(Centrosema molle), 488 g/j (L. 
leucocephala) vs. 390 g/j pour 
pangola 

Garza et al., 
1978 

Brésil Race 
Nelore et 
Santa 
Gertrudis  

- Neonotonia wightii 
- Herbe de guinée (Megathyrsus 
maximum var. trichoglumis) 

- Plus forte croissance avec le soja 
pérenne (410-469 g/j vs. 331 à 
303 g/j) 
- Gain de poids quotidien diminué 
au fil des ans (de 544 à 375 g/j 
pour le soja pérenne) 

Lourenço et 
al., 1998 

Brésil  Taurillons - Parcelles mixtes d’herbe de 
Guinée/légumineuses, 
(Neonotonia wightii, 
Centrosema Molle, Macroptilium 
atropurpureum), 
chargement : 3,2 têtes/ha 
- Herbe de Guinée seule, 
chargement : 1 tête/ha 

Gains de poids vif par animal et 
par ha en pâturage mixte plus 
élevé que sur herbe seule. Les 
taurillons sur parcelle mixte ont 
pu atteindre 500 kg de poids vif à 
l’âge de 2,5 ans sans 
supplémentation protéique ou 
énergétique 

Andrade et 
al., 1979 
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Pays/Région Animaux Type de fourrage Résultats Références 
Brésil Bovins 

viande 
- Parcelles mixtes d’herbe de 
Guinée/légumineuses 
(Neonotonia wightii, 
Macroptilium atropurpureum, 
Stylosanthes guianensis) 
- Herbe de Guinée seule 

Gain de poids vif/ha augmenté de 
3,45 fois et gain moyen quotidien 
de 2,64 fois sur les parcelles 
mixtes. Teneur en protéines 
brutes, P et Ca plus élevées pour 
les mélanges herbe/légumineuse 
que pour l’herbe seule 

Vilela et al., 
1976 

Brésil Bovins 
viande 

- Herbe de Guinée fertilisée 
avec 75 kg N/ha/an 
- Herbe de Guinée + soja 
pérenne (Neonotonia wightii) 

Gains moyens quotidiens 
comparables (environ 460 g/j) 
pour les 2 types de pâturages 

Lourenço et 
al., 1992 

Brésil Taurillons - Pâturages d’herbe de Guinée + 
Neonotonia wightii  
- 1,2 ; 1,7 et 2,2 tête/ha 

Les animaux ont pâturé les 
fourrages disponibles de façon 
sélective. L’ingestion de soja 
pérenne a été plus élevée en 
automne/hiver qu’au 
printemps/été. Neonotonia 
wightii a amélioré la qualité de la 
MS ingérée 

Lourenço et 
al., 1984 

Sierra Leone Bovins 
Ndama 

Neonotonia wightii + autres 
herbes (herbe de Guinée, 
Cenchrus ciliaris, Setaria 
sphacelata, Chloris gayana) + 
légumineuses (Stylosanthes 
humilis, Centrosema molle, 
Macroptilium atropurpureum) 

Gains moyens quotidiens de 120 
à 470 g/j 

Boston, 1973 

Australie 
(Queensland) 

Bœufs 
croisés 
Brahman 

- Pâturages d’herbe de Guinée + 
Neonotonia wightii + 
Centrosema molle 
- Herbe de Guinée + Centrosema 
molle 

Le mélange de 
graminées/légumineuses 
contenant Neonotonia wightii a 
donné de plus importants gains 
de poids vif en automne et en 
hiver 

Mellor et al., 
1973 

Tanzanie 
 

Taureaux 
Mpwapwa 

Foin de cenchrus cilié + farine 
de manioc + feuilles séchées de 
Neonotonia wightii 

Amélioration de la matière 
organique digestible et de 
l’équilibre azoté. Les 
légumineuses fourragères 
séchées comme Neonotonia 
wightii peuvent remplacer la 
farine de poisson comme source 
de protéines et compléter des 
rations à base de fourrages de 
faible qualité lorsqu’elles sont 
apportées en même temps qu’une 
source de glucides facilement 
fermentescible comme le manioc 

Mero et al., 
1998c 

Ovins 

À Hawaii, l’ingestion d’un mélange sec de Neonotonia wightii et d’herbe de Guinée (Panicum 
maximum) dans un rapport 1:3, par des moutons adultes, a été d’environ deux fois celle de 
l’herbe de Guinée seule. Le mélange d’herbe et de légumineuses a également une meilleure 
valeur nutritive que l’herbe seule (Campbell et al., 1980).  

Chèvres 

Au Kenya, des chevreaux mâles qui avaient perdu du poids sur des pâturages naturels 
(Pennisetum purpureum et autres graminées) ont enregistré des gains de poids positifs lorsqu’ils 
ont été supplémentés avec des légumineuses fourragères (fraîches, hachées, et représentant 30 
% des besoins alimentaires). Le gain avec Neonotonia wightii (16,4 g/j) a été plus élevé qu’avec 
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Macroptilium atropurpureum (4,0 g/j), mais beaucoup plus faible qu’avec Leucanea leucocephala 
(31,3 g/j) (Njarui et al., 2003).  
 
Lorsque les chèvres ont été nourries avec du foin de soja pérenne en excès, une réduction s’est 
produite dans l’ingestion de lignine, mais pas dans l’ingestion des autres composants de la paroi 
cellulaire (da Silva et al., 1999).  

Volailles  

Canards 

Des canards recevant du fourrage de soja pérenne en ont consommé 26,5 g/j (MS). Le soja 
pérenne a été moins consommé que Leucaena leucocephala (Tapia et al., 1999).  

Lapins  

Le soja pérenne est un fourrage de bonne qualité pour les lapins qui le consomment facilement. 
Par exemple, le foin de soja pérenne a été le fourrage de référence dans une étude sur d’autres 
fourrages tropicaux, inclus de 13 % à 23 % dans les blocs d’alimentation (Nouel et al., 2003). Le 
soja pérenne est à la fois une source de protéines et une source de fibres, et le foin pourrait 
remplacer 100 % de la farine de luzerne dans les rations équilibrées (38 % de l’alimentation) 
sans altérer la croissance des lapins et les performances d’abattage (Crespi et al., 1992).  
 
Les valeurs observées pour la digestibilité de la MS varient considérablement, entre 34 % 
(Ferreira et al., 1997) et 65 % (Nouel et al., 2003). La digestibilité in vitro de la MS du soja 
pérenne obtenue grâce à l’incubation avec du contenu caecal de lapin a été très élevée : 93 % 
(Dihigo et al., 2004).  

 Soja pérenne, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 33,3 25,6 18,0 93,1 8  
Protéines brutes  % MS 17,1 3,0 10,1 23,0 23  
Cellulose brute  % MS 30,4 2,9 26,4 35,7 18  
NDF  % MS 50,7 8,5 32,9 63,3 12  
ADF  % MS 37,4 6,1 23,8 47,2 12  
Lignine  % MS 7,9 2,3 5,7 10,8 8  
Matières grasses brutes  % MS 2,4 0,9 0,7 4,8 17  
Matières minérales  % MS 10,0 1,2 8,6 12,0 17  
Sucres totaux  % MS 8,6    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,4 0,2 16,8 18,4 4 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 14,9 7,6 2,3 30,8 18  
Phosphore g/kg MS 2,5 0,8 1,1 3,7 18  
Potassium g/kg MS 22,8 8,7 4,7 35,9 15  
Sodium g/kg MS 0,3  0,2 0,5 2  
Magnésium g/kg MS 3,1 1,1 0,5 4,4 14  
Manganèse mg/kg MS 30  30 31 2  
Zinc mg/kg MS 33  32 34 2  
Cuivre mg/kg MS 12  12 12 2  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,6 0,3 5,3 5,9 4  
Arginine  % protéine 4,2 0,7 3,1 4,8 5  
Acide aspartique  % protéine 10,3 0,9 9,4 11,2 4  
Cystine  % protéine 1,0    1  
Acide glutamique  % protéine 9,4 0,9 8,1 10,0 4  
Glycine  % protéine 4,8 0,4 4,4 5,3 4  
Histidine  % protéine 1,8 0,1 1,6 2,0 5  
Isoleucine  % protéine 4,0 0,4 3,5 4,4 5  
Leucine  % protéine 7,3 0,5 6,4 7,7 5  
Lysine  % protéine 4,8 0,4 4,3 5,4 5  
Méthionine  % protéine 1,1 0,4 0,5 1,5 5  
Phénylalanine  % protéine 4,5 0,5 4,1 5,3 5  
Proline  % protéine 10,5 0,5 10,0 11,0 4  
Serine  % protéine 4,4 0,2 4,2 4,6 4  
Thréonine  % protéine 4,2 0,4 3,4 4,6 5  
Tryptophane  % protéine 1,3    1  
Tyrosine  % protéine 3,0 0,2 2,8 3,2 4  
Valine  % protéine 4,9 0,4 4,3 5,2 5  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  64,8     * 
Dig. énergie  %  62,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Soja pérenne, foin 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,0 2,5 84,9 91,3 5  
Protéines brutes  % MS 14,1 3,0 12,3 22,0 10  
Cellulose brute  % MS 34,4 1,0 33,5 35,5 3  
NDF  % MS 61,3 0,0 61,3 61,3 5  
ADF  % MS 49,1 0,0 49,1 49,1 5  
Lignine  % MS 12,7 0,0 12,7 12,7 5  
Matières grasses brutes  % MS 2,6    1  
Matières minérales  % MS 10,3 0,9 8,5 10,6 6  
Energie brute MJ/kg MS 18,4     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 9,9    1  
Phosphore g/kg MS 3,1    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 3,8    1  
Cystine  % protéine 1,0    1  
Glycine  % protéine 4,3    1  
Histidine  % protéine 1,6    1  
Isoleucine  % protéine 3,5    1  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Leucine  % protéine 6,2    1  
Lysine  % protéine 4,0    1  
Méthionine  % protéine 1,7    1  
Phénylalanine  % protéine 4,0    1  
Thréonine  % protéine 3,8    1  
Tryptophane  % protéine 2,0    1  
Tyrosine  % protéine 3,2    1  
Valine  % protéine 5,7    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  58,6 3,6 53,2 63,2 6 * 
Dig. énergie  %  55,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,1     * 
Dig. azote  %  71,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Stylo annuel (Stylosanthes humilis) 

Présentation 

Le stylo annuel (Stylosanthes humilis (Kunth) Hester) est une légumineuse fourragère originaire 
d’Amérique Centrale et des Caraïbes. Il est bien adapté aux zones tropicales et subtropicales 
humides avec une saison sèche marquée car il tolère bien la sécheresse. Le stylo annuel peut être 
cultivé en compagnie de nombreuses graminées fourragères tropicales, à condition qu’elles ne 
lui fassent pas trop d’ombre. Les pâturages ainsi formés sont bien appétés par les ruminants. Ils 
ont une bonne valeur nutritionnelle et permettent d’obtenir des performances animales très 
satisfaisantes. Bien que majoritairement pâturé, le stylo annuel peut également être coupé et 
utilisé pour l’affourragement en vert ou la préparation d’ensilage.  

Noms communs 

Stylo annuel, luzerne de Townsville [Français] ; Townsville stylo, townsville lucerne [Anglais] ; 
alfafinha-do-nordeste, alfalfa selvagem, alfalfa de townsville, erva-de-orelha [Portugais/Brésil] ; 
alfalfa estilosante [Espagnol] ; magsaysay stylo [Philippines] 

Synonymes 

Astyposanthes humilis (Kunth) Herter, Stylosanthes figueroae Mohlenbr., Stylosanthes 
sundaica Taub.  

Description  

Le stylo annuel (Stylosanthes humilis (Kunth) Hester) est une légumineuse annuelle (parfois 
vivace), de croissance lente, et qui peut avoir un port rampant ou dressé. Le stylo annuel peut 
atteindre 50-70 cm de haut. Il a une racine-pivot et peut développer des racines adventives à 
distance de la racine-pivot, lorsque la plante est surpâturée, ou dans des conditions d’humidité 
élevée. Les tiges sont étroites, poilues, très ramifiées, dressées ou rampantes dans des conditions 
d’humidité élevée, développant ensuite des racines à partir des nœuds. Les feuilles sont 
trifoliées et les folioles sont étroites et pointues, la foliole terminale mesurant 15 mm de long et 
3,5 mm de large. Les folioles sont principalement glabres. Les inflorescences sont des épis 
hirsutes portant 5 à 15 fleurs jaune vif, qui se développent après la pollinisation en gousses 
articulées et poilues qui ne contiennent qu’une seule graine (Cook et al., 2005 ; Edye et al., 1992). 
Les graines sont de couleur jaunâtre à brun, en forme de crochet (Cook et al., 2005 ; Partridge, 
2003).  
 
Le stylo annuel est utile dans les zones fortement pâturées des régions tropicales semi-arides à 
subhumides, et aux latitudes basses des régions subtropicales qui ont une saison sèche marquée 
(Edye et al., 1992). Le stylo annuel a été introduit dans les prairies naturelles avec beaucoup de 
succès, et est considéré comme une légumineuse à pâturer exceptionnelle grâce à son haut 
rendement en aliments nutritifs, obtenu chaque année avec un simple apport d’engrais 
phosphatés (Göhl, 1982).  
 
En Australie, le stylo annuel a presque doublé la capacité de charge des pâturages naturels dans 
de nombreux cas, principalement parce qu’il réduit considérablement la perte de poids pendant 
la saison sèche (Göhl, 1982). Cependant, dans les années 1970, le stylo annuel a été mis en 
danger par une grave attaque d’anthracnose, causée par le champignon Colletotrichum 
gloeosporioides. L’intérêt s’est alors tourné vers d’autres légumineuses vivaces pour les zones 
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tropicales sèches (Burt et al., 1979 ; Edye, 1997). Des cultivars d’autres espèces de Stylosanthes 
tels que Stylosanthes scabra cv. Seca et le tétraploïde Stylosanthes hamata cv. Verano (aussi 
appelé stylo annuel Verano) ont été produits et semés en Australie ; ils étaient cultivés sur 
environ 1 million d’hectares en 2000 (Partridge, 2003 ; Noble et al., 2000). Une évolution 
similaire est arrivée au Nigeria, où, après son introduction pour des semis à grande échelle dans 
les années 1970, Stylosanthes humilis a été remplacé par le stylo annuel Verano, qui lui était 
supérieur (Agishi et al., 1994). Une introduction de Stylosanthes humilis cv. Kohn Kaen, résistant 
à l’anthracnose, a été effectuée en Thaïlande, mais ce cultivar n’est pas adapté aux conditions 
australiennes (Jones, 2001). En Australie, le stylo annuel n’est plus utilisé comme légumineuse 
commerciale, mais reste un aliment utile pour le bétail dans les zones où il est naturalisé 
(Partridge, 2003).  

Distribution  

Le stylo annuel est probablement originaire du nord de l’Amérique du Sud, du sud de l’Amérique 
centrale et d’une partie des Caraïbes (Ecocrop, 2011). Son origine brésilienne est maintenant 
débattue : il aurait pu devenir naturalisé au Brésil comme il l’est en Malaisie, en Indonésie, en 
Thaïlande et dans le nord de l’Australie (Cook et al., 2005 ; Edye et al., 1992). Il a été introduit 
accidentellement en Australie au début du 19ème siècle, et sa valeur alimentaire a été découverte 
près de Townsville, d’où le nom anglais de « Townsville stylo » (Quesenberry et al., 2006). Il est 
maintenant largement répandu dans les tropiques, et a été importé depuis l’Australie vers 
l’Afrique (Amodu, 2004). Le stylo annuel pousse entre 23 °N et 28 °S, depuis le niveau de la mer 
jusqu’à une altitude de 1800 m (Cook et al., 2005).  
 
Le stylo annuel est une légumineuse à croissance estivale (saison chaude). Ses conditions de 
croissance optimales sont des températures annuelles allant de 14 °C à 28 °C, avec des 
températures diurnes au-dessus de 30 °C et des températures nocturnes supérieures à 25 °C, et 
des précipitations annuelles de l’ordre de 635 mm à 1500 mm (Cook et al., 2005 ; Amodu, 2004 ; 
Cruz-Vazquez et al., 2000 ; Edye et al., 1992). Le stylo annuel préfère les sols naturellement 
drainés et légers, mais il peut également rester sur les sols lourds qui ne sont pas 
nécessairement bien drainés (Cook et al., 2005 ; Partridge, 2003). Un sol de pH allant de 4 à 6,5 
est préférable et le stylo annuel est tolérant à l’Al, au Mn et à la salinité (Ecocrop, 2011). Comme 
beaucoup d’autres espèces du genre Stylosanthes, Stylosanthes humilis semble tolèrer de faibles 
niveaux de P disponibles dans le sol, ce qui lui confère un avantage par rapport à d’autres 
légumineuses pour de tels environnements, mais rend également les prairies de stylo annuel 
non fertilisées déficientes en P (Little et al., 1994).  
 
Le stylo annuel peut survivre à la sécheresse une fois qu’il est bien établi, mais il supporte mal 
les inondations. Les pluies hivernales sont préjudiciables à sa valeur, car elles peuvent causer 
une infection fongique secondaire sur les foins restés sur pied pour pâturage différé durant 
l’hiver (FAO, 2011). Le gel et le feu tuent la plante mais les graines survivent à ces deux fléaux, le 
feu étant même favorable à la germination (FAO, 2011 ; Cook et al., 2005).  
 
Le stylo annuel est une espèce de pleine lumière : il ne tolère pas l’ombre et ne doit pas être 
cultivé avec de hautes herbes ou sous les arbres. A 74 % de lumière, son rendement est réduit de 
47 %, et un tiers des plantes meurent à 38 % de lumière (Cook et al., 2005 ; Edye et al., 1992 ; 
Sillar, 1967). Concernant le photopériodisme, le stylo annuel est une espèce fleurissant en jours 
courts (FAO, 2011).  
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Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Pâture 

Le stylo annuel peut être semé seul, ou en mélange avec des graminées. Les rendements des 
peuplements purs peuvent être de 1-6 t MS/ha (Ecocrop, 2011). Dans les peuplements mixtes de 
Pangola (Digitaria eriantha)/stylo, les rendements ont été de 9,3 t/ha/an contre 5,2 t/ha de 
Pangola seul (FAO, 2011). Utilisé comme pâturage pour le bétail, le stylo annuel pourrait 
soutenir jusqu’à 2,5 têtes/ha dans les parcelles mélangées avec de l’herbe sabi (Urochloa 
mosambicensis) (Winter et al., 1977 cité par Lascano, 2001). Un taux de charge de 0,5-1 têtes/ha 
a semblé plus réaliste, augmentant considérablement la capacité de charge des pâturages non 
améliorés (Cook et al., 2005). Un gain de poids vif moyen de 0,3-0,5 kg/tête/jour a été possible 
en Australie et en Afrique (Cook et al., 2005 ; Oyenuga et al., 1966 cité par Lascano, 2001).  
 
Le stylo annuel peut être mélangé avec de nombreuses graminées, à condition qu’elles ne soient 
pas trop hautes et ne lui fassent pas d’ombre. Le stylo annuel est souvent semé avec des 
graminées telles que le Buffel grass (Cenchrus ciliaris) (types courts), le Cenchrus setiger, le 
Dichanthium annulatum, le pangola (Digitaria eriantha), l’herbe sabi (Urochloa mosambicensis), 
Bothriochloa pertusa, et avec des légumineuses telles que Chamaecrista rotundifolia, Lotononis 
bainesii, Stylosanthes guianensis var. intermedia, Stylosanthes hamata ou Stylosanthes scabra 
(Cook et al., 2005). Le stylo annuel se combine aussi naturellement avec Heteropogon contortus 
(FAO, 2011).  
 
Avant de semer, la terre doit être fortement pâturée ou brûlée, pour réduire la concurrence avec 
les graminées et permettre au stylo annuel de s’établir. Le semer en sur-semis donne une densité 
de peuplement inférieure au semis sur un sol passé au disque. Bien que le stylo annuel soit 
capable de fixer l’azote atmosphérique, il n’est pas nécessaire d’inoculer les semences (Göhl, 
1982). Une caractéristique importante du stylo annuel est qu’il est moins palatable aux stades 
précoces qu’à maturité. Ainsi les animaux préfèrent consommmer les graminées avant le stylo 
annuel, qui a alors le temps de se développer correctement. Une fois établi, le stylo annuel peut 
être fortement pâturé, même si cela peut entraîner un port prostré. Si le pâturage a lieu tout au 
long de la croissance, la production de graines peut être compromise (Cook et al., 2005).  

Affourragement en vert, foin et ensilage 

Bien qu’il soit principalement pâturé par le bétail, le stylo annuel peut être coupé et offert aux 
animaux. Il peut également être transformé en foin de bonne qualité vers la fin de la saison de 
croissance (Edye et al., 1992). Le stylo annuel doit être fauché andainé, séché et mis en balles 
dans les 3-4 jours. La qualité du foin dépend de la fertilisation azotée ; les rendements de foin 
sont d’environ 2,4 t/ha/an dans le nord de l’Australie (FAO, 2011).  
 
De l’ensilage peut être fabriqué à partir de stylo annuel s’il pousse dressé au milieu des 
graminées : il est rapporté que les mélanges de pangola/stylo annuel font un ensilage de bonne 
qualité (Kretschmer, 1968).  

Pâturage différé 

La palatabilité du stylo annuel augmente avec la maturité, et sa MS est recherchée pendant 
l’hiver et le printemps. La présence de graines améliore également l’aliment offert (FAO, 2011).  
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Impact environnemental  

Légumineuse fixatrice d’azote 

Le stylo, comme les autres espèces de Stylosanthes, est une légumineuse fixatrice d’azote. Il 
nodule facilement, même s’il n’a pas été inoculé avec une souche de Rhizobium. La nodulation est 
grandement améliorée par un apport de P, même si le stylo annuel a des exigences en P 
relativement faibles (FAO, 2011).  

Lutte contre les tiques des bovins 

Plusieurs légumineuses fourragères tropicales du genre Stylosanthes peuvent piéger et tuer les 
larves de Boophilus microplus. Les tiges et les feuilles de ces légumineuses sont couvertes de 
poils glandulaires, qui produisent une sécrétion collante avec une odeur caractéristique et un 
agent toxique volatil (Sutherst et al., 1982). Cela a été observé au Mexique où le stylo annuel est 
réputé avoir des effets acaricides significatifs (Muro Castrejón et al., 2003 ; Fernandez-Ruvalcaba 
et al., 1999).  

Adventice et acidificateur de sol 

Les espèces de Stylosanthes acidifieraient les sols légers par lessivage des nitrates inutilisés dans 
le profil du sol : il est donc important de combiner le stylo annuel avec des graminées capables 
d’utiliser l’azote fixé par la légumineuse (Maass et al., 2004 ; Noble et al., 2000).  
 
Le stylo annuel peut avoir une croissance trop agressive et il est considéré comme une adventice 
dans certains endroits (Maass et al., 2004). Tel est le cas à Hawaï, bien qu’il ne représente pas un 
risque pour l’environnement comme Stylosanthes guianensis (US Forest Service, 2011).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La teneur du stylo annuel en protéines brutes est modérée, environ 14 % MS avec des valeurs 
allant de 7 à 22 % à différents stades (Feedipedia, 2012 ; Cruz-Vazquez et al., 2000 ; Playne et al., 
1972 ; Bhannasiri, 1970 ; Snook, 1961). Les valeurs de fibre brute varient de 20 à 35 % MS 
(Feedipedia, 2012 ; Cruz-Vazquez et al., 2000 ; Bhannasiri, 1970 ; Snook, 1961). Le calcium varie 
de 0,73 à 1,70 % MS (Feedipedia, 2012 ; Playne et al., 1972) et le phosphore de 0,07 à 0,33 % DM 
(Feedipedia, 2012). Le stylo annuel non fertilisé s’est révélé être une espèce des plus insolites 
pour le pâturage, capable de fournir une teneur en azote adéquate pour la nutrition animale, 
mais un niveau de P très insuffisant, en raison de la tolérance de nombreuses espèces de 
Stylosanthes à de faibles niveaux de P disponibles dans le sol (Little et al., 1994).  

Contraintes potentielles  

Aucune toxicité n’a été rapportée (2015).  

Ruminants  

Il n’existe pas de littérature récente sur les propriétés nutritionnelles du stylo annuel 
Stylosanthes humilis. Ceci est probablement dû à sa disparition presque complète en Australie à 
cause de l’anthracnose et à la concurrence des autres espèces de Stylosanthes, notamment 
Stylosanthes hamata et Stylosanthes scabra. La littérature sur le stylo annuel est donc ancienne, 
même si cette légumineuse est encore utilisée comme pâturage dans les tropiques.  
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Mesurée pour des moutons, l’ingestion de MS, à différents stades de maturité, a été comprise 
entre 43,1 et 58,9 g/kg P0,75. La digestibilité de la MS a varié de 60 à 62 % (Playne et al., 1972).  
 
En Australie, des bovins viande pâturant plusieurs espèces de stylo (Stylosanthes humilis, 
Stylosanthes hamata, Stylosanthes scabra, Stylosanthes viscosa) ont gardé des niveaux élevés 
d’azote alimentaire pendant une grande partie de l’année. Le bétail pâturant les stylos annuels 
Stylosanthes humilis et Stylosanthes hamata a enregistré des niveaux d’azote alimentaire 
supérieurs à celui qui pâturait des stylos vivaces. Les indices de préférence relative ont montré 
que Stylosanthes humilis a été la seule des deux espèces préférée à l’herbe sur la durée de 
l’expérience (Gardener et al., 1994). Des bouvillons Hereford (430 à 740 kg de poids corporel), 
dans un essai de pâturage effectué durant plus de 7 ans sur un pâturage de graminées tropicales, 
pur ou mélangé avec Stylosanthes humilis, ont montré un gain de poids quotidien plus élevé sur 
le pâturage mixte : 267 vs. 104 g/j (Shaw et al., 1970). Dans une comparaison entre Stylosanthes 
humilis et Stylosanthes hamata cv. Verano, le Verano a donné des gains de poids vif plus 
importants sur les sites les plus secs. Cependant, les différences de gain ont disparu dès que les 
rendements des légumineuses sur les deux pâturages ont dépassé 600 kg/ha (Gillard et al., 
1980).  

Porcs  

En Inde, des porcs de 4-4,5 mois, nourris conventionnellement et autorisés à pâturer Cynodon 
dactylon, Stylosanthes humilis, Sehima et Heteropogon contortus pendant 3 heures par jour ont 
montré un gain moyen quotidien plus élevé, des poids corporels plus élevés et un meilleur taux 
de conversion alimentaire que des porcs nourris uniquement avec un régime conventionnel. Les 
poids corporels ont également été plus élevés lorsque le stylo annuel était apporté à l’étable 
plutôt que pâturé (Singh et al., 1998).  

Poissons  

Tilapia (Oreochromis niloticus) 

Une farine de feuilles de Stylosanthes humilis, incorporée à 10 % dans l’alimentation d’alevins de 
tilapias a donné une meilleure croissance et de meilleurs taux de conversion alimentaire que le 
régime de référence (pour une survie similaire), mais les résultats ont été inférieurs à ceux 
obtenus avec de la farine de feuilles de manioc (Nnaji et al., 2010).  

Stylo annuel, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 32,3 7,1 25,2 48,1 12  
Protéines brutes  % MS 13,7 4,8 5,3 22,0 13  
Cellulose brute  % MS 29,1 5,5 20,9 40,4 13  
Matières grasses brutes  % MS 2,4 0,6 1,5 3,6 13  
Matières minérales  % MS 10,2 6,3 4,0 27,7 13  
Energie brute MJ/kg MS 18,1     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 13,0 3,1 8,0 17,0 13  
Phosphore g/kg MS 2,1 1,8 0,7 7,5 13  
Potassium g/kg MS 13,7 4,9 6,5 20,4 11  
Sodium g/kg MS 0,4    1  
Magnésium g/kg MS 2,8 0,6 2,2 3,9 10  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  66,1     * 
Dig. énergie  %  63,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 11,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Tamarin de Manille (Pithecellobium dulce) 

Présentation 

Le tamarin de Manille (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) est un arbre légumineux fourrager 
originaire d’Amérique Centrale que l’on trouve dans de nombreuses zones tropicales. Le 
feuillage, les gousses et le tourteau résultant de l’extraction d’huile à partir des graines sont des 
aliments utiles aux animaux d’élevage. Les feuilles et les tiges peuvent être récoltées ou broutées 
directement sur l’arbre. Elles sont particulièrement précieuses pour les ruminants, dans 
certaines zones d’Amérique latine pendant la saison sèche.  

Noms communs 

Tamarin de Manille, pois sucré, tamarin d’Inde [Français] ; Manila tamarind, blackbead, 
guayamochil, Madras thorn, camachile, sweet inga [English]; guamúchil, chiminango, payandé, 
espina de Madras [Spanish]; huamúchil, cuamúchil [Spanish/Mexico]; yacure 
[Spanish/Venezuela]; cuamochitl [Nahuatl]; kamatsile, kamatsili [Tagalog]; opiuma [Hawaian 
Creole]; जंगल जलेबी [Hindi]; മാനിലപ്പുളി [Malayalam]; Манильский тамаринд [Russian]; 
సీమ చింత [Telugu]; มะขามเทศ [Thai]; me nước, me keo [Vietnamese]; 金龜樹 [Chinese  
 

Synonymes 

Mimosa dulcis Roxb.  

Description  

Le tamarin de Manille (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) est un arbre légumineux de taille 
petite à moyenne, au feuillage semi-persistant. Il peut atteindre 5 à 20 m de hauteur (Ecocrop, 
2011 ; FAO, 2011). Le tamarin de Manille est un arbre à croissance rapide. Il peut atteindre une 
hauteur de 10 m en 5-6 ans dans des conditions favorables (Duke, 1983). Le tamarin de Manille 
possède un tronc court et trapu (30-100 cm de diamètre) de couleur grisâtre, qui porte des 
branches basses irrégulières formant une large couronne (Ecocrop, 2011 ; FAO, 2011). Les 
feuilles sont paripennées avec 4 folioles (2,0-3,5 cm de long x 1,0-1,5 cm de large). De petites 
épines (2,0-15,0 mm de long) sont situées de part et d’autre des pédoncules des feuilles ; 
certaines variétés ne portent pas d’épines. L’arbre semble être sempervirents, mais les folioles 
sont caduques et tombent tour à tour. Les inflorescences sont des panicules axillaires qui 
portent des glomérules sphériques (1 cm de diamètre) de petites fleurs légèrement parfumées et 
de couleur blanc-verdâtre. Les fruits sont des gousses indéhiscentes de couleur brun-verdâtre à 
rouge-rosé. Les gousses sont plutôt minces, elles forment une spirale de 1 à 3 tours sur une 
longueur de 10-15 cm et une largeur de 1-2 cm. Les gousses contiennent 10 graines. Les graines 
sont aplaties, noires et brillantes (1 cm de diamètre) (FAO, 2011).  
 
Le tamarin de Manille est un arbre à usages multiples. Ses gousses sont comestibles et 
contiennent une pulpe épaisse, sucrée et acide. Elles peuvent être consommées crues, ou 
transformées en une boisson gazeuse semblable à de la limonade. L’huile peut être extraite des 
graines, et est utilisée pour la cuisson ou la fabrication de savons (FAO, 2011).  
 
Le tourteau de tamarin (résultant de l’extraction d’huile), les gousses et les feuilles sont utiles 
pour l’alimentation animale. Le tourteau obtenu après l’extraction d’huile est riche en protéines 
(30 % de protéines). Il peut être offert aux animaux. Les gousses sont également appréciées par 
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tous les types de bétail et les feuilles de tamarin de Manille résistent à des broutages intensifs. Le 
tamarin de Manille est couramment brouté par les chevaux, les bovins, les chèvres et les 
moutons (NAS, 1980). Dans certains endroits d’Amérique latine, le tamarin de Manille est l’une 
des plus importantes espèces de brout, et il est principalement utilisé comme fourrage pendant 
la saison sèche (FAO, 2011 ; Le Houérou, 1980).  
 
Le tamarin de Manille fournit des bois précieux pour la construction, le lambris, les boîtes et les 
mâts, mais il ne devrait pas être utilisé comme combustible, car il produit beaucoup de fumée. 
L’arbre est planté pour l’ombre, la protection, les haies d’épineux et comme arbre d’ornement 
(Ecocrop, 2011).  

Distribution  

Le tamarin de Manille est issu d’une vaste zone d’Amérique centrale, s’étirant du sud de la 
Californie à la Colombie et au Venezuela. Il a été introduit en Indonésie et aux Philippines par les 
Portugais et les Espagnols (Duke, 1983), et on le trouve également en Malaisie et en Thaïlande 
(Sunarjono et al., 1991). Il a été planté avec succès sur des surfaces restreintes dans les écozones 
sud-Sahélienne et nord-Soudanaise (FAO, 2011). Il est maintenant largement répandu (planté et 
naturalisé) dans les régions tropicales où on le trouve le long des rivières et des routes, dans les 
fourrés secs ou les forêts, depuis le niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1800 m, et dans les 
zones où les précipitations annuelles vont de 400 mm à 1500 mm (Ecocrop, 2011 ; FAO, 2011 ; 
Sunarjono et al., 1991). À Hawaii, il est considéré comme adventice (Duke, 1983).  
 
Le tamarin de Manille pousse sur de nombreux types de sols et supporte des températures très 
variées (il est néanmoins sensible au gel). Il survit à des sécheresses de 3 à 8 mois (Ecocrop, 
2011 ; FAO, 2011 ; Orwa et al., 2009). Il préfère le plein soleil mais peut résister à une ombre 
considérable (Orwa et al., 2009).  

Impact environnemental  

Amélioration du sol et reboisement 

Le tamarin de Manille est une légumineuse fixatrice d’azote qui peut survivre à des périodes 
sèches et croître sur la plupart des types de sol. Il est également tolérant aux sols salins et peut 
pousser dans l’eau saumâtre (Selvam, 2007). Le tamarin de Manille peut être utilisé pour le 
reboisement (Orwa et al., 2009).  

Haies vives 

Le tamarin de Manille permet de faire des piquets et des clôtures de haies vives épineux (FAO, 
2011). Cependant, il ne semble pas être totalement résistant aux chèvres (Sunarjono et al., 
1991). Le tamarin de Manille fournit également une ombre dense (Orwa et al., 2009).  

Contraintes potentielles  

Les épines de tamarin de Manille peuvent provoquer les mêmes blessures que les fils barbelés 
chez les humains et les animaux (Morton, 1962).  
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Ruminants  

Feuillage 

Le tamarin de Manille peut être ébranché, brouté, ou offert aux animaux comme fourrage unique 
ou comme supplément (Göhl, 1982).  
 
Chez des agnelles de l’année, l’ingestion de MS de feuilles sèches et fraîches a varié de 3,93 à 4,55 
% du poids du corps avec une ingestion un peu plus élevée et une digestibilité significativement 
plus élevée pour les feuilles fraîches (Harish et al., 2003). Le même niveau d’ingestion (4,55 kg 
MS/100 kg PV) a été enregistré pour des chèvres de 6 mois recevant de jeunes feuilles, et le gain 
moyen quotidien de poids a été de 50 g/j (Kundu et al., 1983).  
 
Plusieurs études ont rapporté les effets bénéfiques du feuillage de tamarin de Manille lorsqu’il 
est utilisé comme supplément (Fall Touré et al., 1998 ; Kahindi et al., 2007 ; Paengkoum et al., 
2010 ; Saha et al., 2008). Chez des chèvres d’Afrique de l’Est de 6 mois recevant de l’herbe à 
éléphant (Pennisetum purpureum), une augmentation du niveau de supplémentation (de 7,5 à 
22,5 g de MS/kg P0,75) a augmenté la protéine brute, l’ingestion de MS et le gain de poids (de 8 à 
43 g/j). Cependant, un niveau de supplémentation supérieur à 22,5 g de MS/kg P0,75 a diminué 
l’ingestion et provoqué des pertes d’azote. Le niveau recommandé d’incorporation du feuillage 
de tamarin de Manille dans la ration, pour une production optimale, est donc, d’après cette 
étude, de l’ordre de 40-50 % MS (22,5 g de DM/kg P0,75) (Kahindi et al., 2007). Dans une autre 
étude avec des chèvres croisées, le feuillage de tamarin de Manille a remplacé 45-50 % de la 
protéine brute de farine de soja sans affecter les performances de production, la fermentation 
ruminale et la production de protéines microbiennes (Paengkoum et al., 2010).  

Gousses 

Les premières recherches suggèrent que les gousses sont très palatables pour le bétail (Göhl, 
1982).  

Tamarin de Manille, partie aérienne, fraîche 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 35,8  30,6 41,0 2  
Protéines brutes  % MS 21,3  19,2 23,5 2  
Cellulose brute  % MS 25,1  23,1 27,0 2  
NDF  % MS 40,2    1  
ADF  % MS 29,4    1  
Lignine  % MS 12,3    1  
Matières grasses brutes  % MS 3,7  3,0 4,3 2  
Matières minérales  % MS 8,4  5,0 11,8 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 36,3    1  
Phosphore g/kg MS 1,4    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 2,8    1  
Tannins condensés g/kg MS 0,1    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  70,2     * 
Dig. énergie  %  67,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 10,0     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Tamarin de Manille, feuilles, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 28,1  25,0 31,1 2  
Protéines brutes  % MS 20,2 3,6 15,9 29,0 10  
Cellulose brute  % MS 24,2 3,6 17,5 27,5 6  
NDF  % MS 43,9 2,5 41,0 47,4 7  
ADF  % MS 29,1 1,4 26,7 31,1 7  
Lignine  % MS 10,4 0,7 9,6 11,8 7  
Matières grasses brutes  % MS 7,2 2,3 4,4 12,5 9  
Matières minérales  % MS 10,3 1,8 5,6 12,1 10  
Energie brute MJ/kg MS 19,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 9,6  7,8 11,4 2  
Phosphore g/kg MS 3,5    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux  g/kg MS 6,3 5,9 2,3 19,4 7  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  71,1     * 
Dig. énergie  %  68,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,0     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 10,3     * 

L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Banane (Musa sp.) et coproduits 

Noms communs 

Banane, plantain, banane plantain [Français] ; banana, french plantain, plantain, cooking banana 
[Anglais] ; platano [Espagnol] ; banana caturra, banana da terra, banana de São Tomé, banana 
maçã, banana ouro, banana prata [Portugais] ; piesang [Afrikaans] ; bannann [Créole Haïtien] ; 
pisang [Indonésien] ; umuneke [Kinyarwanda] ; ndizi [Swahili] ; saging [Tagalog] ; muz [Turc] ; 
chuối [Vietnamien] ; ọ̀gẹ̀dẹ̀ [Yoruba] ; م و ز  [Arabe] ; কলা [bengali]; 香蕉, 甘 蕉, 芎 蕉, 芽 蕉 
[chinois]; 편편편  [Corée]; زوم [Farsi]; μπανάνα [grec]; કેળાં [Gujarati]; バ ナ ナ [japonais]; केला 
[Hindi]; េចក [Khmer]; केळ [marathi]; केरा [Népali]; Банан [russe]; வாழை [Tamoul]; กลว้ย 
[Thai]; الیک [Urdu]  ; 
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Bananes 

Présentation 

Les bananes sont les fruits des bananiers (Musa sp.), cultivés dans de nombreuses zones 
tropicales et subtropicales. 30 % à 40 % de la production bananière industrielle est impropre à 
la consommation humaine et est donc potentiellement utilisable en alimentation animale. 
Toutes les espèces domestiques peuvent consommer de la banane, sous de nombreuses formes : 
fraîche, ensilée ou déshydratée ; crue ou cuite ; avec peau ou épluchée ; entière, découpée ou 
broyée ; verte ou mûre. La banane est un produit périssable qui peut se conserver par ensilage 
sans additif. Les bananes sont d’abord une source d’énergie : les bananes vertes sont largement 
constituées d’amidon qui se transforme en sucres dans les bananes mûres. Comme elles sont 
pauvres en protéines, une alimentation à base de bananes doit être complémentée avec des 
protéines. Chez les ruminants, un apport en fibres est également nécessaire. Les bananes vertes 
contiennent des tannins, qui ont des effets antinutritionnels en monogastriques et les rendent 
moins appétentes que les bananes mûres.  

Noms communs 

Banane, plantain, banane plantain [Français] ; banana, french plantain, plantain, cooking banana 
[Anglais] ; platano [Espagnol] ; banana caturra, banana da terra, banana de São Tomé, banana 
maçã, banana ouro, banana prata [Portugais] ; piesang [Afrikaans] ; bannann [Créole Haïtien] ; 
pisang [Indonésien] ; umuneke [Kinyarwanda] ; ndizi [Swahili] ; saging [Tagalog] ; muz [Turc] ; 
chuối [Vietnamien] ; ọ̀gẹ̀dẹ̀ [Yoruba] ; زوم [Arabe] ; কলা [bengali]; 香蕉, 甘 蕉, 芎 蕉, 芽 蕉 
[chinois]; 편편편  [Corée]; زوم [Farsi]; μπανάνα [grec]; કેળાં [Gujarati]; バ ナ ナ [japonais]; केला 
[Hindi]; េចក [Khmer]; केळ [marathi]; केरा [Népali]; Банан [russe]; வாழை [Tamoul]; กลว้ย 
[Thai]; الیک [Urdu]  ; 
 

Description  

Les bananes sont les fruits du bananier (Musa sp.). Les bananes poussent en « régimes » portant 
un nombre variable de « doigts » chacun (jusqu’à 200). Selon les cultivars et variétés locales, les 
bananes mesurent entre 6 et 35 cm de long, sont de couleur verte, jaune, rouge ou brune. Elles 
sont cylindriques ou angulaires, droites ou courbes, avec ou sans pépins (Ecoport, 2010 ; 
Ecocrop, 2010 ; Espino et al., 1991). Les bananes sont cueillies vertes, puis mûries dans des 
hangars. Il a été estimé que 30 % à 40 % de la production totale de bananes est rejetée pour non-
respect des normes de qualité, et sont potentiellement disponibles pour le bétail (Babatunde, 
1992). Dans les pays exportateurs, notamment en Amérique latine et en Asie, les bananes 
endommagées ou mal calibrées sont rejetées. Dans les pays où la consommation est locale, 
notamment en Afrique, seuls les fruits totalement impropres à l’homme peuvent être donnés aux 
animaux. Pour cette raison, les plantains sont rarement utilisés pour nourrir les animaux, et la 
plupart des articles scientifiques concernent les bananes.  
 
Remarque : dans le reste de cette fiche technique, le terme « banane » sera utilisé comme nom 
générique pour les deux sortes de fruits « bananes » et « plantains », sauf lorsque le terme plantain 
sera spécifiquement utilisé.  
 
Toutes les catégories d’animaux peuvent consommer des bananes et des plantains. Les fruits 
peuvent être utilisés frais ou déshydratés, crus ou cuits, verts (immatures) ou mûrs (matures), 
avec ou sans peaux, entiers ou émincés. Les bananes fraîches peuvent être ensilées avec de la 
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mélasse, de l’herbe, des légumineuses, du son de riz ou tout autre produit qui peut augmenter 
leur valeur nutritive (Babatunde, 1992). Un autre aliment basé sur la banane est la farine de 
pulpe de banane, qui est fabriquée avec des fruits pelés, séchés et broyés (Le Dividich et al., 
1978).  

Distribution  

Les bananes utilisées pour nourrir les animaux sont un coproduit de la production des bananes, 
et sont généralement disponibles dans le voisinage des champs de bananes et des usines de 
transformation. On les trouve dans toutes les régions tropicales et subtropicales d’Asie, 
d’Amérique, d’Afrique et d’Australie, où les bananiers sont cultivés.  

Procédés de transformation 

Déshydration 

Les bananes vertes sont plus faciles à sécher que les bananes mûres (Babatunde, 1992). Le 
séchage des bananes vertes ne modifie pas de façon significative la qualité du produit. La pulpe 
de banane séchée peut être transformée en farine de pulpe de banane, mais ce processus est 
coûteux (environ 68 kg de carburant ou 25 kWh par tonne de matière fraîche) et ne se justifie 
généralement que pour l’alimentation des veaux pré-ruminants ou des porcelets (Geoffroy, 
1980 ; Le Dividich et al., 1978).  

Ensilage 

Les bananes sont périssables, et ne peuvent pas être stockées en frais pendant une longue 
période. L’ensilage est une option peu onéreuse qui peut aider à conserver les bananes, quand 
elles sont abondantes, en prévision des périodes de pénurie alimentaire (Le Dividich et al., 
1975 ; Sève et al., 1976). Les bananes sont faciles à ensiler et ne nécessitent pas d’additifs. 
L’ensilage se stabilise en trois ou quatre jours, et se conserve pendant au moins six mois. Les 
bananes vertes doivent être coupées avant d’être ensilées, car elles se compactent moins 
facilement que les bananes mûres. L’ensilage fabriqué à partir de bananes vertes perd moins de 
MS (10-15 %) que l’ensilage à base de bananes mûres, parce que la plupart des sucres simples 
dans ce dernier sont dégradés ou disparaissent, tandis que les pertes d’amidon sont limitées. 
Bien que l’ensilage de fruits bien mûrs puisse avoir un pH et une teneur en acide lactique plus 
favorable que celui de bananes vertes, ce dernier doit être préféré, en particulier lors des pics 
soudains dans les approvisionnements de bananes en raison de facteurs saisonniers, des 
contraintes du marché et des conditions météorologiques (Le Dividich et al., 1978).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les bananes sont une source d’énergie car elles contiennent principalement des hydrates de 
carbone non-structurels (85-93 % MS). La composition des bananes est liée à leur degré de 
maturité. Dans le fruit immature, l’amidon est le principal glucide (65-75 % MS). La maturation 
le transforme en sucres solubles, notamment en saccharose (environ 2/3 des sucres), glucose et 
fructose. Les fruits complètement mûrs peuvent contenir plus de 70 % de sucres. Les bananes 
fraîches sont riches en eau (70-80 %). Les bananes ont une faible teneur en protéines brutes (5-
6 % MS), matière grasse (1-3 % MS) et minéraux (2-4 % MS). La teneur en cellulose brute est 
également faible (3-5 % MS). Les peaux représentent 18-23 % de la MS et contiennent plus de 
fibres brutes. En les retirant, on diminue la fibre brute jusqu’à 0-3 % MS (Ly, 2004). Les bananes 
sont pauvres en lysine et en acides aminés soufrés (Pérez, 1997).  
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Contraintes potentielles  

Tannins 

Les tannins sont le principal facteur anti-nutritionnel des bananes et sont principalement 
contenus dans les peaux. La maturation provoque la disparition des tannins (ou leur 
transformation en formes inertes). En plus de leurs effets antinutritionnels, en particulier chez 
les monogastriques, les tannins de bananes sont responsables du goût astringent des fruits 
immatures, les rendant moins palatables que les fruits mûrs (Ly, 2004).  

Mycotoxines 

En 1986, des cas de contamination par des mycotoxines dus à Fusarium ont été signalés dans des 
fruits de bananiers cultivés en Inde (Swamy, 2009).  

Pesticides 

Comme les bananes sont soumises à de fortes applications de pesticides, nourrir les animaux 
avec des fruits ou des tiges de bananes peut induire la présence de résidus toxiques dans les 
tissus animaux. Une enquête australienne évaluant 28 pesticides de bananes a rapporté que le 
carbaryl, le chlorothalonil, le dicofol et le prochloraz pourraient être responsables d’infractions 
aux résidus dans les viandes et abats comestibles (MacLachlan, 2006).  

Ruminants  

Les bananes sont appréciées par les bovins, mais sont moins palatables pour les ovins et caprins 
(Göhl, 1982). Elles sont généralement apportées fraîches ou ensilées, et peuvent être 
saupoudrées de sel pour assurer un apport de sodium (Babatunde, 1992).  
 
Les bananes constituent une source d’énergie souhaitable pour les ruminants, avec une valeur 
d’énergie nette proche de celle de l’orge (Pieltain et al., 1998). Cependant, commeelles sont 
pauvres en fibres, en protéines et en minéraux, elles doivent être offertes avec de l’herbe ou du 
fourrage grossier ainsi qu’avec un supplément de protéines (ou une source d’azote telle que 
l’urée) et un mélange minéral. Un bon ensilage peut être fait à parts égales de bananes vertes 
hachées et d’herbe, ou de bananes vertes hachées mélangées avec 1,5 % de mélasse (Göhl, 
1982).  

Bovins 

Les bananes peuvent être introduites dans les rations des bovins jusqu’à 50-75 % (Göhl, 1982). 
Lorsqu’elles sont correctement complétées par une source d’azote ou de protéines, ou associées 
à un régime de base (céréales, fourrage de leucaena, canne à sucre traitée à l’urée, etc.), les 
bananes de rebut permettent des niveaux de performance acceptables pour les bovins viande 
(Reynolds, 1995). Offrir 15 kg/j de bananes vertes fraîches à des bœufs au pâturage a augmenté 
le gain quotidien de 50 % (de 0,4-0,5 kg/j à 0,6-0,7 kg/j), ce qui a été attribué à la forte teneur en 
énergie de la banane (Ibrahim et al., 2000). Fournir des bananes fraîches à des bouvillons à 
l’herbe a permis d’augmenter le taux de charge, le taux de croissance et l’amélioration de la prise 
de poids par hectare (Cubillos, 1974). Pour des génisses en croissance, l’inclusion de bananes 
séchées et broyées a été économiquement viable jusqu’à 1 kg/j (0,36 % du poids vif), mais des 
taux plus élevés ont diminué le gain de poids (Vargas-Rodriguez et al., 2007).  
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La farine de pulpe de banane fabriquée à partir de bananes vertes déshydratées a été utilisée 
comme source d’amidon pour des aliments destinés aux veaux, et dans des substituts de lait où 
elle remplace le lactose. La farine de banane pourrait remplacer jusqu’à 50 % des céréales dans 
les aliments pour jeunes bovins en croissance et pour bovins en finition, sans altérer la 
consommation et le gain de poids quotidien (Babatunde, 1992 ; Le Dividich et al., 1978).  

Chèvres 

En raison de leur goût agréable et de leur teneur élevée en énergie, les fruits verts de bananiers 
sont un aliment approprié pour les chèvres, qui peuvent consommer jusqu’à 5 kg de bananes 
fraîches par jour (Pieltain et al., 1998). Quand les chèvres ont reçu bananes et fourrages ad 
libitum, mais séparément, elles ont consommé les bananes à environ 20-40 % de leur ingestion 
de MS. Lorsque les bananes ont été mélangées avec des fourrages, l’ingestion de MS et de MO 
digestible ont augmenté lorsque le niveau de la banane dans la ration est passé de 0 à 20 % 
(base MS). L’ingestion de matière sèche était plus élevée pour les bananes vertes ensilées que 
pour les bananes vertes fraîches, avec un pic de 1,8 à 2,2 kg/100 kg PV à un taux d’inclusion de 
20 % dans l’alimentation (Chenost et al., 1971 ; Geoffroy et al., 1973 ; Chenost et al., 1976).  
 
Pour des chèvres en lactation recevant du tourteau de soja et des céréales, le remplacement total 
des céréales par des bananes fraîches ou ensilées a entraîné une augmentation de l’ingestion de 
MS. La production de lait et le gain de poids étaient significativement plus élevés chez les 
animaux nourris avec les bananes (Le Dividich et al., 1978). Pour les chèvres en croissance, la 
moitié des concentrés classiques pourrait être remplacée par des bananes si la ration est 
complétée par de l’urée (l’azote non protéique peut constituer environ 30 % de l’azote 
alimentaire total) (Chenost et al., 1971).  
 
Pour la production de lait et la finition, les bananes peuvent être considérées comme un bon 
substitut de l’orge. L’amidon de banane passe plus rapidement dans l’intestin que l’amidon 
d’orge, la fermentation dans le rumen est moins intense et plus régulière, et les rations à base de 
bananes ont libéré moins d’acides gras volatils que les rations d’orge. Cette dernière observation 
confirme une utilisation efficace de l’urée dans les deux régimes (Poncet, 1973).  
 
Un mélange d’ensilage de bananes, de bagasse, de son de blé et d’urée a maintenu la production 
de lait de chèvres laitières et a augmenté le taux de croissance des chevreaux par rapport aux 
animaux nourris avec une ration à base de céréales. La faible ingestion de MS (2,0 à 2,5 kg/100 
kg PV) a augmenté de 30-40 % après ajout de 5 % de mélasse (Le Dividich et al., 1978).  

Porcs  

Les bananes de rebut sont traditionnellement utilisées pour engraisser les porcs, par exemple 
dans les Caraïbes (Göhl, 1982 ; Klotz et al., 2002), et en Inde dans les régions productrices de 
bananes (Buragohain et al., 2010). En raison de leur faible teneur en protéines et de leur 
déficience en lysine et en acides aminés contenant du soufre, les bananes doivent être 
supplémentées avec des protéines.  
 
Lorsque les animaux reçoivent des niveaux élevés de bananes vertes, la palatabilité affecte 
l’ingestion volontaire, et cette baisse de consommation affecte les performances (Pérez, 1997 ; 
Ly, 2004). Les porcs mangent des bananes avec plaisir quand elles sont mûres. La chute de 
consommation des bananes vertes est due à la présence de tannins (Ly, 2004). Le tranchage et le 
séchage des bananes vertes au soleil augmentent la consommation. La cuisson des bananes 
vertes améliore la palatabilité, mais les taux de croissance restent inférieurs à ceux des bananes 
mûres (Pérez, 1997). Les porcs recevant des bananes mûres rejettent parfois les peaux, à moins 
que la quantité de bananes soit limitée (Clavijo et al., 1975). Pour des porcs en croissance, des 
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bananes mûres ont permis des ingestions et des gains quotidiens légèrement meilleurs que les 
plantains mûrs, ce qui peut être dû à une maturation plus lente et à une teneur en tannins du 
plantain supérieure (Clavijo et al., 1975).  
 
La digestibilité de la MO est d’environ 70 % pour l’ensemble des fruits verts, 90 % pour le fruit 
vert pelé, et est encore plus élevée pour les fruits mûrs (Göhl, 1982). Les bananes mûres sont 
donc plus intéressantes pour les porcs, mais en grandes quantités elles peuvent causer des 
diarrhées chez les truies (Pérez, 1997).  

Porcs en croissance 

Fraîches ou séchées, vertes ou mûres, les bananes peuvent remplacer les céréales dans les 
rations pour porcs en croissance, mais des taux d’inclusion supérieurs à 20-25 % MS ont 
diminué le gain moyen quotidien et le taux de conversion alimentaire (Pérez, 1997). Des niveaux 
relativement faibles sont donc préférables, même avec de la farine de banane (Ly, 2004). Les 
porcs en croissance nourris avec une ration à base de bananes peuvent manger de 4-7 kg (à 30-
60 kg de poids vif) à 8-9 kg (plus de 60 kg de poids vif) de bananes vertes entières par jour, avec 
des suppléments protéiques (Klotz et al., 2002).  
 
L’ensilage de bananes est très apprécié des porcs en croissance et en finition. L’ensilage de 
bananes vertes diminue la digestibilité des protéines alimentaires mais a à peu près la même 
valeur nutritive que le fruit mûr. L’ensilage de bananes mûres donne de mauvaises 
performances de croissance, en raison de sa forte teneur en cellulose. La carcasse est bonne, y 
compris celle des animaux abattus à un poids de 100 kg ou plus. Cependant, la faible teneur en 
MS de l’ensilage pourrait limiter son taux d’incorporation. L’ensilage de bananes vertes ou 
mûres peut constituer 30 % de la consommation de MS totale, de 30 à 90 kg de poids vif, et 65 
%, de 90 à 110 kg de poids vif (Sève et al., 1976).  

Porcelets 

Les bananes fraîches ne doivent pas être utilisées pour le sevrage précoce parce que les 
porcelets sont incapables de digérer efficacement l’amidon provenant de cette source 
alimentaire (Le Dividich et al., 1978). La farine de banane est, au contraire, un aliment 
intéressant pour les porcelets : un régime contenant 50 % de farine de bananes vertes offert à 
des porcelets sevrés de 5 semaines a permis de contrôler la diarrhée, et donné des performances 
de croissance comparables à celles obtenues avec la même quantité de farine de manioc (Le 
Dividich et al., 1974).  

Truies 

Les truies en gestation peuvent recevoir des bananes fraîches ou ensilées, à la place des céréales, 
sans modifier la taille des portées et le poids de naissance des porcelets (Le Dividich et al., 1975 ; 
Clavijo et al, 1971b).  
 
Les bananes ne sont pas conseillées pour les truies en lactation. Les bananes mûres et fraîches 
ne répondent pas à leurs besoins en énergie, même lorsqu’elles sont complétées avec de la 
mélasse et un aliment riche en protéines, et ont causé des diarrhées lorsqu’elles ont été 
proposées ad libitum (Clavijo et al., 1971a). 50 % de farine de bananes vertes dans le régime des 
truies en lactation n’a pas modifié la taille de la portée au sevrage, mais a entraîné une perte de 
poids corporel des truies, ce qui a pu affecter les performances de reproduction ultérieures (Le 
Dividich et al. 1974).  
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Volailles  

Il y a eu peu d’expériences traitant des fruits de bananiers en volailles. Les premières recherches 
suggèrent que la farine de banane peut être utilisée dans l’alimentation des volailles, mais que 
pas plus de 5 ou 10 % des céréales ne devraient être remplacés par de la farine de banane, car 
des niveaux plus élevés sont préjudiciables à la croissance et à l’efficacité alimentaire (Göhl, 
1982).  
 
Des poulets locaux ayant libre accès à diverses sources d’hydrates de carbone (brisures de riz, 
racines de manioc, tubercules de patate douce et bananes) ont mangé les bananes en petites 
quantités et ont préféré les autres aliments (Kong Saroeun et al., 2010).  

Lapins  

Des bananes vertes entières ont été offertes ad libitum à des lapins avec un aliment granulé du 
commerce. Les lapins ont consommé jusqu’à 120 g/jour de bananes fraîches (32 % de la ration, 
base MS) et l’ingestion aurait pu être plus élevée si la quantité de granulés avait été restreinte. 
La valeur de l’énergie digestible des bananes vertes a été estimée à 15,2 MJ/kg MS (Gidenne, 
1985).  

Poissons  

Characidae 

Chez les Characides d’Amérique du Sud, Colossoma macropomum et Piaractus brachypomus, la 
racine de manioc, les bananes plantain et le fruit du palmier-pêche (Bactris gasipaes) ont donné 
une meilleure performance de croissance que le son de blé et les issues de blé dans les régimes 
contenant 30 % d’ingrédient testé (Lochmann et al., 2009).  

Crustacés  

Crevettes d’eau douce 

Des crevettes d’eau douce (Macrobrachium rosenbergii) ont reçu un régime contenant jusqu’à 20 
% de bananes congelées sans montrer de différence significative de poids final, de rendement et 
de survie, bien que le taux de conversion alimentaire se détériore avec le niveau d’incorporation 
de la banane (Garces et al., 1993).  

Autres espèces  

Escargots géants 

Les bananes mûres sont un aliment intéressant pour l’escargot de terre géant Africain 
(Archachatina marginata), car elles favorisent sa croissance. Les bananes vertes peuvent aussi 
être utilisées, mais elles donnent des résultats inférieurs (Agbogidi et al., 2008).  
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 Bananes mûres, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,9 5,3 16,8 31,1 16  
Protéines brutes  % MS 5,2 1,1 3,3 7,4 16  
Cellulose brute  % MS 4,6 1,6 2,2 7,2 14  
NDF  % MS 16,2 8,9 10,2 29,1 4  
ADF  % MS 7,4 0,7 6,6 8,0 3  
Lignine  % MS 3,2  3,0 3,3 2  
Matières grasses brutes  % MS 1,8 0,6 0,4 2,1 13  
Matières minérales  % MS 5,9 2,9 3,3 15,4 16  
Amidon  % MS 10,2    1  
Sucres totaux  % MS 63,2    1  
Sucres hydrosolubles  % MS 71,6    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,1  15,2 17,1 2 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,2 0,3 0,0 0,9 12  
Phosphore g/kg MS 0,9 0,5 0,0 1,5 12  
Potassium g/kg MS 20,0 4,8 13,3 27,7 8  
Magnésium g/kg MS 0,9 0,3 0,6 1,3 9  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 82,0    1  
Dig. énergie  % 77,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,3     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  % 85  74 96 2  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 82,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,2  12,4 14,2 2 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,8     * 
Energie nette MJ/kg MS 9,9     * 
Dig. azote  % 53,6    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes immatures, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,0 2,7 20,0 27,5 6  
Protéines brutes  % MS 5,3 0,7 4,5 6,4 6  
Cellulose brute  % MS 3,8 0,7 3,1 5,0 5  
NDF  % MS 10,6    1  
ADF  % MS 7,6  7,2 7,9 2  
Matières grasses brutes  % MS 1,3 0,5 0,9 1,9 3  
Matières minérales  % MS 4,9 0,3 4,6 5,3 5  
Amidon  % MS 72,3    1  
Sucres totaux  % MS 1,8    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,2     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,6  0,5 0,7 2  
Phosphore g/kg MS 0,9  0,8 0,9 2  
Potassium g/kg MS 24,2    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 1,4    1  
Glycine  % protéine 1,6    1  
Histidine  % protéine 0,7    1  
Lysine  % protéine 1,1    1  
Thréonine  % protéine 0,9    1  
Tyrosine  % protéine 0,5    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  84,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,4  12,8 14,4 2 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,1     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,3     * 
Dig. azote  %  46,9    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes immatures, déshydratées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 88,7 4,3 84,8 93,3 3  
Protéines brutes  % MS 5,0 0,4 4,7 5,5 3  
Cellulose brute  % MS 3,9 0,6 3,4 4,6 3  
NDF  % MS 10,7    1  
ADF  % MS 7,9    1  
Lignine  % MS 4,7    1  
Matières grasses brutes  % MS 2,1 1,0 1,1 3,2 3  
Matières minérales  % MS 5,1  4,9 5,4 2  
Amidon  % MS 73,9    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,3     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,4    1  
Phosphore g/kg MS 1,0    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  84,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,5     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Bananes immatures, cuites 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 21,6    1  
Protéines brutes  % MS 5,5    1  
Matières minérales  % MS 4,5    1  
Amidon  % MS 67,3    1  
Sucres totaux  % MS 2,7    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,1    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  84,3    1  
Energie digestible MJ/kg MS 14,4  12,8 14,4 2 * 
Dig. azote  %  43,8    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes immatures, ensilées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 27,3  25,6 29,0 2  
Protéines brutes  % MS 4,9  4,7 5,1 2  
Cellulose brute  % MS 4,4  3,5 5,3 2  
NDF  % MS 14,6    1  
ADF  % MS 8,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 3,5    1  
Matières minérales  % MS 4,5  3,8 5,1 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,7     * 
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  83,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes immatures, sans peau, déshydratées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 93,3    1  
Protéines brutes  % MS 5,1    1  
Cellulose brute  % MS 2,0    1  
NDF  % MS 6,0    1  
ADF  % MS 4,8    1  
Lignine  % MS 2,7    1  
Matières grasses brutes  % MS 0,6    1  
Matières minérales  % MS 3,8    1  
Amidon  % MS 80,2    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,1     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,2    1  
Phosphore g/kg MS 0,9    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  86,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,9     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes plantain, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 29,4    1  
Protéines brutes  % MS 4,0    1  
Cellulose brute  % MS 1,1    1  
Matières grasses brutes  % MS 0,8    1  
Matières minérales  % MS 3,6    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,1     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,5    1  
Phosphore g/kg MS 2,9    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  88,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes plantain, déshydratées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,4 3,9 87,0 94,6 3  
Protéines brutes  % MS 5,1 0,4 4,6 5,5 3  
Cellulose brute  % MS 2,1 0,9 1,4 3,0 3  
Matières grasses brutes  % MS 1,8  1,5 2,2 2  
Matières minérales  % MS 4,2 1,4 2,6 5,4 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 0,7  0,6 0,7 2  
Phosphore g/kg MS 0,7  0,6 0,9 2  
Potassium g/kg MS 20,2    1  
Magnésium g/kg MS 1,1    1  
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        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  86,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,1     * 
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA poulet MJ/kg MS 13,1  12,7 13,5 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bananes plantain, sans peau, cuites 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 42,8    1  
Protéines brutes  % MS 2,6    1  
Cellulose brute  % MS 0,5    1  
Matières grasses brutes  % MS 0,1    1  
Matières minérales  % MS 1,3    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,3     * 
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  89,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Farine de banane 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 90,0 0,1 89,9 90,0 3  
Protéines brutes  % MS 16,7 1,4 15,9 18,3 3  
Cellulose brute  % MS 3,7 0,7 3,2 4,6 3  
Matières grasses brutes  % MS 3,1  3,0 3,1 2  
Matières grasses brutes (hydrolyse)  % MS 3,8    1  
Matières minérales  % MS 3,6 0,5 3,2 4,2 3  
Energie brute MJ/kg MS 18,5     * 
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  84,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Peaux de bananes 

Présentation 

Les peaux de bananes sont un coproduit de la consommation domestique ou du traitement 
industriel des bananes. Elles sont fréquemment utilisées dans l’alimentation des ruminants et 
des porcs dans les pays producteurs de bananes. Les peaux de bananes contiennent des taux 
importants d’amidon (peaux vertes) ou de sucres (peaux mûres), ce qui les rend intéressantes 
comme source d’énergie. En revanche, elles sont pauvres en protéines et peuvent être riches en 
fibres, ce qui rend une complémentation nécessaire. La présence de tannins dans les peaux 
vertes peut limiter leur utilisation pour les espèces monogastriques.  

Description  

Les peaux de bananes sont les enveloppes extérieures des bananes. Ce sont des coproduits de la 
consommation domestique et de la transformation des bananes.  

Distribution  

Les peaux de bananes sont disponibles dans des zones densément peuplées ou à proximité des 
usines de transformation de bananes. On les trouve dans toutes les régions tropicales et 
subtropicales d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Australie, où les bananiers sont cultivés.  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les peaux de bananes contiennent 6-9 % de protéines (base MS), 20-30 % de NDF, et des 
quantités variables d’amidon et de sucres solubles, en fonction de leur stade de maturité. Les 
peaux de bananes plantain vertes contiennent 40 % d’amidon qui est entièrement transformé en 
sucres après maturation. Les peaux de bananes vertes contiennent beaucoup moins d’amidon 
(environ 15 %) quand elles sont vertes, tandis que les peaux de bananes mûres contiennent 
jusqu’à 30 % de sucres solubles. La teneur en lignine augmente avec la maturation (de 7 à 15 % 
MS). Les peaux des plantains contiennent moins de fibres que les peaux de bananes (Happi 
Emaga et al., 2011).  

Contraintes potentielles  

Tannins 

Les tannins sont les principaux facteurs antinutritionnels des bananes, et sont principalement 
contenus dans les peaux. La maturation provoque la migration des tannins dans la chair ou leur 
dégradation par des polyphénol oxydases et des peroxydases (Happi Emaga et al., 2011). En plus 
de leurs effets antinutritionnels, en particulier chez les monogastriques, les tannins des bananes 
sont responsables du goût astringent des fruits immatures, qui les rendent moins palatables que 
les fruits mûrs (Ly, 2004).  

Mycotoxines 

En 1986, des cas de contamination par des mycotoxines dues à Fusarium ont été signalés dans 
les fruits de bananiers cultivés en Inde (Swamy, 2009).  
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Pesticides 

Comme les bananes sont soumises à de fortes applications de pesticides, nourrir les animaux 
avec des fruits ou des tiges de bananes peut induire la présence de résidus toxiques dans les 
tissus animaux. Une enquête australienne évaluant 28 pesticides de bananes a montré que le 
carbaryl, le chlorothalonil, le dicofol et le prochloraz pouvaient être responsables d’infractions 
aux résidus dans les viandes et les abats comestibles (MacLachlan, 2006).  

Ruminants  

Les peaux de bananes sont largement utilisées par les petits exploitants comme complément 
alimentaire pour les bovins et les petits ruminants, dans les régions tropicales (Onwuka et al., 
1997 ; Happi Emaga et al., 2011). Leur valeur nutritive pour les ruminants est considérée comme 
similaire à celle des pelures de manioc ou des pelures d’agrumes. Les peaux vertes contiennent 
plus d’énergie métabolisable que les peaux mûres. De nouvelles recherches portant sur la valeur 
des peaux comme aliments ainsi que sur les effets potentiels de la variation des teneurs en 
tannins au cours de la maturation sont nécessaires (Happi Emaga et al., 2011).  

Bovins 

Des vaches laitières ayant reçu jusqu’à 21 kg de peaux fraîches de bananes mûres ont augmenté 
leur production de lait (Dormond et al., 1998). Pour des zébus d’embouche nourris a l’herbe, un 
supplément provenant de peaux de bananes et représentant 15 à 30 % (base MS) de la ration a 
été très palatable, et a augmenté le gain de poids de manière significative sans causer de 
problèmes de santé. Cependant, la supplémentation à base de peaux de bananes ne s’est pas 
révélée rentable (Hernan Botero et al., 2000).  

Chèvres 

Chez les chèvres, les peaux séchées de bananes plantain mûres peuvent entièrement remplacer 
le maïs grain, sans effets néfastes sur les performances des animaux ou leur croissance. Ces 
peaux de banane ont constitué une source d’hydrates de carbone économique (Aregheore, 
1998). Les chèvres laitières nourries à base de peaux de banane, complétées avec un fourrage de 
légumineuses, ont donné de bons résultats, bien que les teneurs en matière grasse et protéines 
de leur lait aient été inférieures à celles des chèvres recevant des régimes à base de feuilles de 
maïs ou d’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum) (Nambi et al., 2001).  

Porcs  

Comme les autres produits issus de la banane, les peaux de bananes peuvent être un aliment de 
base important pour les porcs des petits producteurs des zones productrices de bananes 
(Buragohain et al., 2010). Des peaux séchées de bananes mûres ont pu être offertes à des porcs 
en croissance jusqu’à 20 % MS de la ration sans diminuer leur croissance, mais des taux 
d’incorporation supérieurs ont causé une faible croissance (Rios et al., 1975). La valeur nutritive 
des peaux de bananes mûres (14,0 MJ/kg MS) est plus élevée que celle des peaux de bananes 
vertes (11,6 MJ/kg MS) (Tartrakoon et al., 1999).  
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Volailles  

Poulets de chair 

Des taux d’inclusion maximum de 7,5 % et 10 % de peaux de bananes séchées ont été proposés 
pour les régimes de poulets de chair. Dans une expérience, des peaux de plantain séchées 
remplaçant du maïs grain ont entraîné une diminution importante des gains de poids 
hebdomadaires, lorsqu’elles ont été incluses à plus de 7,5 % dans l’alimentation (Tewe, 1983). 
Dans une autre expérience, le gain de poids vif et le taux de conversion alimentaire ont été 
significativement plus élevés chez les poulets ayant reçu jusqu’à 10 % de farine de peaux de 
banane dans leur ration. Jusqu’à 10 % d’inclusion, les peaux de bananes ont augmenté 
linéairement l’ingestion alimentaire, mais au-délà la croissance a diminué (Sabutan, 1996).  

Canards 

Un mélange 50:50 de peaux de banane et de farine d’escargot doré (Pomacea canaliculata) a 
permis de remplacer jusqu’à 90 % d’un régime commercial pour canards (Ulep et al., 1995).  

Lapins  

Les peaux de bananes plantains séchées peuvent être incorporées à 20-30 % (base MS) dans les 
rations pour lapins, en particulier en remplacement partiel ou total du maïs grain (Fanimo et al., 
1996). La maturité peut légèrement améliorer leur valeur nutritive (Fanimo et al., 2006). Des 
peaux de bananes plantain mûres, séchées au soleil, ont pu remplacer jusqu’à 75 % du maïs (27 
% de la ration, base MS) ou 100 % (36 % de la ration) dans l’alimentation des lapins sevrés avec 
des rendements économiques positifs, bien que le remplacement total ait diminué les 
performances (digestibilité, gain de poids, taux de conversion alimentaire, qualité de la carcasse) 
(Fanimo et al., 1996 ; Ajasin et al., 2006). Un mélange 3:1 de peaux de bananes mûres, séchées et 
broyées, et de pelures d’igname a soutenu une bonne performance chez des lapins sevrés et a été 
le plus rentable quand il a remplacé 50 % du maïs grain (21 % de la ration) (Akinmutimi et al., 
2006). Des taux d’inclusion supérieurs à 30 % peuvent avoir des effets négatifs sur le gain de 
poids final, le gain quotidien et le taux de conversion alimentaire (Fanimo et al., 2006).  

Poissons  

Poisson-chat africain (Clarias gariepinus) 

Le poisson-chat africain (Clarias gariepinus) ne tolère pas les régimes contenant des niveaux 
élevés de farine de peaux de banane plantain ; la farine de peaux de plantains remplaçant du 
maïs grain dans l’alimentation des alevins a diminué leurs performances (Falaye et al., 1998).  

 Peaux de bananes mûres, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 15,4  14,1 16,6 2  
Protéines brutes  % MS 7,1  6,3 7,9 2  
Cellulose brute  % MS 9,9  7,7 12,0 2  
Matières grasses brutes  % MS 11,6    1  
Matières minérales  % MS 12,0  10,6 13,4 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,4     * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,6    1  
Phosphore g/kg MS 1,0    1  
Potassium g/kg MS 42,0    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Fer mg/kg MS 60    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,5     * 
Dig. azote  %  34,1    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  74,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Peaux de bananes immatures, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 13,1    1  
Protéines brutes  % MS 6,7  5,6 7,7 2  
Cellulose brute  % MS 15,0  13,0 17,0 2  
Matières grasses brutes  % MS 6,0    1  
Matières minérales  % MS 13,2  9,8 16,5 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium  g/kg MS 3,5    1  
Phosphore g/kg MS 1,0    1  
Potassium g/kg MS 36,0    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Fer mg/kg MS 67    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  69,3    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,1     * 
Dig. azote  %  22,0    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  66,6     * 
Energie digestible  MJ/kg MS 11,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Peaux de bananes plantains mûres, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 17,9 2,3 15,1 21,5 5  
Protéines brutes  % MS 8,4 0,9 7,3 9,5 5  
Cellulose brute  % MS 8,7 3,5 5,6 14,0 5  
Matières grasses brutes  % MS 7,0 2,4 5,6 9,7 3  
Matières minérales  % MS 12,0 3,0 9,3 17,2 5  
Sucres totaux  % MS 31,6    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,5     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,9 0,3 1,7 2,2 3  
Phosphore g/kg MS 1,2 0,3 0,9 1,5 3  
Potassium g/kg MS 44,9 4,7 40,7 49,9 3  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Magnésium g/kg MS 2,9  2,8 3,0 2  
Fer mg/kg MS 60    1  
        Porcs Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  76,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Peaux de bananes plantain immatures, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 16,0 3,2 10,1 21,5 9  
Protéines brutes  % MS 8,3 1,3 6,6 11,3 10  
Cellulose brute  % MS 7,4 2,7 5,2 14,0 10  
NDF  % MS 50,0    1  
ADF  % MS 15,4    1  
Lignine  % MS 4,5    1  
Matières grasses brutes  % MS 5,4 2,7 1,2 9,7 6  
Matières minérales  % MS 10,8 3,0 5,6 17,2 10  
Sucres totaux  % MS 17,3  3,0 31,6 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,3     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,9 0,2 1,7 2,2 4  
Phosphore g/kg MS 1,2 0,3 0,9 1,5 4  
Potassium g/kg MS 43,7 4,5 40,0 49,9 4  
Sodium g/kg MS 0,1  0,1 0,1 2  
Magnésium g/kg MS 2,9  2,8 3,0 2  
Fer mg/kg MS 54  48 60 2  
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Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  78,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Pousses de bananier, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Protéines brutes  % MS 7,7    1  
Cellulose brute  % MS 48,2    1  
Matières grasses brutes  % MS 5,8    1  
Matières minérales  % MS 16,2    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 8,1    1  
Phosphore g/kg MS 2,6    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  14,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 2,6     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Feuilles et troncs de bananier 

Présentation 

La production bananière génère de grandes quantités de parties végétatives, chaque plante étant 
coupée après récolte du régime de bananes. Ces résidus de récoltes, constitués des feuilles 
proprement dites, de leurs pétioles et des pseudo-troncs, sont une ressource utile pour 
l’alimentation animale, notamment en cas de sécheresse ou de pénurie d’aliments. Ils sont 
utilisés frais ou séchés, entiers ou hachés. Leur ensilage nécessite une source de glucides telle 
que la mélasse. Les feuilles sont de valeur nutritionnelle faible à bonne tandis que les pseudo-
troncs sont de faible qualité, les deux résidus étant assez digestibles chez les ruminants car peu 
lignifiés. Une complémentation protéique et énergétique est nécessaire. Chez les 
monogastriques, les feuilles séchées et broyées peuvent être utilisées en petites quantités. En 
raison des nombreux traitements pesticides appliqués durant la culture, les parties végétatives 
du bananier peuvent contenir des résidus de pesticides.  

Description  

La banane est une culture fruitière qui génère de grandes quantités de fourrage utilisable en 
alimentation animale.  
 

• Les feuilles de bananes, qui poussent continuellement à partir du centre de la tige, sont 
de grands limbes mesurant 1-4 m de long et 0,7-1 m de large, avec une nervure médiane de 
soutien prononcée.  
• Les pseudo-troncs de bananiers, généralement appelés tiges ou troncs de bananiers, 

sont de forme cylindrique, font 20-50 cm de diamètre et sont constitués par le chevauchement 
des gaines foliaires.  

 
Les feuilles de bananier et pseudo-troncs peuvent être donnés aux animaux sous forme fraîche, 
ensilée ou séchée (Ecoport, 2010 ; Ecocrop 2010).  

Distribution  

Les feuilles de bananier et pseudo-troncs sont un coproduit de la production de bananes et sont 
généralement disponibles à proximité des champs de canne à sucre et des sucreries. On les 
trouve dans toutes les régions tropicales et subtropicales d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et 
d’Australie, où les bananiers sont cultivés.  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

La production de bananes donne de grandes quantités de biomasse fourragère. Une bananeraie 
qui fructifie en moyenne 1,5 fois par an produit une biomasse de fourrage qui peut atteindre 13 
t/ha/an (Ffoulkes et al., 1977).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les feuilles de bananier contiennent environ 85 % d’eau et 10-17 % de protéines (base MS). Les 
pseudo-troncs contiennent principalement de l’eau (92-95 %) et très peu de protéines (3-4,5 % 
MS) (Ffoulkes et al., 1977). La teneur en fibres est élevée, de l’ordre de 50-70 % MS pour le NDF 
et environ 30-40 % MS pour l’ADF (Feedipedia, 2012).  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Contraintes potentielles  

Le feuillage de bananier contient de grandes quantités de polyphénols totaux (jusqu’à 8 % MS), 
principalement dans les feuilles, mais très peu de tannins condensés (Marie-Magdeleine et al., 
2010).  

Ruminants  

Le feuillage de bananier est une source de fourrage utile dans de nombreux pays tropicaux. En 
particulier, il peut être utilisé comme aliment de secours en cas de sécheresse ou de pénurie 
alimentaire (Reynolds, 1995). Les pseudo-troncs et les feuilles peuvent être apportés 
séparément ou mélangés ensemble. Ils peuvent être utilisés frais ou séchés au soleil, entiers ou 
hachés. Les pseudo-troncs sont facilement ensilés s’ils sont hachés et mélangés avec une source 
facilement fermentescible d’hydrates de carbone telle que la mélasse ou le son de riz. L’ensilage 
est de bonne qualité (Göhl, 1982).  
 
Les feuilles de bananier ne satisfont pas entièrement les besoins des animaux et elles doivent 
être complétées avec de l’azote et de l’énergie, ou faire partie d’une ration contenant d’autres 
aliments et des fourrages (Ffoulkes et al., 1978a).  

Digestibilité et dégradabilité 

Il existe des différences significatives dans la dégradabilité et la digestibilité, entre les feuilles de 
bananier et les pseudo-troncs. Contrairement à d’autres plantes, la digestibilité des tiges est plus 
élevée (75 %) que celle des feuilles (65 %) (Ffoulkes et al., 1978a) et la disparition de la MO et 
de la MS suivent le même modèle (Kimambo et al., 1991). L’explication probable est que le port 
dressé des pseudo-troncs est obtenu grâce à la présence d’eau dans les cellules (turgescence), et 
non celle de fortes teneurs de lignine dans la paroi cellulaire. La forte teneur en tannins des 
feuilles peut aussi expliquer leur faible digestibilité (Marie-Magdeleine et al., 2010 ; Kimambo et 
al., 1991).  

Ingestion 

L’ingestion de MS pour les pseudo-troncs est très faible (13 g/j/kg P pour les zébus ; 6,6 g/j/kg P 
pour les chèvres), probablement en raison de leur haute teneur en humidité et de leur faible 
teneur en protéines (Geoffroy et al., 1978 ; Ffoulkes et al., 1978a). L’ingestion de MS pour les 
feuilles est plus élevée (23 g/j/kg P pour les zébus ; 13,6 pour les chèvres ; 20 pour les agneaux) 
(Geoffroy et al., 1978 ; Ffoulkes et al., 1978a ; Marie-Magdeleine et al., 2010).  

Bovins 

Il y a eu de nombreuses expériences concluant à des effets positifs des feuilles de bananiers 
quand elles sont bien complétées, ou utilisées dans des aliments complets (Reynolds, 1995).  
Bovins viande 

L’inclusion de farine de feuilles de bananier jusqu’à 40 % dans le fourrage a augmenté le gain de 
poids et l’efficacité alimentaire pour les bovins (zébus) et les ovins (Garcia et al., 1973). Chez des 
veaux en croissance, un mélange à 40:60 de pseudo-troncs et d’ensilage de maïs a réduit les 
coûts alimentaires et a augmenté la digestibilité, mais l’ingestion de MS et le poids coroporel ont 
diminué (Dormond et al., 2001). Aux Seychelles, de jeunes bouvillons Jersiais croisés ont reçu 
des résidus de feuilles et de pseudo-troncs de bananier, hachés et complétés par un mélange 
urée/mélasse et des feuilles de leucaena, ont eu un taux de croissance de 0,4 kg/j (Preston et al., 
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1987). Des gains de poids de 0,5 à 0,7 kg/j ont été obtenus sur des bouvillons nourris avec des 
feuillages de bananiers complétés avec de la mélasse et de l’urée (Rowe et al., 1978). A Zanzibar, 
le fourrage de bananier a fourni des rations d’entretien pendant la saison sèche et a permis une 
croissance raisonnable chez des animaux à l’étable lorsqu’il a été combiné avec d’autres aliments 
(Reynolds et al., 1983).  

Vaches laitières 
Le feuillage frais de bananier a pu être inclus jusqu’à 15 % (base MS) dans les rations des vaches 
en lactation, sans modifier de façon significative la production de lait, bien que le rendement 
laitier et la digestibilité aient diminué avec l’augmentation de la quantité de feuillage de 
bananier dans la ration (El-Ghani, 1999).  
 
L’ensilage de feuillage de bananier avec d’autres ingrédients peut être une stratégie intéressante. 
Le feuillage de bananier ensilé avec de la paille de blé (75:25), de la mélasse et de l’urée a pu 
remplacer 50 % du maïs vert dans la ration de vaches Red Sindhi, sans altérer le rendement en 
lait (Baloch et al., 1988). Du feuillage de bananier ensilé avec de la litière de poulet (40:60), de la 
mélasse ou du lactosérum a été inclus à 15 % (base MS) dans la ration de bufflonnes allaitantes 
et a été bien accepté sans altérer la production de lait (Khattab et al., 2000).  

Ovins et caprins 

Des tiges de bananiers séchées ont été offertes à des chèvres (20 %, base MS) (Poyyamozhi et al., 
1986) et des moutons (jusqu’à 50 %, base MS) sans effets indésirables, mais les gains de poids 
quotidiens ont été faibles. Leur valeur a été comparable à celle des autres résidus de culture tels 
que les pailles de céréales et de riz, et les amarres de canne à sucre (Viswanathan et al., 1989). La 
valeur du feuillage de bananier pour la croissance de l’agneau a été jugée assez pauvre, 
probablement en raison de leur faible contenu énergétique (Marie-Magdeleine et al., 2010). Chez 
les chevreaux, des feuilles de bananier vertes ont pu être introduites en toute sécurité jusqu’à 
fournir 25 % de la protéine de la ration (Hembade et al., 2004).  
 
L’ensilage des feuilles de bananiers avec de l’urée a été préférable au séchage pour alimenter les 
moutons (Shoukry et al., 1999).  

Propriétés anthelminthiques 

Les propriétés vermifuges du feuillage de bananier, qui pourraient être liées à des composés 
terpenoïdes et flavonoïdes, ont été démontrées chez les agneaux, les chèvres et les bovins 
(Marie-Magdeleine et al., 2010 ; Oliveira et al., 2010 ; Braga et al., 2001 ; Olivo et al., 2007). 
Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour définir les conditions favorables à 
l’utilisation des feuilles de bananier comme moyen de contrôle des parasites (Olivo et al., 2007).  

Porcs  

Comme les autres produits de la banane, le feuillage de bananier et les résidus de cette culture 
peuvent être des aliments de base importants pour les porcs des petits exploitants, dans les 
zones productrices de bananes (Buragohain et al., 2010). La farine de feuilles de bananiers a pu 
remplacer jusqu’à 15 % (base MS) de la ration de porcs en croissance, et a donné un gain 
quotidien et un taux de conversion alimentaire satisfaisants (Garcia et al., 1991). Toutefois, la 
farine de feuilles de plantain a eu un effet néfaste sur la digestibilité iléale et fécale de la plupart 
des nutriments, y compris des protéines, ce qui suggère qu’il devrait être utilisé à de faibles taux 
d’inclusion dans le régime des porcs (Ly et al., 1997).  
 



396 
 

Des propriétés anthelminthiques ont été démontrées dans les années 1950, mais elles doivent 
être confirmées par des recherches plus récentes (Olivo et al., 2007).  

Volailles  

Les feuilles de plantain séchées remplaçant 10 % de la ration standard de poulets de chair n’ont 
pas affecté l’efficacité ou le taux de conversion alimentaire ; les feuilles de plantain ont donné 
une croissance légèrement meilleure que les feuilles de Clitoria ternatea (Marin et al., 2003). Les 
feuilles de bananiers sont un mauvais substitut de la farine de poisson et leur utilisation a 
diminué les performances des poulets de chair (Islam et al., 1994).  

Lapins  

Des lapins ont reçu jusqu’à 40 % de feuilles de bananier sans effets négatifs sur la croissance, 
l’ingestion alimentaire et la physiologie, tandis qu’une incorporation à 60 % a réduit l’ingestion 
(Rohilla et al., 2000). Chez des lapins ayant reçu des rations contenant soit 30 % de feuilles de 
bananier séchées, soit 30 % de feuilles de bananier fraîches, soit un mélange de 30 % de feuilles 
fraîches et séchées, il n’y a pas eu de différences significatives dans les gains de poids, mais la 
consommation a été plus élevée pour les animaux recevant des feuilles fraîches. La rentabilité 
des coûts d’alimentation a été la plus élevée pour les lapins recevant les feuilles séchées 
(Fomunyam, 1985).  

 Parties aériennes de bananier, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 16,0    1  
Protéines brutes  % MS 16,6 3,2 6,4 19,1 13  
Cellulose brute  % MS 26,1 3,4 22,4 31,2 13  
NDF  % MS 55,0 10,2 40,2 69,5 11  
ADF  % MS 31,5 6,6 24,7 44,0 10  
Lignine  % MS 8,5 2,6 5,9 13,1 8  
Matières grasses brutes  % MS 0,8    1  
Matières minérales  % MS 11,1 1,0 9,8 13,1 13  
Energie brute MJ/kg MS 17,7     * 
                Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  74,0    1  
Dig. énergie  %  70,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,9     * 
Dig. azote  %  54,7    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Feuilles de bananier, séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 94,3 0,4 94,0 94,7 3  
Protéines brutes  % MS 14,6 4,2 9,9 17,9 3  
Cellulose brute  % MS 27,9 4,2 24,0 31,6 4  
NDF  % MS 55,7    1  
ADF  % MS 40,0    1  
Lignine  % MS 8,2    1  
Matières grasses brutes  % MS 7,7  3,6 11,8 2  
Matières minérales  % MS 8,9 0,9 8,0 9,8 3  
Energie brute MJ/kg MS 19,3     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,5    1  
Phosphore g/kg MS 2,4    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Feuilles de bananier plantain, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 20,7 3,4 16,7 23,7 5  
Protéines brutes  % MS 9,5 2,4 2,6 13,2 14  
Cellulose brute  % MS 28,6 3,8 19,1 34,8 14  
Matières grasses brutes  % MS 5,6 2,1 1,1 8,7 14  
Matières minérales  % MS 11,4 1,4 9,5 13,7 14  
Energie brute MJ/kg MS 18,1     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 16,7 6,4 5,3 30,0 14  
Phosphore g/kg MS 1,2 0,3 0,6 1,7 14  
Potassium g/kg MS 25,1 8,9 14,9 50,3 13  
Magnésium g/kg MS 3,6 0,8 1,9 4,5 13  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Tronc de bananier plantain, frais 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 6,9 0,7 6,0 7,6 4  
Protéines brutes  % MS 3,5 2,5 2,1 11,5 13  
Cellulose brute  % MS 23,7 6,4 13,4 33,1 13  
Matières grasses brutes  % MS 1,5 0,7 0,9 3,6 13  
Matières minérales  % MS 11,3 2,4 6,2 15,6 13  
Energie brute MJ/kg MS 16,7     * 
          



398 
 

Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium  g/kg MS 7,0 3,6 0,7 13,7 13  
Phosphore g/kg MS 0,9 0,6 0,5 2,6 13  
Potassium  g/kg MS 40,8 15,3 15,1 64,4 12  
Magnésium g/kg MS 3,7 1,3 2,2 6,9 12  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  53,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 8,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Tiges de bananier, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 7,2 2,1 5,1 9,8 5  
Protéines brutes  % MS 5,1 2,6 2,4 8,8 7  
Cellulose brute  % MS 28,9 5,4 20,5 34,5 5  
NDF  % MS 57,7 12,6 40,5 69,5 4  
ADF  % MS 45,3 2,5 42,7 47,6 3  
Lignine  % MS 8,8 1,4 7,2 10,0 3  
Matières grasses brutes  % MS 3,5 1,6 1,9 5,9 5  
Matières minérales  % MS 15,4 7,2 2,9 24,7 7  
Energie brute MJ/kg MS 16,6  10,9 16,6 2 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,5 3,2 3,1 11,6 6  
Phosphore g/kg MS 2,9 4,3 0,4 11,5 6  
Potassium g/kg MS 53,5 28,4 12,0 86,0 5  
Sodium g/kg MS 0,7 0,8 0,2 1,9 4  
Magnésium g/kg MS 9,2  4,8 13,6 2  
Zinc mg/kg MS 129  116 142 2  
Cuivre mg/kg MS 4  2 7 2  
Fer mg/kg MS 310 231 51 496 3  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  44,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 7,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Produits du manguier (Mangifera indica) 

Noms communs 

Mango [English]; mangue, manguier [French]; mango, melocoton de los tropicos [Spanish]; 
mangueira, manga [Portuguese]; veselperske [Afrikaans]; mangga [Indonesian]; cambe [Somali]; 
mwembe [Swahili]; xoài [Vietnamese]; عئاش وجنام [Arabic]; 芒果 [Chinese]; μάνγκο [Greek];וגנמ 
[Hebrew]; लंगड़ा आम [Hindi]; 편편  [Korean]; മാവ് [Malayalam]; ਅੰਬ [Punjabi]; манго [Russian]; 
மாம்பழம ்[Tamil]; มะมว่ง [Thai] 
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Mangues 

Présentation 

La mangue est le fruit du manguier (Mangifera indica L.), et la culture fruitière tropicale la plus 
importante après la banane. Les mangues impropres à la consommation humaine sont 
disponibles sur les lieux de production. Les mangues fraîches sont extrêment périssables et leur 
consommation rapide, ou leur ensilage, est recommandé. Elles sont pauvres en protéines mais 
contiennent de très grandes quantités de glucides (amidon dans les fruits immatures, sucres 
dans les fruits murs) et éventuellement des fibres en quantité significative du fait de la présence 
du noyau. Elles sont très appétentes pour les ruminants.  

Noms communs 

Mango [anglais]; Mangue, Manguier [Français]; mangue, melocoton de los Tropicos [Espagne]; 
Mangueira, manga [portugais]; veselperske [Afrikaans]; mangga [Indonésie]; cambe [Somalie]; 
Mwembe [swahili]; Xoai [vietnamien]; عئاش وجنام [arabe]; 芒果 [chinois]; μάνγκο [grec]; וגנמ 
[en hébreu]; लंगड़ा आम [Hindi]; 망고 [Koréen]; മാവ് [malayalam]; ਅੰਬ [Punjabi]; манго 
[russe]; மாம்பழம் [Tamoul]; มะมว่ง [Thai] 
 

Description  

Les mangues sont la plus importante production fruitière tropicale après les bananes et les 
plantains (FAO, 2011). La mangue est une drupe charnue, de taille, forme, couleur et goût très 
variables. Le fruit peut peser jusqu’à 1 kg dans certains cultivars. Il existe plus de 1000 cultivars 
de manguier. Les fruits ont un bec caractéristique à leur extrémité proximale (Litz, 2009). De 
couleur verte avant la maturité, le fruit devient orange-rougeâtre en mûrissant au bout de 3 à 6 
mois. La mangue se compose d’un endocarpe ligneux (le noyau), d’un mésocarpe comestible 
résineux (la chair) et d’un exocarpe épais (la peau, aussi appelée pelure). La majorité de la 
production de mangues est consommée fraîche, et environ 1-2 % de la production est 
transformée pour fabriquer des produits tels que des jus de fruits, nectars, concentrés, 
confitures, gelées en poudre, barres aux fruits frais, flocons et fruits secs (Berardini et al., 2005 ; 
Jedele et al., 2003). Les variétés de mangue trop fibreuses ou trop molles pour la consommation 
en frais peuvent être utilisées pour la fabrication du jus (Hui, 2007).  
 
La transformation de la mangue génère environ 40-50 % de coproduits, qui peuvent être utilisés 
pour nourrir le bétail (de la Cruz Medina et al., 2002 ; Sruamsiri et al., 2009). Ces coproduits sont 
également des sources potentielles de pectines et de composés phénoliques (antioxydants) 
(Berardini et al., 2005). Le noyau de la mangue contient 7-12 % d’une huile riche en acide 
stéarique (24-57 %) et en acide oléique (34-56 %), qui peuvent être fractionnés pour donner de 
l’oléine, dotée d’excellentes propriétés émollientes, et de la stéarine, qui est l’une des rares 
graisses qui peut remplacer le beurre de cacao dans le chocolat dans certains pays (y compris au 
sein de l’Union européenne) (Gunstone, 2006 ; Schieber et al., 2001).  
 
Les coproduits de la mangue comprennent : 
 

• Les fruits de rebut : fruits frais impropres à la consommation humaine.  
• Les noyaux (dénommés aussi  « graines » de mangue): le noyau représente 20 % à 60 % 

du poids total du fruit, selon la variété de mangue. Les noyaux de mangue moulus sont 
également connus sous le nom de farine de noyaux de mangue.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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• Les amandes de mangue (amandes du noyau) : l’amande contenue dans le noyau 
représente de 45 % à 75 % du noyau (Maisuthisakul et al., 2009). Les amandes de mangue 
broyées sont également connues comme farine d’amandes de mangue.  
• Le tourteau d’amandes de mangue déshuilé : c’est le coproduit de l’extraction de 

l’huile de l’amande de mangue. Ce produit contient uniquement de l’huile résiduelle, à la 
différence des amandes et des noyaux.  
• Les pelures de mangue : les pelures représentent 7 % à 24 % du poids total du fruit 

(Berardini et al., 2005).  
• Les déchets de mangue : les usines de transformation de mangue produisent des 

déchets de mangue contenant des proportions variables de pelures, de pulpe, de noyaux et de 
fruits de rebut.  

Remarque : les coproduits de la mangue sont parfois mal dénommés.  

• Les amandes de mangue sont parfois appelées noyaux : les contenus en fibre brute ou en 
ADF des véritables amandes de mangue (noyaux décortiqués) doivent être inférieurs à 5 % 
MS.  
• Les noyaux et les amandes contiennent généralement plus de 10 % d’huile (base MS). Un 

tourteau de noyaux de mangue ou un tourteau d’amandes de mangue à faible teneur en huile 
est un coproduit de l’extraction d’huile de mangue.  

Distribution  

Le manguier est originaire d’Asie du Sud-Est. Il est maintenant répandu dans les zones tropicales 
et subtropicales, entre 30 °N et 25 °S, du niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1200 m. Les 
conditions de croissance optimales sont des températures diurnes moyennes comprises entre 
24 et 30 °C, des précipitations annuelles entre 750 et 2500 mm, avec une période sèche 
marquée, nécessaire à l’initiation de la fructification, une exposition en pleine lumière et des sols 
pauvres, profonds et bien drainés dont le pH va de 5,5 à 7,5. Les manguiers tolèrent les 
sécheresses et les inondations. Dans les régions subtropicales, ils peuvent survivre au gel, mais 
les jeunes pousses et les fleurs sont tuées à des températures comprises entre 4 et 12 °C. La 
production de fruits sera compromise si le gel arrive tard dans la saison. Les manguiers ne 
supportent pas bien les sols acides ou salins (Orwa et al., 2009 ; Sukonthasing et al., 1991).  
 
La production de mangues était de 39 millions de tonnes, en 2010 (chiffre incluant les 
mangoustans et les goyaves). 80 % de la production mondiale est obtenue en Inde (40 %), Chine 
(11 %), Thaïlande, Pakistan, Mexique, Indonésie, Brésil, Philippines, Bangladesh et Nigeria. La 
plupart des mangues sont consommées localement et seulement 3 % de la production est 
exportée, les principaux exportateurs étant l’Inde et le Mexique. En raison de la popularité 
croissante du fruit en Europe et en Amérique du Nord, la production de mangues a doublé entre 
1990 et 2009, et les exportations ont été multipliées par huit au cours de cette période (FAO, 
2011 ; Jedele et al., 2003).  

Procédés de transformation  

Fruits frais 

Les mangues fraîches se détériorent rapidement, et plusieurs procédés ont été proposés pour les 
ensiler. Une méthode consiste à découper les fruits immatures, et à les ensiler avec 1 % de sel 
dans des fosses de 1,5 m3 bordées de grandes feuilles. Les fosses sont ensuite hermétiquement 
recouvertes de feuilles et de terre (Göhl, 1982). Une autre méthode consiste à couper les 
mangues en tranches de 1,5 cm, et à les ensiler pendant 30 jours avec des tiges de maïs, de la 
mélasse et de l’urée (Aguilera et al., 1997).  
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Noyaux et amandes de mangues 

Les noyaux et amandes de mangue doivent être trempés et séchés (jusqu’à 10 % d’humidité) 
pour enlever les tannins avant d’alimenter le bétail (Morton, 1987).  

Pelures de mangue 

Une fermentation en milieu solide avec Aspergillus Niger a été testée pour augmenter la teneur 
en protéines des pelures de mangue (de la Cruz Medina et al., 2002).  

Impact environnemental  

On peut estimer que les rendements de transformation de la mangue produisent entre 150 000 
et 400 000 t de déchets à travers le monde, qui peuvent causer des problèmes 
environnementaux au voisinage des usines de transformation. L’utilisation des déchets de 
mangue en alimentation du bétail est un moyen de réduire les préoccupations 
environnementales (Jedele et al., 2003 ; El-Kholy et al., 2008).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Fruits, pelures et coproduits de transformation  

La composition chimique des coproduits de transformation de la mangue est extrêmement 
variable : il existe environ 1000 variétés de mangue avec des proportions différentes de noyaux, 
coques, chair, pelures et teneurs en sucres. En outre, les coproduits de mangue contiennent des 
quantités variables (et souvent inconnues) de composants du fruit. Il est donc difficile de fournir 
des compositions précises ou même représentatives pour les coproduits de mangue. En règle 
générale, leur teneur en protéines est généralement faible (moins de 10 % MS) ou très faible 
(moins de 5 % MS). La pulpe de mangue immature contient de l’amidon qui se transforme en 
sucres quand le fruit mûrit. La pulpe de mangue mûre est riche en sucres solubles (70-90 %), la 
majorité étant du fructose (60-67 % des sucres solubles) (Kansci et al., 2008). La teneur en 
fibres est très dépendante de la quantité de noyaux présente dans le coproduit : la teneur en 
cellulose brute des pelures et de la chair varie de 2 à 16 % tandis que les déchets de mangue 
provenant de l’extraction du jus (qui contiennent des pelures, de la pulpe, des noyaux entiers et 
des fruits entiers) ont des valeurs ADF supérieures à 20 % MS.  

Noyaux et amandes de mangue 

Les noyaux ont une coque fibreuse enfermant une amande riche en huile (6-16 % MS du noyau) 
et en amidon (40-50 %) (Medina et al., 2010). Tandis que les noyaux sont encombrants et 
possèdent une teneur élevée en fibres (plus de 20 %) (Ali et al., 1992), les amandes constituent 
une source d’énergie importante pour l’alimentation animale. Elles sont néanmoins pauvres en 
protéines (moins de 10 % MS) (de la Cruz Medina et al., 2002). L’utilisation des amandes de 
mangue a été étudiée avec succès dans plusieurs espèces animales, mais il est difficile de savoir 
si elles sont utilisées dans la pratique.  
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Contraintes potentielles  

Facteurs antinutritionnels 

Les amandes de mangue sont assez riches en tannins, qui conduisent progressivement à des taux 
de croissance réduits, et à une utilisation des aliments moins efficace lorsqu’elles sont une 
composante majeure de l’alimentation des porcs et des volailles (Moore, 2004). Elles 
contiennent également des glucosides cyanogènes (64 mg/kg MS), des oxalates (42 mg/kg DM) 
et des inhibiteurs de trypsine (20 TIU/g MS) (Ravindran et al., 1996). Plusieurs traitements 
(trempage, cuisson à l’eau, traitement au HCl ou à la soude (NaOH), autoclavage ou traitement 
HCl suivi par Ca(OH)2) peuvent éliminer les tannins et l’acide cyanhydrique (HCN) mais la 
méthode la plus efficace s’est avérée être le trempage, car il enlève 61 % des tannins et 84 % de 
l’HCN (El Boushy et al., 2000).  

Obstruction causant un météorisme 

Comme d’autres fruits de taille similaire, les mangues peuvent être dangereuses pour le bétail 
qui les mange entières. Elles peuvent obstruer l’œsophage, empêcher les gaz du rumen de 
s’échapper, et provoquer ainsi un problème de météorisme et une crise cardiaque (da Silva, 
2008 ; Vishwanatha et al., 2012). Le même genre de problèmes a été rapporté avec les noyaux de 
mangue chez les buffles (Kumar et al., 2010).  

Intoxication à l’éthanol 

Les bovins recevant trop de mangues ou consommant des mangues tombées au moment de la 
récolte peuvent avoir des difficultés à ruminer et des étourdissements, en raison d’une possible 
intoxication à l’éthanol (Assis et al., 2010).  

Dermatite 

Les pelures de mangue contiennent de l’urushiol, un produit chimique qui peut provoquer une 
dermatite de contact chez les personnes sensibles (Geller, 1989).  

Rancissement 

Les noyaux de mangue contiennent de l’huile et doivent être séchés afin d’éviter un 
rancissement (de la Cruz Medina et al., 2002).  

Ruminants  

Fruits frais 

Les mangues sont palatables pour les ruminants ; les bovins les mangent facilement quand elles 
tombent sur le sol (Göhl, 1982).  

Amandes et noyaux de mangue 

Les noyaux de mangue peuvent être utilisés frais, séchés ou ensilés, et les ruminants peuvent 
tolérer, sans effets indésirables, des concentrés contenant jusqu’à 50 % de noyaux de mangue 
(Göhl, 1982). Dans une expérience avec des moutons, la digestibilité de la MS des noyaux séchés 
a été de 70 %, mais l’ingestion a été plutôt réduite (1,2 % PV). Les amandes de mangue ne sont 
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que faiblement appétées, probablement en raison de leur teneur en tannins. Lorsque les noyaux 
de mangue sont apportés ad libitum à des moutons, l’ingestion est variable. Lorsque les amandes 
de mangue ont été offertes seules, leur ingestion a représenté jusqu’à 43 % de l’ingestion totale, 
mais quand elles ont été mélangées avec des pelures de mangue, leur ingestion n’a pas excédé 7 
% de l’ingestion totale. Dans les deux cas, les régimes n’ont pas satisfait les besoins protéiques 
des animaux (Sanon et al., 2013). Cependant, une quantité limitée de noyaux (moins de 10 %) 
mélangée avec des pelures de mangue, de la paille de riz, et complétée avec de l’urée a été en 
mesure d’assurer 50 g de gain de poids quotidien chez les moutons (20 kg PV) (Sanon et al., 
2013 ; Sanon et al., 2010).  

Pelures de mangue 

Les pelures de mangue peuvent être offertes fraîches, séchées ou ensilées. En raison de leur forte 
teneur en sucres, les pelures de mangue sont palatables pour les ruminants et peuvent être 
considérées comme une source d’énergie, mais leur taux d’humidité élevé et leur acidité quand 
elles sont fraîches peuvent limiter leur utilisation. En raison de leur faible teneur en protéines, 
l’addition d’une source d’azote ou de protéines est nécessaire pour permettre une utilisation 
efficace de l’énergie de la ration. Afin de produire un bon ensilage, les pelures de mangue 
doivent être mélangées avec des matériaux secs (paille par exemple) et une source d’azote (une 
légumineuse par exemple) pour augmenter l’humidité et la teneur en protéines, afin de faciliter 
la fermentation (Sruamsiri et al., 2009).  
 
Dans une expérience sur moutons, la digestibilité de la MS des pelures de mangue séchées a été 
de 74 %, et la consommation des pelures de mangue a atteint 2 % PV (Sanon et al., 2010). Des 
valeurs inférieures de digestibilité de la MS (moins de 60 %) ont été enregistrées pour un 
ensilage de pelures de mangue/paille de riz consommé par le bétail, mais la digestibilité des 
nutriments a augmenté avec l’inclusion de feuilles de leucaena dans la ration (Sruamsiri et al., 
2009).  

Déchets de mangue 

Les coproduits frais d’extraction de jus de mangue (mélange de pelures, de noyaux et de fruits de 
rebut) ont montré une valeur énergétique plus élevée que l’ensilage de maïs, et ont pu remplacer 
en partie l’énergie des concentrés dans les rations pour ruminants (Azevêdo et al., 2011). Chez 
les ovins, compléter de l’ensilage d’herbe à éléphant avec des quantités croissantes (jusqu’à 16 
% de la MS ingérée) de coproduits séchés issus de l’extraction du jus de mangue a amélioré la 
composition chimique de l’alimentation, mais pas sa valeur nutritive, car cela a réduit l’ingestion 
et la digestibilité de certains nutriments (Rêgo et al., 2010). Un mélange de pelures et d’amandes 
a provoqué une ingestion plus élevée que les pelures et amandes séparées (Sanon et al., 2010).  

Porcs  

Fruits 

Les mangues sont très appréciées par les porcs, mais leurs noyaux ne sont pas bien utilisés, en 
raison de leur forte teneur en tannins. L’ensilage des mangues peut être utile pour l’alimentation 
des porcs, hors période de production (Göhl, 1982).  



408 
 

Pelures 

Les pelures de mangue séchées incorporées à 10 % dans les rations de finition pour porcs n’ont 
pas eu d’effets néfastes sur le taux de conversion alimentaire ou sur la performance des 
animaux. De plus, ce sont des aliments rentables (Rao et al., 2003).  

Volailles  

Amandes de mangue 

La composition chimique globale des amandes de mangue en fait des aliments adaptés à 
l’alimentation des volailles, malgré la présence de facteurs antinutritionnels. L’énergie 
métabolisable des amandes de mangue brutes séchées est faible (7,9 MJ/kg DM), mais augmente 
après cuisson à l’eau (jusqu’à 10,3 MJ/kg MS) (Ravindran et al., 1996).  
Poulets de chair 

Pour des poussins de chair, l’inclusion de farine d’amande de mangue crue réduit généralement 
le taux de croissance. Des taux d’incorporation aussi bas que 5 à 10 % ont diminué la croissance 
et l’ingestion alimentaire dans certaines expériences (El-Alaily et al., 1976 ; Diarra et al., 2008 ; 
Teguia, 1995) tandis que les performances ont été maintenues à un taux d’incorporation de 10 
% dans un autre essai (Odunsi, 2005). Chez les animaux plus âgés, la farine d’amande crue a été 
plus facilement consommée, et les taux de croissance ont été maintenus (Diarra et al., 2008 ; 
Odunsi et al., 1997).  
 
La valeur nutritive des amandes de mangue a été améliorée par la cuisson à l’eau, ce qui a 
amélioré le taux de croissance par rapport à des amandes non traitées (Diarra et al., 2008 ; 
Joseph et al., 1997). La cuisson à l’eau ou l’autoclavage ont réduit les facteurs antinutritionnels 
tels que les tannins et les inhibiteurs de trypsine (Farag, 2001). Le trempage sans cuisson à l’eau 
pourrait également réduire les facteurs antinutritionnels dans une certaine mesure, mais cela 
n’a pas été suffisamment efficace pour garantir des taux de croissance semblables à ceux 
obtenus avec la ration de référence (ne contenant pas d’amandes de mangue) (Ravindran et al., 
1996).  
 
La recommandation pour une croissance optimale est d’utiliser, si possible, des amandes de 
mangue bouillies, et de ne pas dépasser un taux d’inclusion de 5 % en poussins et de 10 % chez 
les animaux plus âgés. Cependant, chez les animaux à croissance plus lente, des niveaux 
d’inclusion plus élevés pourraient être testés.  
Poules pondeuses 

L’incorporation de 5 % de farine d’amandes de mangue crues dans des rations pour poules 
pondeuses a diminué le taux de ponte, et augmenté la perte de poids des poules pondeuses 
(Odunsi, 2005).  

Résidus de mangue 

Les résidus de fabrication du jus de mangue contiennent des noyaux, des pelures et des fruits 
mis au rebut. Ces résidus ont, pour la volaille, une valeur inférieure à celle de l’amande de 
mangue seule parce que leurs teneurs en proteines brutes et en matière grasse sont inférieures, 
tandis que leur teneur en fibres est plus élevée. Les essais sur poulets de chair avec des rations 
équilibrées en protéines et en énergie ont conduit à des performances légèrement inférieures 
pour des taux d’incorporation de 2,5 % et 5 %, avec un taux de croissance de plus en plus bas à 
mesure que le niveau de résidus de mangue dans la ration augmente au-delà de 5 % (Vieira et 
al., 2008).  
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Lapins  

Les mangues sont couramment utilisées comme aliments pour lapins quand elles sont 
disponibles dans les petits élevages de plusieurs pays africains, en Ouganda notamment 
(Lukefahr, 1998).  
 
Des mangues fraîches locales, récoltées à un stade de maturité intermédiaire, ont pu remplacer 
environ 33 % d’un aliment commercial sans compromettre de manière significative les 
performances des animaux (Palma Castillo et al., 2009). Il est préférable de faire de petites 
entailles dans la peau des mangues pour les rendre plus facilement consommables par les lapins. 
Les pelures et la chair des mangues ont été entièrement consommées alors que le noyau a été 
complètement nettoyé par les lapins, mais est resté intact (non consommé). Bien que la mangue 
soit une source d’énergie palatable, son contenu en protéines et en fibres est très faible, ce qui 
peut expliquer les faibles taux de croissance observés lorsque des mangues ont remplacé plus de 
33 % de l’aliment commercial (Palma Castillo et al., 2009).  

Autres espèces  

Escargot géant d’Afrique de l’Ouest (Archachatina marginata) 

Les pelures de mangue fraîche ont été offertes avec succès aux escargots géants d’Afrique de 
l’Ouest sans effets négatifs, mais ont donné des performances inférieures à celles obtenues avec 
des pelures de papaye (Omole et al., 2004).  

Mangue entière, fraîche 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 17,1  16,0 18,2 2  
Protéines brutes  % MS 4,7 1,4 2,7 6,0 4  
Cellulose brute  % MS 14,6 7,3 3,8 19,8 4  
Matières grasses brutes  % MS 5,3 3,3 0,5 8,2 4  
Matières minérales  % MS 7,7 2,7 4,5 9,3 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,9     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,3 0,5 1,8 2,8 3  
Phosphore g/kg MS 1,0 0,2 0,9 1,2 3  
Potassium g/kg MS 7,7  6,9 8,5 2  
Magnésium g/kg MS 1,2  1,0 1,3 2  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  86,5     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Pulpe de mangue fraîche, obtenue après dénoyautage 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 17,5  17,3 17,7 2  
Protéines brutes  % MS 4,2 1,3 2,9 5,7 5  
Cellulose brute  % MS 6,9 4,2 2,3 13,3 6  
Lignine  % MS 1,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 2,4 2,1 0,3 5,3 5  
Matières minérales  % MS 3,3 1,3 1,8 4,8 5  
Energie brute MJ/kg MS 17,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,9 0,5 1,2 2,2 4  
Phosphore g/kg MS 1,1 0,5 0,7 1,8 4  
Potassium g/kg MS 13,3 0,8 12,6 14,1 3  
Magnésium g/kg MS 1,5 0,1 1,4 1,5 3  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  97,2     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  79,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Amandes de mangues, « graines » de mangues 

Présentation 

Les amandes de mangues sont obtenues après élimination des coques lignifiées et dures du 
noyau. Elles sont pauvres en protéines et en fibres, mais riches en huile et surtout en amidon, ce 
qui en fait potentiellement un aliment énergétique. Cependant, leur teneur en tannins les rend 
peu appétentes en ruminants. La présence de tannins et d’autres facteurs antinutritionnels les 
font déconseiller en volailles, ou alors proposer en très faibles quantités. Le tourteau d’amande 
de mangue est un coproduit de l’extraction d’huile à partir des amandes de mangue. Ce produit 
est mal connu et est probablement surtout riche en amidon, avec les mêmes inconvénients dus 
aux facteurs antinutritionnels.  

Amandes de mangue fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 53,5 6,9 49,0 61,5 3  
Protéines brutes  % MS 6,4 1,9 5,3 8,5 3  
Cellulose brute  % MS 2,1 0,6 1,7 2,8 3  
Matières grasses brutes  % MS 7,9 1,0 7,0 8,9 3  
Matières minérales  % MS 3,5 1,6 2,5 5,4 3  
Energie brute MJ/kg MS 18,9     * 
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,6  4,5 4,7 2  
Arginine  % protéine 9,0  8,8 9,2 2  
Acide aspartique  % protéine 10,3  10,0 10,6 2  
Cystine  % protéine 2,3  2,3 2,3 2  
Acide glutamique  % protéine 13,5  10,9 16,0 2  
Glycine  % protéine 4,0  3,9 4,1 2  
Histidine  % protéine 2,7  2,6 2,7 2  
Isoleucine  % protéine 4,6  4,2 4,9 2  
Leucine  % protéine 7,1  7,0 7,2 2  
Lysine  % protéine 5,0  4,5 5,5 2  
Méthionine  % protéine 2,2  2,1 2,3 2  
Phénylalanine  % protéine 4,6  4,2 4,9 2  
Serine  % protéine 4,1  4,1 4,2 2  
Tryptophane  % protéine 1,9  1,7 2,0 2  
Tyrosine  % protéine 3,2  3,1 3,4 2  
Valine  % protéine 5,2  5,1 5,3 2  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 3,2  1,9 4,4 2  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  67,3    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 10,7     * 
Dig. Azote  %  72,1    1  
Porcs  Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  %  86,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 16,4     * 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Amandes de mangue séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,9 1,5 89,2 94,0 8  
Protéines brutes  % MS 7,5 0,9 6,1 8,8 12  
Cellulose brute  % MS 2,9 2,0 0,2 7,0 9  
NDF  % MS 23,4 8,2 14,4 30,6 3  
ADF  % MS 5,8    1  
Lignine  % MS 1,1    1  
Matières grasses brutes  % MS 12,7 3,3 5,8 16,0 11  
Matières minérales  % MS 2,9 1,1 1,5 4,9 12  
Energie brute MJ/kg MS 20,2 1,7 17,4 20,7 3 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,4 2,8 1,0 7,9 4  
Phosphore g/kg MS 2,8 1,6 0,8 4,5 4  
Potassium g/kg MS 0,6    1  
Sodium g/kg MS 1,3  1,1 1,5 2  
Magnésium g/kg MS 5,4 4,0 2,1 9,8 3  
Manganèse mg/kg MS 36  10 61 2  
Zinc mg/kg MS 27 0 26 27 3  
Cuivre mg/kg MS 23 15 13 40 3  
Fer mg/kg MS 717  53 1380 2  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 75,0 35,6 40,3 121,0 4  
Tannins condensés g/kg MS 1,2    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Digestibilité de la MS  %  70,0    1  
Porcs Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  %  85,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 17,2     * 
Volailles  Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA poulet MJ/kg MS 10,8    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Tourteau d’amande de mangue 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 93,7    1  
Protéines brutes  % MS 6,9  5,9 8,0 2  
Cellulose brute  % MS 2,9  2,5 3,2 2  
Matières grasses brutes  % MS 1,4  1,2 1,6 2  
Matières minérales  % MS 4,3  4,3 4,3 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 2,1    1  
Phosphore g/kg MS 2,7    1  
        Métabolites secondaires Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 47,5    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  85,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,9     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Epluchures de mangues 

Présentation 

Les épluchures de mangues sont un coproduit de la transformation des mangues. Elles sont 
utilisées fraîches, séchées ou ensilées. Elles sont riches en sucres et appétentes, ce qui en fait un 
aliment énergétique, mais leur forte teneur en eau et leur acidité limite leur utilisation à l’état 
frais. Pour les ruminants, une complémentation en protéines est nécessaire. Elles doivent être 
mélangées à des matériaux secs et à des sources de protéines pour fournir un bon ensilage. Elles 
peuvent être consommées sèches, et en faibles quantités, par les porcs.  

Epluchures de mangue, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 15,6 5,6 9,4 20,1 3  
Protéines brutes  % MS 6,2 2,5 4,7 9,1 3  
Cellulose brute  % MS 7,7  5,2 10,1 2  
NDF  % MS 24,8  23,7 25,9 2  
ADF  % MS 16,6  14,0 19,1 2  
Matières grasses brutes  % MS 1,0 0,5 0,4 1,4 3  
Matières minérales  % MS 2,8  2,3 3,3 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,7     * 
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  78,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Epluchures de mangue séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 92,2 2,9 89,2 95,1 3  
Protéines brutes  % MS 4,6  3,6 5,6 2  
Cellulose brute  % MS 12,6  9,3 16,0 2  
NDF  % MS 35,5  32,2 38,8 2  
ADF  % MS 17,3    1  
Matières grasses brutes  % MS 3,8 2,2 1,2 5,3 3  
Matières minérales  % MS 6,1 2,2 3,9 8,3 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 8,1    1  
Phosphore g/kg MS 2,8    1  
Sodium g/kg MS 1,6    1  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Digestibilité de la MS  %  74,0    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  70,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,5     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Coproduit de l’extraction du jus de mangue 

Présentation 

Le coproduit de l’extraction du jus de mangue est un mélange constitué d’épluchures, de noyaux 
et de fruits. Un essai au Brésil a montré que sa valeur était supérieure à celle de l’ensilage de 
maïs et qu’il pouvait remplacer en partie les concentrés énergétiques chez les ruminants. Il s’agit 
cependant d’un produit de qualité extrêmement variable.  

Coproduit de l’extraction du jus de mangue, déshydraté 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 91,9  91,6 92,2 2  
Protéines brutes  % MS 5,0  3,9 6,1 2  
Cellulose brute  % MS 14,6    1  
NDF  % MS 49,2  37,3 61,2 2  
ADF  % MS 28,5  21,8 35,2 2  
Matières grasses brutes  % MS 5,1  4,4 5,8 2  
Matières minérales  % MS 3,9  2,1 5,7 2  
Energie brute MJ/kg MS 18,6     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,8    1  
Phosphore g/kg MS 1,1    1  
        Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  86,6     * 
Dig. énergie  %  84,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,6     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 13,1     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  67,2     * 
Energie digestible  MJ/kg MS 12,5     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Feuilles de manguier 

Présentation 

Les feuilles de manguier sont disponibles toute l’année et peuvent être broutées ou affouragées 
en vert pour les ruminants. Leur appétence est disputée et leur valeur nutritionnelle, très 
variable, est souvent faible. L’utilisation de feuilles de manguier doit généralement être 
considérée au sein d’une ration complète comprenant des sources protéiques. Les feuilles de 
manguier contiennent des concentrations parfois élevées de mangiférine, un composé 
phénolique toxique pour les ruminants, et il n’est pas recommandé de les utiliser en grandes 
quantités.  

Description  

Le manguier (Mangifera indica L.) est principalement cultivé pour son fruit comestible, qui est 
l’une des plus importantes productions fruitières mondiales (FAO, 2011). Bien qu’il ne soit 
généralement pas considéré comme un arbre fourrager, le manguier fournit également du 
fourrage pour l’alimentation animale.  

Morphologie 

Le manguier est un arbre à feuilles persistantes de taille et de forme variables. Le manguier a 
une racine-pivot profonde et d’abondantes racines de surface (Litz, 2009), il possède un tronc 
robuste (90 cm de diamètre) et sa couronne en forme de parapluie peut atteindre 20-40 m de 
haut (Orwa et al., 2009 ; Litz, 2009). Les feuilles sont simples, alternes, portées sur des pétioles 
de 1 à 12,5 cm de long. Les feuilles font 16-30 cm de long et 3-7 cm de large sur les branches 
portant des fleurs, et jusqu’à 50 cm de long sur les branches stériles. Les jeunes feuilles sont de 
couleur rouge orangé, et deviennent d’un vert foncé brillant à leur face supérieure quand elles 
sont matures. Les bords des feuilles sont légèrement ondulés. Les fleurs de manguier sont 
parfumées, pentamériques, de couleur blanc-verdâtre ou rosâtre ; elles sont très petites (3-5 mm 
de long x 1-1,5 mm de large) et densément portées sur des panicules pyramidales de 30 cm de 
long (Litz, 2009 ; Orwa et al., 2009).  

Utilisations 

Les feuilles de manguiers sont disponibles toute l’année. Elles peuvent être utilisées comme 
fourrage, pour l’affourragement en vert, ou être broutées (Ajayi et al., 2005). Les feuilles de 
certaines variétés peuvent avoir une odeur de térébenthine quand on les écrase (Göhl, 1982). 
Les feuilles de manguiers sont également utilisées comme paillis (Orwa et al., 2009).  

Distribution  

Le manguier est originaire d’Asie du Sud-Est et est cultivé en Inde depuis plusieurs milliers 
d’années. Il s’est répandu dans toute l’Asie du Sud-Est il y a environ 1500 ans, puis sur la côte Est 
de l’Afrique 500 ans plus tard. Il a également été introduit en Australie, en Afrique de l’Ouest, 
puis aux Amériques. Il est maintenant répandu dans les zones tropicales et subtropicales entre 
30 °N et 25 °S (Orwa et al., 2009 ; Sukonthasing et al., 1991).  
 
On le trouve à partir du niveau de la mer jusqu’à une altitude de 1200 m, mais les cultivars 
commerciaux ne sont pleinement productifs qu’en dessous de 600 m. Les conditions de 
croissance optimales sont des températures diurnes moyennes comprises entre 24 et 30 °C ; des 
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précipitations annuelles entre 750 et 2500 mm avec une période sèche marquée nécessaire à 
l’initiation de la fructification ; une exposition en pleine lumière et des sols pauvres, profonds et 
bien drainés dont le pH va de 5,5 à 7,5. Les manguiers tolèrent les sécheresses et les inondations. 
Dans les régions subtropicales, ils peuvent survivre au gel mais les jeunes pousses et les fleurs 
sont tuées à des températures comprises entre 4 et 12 °C. La production de fruits est 
compromise si le gel arrive tard dans la saison. Les manguiers ne supportent pas bien les sols 
acides ou salins (Orwa et al., 2009 ; Sukonthasing et al., 1991).  

Impact environnemental  

Paillis et traitement des sols salins 

Les feuilles de manguier utilisées comme paillis peuvent aider à restaurer les sols salins dans les 
zones côtières. Le millet africain (Eleusine coracana) cultivé sur un sol salin traité avec un paillis 
de feuilles de manguier a donné 20 % de plus que le millet africain sans paillis (MSSRF, 1994).  

Espèce agroforestière à usages multiples 

Le feuillage abondant des manguiers fournit de l’ombre pour les humains et le bétail. Les feuilles 
de manguier augmentent la teneur en matière organique du sol en dessous des arbres (Orwa et 
al., 2009).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les feuilles de manguiers sont facilement broutées par le bétail (bovins et petits ruminants). Les 
feuilles fraîches ont une teneur en MS relativement élevée (30-50 %) avec une teneur en 
protéines brutes allant de 6,5 à 17 % MS et une teneur en NDF allant de 20 à 50 % (Feedipedia, 
2012). Leur faible teneur en protéines ne permet pas de satisfaire les besoins des animaux, et les 
feuilles de manguier doivent être complétées par d’autres aliments (Ogunbosoye et al., 2010). 
Les feuilles de manguier ne devraient pas être offertes au bétail en grandes quantités, en raison 
de la toxicité de la mangiférine (Lowry et al., 1992).  
 
Les feuilles de manguier contiennent de très petites quantités de saponine, qui peuvent être un 
avantage pour les ruminants : les saponines réduisent les bactéries du rumen, diminuant ainsi la 
dégradabilité des protéines et la méthanogénèse (Daodu et al., 2009 ; Francis et al., 2002).  

Contraintes potentielles  

Empoisonnement à la mangiférine 

Les feuilles de manguier contiennent des niveaux élevés (7 % MS) de mangiférine, un composé 
phénolique. La mangiférine peut causer un empoisonnement du bétail si les feuilles de manguier 
sont consommées en grandes quantités. En Inde, les vaches recevaient autrefois des feuilles de 
mangue car la mangiférine se dégrade en acide euxanthique, un pigment jaune riche utilisé dans 
les peintures et nommé « jaune indien », qui était excrété dans leur urine et recueilli. Cependant, 
l’apport continu de feuilles de manguiers pouvait être fatal aux vaches, et cette pratique a été 
interdite en 1908. Des cas sporadiques de décès causés par des feuilles de mangue ont été 
rapportés depuis (Orwa et al., 2009 ; Lowry et al., 1992 ; Morton, 1987). Cependant, les récentes 
enquêtes hématologiques effectuées sur des chèvres recevant des feuilles de manguier ont 
montré que ce fourrage est sûr pour les chèvres (Ajayi et al., 2005), ce qui n’est pas en accord 
avec les effets toxiques observés précédemment (Lowry et al., 1992).  



421 
 

Ruminants  

Les feuilles de manguier ont un goût agréable et sont palatables pour les ruminants, bien que 
leur toxicité soit discutée (voir Contraintes potentielles ci-dessus).  

Utilisation comme aliment unique 

Tandis que les feuilles de manguier sont plus intéressantes que la jeune herbe de pied de coq 
(Echinochloa crusgalli) quand elles sont offertes comme seul fourrage à des chèvres (Akbar et al., 
1991), les comparaisons avec d’autres espèces de plantes sont généralement moins positives. 
Les feuilles de manguier permettent des GMQ de 6,4 g chez les chèvres quand Leuceana 
leucocephala donne 54 g de GMQ (Kibria et al., 1994). La digestibilité apparente et la rétention 
d’azote observée pour les feuilles de manguier sont également plus faibles que pour les autres 
espèces de plantes (Kongmanila et al., 2009 ; Ikhimioya 2008). Quand des chèvres en croissance 
ont le choix, les feuilles de manguiers déclenchent la plus faible ingestion de MS (0,3 % du poids 
corporel) par rapport à d’autres arbustes et des arbres fourragers tels que l’Erythrina (Erythrina 
variegata) (0,9 % PV), le ficus (Ficus racemosa), le jacquier (Artocarpus heterophyllus), le jujubier 
(Ziziphus mauritiana), le kapok (Ceiba pentandra) ou le bambou (Bambusa vulgaris) 
(Kongmanila et al., 2009). Puisque la sélectivité des chèvres semble corrélée à la valeur nutritive 
des aliments, les feuilles de manguier devraient être considérées comme un aliment de faible 
qualité, peut-être à cause de la présence de tiges dans le feuillage (Kongmanila et al., 2008).  

Utilisation en combinaison avec d’autres aliments 

Les feuilles de manguier sont mieux utilisées lorsqu’elles sont associées à d’autres fourrages. La 
complémentation du feuillage de manguier avec des épinards d’eau (Ipomoea aquatica) 
augmente l’ingestion de MS et de protéines, la digestibilité apparente et la rétention d’azote chez 
les caprins (Kongmanila et al., 2009). Le feuillage de manguier peut aussi être utilisé avec profit 
comme complément dans les régimes à base de fourrages : pour les chèvres, il améliore 
l’ingestion de MS totale et la performance globale de l’animal lorsqu’il est offert comme 
supplément dans un régime à base d’herbe de Guinée/concentrés. Le feuillage de manguier 
donne de meilleurs résultats que le gliricidia (Gliricidia sepium) ou Ficus thonningii dans ces 
régimes (Ajayi et al., 2005).  

Lapins  

Les feuilles de manguier ne sont pas très palatables pour les lapins (Aduku et al., 1989). 
Cependant, c’est un fourrage sans danger et intéressant pour les lapins qui peut être utilisé 
pendant les périodes de pénurie alimentaire (Jokthan et al., 2003). Les feuilles de manguier 
peuvent être utilisées comme source alternative de fibres brutes dans les régimes à base de 
pellets : elles ont un effet positif sur l’ingestion globale de MS et sur la digestibilité de la fibre 
brute (Jokthan et al., 2003 ; Demeterova 1998).  
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 Feuilles de manguier, fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 33,9 11,5 19,2 44,0 6  
Protéines brutes  % MS 9,4 3,6 7,3 20,4 12  
Cellulose brute  % MS 26,8 2,1 22,6 30,5 11  
NDF  % MS 42,8 1,2 41,6 44,6 6  
ADF  % MS 34,2 0,9 33,5 35,9 6  
Lignine  % MS 11,0 0,9 10,0 12,3 6  
Matières grasses brutes  % MS 3,2 1,5 0,5 6,3 12  
Matières minérales  % MS 9,4 2,5 5,0 13,1 13  
Energie brute MJ/kg MS 17,9 0,1 17,9 19,5 3 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 16,9 7,1 9,7 31,4 8  
Phosphore g/kg MS 1,5 1,0 0,9 3,9 8  
Potassium g/kg MS 8,7 2,3 6,1 11,8 5  
Magnésium g/kg MS 2,4 0,4 2,0 3,1 6  
Zinc mg/kg MS 111    1  
Cuivre mg/kg MS 5    1  
Fer mg/kg MS 436    1  
        Métabolites secondaires Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 22,6 3,4 19,5 26,2 3  
Tannins condensés g/kg MS 0,1    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Manioc (Manihot esculenta) 

Noms communs 

Manioc, tapioca [French] ; Cassava, Brazilian arrowroot, tapioca [English]; yuca, mandioca, 
tapioca, guacamota, casabe, casava [Spanish]; maniok [German]; cassave, maniok [Dutch]; rogo 
[Hausa]; ketela pohon, ubi kayu, atau singkong [Indonesian]; mandioca [Portuguese]; kamoteng-
kahoy, kasaba [Tagalog]; manyok [Turkish]; sắn, khoai mì [Vietnamese]; Ẹ� gẹ́ [Yoruba]; افاسكل 
[Arabic]; কাসাভা (Kāsābhā) [Bengali]; 木薯 [Chinese]; יוצמ טוהינמ [Hebrew]; कसावा [Hindi]; キャ

ッサバ [Japanese]; 편편편 , 편편편  [Korean]; മരച്ചീനി [Malayalam]; Маниок съедобный, 
кассава [Russian]; மரவள்ளி [Tamil]; มันสําปะหลัง [Thai]   
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Racines de manioc 

Présentation 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est une plante cultivée dans les zones tropicales et 
subtropicales pour ses racines riches en amidon, dont un tiers sont destinées à l’alimentation 
animale, essentiellement en Asie. Les racines sont généralement séchées, puis coupées en 
lamelles (chips) ou broyées puis granulées (pellets). Les racines de manioc, très riches en 
amidon, sont utilisées pour toutes les espèces animales comme source d’énergie, en substitution 
aux céréales, les régimes devant alors tenir compte de leur très faible concentration en 
protéines. Les racines de manioc fraîches de variétés amères contiennent de l’acide 
cyanhydrique, qui est détruit par lavage, séchage ou ensilage.  

Description  

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est un arbuste cultivé dans les régions tropicales et 
subtropicales pour ses tubercules souterrains riches en amidon. Les racines de manioc, 
également appelées tubercules de manioc, sont un aliment de base important pour plus de 800 
millions de personnes dans le monde (Ecocrop, 2011 ; Lebot, 2009).  

Morphologie 

Le manioc est un arbuste ligneux, atteignant 2 à 4 m de hauteur. Le tubercule de manioc se 
compose d’une écorce (couche la plus externe ; 0,5-2 % de l’organe ; facilement enlevée par 
simple grattage), de la peau (1-2 mm d’épaisseur ; 8-15 % du tubercule ; elle contient la plupart 
des glycosides cyanogéniques toxiques) et du parenchyme charnu riche en amidon (83-92 % du 
tubercule) qui est la partie comestible très importante en agriculture (Lebot, 2009 ; Tewe 1992). 
Chaque plante produit 5 à 20 tubercules allongés riches en amidon. Chaque tubercule peut 
mesurer 20 à 80 cm de long et 5 à 10 cm de diamètre. Le poids moyen des tubercules est 
compris entre 4 et 7 kg, mais des spécimens allant jusqu’à 40 kg ont été enregistrés (Ecocrop, 
2011). Le nombre et la taille des tubercules sont très variables entre les cultivars et les 
conditions de croissance (Ecocrop, 2011 ; Lebot 2009). Il existe plus de 7000 variétés de manioc.  

Utilisations 

Les tubercules de manioc peuvent être consommés cuits, en purée, en frites, etc., et il y a 
beaucoup de produits alimentaires à base de manioc, tels que le tapioca (amidon de manioc), un 
ingrédient alimentaire mondial, le foufou (farine de manioc bouillie dans l’eau) et le garri (purée 
de manioc fermentée), ces deux derniers aliments étant populaires en Afrique occidentale et 
centrale. Les tubercules de manioc fournissent aussi de l’amidon pour la production d’éthanol 
(Kuiper et al., 2007). Les autres produits dérivés du manioc sont les feuilles digitées qui sont 
consommées comme légumes ou utilisées comme aliment du bétail (voir le texte concernant le 
feuillage de manioc) et de nombreux coproduits (notamment les marcs et les pelures) des 
industries de transformation du manioc (en amidon, éthanol et autres produits alimentaires 
issus du manioc, etc.), qui sont aussi de potentiels aliments pour animaux (voir le texte sur les 
coproduits du manioc). La farine de manioc impropre à la consommation humaine est aussi 
recyclée en alimentation animale (Boscolo et al., 2002a).  
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Plus d’un tiers de la production de manioc est utilisé pour l’alimentation animale (FAO, 2011) : 
• Racines fraîches, entières, brisées ou en tranches 
• Cossettes de manioc séchées : cossettes de manioc séchées au soleil ou séchées 

artificiellement 
• Farine de racine de manioc : cossettes de manioc broyées 
• Granulés de manioc : cossettes de manioc broyées et granulées. Les granulés durs sont 

des granulés industriels particulièrement compacts.  

Distribution  

Originaire d’Amérique du Sud, le manioc est maintenant répandu dans les régions tropicales et 
subtropicales, notamment en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est. Les principales 
zones de production se trouvent entre 30 °N et 30 °S et à partir du niveau de la mer jusqu’ à une 
altitude de 2000 m, en fonction de la latitude (Ecoport, 2009).  
 
Les conditions de croissance optimales sont une moyenne annuelle des températures diurnes de 
18-20 °C, des précipitations annuelles allant de 500 mm à 3500 mm, un rayonnement solaire 
élevé et de la lumière, des sols acides et bien drainés. Le manioc peut résister à des gels légers 
aux altitudes les plus élevées ainsi qu’à des conditions nuageuses dans les plaines de la ceinture 
équatoriale chaude et humide. En tant que plante vivace, le manioc est très tolérant aux sols de 
mauvaise qualité, à la sécheresse et aux ravageurs (Vongsamphanh et al., 2004), mais il ne 
pousse pas bien dans les sols lourds, rocheux et graveleux. Il est sensible aux sols engorgés, 
salins ou alcalins. Les sols carencés en zinc devraient être évités mais de très bas niveaux de P 
sont bien acceptés.  
 
La production de manioc a augmenté de façon constante depuis les années 1960 et a fait un 
bond depuis 2000 (augmentation de 40 % entre 1997 et 2007, de 161 à 224 millions de tonnes). 
Son utilisation en alimentation animale a également augmenté, passant de 25 % de la récolte en 
1997 à 34 % en 2007 (76 millions t). En 2010, 52 % du manioc a été produit en Afrique, 33 % en 
Asie et 15 % en Amérique latine (FAO, 2011).  
 
La production de cossettes de manioc et de granulés pour l’alimentation animale a commencé en 
Thaïlande dans les années 1960, poussée par la demande européenne pour des sources 
d’énergie moins chères que les céréales, qui ont ensuite été fortement subventionnées dans l’UE. 
Les frais de transport et les préoccupations européennes concernant la pollution liée à la 
poussière ont motivé le passage des cossettes de manioc, dans les années 1960, aux granulés 
durs, dans les années 1980. Les exportations de manioc vers l’Europe ont grimpé jusqu’au milieu 
des années 1980 (les Pays-Bas importaient 45-50 % de la production mondiale de manioc 
séché), jusqu’à ce que l’UE fixe des quotas d’importation (FAO, 2001a). Le marché européen s’est 
progressivement effondré et a été remplacé dans le milieu des années 2000 par la Chine, qui 
importe actuellement 85 % de la production mondiale de manioc séché. Aujourd’hui, la 
Thaïlande est le principal exportateur de manioc séché (80 % en 2009), loin devant le Vietnam 
(14 %) (FAO, 2011).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Le manioc est généralement multiplié par bouture des tiges. Cependant, dans des conditions 
naturelles, ainsi que dans la sélection végétale, la multiplication par graines est commune et on 
sait que les agriculteurs d’Afrique utilisent de temps en temps des semis spontanés pour les 
replanter ensuite (Lokko et al., 2007). L’accumulation d’amidon dans les tubercules se produit 
environ 180-200 jours après la plantation, quand ils commencent à grossir et à stocker de 
grandes quantités d’amidon. Comme les tubercules âgés ont la plus haute teneur en amidon, la 
meilleure période de récolte va de 9 à 24 mois après la plantation. Les racines de manioc pour 
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l’alimentation animale sont généralement récoltées à partir du 9ème ou 12ème mois après la 
plantation (Kuiper et al., 2007 ; Régnier 2011 ; Gomez, 1991). La récolte est la partie la plus 
coûteuse de la production de manioc. Afin d’améliorer la conservation des tubercules, les tiges et 
les feuilles sont coupées deux semaines avant la récolte, ne laissant que quelques centimètres de 
tiges au-dessus du sol. L’arrachage doit être fait avec soin, car les tubercules endommagés se 
gâtent facilement (Kuiper et al., 2007). En 2009, le rendement moyen des tubercules dans le 
monde était de 13 t/ha (FAO, 2011).  

Procédés de transformation  

Les tubercules de manioc frais, et en particulier ceux de haute qualité, sont des produits très 
périssables. Ils se détériorent dans les deux ou trois jours qui suivent la récolte et doivent donc 
être traités rapidement (Müller et al., 1975 ; Tewe 1992).  
 
Les tubercules destinés à la fabrication d’aliments concentrés sont tranchés et séchés, puis 
habituellement broyés ou granulés. Les technologies utilisées aux différentes étapes de la 
production de cossettes ou de granulés sont similaires, et les cossettes de manioc peuvent être 
produites avec des techniques simples, ménagères ou artisanales, au niveau du village mais aussi 
à grande échelle de façon mécanisée. Le choix d’une technologie dépend de la quantité de 
manioc à traiter, de la disponibilité du capital et du coût du travail, ainsi que de la disponibilité 
d’une énergie relativement peu onéreuse (Hahn et al., 1992).  
 
La première étape est généralement le lavage, suivi par l’épluchage. Les racines sont ensuite 
tranchées à la main ou mécaniquement. Les cossettes de manioc peuvent avoir différentes tailles 
et formes, rectangulaires, cubiques, en tranches épaisses, selon les procédés de découpage et de 
séchage. Le séchage peut être naturel ou artificiel. Le séchage au soleil se fait sur des planchers 
de béton ou sur des claies. Le séchage au soleil est une opération qui requiert un fort apport de 
main-d’œuvre, environ 35-40 ouvriers par hectare de surface de séchage. Les cossettes séchées 
sur des claies ont meilleure allure et sont séchées plus uniformément que celles séchées sur des 
planchers de béton. Le séchage artificiel est fait en utilisant des séchoirs à lit statiques ou 
dynamiques, ou des séchoirs rotatifs. Les cossettes de manioc peuvent être vendues 
directement, broyées en farine de manioc, ou granulées. Pendant la granulation, les cossettes 
sont chauffées et humidifiées, puis passées dans des presses à vis sans fin. La granulation donne 
un produit qui est 25-40 % plus dense et plus uniforme, plus durable, moins poussiéreux et plus 
facile à manipuler (Hahn et al., 1992).  
 
Parce que les opérations d’épluchage demandent du temps, des méthodes alternatives pour 
produire des copeaux et granulés sans les éplucher ont été développées. Une de ces méthodes 
consiste à râper et hacher des tubercules non épluchés, à les mélanger avec du feuillage de 
manioc dans un rapport de 4:1, et de passer le mélange dans un granulateur (Tewe, 2004).  
 
Dans les endroits humides où le séchage au soleil n’est pas facile, les racines de manioc peuvent 
être ensilées seules (racines de manioc propres + 0,5 % de sel) ou en mélange avec de la paille 
de riz ou des feuilles de manioc (Le Duc Ngoan et al., 2002 ; Premkumar et al., 2001 ; Kavana et 
al., 2005).  

Impact environnemental 

La plupart du manioc est produit par des petits agriculteurs vivant dans des environnements 
marginaux et fragiles, et en particulier sur les sols infertiles, acides et sujets à l’érosion. Cette 
capacité à produire sur des sols pauvres, où la plupart des autres cultures échoueraient, procure 
au manioc une réputation de plante de pénurie alimentaire. La transformation du manioc 
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entraîne néanmoins de nombreuses préoccupations environnementales (FAO, 2001b). Ces 
impacts environnementaux sont traités dans le texte concernant les coproduits du manioc.  

Épuisement des sols 

La production de manioc peut être préjudiciable à la fertilité des sols car la culture épuise les 
nutriments du sol. De plus, en raison de la faible valeur des produits dérivés du manioc, les petits 
producteurs jugent souvent inutile ou trop chère l’application de fumier et d’engrais chimiques, 
qui pourraient pourtant facilement compenser la disparition des nutriments puisés dans le sol. 
Cependant, il convient de noter que, aux niveaux de rendement actuels, l’épuisement des sols par 
le manioc est inférieur à celui causé par d’autres cultures (FAO, 2001b).  

Érosion 

La production de manioc peut entraîner une érosion grave lorsque la culture est implantée sur 
des pentes ou sur des sols légers. De bonnes pratiques agronomiques (fertilisation adéquate, 
espacement moindre des plants, semis sur billons périphériques, cultures intercalaires, travail 
réduit du sol), utilisées seules ou en combinaison, peuvent réduire l’érosion de 50 à 90 %. Ainsi, 
une production de manioc bien conduite ne provoque pas nécessairement d’érosion, même sur 
les pentes (FAO, 2001b).  

Pollution de l’eau 

Il est peu probable que la production de manioc pollue l’eau, car il est cultivé principalement par 
de petits agriculteurs qui n’appliquent pas ou que de très faibles taux d’engrais, de pesticides et 
d’herbicides. Cependant, cela pourrait changer à l’avenir (FAO, 2001b).  

Biodiversité 

La production de manioc ne semble pas avoir eu des effets très étendus sur la biodiversité, 
même si certaines situations locales peuvent mériter une attention particulière, comme la 
déforestation dans le nord-est de la Thaïlande ou la compétition avec les espèces indigènes de 
manioc en Amérique latine (FAO, 2001b).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les racines de manioc contiennent une grande quantité d’amidon, allant de 70 à 85 % MS, qui 
augmente avec le stade de maturité (Régnier, 2011 ; Ly, 1998). Les racines de manioc sont donc 
considérées comme une source d’énergie. Toutefois, leur teneur en protéines (généralement 
inférieure à 3 %) est inférieure à celle des grains de céréales. Le manioc peut être substitué aux 
céréales à un niveau élevé dans les rations pour tous les types d’animaux d’élevage, à condition 
qu’il soit complété par une source d’azote. La teneur en fibres est également extrêmement faible 
(NDF < 10 % MS), ce qui rend les racines de manioc hautement digestibles pour toutes les 
espèces animales. La teneur en HCN est, ou non, un problème, selon les variétés, les procédés de 
transformation et les animaux nourris.  

Contraintes potentielles  

Les plantes de manioc contiennent 2 glycosides : la linamarine (80 % des glycosides totaux) et la 
lotaustraline (20 %), qui sont activés par une enzyme de la paroi cellulaire pour libérer de 
l’acide cyanhydrique (HCN), mortel pour les animaux. Les concentrations d’HCN dépendent du 
cultivar, des conditions environnementales, de l’âge de la plante, du nombre de récoltes (pour le 
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feuillage) et des organes considérés. Bien qu’il existe un gradient continu de teneur en HCN 
entre les variétés (Peroni et al., 2007), les variétés de manioc sont généralement divisées en 
deux groupes : 
 

•  Les variétés amères ont des racines contenant 0,02-0,03 % de HCN (base MS) et des 
feuilles fraîches contenant jusqu’à 0,2 % de HCN (base MS) (Murugesrawi et al., 2006). Des 
valeurs allant jusqu’à 0,22 % MS ont été signalées dans les racines fraîches (Smith, 1988). Ces 
variétés doivent être traitées avant d’être offertes aux animaux.  
• Les tubercules des variétés douces contiennent moins de 0,01 % de HCN et les feuilles 

fraîches contiennent environ 0,1 % de HCN (base MS) (Murugesrawi et al., 2006). Ces variétés 
peuvent être offertes sans traitement. La plupart des variétés commerciales appartiennent à ce 
groupe.  

 
Les variétés amères ont souvent des racines plus longues et plus grosses que les variétés douces, 
mais il n’y a pas de méthode simple et sûre pour évaluer la teneur en HCN.  
 
L’utilisation intensive du manioc en alimentation animale est possible après élimination des 
glucosides cyanogènes. Il est généralement admis que les racines contenant moins de 0,01 % 
(100 mg/kg) de HCN dans la MS sont sans danger pour une utilisation en alimentation animale 
(Buitrago et al., 2002b). L’acide cyanhydrique est facilement détruit par des traitements simples, 
et de nombreux procédés de désintoxication ont été testés. Le séchage ou l’ensilage des racines 
de manioc sont les principaux procédés de détoxification et de stockage (Gomez et al., 1988b ; 
Tewe 1992). En Amérique du Sud, les racines de manioc broyées sont mises dans des filets, puis 
lavées et pressées jusqu’à ce que la substance toxique soit éliminée. Les éléments toxiques 
peuvent également être éliminés par cuisson, ou par le séchage des tranches de tubercules 
pendant environ deux semaines. Le séchage au soleil semble être plus efficace que le séchage au 
four (60 °C) (Panigrahiet al., 1992 ; Tewe 1992).  
 
La présence d’acide cyanhydrique rend les produits du manioc résistants aux insectes et faciles à 
stocker. Un ajout de 15 % de farine de manioc à un aliment concentré améliore la résistance de 
cet aliment aux ravageurs (Göhl, 1982).  

Ruminants  

Les racines de manioc fraîches comme séchées sont consommées par les ruminants sous 
différentes formes (cossettes, moulues, granulés). L’amidon de manioc a une haute teneur en 
amylopectine (70 %), ceci en fait une source d’énergie appropriée pour les ruminants lorsqu’il 
est combiné avec de l’azote non protéique dans les aliments (Müller, 1977).  

Manioc frais 

L’utilisation de racines fraîches des variétés amères est limitée par leur teneur en HCN. 
Lorsqu’elles sont correctement traitées, elles peuvent servir de source d’énergie pour 
l’alimentation intensive des bovins (Müller et al., 1975).  

Manioc séché 

Les racines de manioc séchées ont donné des résultats satisfaisants comme source principale 
d’énergie dans les systèmes de production de ruminants (Göhl, 1982). Des études indiquent que 
l’inclusion de manioc, destiné à remplacer en partie les céréales (maïs, orge, sorgho) jusqu’à 30-
40 %, a donné des performances animales satisfaisantes sans effets négatifs sur la santé des 
animaux de boucherie en finition et des vaches laitières, ni sur celle des chèvres et des agneaux 
en croissance (Chanjula et al., 2007 ; Wachirapakorn et al., 2001 ; Sommart et al., 2000 ; Holzer 
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et al., 1997 ; Zinn et al., 1991 ; Göhl 1982). Lorsque les tubercules de manioc sont complétées par 
de l’azote non protéique, des minéraux, des vitamines et des fibres, ils ont permis de hautes 
performances chez les vaches laitières, les bovins viande, les ovins et les caprins (Smith, 1988). 
La palatabilité peut être améliorée par ajout de mélasse si la granulation est impossible (Göhl, 
1982).  
 
La valeur de l’énergie des racines de manioc est égale à environ 85-93 % de celle du maïs grain, 
en fonction de la qualité et du contenu en amidon des racines (Sauvant et al., 2004). Pour les 
bovins viande, le manioc séché est aussi digeste que le maïs floconné à la vapeur, et beaucoup 
plus que le grain de sorgho (Zinn et al., 1991 ; Holzer et al., 1997). En raison de la dégradation 
rapide de l’amidon de manioc dans le rumen, une alimentation en plusieurs séquences 
quotidiennes peut aider à assurer une utilisation efficace de la ration de base déficiente en azote 
(Smith, 1988).  
Vaches laitières 

Dans certaines expériences, le remplacement du maïs avec du manioc a fait chuter les 
rendements laitiers, mais a aussi diminué les coûts de production. Cependant, la production de 
lait a augmenté dans d’autres essais. L’utilisation de manioc comme supplément énergétique 
pour des vaches au pâturage a eu un effet positif sur la production de lait (+ 20 %). Compléter 
une ration fraîche ou ensilée de canne à sucre avec du manioc n’a pas changé la production de 
lait (Smith, 1988).  
Bovins viande 

En bovins viande, inclure les granulés de manioc jusqu’à 65 % de la MS ne semble pas affecter la 
santé, la qualité de la carcasse ou le rendement global, lorsque les régimes sont équilibrés avec 
soin (Göhl, 1982). Il n’y a pas eu de différences significatives dans la performance des veaux 
mâles Holstein Frisons (180 kg de poids vif) nourris avec un régime mixte contenant 80 % de 
concentré quand 40 % du grain a été remplacé par du manioc, à l’exception d’une légère 
augmentation de l’apport de MS. Le gain moyen quotidien a été de 1200 g, et l’efficacité de la 
conversion de l’énergie en poids vif a été réduite de 8 %, en fonction de la nature de la source de 
protéines (Holzer et al., 1997).  
Ovins 
Le remplacement des épis de maïs par du manioc (20 %) chez des moutons recevant du foin de 
pangola (Digitaria eriantha) a amélioré la digestibilité, le gain de poids corporel et la fonction du 
rumen (Smith, 1988). La supplémentation passant de 20 à 80 % a augmenté la digestibilité d’une 
ration à base de paille de riz/maïs, mais a réduit la digestibilité d’une ration à base de 
mélasse/urée (Devendra, 1977).  
Chèvres 

Chez les chèvres, le remplacement du maïs grain par des racines de manioc a réduit les 
performances pour des niveaux de substitution de 40 % et 60 %. La supplémentation de 
Gliricidia sepium avec des racines de manioc à 30 g MS/kg P0,75 a réduit le taux de croissance. En 
revanche, une meilleure digestiblité et un taux de croissance similaire au régime de référence 
ont été signalés avec un mélange 75:25 gliricidia/leucaena complété par les tubercules de 
manioc à 15 ou 30 g MS/kg P0,75. Cette différence entre les deux dernières études a été attribuée 
à la synchronisation entre les apports d’énergie et d’azote dans le rumen (Smith, 1988).  

Porcs  

Grâce à leur forte teneur en amidon, les racines de manioc constituent une excellente source 
d’énergie pour les porcs et peuvent être utilisées sous forme fraîche, ensilée ou séchée (Göhl, 
1982). L’énergie digestible des racines de manioc séchées pour les porcs varie entre 14,5 et 16,5 
MJ/kg MS (Sauvant et al., 2004 ; Rostagno et al., 2005 ; Régnier, 2011). Ces variations peuvent 
être attribuées à des différences dans la composition chimique, en particulier pour les fractions 



432 
 

amidon et fibres (Régnier, 2011). Comme les pelures de manioc sont plus deux fois plus 
fibreuses que la pulpe du tubercule, l’épluchage améliore la digestibilité de l’énergie et le 
contenu énergétique.  
 
Pour les porcs en croissance-finition, il est possible d’inclure jusqu’à 60 % de racines séchées de 
manioc dans les rations. Le taux d’incorporation dépend du stade de croissance du porc, et aussi 
de la forme de distribution. L’ingestion maximale de manioc est d’environ 100 g MS/kg P0,60 pour 
le manioc broyé et séché (Gomez 1991 ; Régnier 2011). La farine de manioc est un ingrédient 
palatable pour les jeunes porcs (Göhl, 1982).  
 
La préoccupation majeure liée à l’introduction de racines de manioc dans des rations pour porcs 
est la présence de HCN, en particulier dans les cultivars amers. Teneur en HCN et ingestion de 
manioc sont inversement proportionnelles chez les porcs (Régnier, 2011).  

Volailles  

Les tubercules de manioc séchés peuvent être efficacement utilisés dans l’alimentation des 
volailles. Les problèmes liés aux composés cyanogénétiques sont surmontés grâce à l’utilisation 
de variétés sucrées et/ou à des traitements appropriés en post-récolte aussi simples que le 
séchage au soleil sur un sol en béton (Gomez et al., 1983b ; Chauynarong et al., 2009). D’autres 
procédés tels que la cuisson à l’eau, l’autoclavage et la fermentation se sont montrés efficaces, 
mais pas indispensables si le séchage au soleil est suffisant. Cependant, le broyage du manioc 
produit de nombreuses particules fines qui peuvent réduire l’ingestion et, parfois, irriter les 
voies respiratoires (Garcia et al., 1999). La granulation réduit la poussière et augmente la 
densité apparente ; elle favorise une augmentation de l’ingestion, en particulier chez les jeunes 
animaux.  
 
La teneur du manioc en protéines est faible, et demande donc une correction lors du calcul des 
rations. Les acides aminés soufrés tels que la méthionine et la cystine doivent être apportés en 
grande quantité, car ils peuvent être mobilisés pour la métabolisation de l’HCN. L’énergie 
métabolisable d’une bonne farine de manioc (72 % d’amidon) est équivalente à celle du maïs 
(Sauvant et al., 2004). Les maniocs de mauvaise qualité (moins d’amidon, plus de fibres) ont des 
EM inférieures, et l’EM de la farine de manioc non épluché ne représente que 85 % de celle du 
maïs grain (Agwunobi et al., 2000).  
 
Les tubercules de manioc ont également été utilisés conjointement avec le feuillage de manioc 
comme aliment plante entière (voir texte sur les feuilles de manioc) (Akinfala et al., 2002).  

Poulets de chair 

Dans les régimes bien formulés, un manioc de bonne qualité peut être utilisé à des niveaux 
élevés pour les poulets sans réduire leurs performances (Chauynarong et al., 2009 ; Daghir 
2008). Par exemple, l’incorporation de 50 % de granulés de manioc a donné des performances 
comparables à celles obtenues avec une alimentation à base de maïs (Stevenson et al., 1983). 
Avec plus de 30 % de farine de manioc non granulée dans la ration, certains auteurs rapportent 
une baisse de l’ingestion, qui entraîne une baisse non significative de la croissance mais un 
maintien de l’efficacité alimentaire (Mafouo Ngandjou et al., 2011). Un broyage fin (< 1 mm) peut 
diminuer les performances par rapport à un broyage grossier (Mafouo Ngandjou et al., 2010). 
L’ingestion d’aliments peut être affectée chez les jeunes animaux pour des taux d’incorporation 
élevés (50 %) tandis que les animaux plus âgés conservent leurs performances (Brum et al., 
1990). Les premiers rapports relatant une baisse de croissance avec de la farine de manioc ont 
probablement été dus à des niveaux élevés de HCN ou à des carences en protéines/acides 
aminés (Chauynarong et al., 2009).  
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Bien qu’il n’y ait pas de limite ferme sur le niveau d’incorporation de manioc de haute qualité 
dans les aliments granulés pour poulets de chair en croissance-finition, la faible teneur en 
protéines du manioc limite son inclusion à 30-40 % pour satisfaire les besoins alimentaires. 
Lorsque les rations sont offertes sous forme de farine, l’incorporation de manioc ne devrait pas 
être supérieure à 20-30 %, en particulier pour les jeunes animaux (Buitrago et al., 2002a). Les 
tubercules de manioc de moindre qualité, comme les racines poussiéreuses, non épluchées ou 
contenant de fortes teneurs en HCN, ou les racines dont les traitements sont peu ou pas 
contrôlés, devraient être utilisés avec précaution, et leur taux d’incorporation ne devrait pas 
dépasser 20 % de l’alimentation.  

Poules pondeuses 

Des niveaux élevés de farine de manioc peuvent être utilisés dans les rations pour poules 
pondeuses lorsque le niveau d’HCN est faible, et quand la ration est équilibrée en protéines et 
acides aminés (Buitrago, 1990). Une incorporation jusqu’à 50 % de manioc n’a pas diminué de 
façon significative la production, l’efficacité alimentaire et le poids corporel. La consommation 
d’eau a augmenté quand le manioc a été offert sous forme de farine, alors que cet effet n’a pas été 
observé avec du manioc granulé. La masse d’œufs produite a également été améliorée par la 
granulation (Stevenson, 1984).  
 
La farine de manioc non épluché a pu être incorporée à 30 % en poules pondeuses, en 
remplacement complet du maïs grain dans les rations, sans effets indésirables, y compris sur la 
qualité des œufs (poids, coquille, unités Haugh, etc.) (Eruvbetine et al., 1997). Toutefois, la faible 
teneur du manioc en caroténoïdes nécessite une supplémentation avec des sources naturelles ou 
synthétiques de pigments, si la couleur du jaune d’œuf doit être maintenue (Garcia et al., 1999).  
 
Une farine de manioc de bonne qualité peut être utilisée sans limite dans les régimes pour 
poules pondeuses, à condition que la ration soit bien équilibrée, en particulier avec des acides 
aminés. Comme en poulets de chair, les maniocs de mauvaise qualité ne doivent pas dépasser 
20-30 % de la ration.  

Oies 

Lorsque la farine de manioc a été incorporée à des niveaux élevés (jusqu’à 45 %) dans des 
rations pour oies, la consommation alimentaire a été maintenue, mais les performances et 
l’efficacité alimentaire ont diminué (Sahle et al., 1992).  

Dindes 

Alors que les recherches anciennes signalaient des problèmes lors de l’incorporation de manioc 
dans les rations pour dindes (Göhl, 1982), aucune preuve d’effets négatifs n’a été trouvée dans la 
littérature scientifique lorsque les rations sont correctement formulées.  

Lapins  

Les cossettes de manioc séchées sont utilisées par les agriculteurs traditionnels dans les pays 
tropicaux comme le Ghana (Mamattah, 1979), la Tanzanie (Mgheni, 1979), l’Ouganda (Lukefahr, 
1998) et le Nigeria (Mailafia et al., 2010). Les racines de manioc en tranches sont également un 
ingrédient commun des aliments complets pour lapins dans de nombreux pays tropicaux comme 
le Cameroun (Fomunyam et al., 1984) ou le Vietnam (Doan Thi Gang et al., 2006). Le niveau 
d’incorporation est généralement compris entre 25 et 30 % de la ration.  
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Plusieurs études ont examiné la capacité de la farine de racine de manioc séchée au soleil à 
remplacer les céréales telles que le maïs et l’orge, ou d’autres ingrédients de concentrés, dans les 
rations pour lapin (Ikurior et al., 1998 ; Radwan et al., 1989). Lorsque les régimes 
expérimentaux sont correctement équilibrés, aucune différence de croissance ou de 
performance de reproduction avec des niveaux d’inclusion jusqu’à 20-30 % de la ration n’a été 
observée. L’introduction des racines de manioc dans le régime n’a pas affecté la qualité de la 
viande de lapin (composition physico-chimique et acceptabilité de la viande) (Omole et al., 
1983 ; Onifade et al., 1993 ; Soliman, 1994 ; Oso et al., 2010). Dans les expériences, des niveaux 
allant jusqu’à 45-50 % ont été testés sans effets indésirables chez les lapins en croissance 
(Radwan et al., 1989) ou les lapines reproductrices (Eshiett et al., 1980).  
 
Le principal écueil pour la formulation de rations équilibrées pour lapins avec des racines de 
manioc est leur très faible teneur en protéines, un problème qui est habituellement traité en 
augmentant la proportion de farine de soja dans la ration (Oke, 1978). De plus, la protéine de 
manioc contient de faibles niveaux d’acides aminés soufrés, en particulier de méthionine, qui est 
nécessaire pour éliminer le HCN libéré par l’activité bactérienne dans le tractus digestif. La 
protéine supplémentaire doit donc fournir suffisamment de méthionine pour atteindre cet 
objectif. Par exemple, compléter une ration pour lapins en croissance avec 20 % de farine de 
manioc et de farine de feuilles de manioc, un ingrédient également pauvre en méthionine, a 
abouti à un taux de croissance de 17 % inférieur à celui obtenu avec le régime de référence 
(Abd-El-Baki et al., 1993). Ainsi, l’utilisation des racines de manioc dans les aliments lapins 
nécessite au moins une source d’acides aminés soufrés (plus de 3,8 % de la protéine), tels que le 
son de maïs, ou de la DL-méthionine pure. La teneur totale en acides aminés soufrés de l’aliment 
complet ne doit jamais être inférieure à 3,7-3,8 % de la protéine alimentaire.  
 
L’ajout d’huile de palme (5 %) semble être une autre façon de réduire l’influence négative des 
glucosides cyanogènes (Omole et al., 1983). L’huile ajoutée retarde la décomposition 
bactérienne et diminue donc l’absorption d’HCN (Tewe, 1992).  
 
Les racines de manioc, même tranchées et séchées, ont un effet goitrogène modéré, comme en 
témoignent les faibles niveaux de thyroxine sérique et de cholestérol, et les glandes thyroïdes 
hypertrophiées (Ratnakumar et al., 1992). Cependant, les lapins nourris avec une ration 
contenant 25 % de racines de manioc ont eu un taux de croissance accru par rapport à celui du 
groupe de contrôle, ce qui indique que l’effet goitrogène pourrait être négligeable chez les lapins 
en croissance (Ratnakumar et al., 1992).  

Poissons  

Les racines de manioc ont été testées comme source d’énergie pour plusieurs espèces de 
poissons.  

Tilapia 

La digestibilité et l’énergie des cossettes de manioc rapportées dans la littérature sont très 
variables. Les auteurs s’accordent sur une digestibilité apparente des protéines (88-90 %), mais 
donnent des valeurs différentes de digestibilité de la MS (70 % vs. 78 %) et de l’énergie 
digestible (6,7 vs. 13,2 MJ/kg MS) (Campeche et al., 2011 ; Pezzato et al., 2004). Par ailleurs, la 
farine de manioc impropre à la consommation humaine a été jugée extrêmement digestible (91 
% pour la MS et 97 % pour les protéines) avec une valeur d’énergie digestible beaucoup plus 
élevée que celle des cossettes de manioc (15,4 MJ/kg MS) (Boscolo et al., 2002a).  
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La farine de manioc a été jugée apte à remplacer 50 % du maïs grain blanc ou jaune dans 
l’alimentation des jeunes tilapias du Nil (El-Baki et al., 1999). Une autre expérience a conclu que 
la farine de manioc de rebut pourrait être utilisée dans l’alimentation des alevins de tilapia du 
Nil jusqu’à un niveau de 24 %, en remplacement complet du maïs grain, sans diminution des 
performances (Boscolo et al., 2002b). Il a été possible de nourrir les tilapias avec des mélanges 
de 76-80 % de feuilles fraîches ou séchées de manioc, 12-16 % de son de riz et 5 % de racines de 
manioc (Chhay Ty et al., 2010).  
 
La farine de manioc est moins palatable pour les tilapias que la farine de tournesol, le maïs grain, 
le gluten de maïs et les coproduits animaux, mais est plus palatable que le blé, le tourteau de soja 
et le tourteau de coton (Pereira-da-Silva et al., 2000).  

Poisson-chat africain 

Pour les alevins de poisson-chat africain (Clarias gariepinus), le remplacement de 33 à 100 % de 
maïs grain par de la farine de manioc a entraîné une réduction des performances (Akegbejo-
Samsons 1999). Cependant, une analyse économique a montré que la farine de racine de manioc 
pourrait remplacer le maïs dans l’alimentation du poisson-chat africain hybride Clarias 
gariepinus x Heterobranchus longifilis, de façon rentable jusqu’à 100 % d’inclusion, et avec la 
meilleure performance économique à 66 % d’incorporation. La teneur en acide cyanhydrique a 
augmenté avec le niveau de manioc dans la ration, mais a toujours été dans une plage tolérable 
pour le métabolisme normal des poissons (Abu et al., 2010a ; Abu et al., 2010b).  

Carpe 

Chez les alevins de carpe herbivore (Ctenopharyngodon idella), la farine de manioc pourrait 
remplacer jusqu’à 100 % du maïs grain (30 % de l’alimentation) sans effet néfaste sur le poids 
final, la longueur finale, le taux de conversion alimentaire, l’indice d’état et le taux de survie 
(Lacerda et al., 2005).  
 
Chez la carpe commune (Cyprinus carpio L.) un régime contenant 47 % de farine de manioc a 
une digestibilité de l’énergie légèrement inférieure (87 vs. 90 %) à celle des régimes à base 
d’amidon de maïs ou de blé. La croissance et l’efficacité de la conversion alimentaire ne sont pas 
influencées par la source d’amidon. La MS, la graisse et le contenu énergétique des carpes 
recevant de la farine de manioc ont été significativement plus faibles que ceux des carpes 
nourries avec de l’amidon de maïs ou de blé (Schwarz et al., 1993).  

Characidés 

Pour les characidés sud-américains, Colossoma macropomum et Piaractus brachypomus, la racine 
de manioc, la banane plantain et le fruit du palmier pêche (Bactris gasipaes) ont donné une 
meilleure performance de croissance que le son de blé et les issues de blé dans les régimes 
contenant 30 % de l’ingrédient testé (Lochmann et al., 2009). Les cossettes moulues de manioc 
séché au soleil pourraient être quotidiennement apportées à Colossoma macropomum à raison 
de 5 % du poids corporel, en même temps qu’un aliment volaille commercial apporté à 1 % du 
poids corporel (Souza et al., 1998).  
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Crustacés  

Crevettes 

La farine de manioc peut complètement remplacer la farine de blé dans des rations extrudées 
pour crevette blanche (Litopenaeus vannamei), sans avoir d’effets négatifs sur la performance. 
Cela développe également l’immunité des animaux (Songluk et al., 2010).  
 
Nourrir des crevettes géantes tigrées (Penaeus monodon) avec de la chair cuite d’escargots dorés 
et des cossettes de manioc cuites (60:40 base poids frais) a donné le meilleur revenu net par 
rapport au maïs seul, et a aidé à résoudre le problème d’infestation des champs de riz par les 
escargots (Bombeo-Tuburan et al., 1995).  
 
La farine de manioc pourrait remplacer 100 % du maïs grain (51 % de la ration totale) dans 
l’alimentation des crevettes de Malaisie (Macrobrachium rosenbergii) sans effets néfastes 
(Correia et al., 1996 ; Gomes et al., 1996). Les digestibilités de la MS, des protéines et de l’énergie 
pour cette espèce sont d’environ 47-54 %, 74-77 % et 44-45 % respectivement, le manioc 
chauffé étant légèrement plus digeste que le manioc séché (Gomes et al., 1997).  

Crabes 

Chez le crabe de terre Scylla paramamosain, la farine de manioc incorporée à 30 ou 45 % de la 
ration a réduit la digestibilité de la matière sèche, des protéines et de l’énergie par rapport à la 
farine de maïs, au son de riz et de farine de soja, et est donc considéré comme un ingrédient 
moins intéressant (Phuong Ha Truong et al., 2009).  

Autres espèces  

Escargot géant de terre africain (Archachatina marginata) 

Un mélange de farine de manioc et tourteau d’arachide a été utilisé avec succès pour nourrir des 
escargots terrestres géants africains (Amubode et al., 1995).  

Racines de manioc séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 87,6 1,2 84,3 92,8 3354  
Protéines brutes  % MS 2,9 0,6 1,4 4,5 1040  
Cellulose brute  % MS 3,9 1,2 1,7 8,2 3083  
NDF  % MS 8,0 2,4 4,1 12,0 63 * 
ADF  % MS 5,4 1,7 2,6 8,4 60 * 
Lignine  % MS 1,7 1,0 0,1 3,8 50 * 
Matières grasses brutes  % MS 0,7 0,3 0,2 1,4 221  
Matières minérales  % MS 3,9 1,9 1,4 8,6 2081  
Amidon  % MS 80,4 4,1 69,1 88,6 3118  
Sucres totaux  % MS 2,4 1,0 0,9 4,6 112  
Energie brute MJ/kg MS 16,8 0,2 16,2 17,2 51 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,7 0,7 0,6 3,3 125  
Phosphore g/kg MS 1,1 0,3 0,6 1,8 125  
Potassium g/kg MS 9,9 2,8 5,8 17,5 64  
Sodium g/kg MS 0,3 0,2 0,1 0,8 18  
Magnésium g/kg MS 0,9 0,2 0,5 1,4 55  
Manganèse mg/kg MS 23 11 7 43 7  
Zinc mg/kg MS 33 38 7 116 7  
Cuivre mg/kg MS 5 2 2 7 7  
Fer mg/kg MS 24 29 6 57 3  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,3 1,1 3,8 6,8 7  
Arginine  % protéine 5,0 1,9 2,8 7,6 6  
Acide aspartique  % protéine 6,6 0,9 5,7 7,9 7  
Cystine  % protéine 1,6 0,6 0,4 2,7 8  
Acide glutamique  % protéine 12,5 3,7 6,5 17,5 7  
Glycine  % protéine 3,4 0,4 3,0 4,0 6  
Histidine  % protéine 3,6 2,0 1,3 6,6 6  
Isoleucine  % protéine 2,7 0,7 1,3 3,3 7  
Leucine  % protéine 5,1 0,8 4,2 6,1 6  
Lysine  % protéine 3,9 0,5 3,2 4,8 17  
Méthionine  % protéine 1,6 0,3 0,9 1,9 10  
Phénylalanine  % protéine 2,9 0,9 1,3 3,9 7  
Proline  % protéine 3,3 0,5 2,8 3,8 3  
Serine  % protéine 3,2 0,8 1,7 4,2 7  
Thréonine  % protéine 2,9 0,8 1,3 3,8 8  
Tryptophane  % protéine 0,8  0,5 1,0 2  
Tyrosine  % protéine 1,7 0,9 0,4 2,7 4  
Valine  % protéine 4,5 1,8 1,7 7,7 7  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  88,8 2,8 87,9 95,1 5 * 
Dig. Energie  %  84,5 3,3 84,4 92,8 5 * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,2     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 12,2 0,7 11,5 12,9 5 * 
Dig. Azote  %  35,3     * 
a (N)  %  65,0    1  
b (N)  %  34,4    1  
c (N) h-1  0,260    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  95     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  93  64 93 2 * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  %  90,8 4,1 84,6 99,4 18 * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,3 0,5 14,3 15,8 15 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 15,0 0,7 14,2 15,7 8 * 
Energie nette MJ/kg MS 12,2     * 
Dig. Azote  %  52,3 21,8 16,7 83,8 13  
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Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA coq MJ/kg MS 15,1 0,4 13,8 15,1 4 * 
EMA poulet MJ/kg MS 15,1 1,3 13,4 15,8 3 * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Racines de manioc fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 37,6 5,7 31,9 46,2 11  
Protéines brutes  % MS 2,6 0,9 1,4 4,6 12  
Cellulose brute  % MS 3,7 1,0 2,0 5,7 11  
NDF  % MS 7,8     * 
ADF  % MS 5,3     * 
Lignine  % MS 1,6     * 
Matières grasses brutes  % MS 0,8 0,3 0,4 1,5 12  
Matières minérales  % MS 2,8 0,8 2,1 4,8 12  
Amidon  % MS 80,8     * 
Energie brute MJ/kg MS 17,1     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,6 0,3 1,0 2,0 8  
Phosphore g/kg MS 1,2 0,5 0,2 1,9 8  
Potassium g/kg MS 7,7 2,4 5,2 11,7 7  
Magnésium g/kg MS 1,1 0,2 0,8 1,5 7  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 7,7    1  
Histidine  % protéine 1,5    1  
Isoleucine  % protéine 5,3    1  
Leucine  % protéine 5,6    1  
Lysine  % protéine 6,2    1  
Méthionine  % protéine 0,6    1  
Phénylalanine  % protéine 3,5    1  
Thréonine  % protéine 3,8    1  
Tryptophane  % protéine 0,5    1  
Valine  % protéine 4,5    1  
Ruminants Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  89,1     * 
Dig. Energie  %  85,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,5     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 12,4     * 
Dig. Azote  %  31,4     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  %  92,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,7     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 15,4     * 
Energie nette MJ/kg MS 12,6     * 
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Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA coq MJ/kg MS 15,2     * 
EMA poulet MJ/kg MS 15,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Epluchures de manioc 

Présentation 

Les épluchures de manioc (Manihot esculenta Crantz) sont un coproduit de la transformation des 
racines de manioc en farine. Quoique très digestibles, elles sont d’une assez faible valeur 
nutritionnelle et peuvent être utilisées efficacement en ruminants et en porcs, pourvu que le 
régime contienne d’autres sources de protéines et d’énergie. Leur utilisation sous forme sèche 
est possible en volailles, mais de façon limitée. Il faut tenir compte de leur teneur importante en 
phytate, notamment en monogastriques. Les épluchures fraîches de manioc de variétés amères 
contiennent de l’acide cyanhydrique, et il est préférable de les sécher ou de les ensiler.  

Description  

Le traitement des tubercules de manioc donne les coproduits suivants qui peuvent être des 
aliments très intéressants pour les animaux d’élevage, s’ils sont convenablement transformés 
(Aro et al., 2010) : 
 

• Les pelures de manioc peuvent représenter 5 à 15 % du tubercule (Aro et al., 2010 ; 
Nwokoro et al., 2005a). Elles sont obtenues après lavage à l’eau et épluchage mécanique des 
tubercules (Aro et al., 2010). Elles peuvent contenir des quantités élevées de glycosides 
cyanogènes, et ont une teneur en protéines plus élevée que les autres parties du tubercule 
(Tewe, 2004).  
• Le marc de manioc, aussi appelé fibre de manioc, son de manioc, bagasse de manioc, 

résidu d’amidon de manioc et pulpe de manioc : tous ces termes désignent le résidu fibreux 
solide (jusqu’à 17 % du tubercule) qui reste après que le contenu en farine ou amidon a été 
extrait (Aro et al, 2010). La qualité et l’apparence de ces résidus varient avec l’âge de la plante, 
le délai après la récolte, l’équipement industriel et la méthode utilisée (Cereda et al., 1996).  
• Les résidus de tamisage du manioc ou du garri sont les coproduits de la production 

de garri (également orthographié gari ou gary), un aliment populaire d’Afrique de l’Ouest. Les 
tubercules sont épluchés, broyés puis fermentés. Le produit obtenu est ensuite tamisé et 
torréfié. Le résidu de tamisage du garri représente 15 à 17 % du poids de la racine (Nwokoro 
et al., 2005a).  
• Les trognons de manioc sont les extrémités des tubercules de manioc découpés, 

lorsque ceux-ci sont préparés manuellement avant passage au lavoir rotatif et à l’éplucheur 
(Aro et al., 2010).  
• Le « petit-lait » de manioc est le liquide extrait du tubercule après qu’il a été broyé 

mécaniquement. Le petit-lait et la pulpe peuvent être mélangés ensemble pour former un 
effluent (ou boue) (Aro et al., 2010).  
• Les tubercules de rebut : les tubercules qui ne respectent pas les normes de qualité 

pour la transformation sont rejetés, et peuvent être utilisés pour l’alimentation animale. Les 
tubercules mis au rebut sont parfois encore attachés au pédoncule et peuvent donc contenir 
plus de fibres. Ils peuvent également être mélangés avec des parures de tubercules (Scapinello 
et al., 2005).  

 

Distribution  

Les coproduits du manioc se trouvent généralement dans le voisinage des usines de 
transformation des tubercules de manioc en amidon ou en farine.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Procédés de transformation  

Pelures de manioc 

Les pelures de manioc fraîches ont 3 principaux défauts : elles se gâtent très rapidement, elles 
contiennent des phytates ainsi que de grandes quantités de glucosides cyanogéniques. Elles 
doivent donc être traitées pour réduire leur teneur en phytates, leur potentiel cyanogène, et 
pour préserver leur qualité nutritive (Oboh, 2006 ; Salami et al., 2003 ; Tewe, 1992 ; Adegbola et 
al., 1985). Différents procédés sont efficaces pour réduire les glucosides cyanogènes comme le 
séchage au soleil, l’ensilage et le trempage + séchage au soleil. Toutes ces méthodes ont donné 
des résultats satisfaisants (Salami et al., 2003 ; Tewe, 1992 ; Adegbola et al., 1985).  
 
Un ensilage de bonne qualité peut être obtenu après hachage des pelures en morceaux de 2 cm 
facilement compactables, et après un fanage de 2 jours pour réduire la teneur en humidité de 70-
75 % à environ 40 %. Dans ces conditions, l’ensilage de pelures de manioc après 21 jours était de 
couleur brun clair, de texture ferme et avait une odeur agréable. Le pH était de 4,4 et aucune 
croissance fongique n’a été observée (Asaolu, 1988 cité par Smith, 1988).  
 
La fermentation en milieu solide d’un mélange de pelures de manioc et d’eaux usées, à partir de 
pulpe de manioc fermentée avec Saccharomyces cerevisiae et Lactobacillus spp., a conduit à un 
produit ayant une teneur plus élevée en protéines, et moins élevée en glucosides cyanogéniques 
et en phytates (Ubalua, 2007 ; Oboh, 2006). 

Marc de manioc 

Le marc de manioc (également appelé bagasse, son ou pulpe) contient moins de glucosides 
cyanogéniques que les pelures. Il peut être séché ou ensilé. Pour l’ensilage, le marc de manioc est 
moulu et additionné soit avec 0,5 % de sel (base du poids frais), soit avec des hydrates de 
carbone rapidement fermentescibles, comme du maïs moulu ou de la mélasse, avant d’être placé 
dans des conditions anaérobies dans des fosses ou des sacs en plastique. L’addition d’urée et de 
minéraux est également possible (Ubalua, 2007). 

Impact environnemental  

La transformation du manioc produit de grandes quantités de déchets, et est généralement 
considérée comme une source de pollution de l’environnement (FAO, 2001). Une unité de 
production d’amidon de manioc qui transforme 100 tonnes de tubercules par jour génère 47 
tonnes de coproduits frais, qui peuvent causer des problèmes environnementaux lorsqu’ils sont 
laissés aux abords de l’usine ou jetés négligemment (Aro et al., 2010). Au Nigeria, par exemple, 
les déchets de manioc sont généralement laissés à pourrir, ou brûlés pour permettre 
l’accumulation de déchets supplémentaires. Les tas émettent du dioxyde de carbone et 
produisent une odeur forte et incommodante (Aro et al., 2010 ; Adebayo, 2008). Les pelures de 
manioc (contenant de grandes quantités de glucosides cyanogènes) et les marcs de manioc 
(contenant de grandes quantités de matières organiques biodégradables) peuvent entraîner une 
pollution des eaux de surface, en particulier si elles sont stockées sous la pluie ou tout 
simplement jetées dans les eaux de surface (Pandey et al., 2000 ; Cereda et al ., 1996 ; Barana et 
al., 2000). La présence d’une grosse unité de transformation ou de nombreuses petites unités 
peut entraîner une eutrophisation des réseaux hydriques à faible débit, notamment pendant la 
saison sèche. Cependant, la transformation du manioc ne semble pas affecter 
l’approvisionnement des eaux souterraines, sauf occasionnellement dans les environs immédiats 
des unités de transformation, en raison de la lixiviation à travers le sol. L’extraction d’amidon 
nécessite de grandes quantités d’eau et peut entraîner une raréfaction de l’eau, mais dans la 
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plupart des régions, ce problème est minimisé par l’adoption de technologies de traitement 
appropriées pour les ressources en eau disponibles (FAO, 2001).  
 
Généralement, l’impact global et à long terme de la transformation du manioc sur 
l’environnement peut être corrigé par un traitement approprié des déchets (FAO, 2001). 
L’utilisation des coproduits du manioc comme aliments ou comme substrats alternatifs pour des 
procédés biotechnologiques est un bon moyen d’atténuer ces problèmes environnementaux 
(Pandey et al., 2000).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Pelures de manioc 

Les pelures de manioc sont pauvres en protéines (< 6 % MS) et ont une teneur en fibres élevée 
et variable (cellulose brute de l’ordre de 10-30 % MS).  

Marc de manioc 

Le marc de manioc est un coproduit très variable car sa composition est conditionnée par la 
technologie d’extraction de l’amidon utilisée à l’usine (Kosoom et al., 2009b). Il est très pauvre 
en protéines (1-4 % MS). La teneur en amidon peut varier entre 15 et 50 % MS et la teneur en 
NDF est supérieure à 35 % MS (Kosoom et al., 2009b ; Ubalua, 2007). Le marc frais de manioc 
contient principalement de l’eau (75-85 %) (Ubalua, 2007).  

Contraintes potentielles  

Potentiel cyanogénique 

Le manioc contient 2 glucosides cyanogènes : la linamarine (80 % des glucosides totaux) et la 
lotaustraline (20 %). Ces glucosides, qui ne sont pas intrinsèquement toxiques, se transforment 
en acide cyanhydrique (HCN) au contact d’une enzyme libérée lors de la rupture des parois 
cellulaires (lorsque les tissus de la plante sont consommés par les animaux ou qu’ils subissent 
un découpage ou broyage). Le HCN est létal pour les animaux. Les concentrations en acide 
cyanhydrique dépendent du cultivar, des conditions environnementales, de l’âge de la plante, du 
nombre de récoltes (pour le feuillage) et de la partie de la plante qui est analysée. Il existe un 
gradient continu de la teneur en HCN entre les variétés (Peroni et al., 2007), qui sont 
généralement divisées en deux groupes : 
 

• Les variétés amères ont des racines contenant 0,02-0,03 % HCN (base MS) et des 
feuilles contenant jusqu’à 0,2 % de HCN (base frais) (Murugesrawi et al., 2006). Elles doivent 
être traitées avant d’être utilisées comme aliments.  
• Les variétés non amères ont des racines contenant moins de 0,01 % de HCN (base MS) 

et des feuilles contenant moins de 0,1 % de HCN (base MS) (Murugesrawi et al., 2006). Elles 
peuvent être offertes aux animaux sans traitement préalable. La plupart des variétés 
commerciales appartiennent à ce groupe.  

 
Les variétés amères ont souvent des tubercules plus longs et plus gros que les variétés non 
amères, mais il n’y a pas de méthode simple et sûre pour évaluer la teneur en HCN. Cependant, le 
HCN peut être relativement facilement extrait des coproduits du manioc, comme cela est indiqué 
ci-dessus dans le paragraphe Procédés de transformation. Les pelures de manioc bien traitées 
ont des niveaux généralement acceptables, en dessous de 50 mg/kg (Osei et al., 1989 ; Nwokoro 
et al., 2005b). Cependant, un empoisonnement massif à l’acide cyanhydrique a été rapporté dans 
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un élevage intensif de porcs au Nigeria : plus de la moitié du troupeau est mort quelques heures 
après avoir consommé des pelures de tubercules de manioc trop murs et appartenant à une 
variété amère. L’administration d’antibiotiques et d’huile de palme aux porcs survivants en a 
sauvé certains (Sackey, 2002).  

Contenu en phytates 

Les pelures de manioc ont une teneur élevée en phytates (jusqu’à 1 % MS), résultant en une 
faible disponibilité du P pour les non-ruminants (Ubalua, 2007). La fermentation peut réduire 
légèrement le contenu en phytates (jusqu’à 0,7 %) (Oboh, 2006).  

Ruminants  

Pelures de manioc 

Les pelures de manioc peuvent être utilisées comme fourrage et comme source d’énergie pour 
l’alimentation des ruminants. Cependant, le séchage au soleil, l’ensilage et la fermentation 
devraient être effectués pour prévenir les intoxications à l’acide cyanhydrique lors d’un apport 
de variétés amères de manioc (Pipat Lounglawan et al., 2011 ; Smith, 1988). Les pelures de 
manioc ne devraient pas être offertes seules car leur teneur en protéines et minéraux ne peut 
pas assurer une fonction ruminale et une productivité optimales. Leur utilisation optimale exige 
une supplémentation en protéines facilement fermentescibles et en protéines by-pass, ainsi que 
des micronutriments dont le soufre, le phosphore et la vitamine B. Les pelures de manioc, 
apportées dans une ration équilibrée, constituent un aliment intéressant pour les ruminants 
(Smith, 1988).  
Digestibilité et dégradabilité 

Les pelures de manioc sont des produits hautement digestibles, avec les valeurs de 78 % et 81 % 
pour la digestiblité de la MS et de la MO, respectivement (Baah et al., 1999). La dégradabilité de 
la matière sèche est également élevée, avec des valeurs de plus de 70 % (Smith, 1988).  
Bovins 

Au Ghana, des gains de poids de 0,29 ou 0,33 kg/j (vs. 0,07 kg/j pour le régime de référence) ont 
été enregistrés avec des taureaux de races croisées au pâturage, supplémentés avec des pelures 
de manioc séchées ou ensilées (Larsen et al., 1976). Dans une expérience avec des taureaux, au 
Vietnam, l’ingestion totale de MS a augmenté avec la quantité de manioc, tandis que l’ingestion 
d’herbe (MS) a diminué (Pham Hai Ho et al., 2009). En raison de leur forte dégradabilité, les 
pelures de manioc sont aussi utilisées comme supplément énergétique chez les bovins : elles 
peuvent remplacer en partie (30 % du total de la MS ingérée) les concentrés sans influencer la 
consommation, la digestibilité, l’efficacité microbienne et la rétention d’azote (Azevêdo et al., 
2011).  
Ovins 

De nombreux essais ont été effectués avec des moutons en Afrique subsaharienne. Au Ghana, des 
agneaux Djallonké ont perdu du poids après avoir reçu uniquement des pelures de manioc : la 
supplémentation avec des feuilles de Ficus exasperata a rétabli les gains de poids et une 
augmentation significative de l’ingestion de MS provenant des pelures de manioc (de 44 à 58 g 
P0,75/j) (Baah et al., 1999). Au Cameroun, des moutons recevant 0 ; 35 ou 70 % de pelures de 
manioc dans leur ration, avec 70 ; 35 et 0 % d’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), et du 
tourteau de coton comme source de protéines, ont gagné 45 ; 107 et 227 g/j de poids corporel, 
respectivement. L’ingestion de MS, la digestibilité et le taux de croissance ont augmenté 
proportionnellement aux concentrations en pelures de manioc (Fomunyan et al., 1987). Les 
moutons ont mieux utilisé les pelures de manioc ensilées que les pelures séchées au soleil : au 
Nigeria, des moutons recevant 80 % de pelures de manioc ensilées ont eu des gains quotidiens 
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plus importants (81 vs. 59 g/j) que ceux recevant des pelures séchées (Asaolu, 1988 cité par 
Smith, 1988).  
Chèvres 
Au Nigeria, un mélange, ensilé à 60:20:20, de graminées/légumineuses (herbe de Guinée et 
kudzu tropical (Pueraria Phaseoloides)), de pelures de manioc et de fientes de volailles apporté à 
des chèvres naines d’Afrique de l’Ouest a provoqué une bonne ingestion et une bonne 
digestibilité, ainsi que des métabolites ruminaux et sanguins normaux. Il a été recommandé 
d’utiliser des pelures de manioc comme supplément énergétique en prévision de la saison sèche 
(Okeke et al., 1987). Chez les chèvres Red Sokoto, l’ensilage de pelures de manioc avec de l’herbe 
à éléphant Pennisetum purpureum a eu des effets bénéfiques sur les propriétés de l’ensilage, sur 
l’ingestion et la digestibilité, et il a été proposé que les feuilles de manioc représentent au moins 
30 % de l’ensilage fabriqué à partir de Pennisetum purpureum pour améliorer la productivité au 
cours de la saison sèche (Olorunnisomo, 2011). Les pelures de manioc séchées, incorporées 
jusqu’à 74 % dans des rations de supplémentation où elles remplacent complètement les 
déchets de maïs, n’ont pas modifié pas la prise de poids vif chez les chèvres Red Sokoto gestantes 
placées sur pâturages naturels (Lakpini et al., 1997).  

Marc de manioc 

Le marc de manioc a une valeur nutritive inférieure à celle des racines de manioc, mais il peut 
être inclus dans l’alimentation des ruminants.  

Porcs  

Pelures de manioc 

Les pelures de manioc sont de bons aliments pour les porcs, mais elles doivent être complétées 
avec des protéines et des lipides, afin d’améliorer leur palatabilité et leur digestibilité (Iyayi et 
al., 1992). Leur nature fibreuse peut aussi limiter leur incorporation dans les rations pour porcs 
(Adesehinwa et al., 2011). La plupart des études sur l’utilisation de pelures de manioc dans 
l’alimentation des porcs ont été réalisées au Nigeria.  
 
Les taux d’incorporation typiques sont d’environ 30 %, bien que des taux allant jusqu’à 60 % 
aient été économiquement viables, en raison du bas prix des pelures de manioc par rapport à 
celui du maïs. Les pelures de manioc peuvent être introduites jusqu’à 30 % dans l’alimentation 
des porcelets sans affecter leur taux de croissance. Chez les porcs plus âgés (35 kg), une 
incorporation jusqu’à 57 % n’a pas eu d’effet préjudiciable au gain quotidien, à l’ingestion, au 
taux de conversion alimentaire ni aux caractéristiques de carcasse. L’utilisation de pelures de 
manioc pour remplacer partiellement le maïs dans des rations destinées aux jeunes porcs a été 
rentable (Balogun et al., 1997). Dans une expérience similaire, un niveau de pelures de manioc 
de 40 %, à la place du maïs, a été adéquate pour les porcs en croissance, mais une teneur en 
protéines alimentaires d’au moins 15 % est nécessaire pour une performance satisfaisante 
(Iyayi et al., 1992). D’autres auteurs ont également conclu que la farine de pelures de manioc 
peut être incorporée dans la ration des porcs en croissance jusqu’à 30 %, afin de réduire les 
coûts d’alimentation, sans aucun effet néfaste sur la performance (Irekhore et al., 2006), ou 
jusqu’à 60 % (en remplacement total du maïs) lorsque le prix du maïs est élevé (Bawa et al., 
2007). Pour les porcs en croissance, l’incorporation de farine de pelures de manioc jusqu’à 38 % 
avec 5,4 % d’huile de palme a donné une meilleure performance économique que d’autres 
combinaisons de pelures de manioc et d’huile de palme (Damisa et al., 2009).  
 
Plusieurs méthodes ont été testées pour améliorer la valeur nutritive des pelures de manioc 
pour les porcs. Chez des porcs nourris avec un régime contenant 30 % de pelures de manioc, 
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l’ajout d’un cocktail enzymatique a amélioré l’utilisation de l’aliment et a été aussi efficace que le 
régime de référence à base de maïs (Adesehinwa et al., 2011). La digestion des pelures de 
manioc par le champignon Trichoderma viride a augmenté la teneur en protéines (16 %), mais 
elle est plus coûteuse et n’a pas amélioré la performance de façon significative (Arowora et al., 
2005).  

Marc de manioc 

Le marc de manioc est largement utilisé pour les porcs en Asie du Sud-Est, où il est considéré 
comme un aliment de valeur (Göhl, 1982). Sa valeur énergétique est assez bonne, mais très 
variable, et dépend de la technologie de transformation (EM de 9,6 à 12,9 MJ/kg MS ; Kosoom et 
al, 2009a ; Tönsing et al., 2008).  
Porcs croissance et finition 

Le marc de manioc a été jugé défavorable à la performance des porcs en croissance dès 7 % 
d’incorporation (Bertol et al., 1999). De même, une ration contenant 10 % de marc de manioc a 
eu des effets négatifs sur le gain moyen quotidien et sur le taux de conversion alimentaire des 
porcs sevrés, bien qu’elle n’ait pas eu d’incidence sur l’ingestion (Taksinanan et al., 2010). Pour 
autant, un taux d’incorporation de 15 % n’a pas nui à des porcelets (Kosoom et al., 2009b). Dans 
une autre expérience, les auteurs ont rapporté que l’incorporation de 30 % de marc de manioc 
dans des rations pour porcs allant du démarrage à la finition était possible 
(Charoenwattanasakun et al., 2009). Généralement, les porcs plus âgés semblent être moins 
sensibles aux effets néfastes du marc de manioc : jusqu’à 30 % de marc de manioc dans les 
rations de porcs de finition n’a pas affecté leurs performances (Bertol et al., 1999). Il est possible 
que la valeur du marc de manioc pour les jeunes porcs dépende de sa teneur en fibres.  
 
Au Vietnam, les déchets de manioc, représentant 25 % de la ration, pourraient remplacer 
complètement la farine de racine de manioc, à condition que la ration contienne 5 % d’huile de 
poisson-chat. Cette ration a amélioré significativement les performances de croissance sans 
affecter la qualité de la carcasse, et a eu la meilleure rentabilité (Le Thi Men et al., 2004).  
Truies 

Les résidus d’amidon de manioc séchés peuvent être introduits à 30 % dans l’alimentation des 
truies gestantes, sans aucun effet sur les performances de reproduction des truies en gestation 
comme des truies allaitantes (Kanto et al., 2005).  

Volailles  

Pelures de manioc 

Les pelures de manioc peuvent être utilisées pour l’alimentation des volailles après qu’elles ont 
été séchées au soleil, les pelures ainsi transformées contenant des niveaux de HCN acceptables 
pour la volaille (Osei et al., 1989 ; Nwokoro et al., 2005b). La fermentation des pelures de manioc 
a été testée par plusieurs auteurs, soit pour baisser la teneur en HCN ou en fibres (Osei et al., 
1988) soit pour augmenter la teneur en protéines brutes (Buitrago, 1990), mais les résultats 
n’ont pas été concluants.  
Poulets de chair 

Dans certaines expériences, les performances de croissance ont été maintenues avec des 
régimes pour poulets de chair contenant jusqu’à 15 % de farine de pelures de manioc (Osei et al., 
1988 ; Osei 1992 ; Nwokoro et al., 2005b). L’ingestion n’est généralement pas très affectée, mais 
dépend de la formulation des aliments (que ce soit pour des régimes isoénergétiques ou non). 
Cependant, dans certaines expériences, les performances ont diminué de 5 % avec la farine de 
manioc dans les rations (Egbunike et al., 2009 ; Osei et al., 1989). Cela peut être dû en partie à 
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des problèmes d’équilibre de la formule, car il est prouvé que les performances sont diminuées 
en cas de manque de protéines (Egbunike et al., 2009). Les pelures de manioc fraîches peuvent 
être avantageuses pour les poulets à croissance lente (Ogbonna et al., 2000). La 
recommandation en poulets de chair est de limiter l’incorporation de farine de pelures de 
manioc à 5-10 % en fonction de sa qualité, dans une formule équilibrée. Des niveaux plus élevés 
de farine de pelures de manioc pourraient être offerts à des poulets de croissance lente, ou 
quand les performances zootechniques moindres sont compensées par un faible coût de 
l’aliment.  
Poules pondeuses 

Des pelures de manioc séchées et incorporées à des taux de 10 à 40 % ont entraîné une baisse 
significative des performances de production des poules pondeuses, avec en moyenne 15 % 
d’œufs en moins quand la farine de pelures de manioc représentait 20 % de la ration (Obioha et 
al., 1984 ; Salami et al., 2003). L’effet sur l’ingestion n’a pas été constant dans ces études. 
Différentes techniques de transformation ont été testées pour atténuer les effets négatifs des 
pelures de manioc : l’ensilage et la cuisson à l’eau ont permis d’améliorer les performances, mais 
le taux de ponte a toujours été plus faible que pour le régime de référence à base de maïs (Salami 
et al., 2003). Les pelures de manioc fermentées dans la fiente de poule pondeuse n’ont pas été 
efficacement utilisées (Osei et al., 1990). Ces résultats suggèrent que la farine de pelures de 
manioc doit être utilisée avec précaution dans les régimes pour poules pondeuses, avec des taux 
d’incorporation faibles (5 %, par exemple). Dans des conditions où le coût des matières 
premières est très élevé, l’avantage économique de niveaux de pelures de manioc plus élevés 
pourrait être testé.  

Marc de manioc et résidu de tamisage de manioc 

Poulets de chair 
Le marc de manioc est riche en fibres avec une composition très variable, mais de petites 
quantités peuvent être incorporées dans les régimes pour poulets de chair. Avec une formule 
correcte en énergie, le marc de manioc n’a pas diminué de façon significative les performances 
des poulets de chair lorsqu’il a représenté 4 % à 8 % de la formule, en revanche des niveaux plus 
élevés ont entraîné une chute des performances (Khempaka et al., 2009).  
Poules pondeuses 

Au Nigeria, le résidu de tamisage de manioc (résultant de la production de gari) a été utilisé avec 
succès en poules pondeuses, provoquant seulement une légère diminution de la production 
d’œufs lorsque 15 % de ce résidu ont été inclus dans la ration. La fermentation avec Aspergillus a 
légèrement amélioré le taux de ponte. Dans une autre expérience, la consommation d’aliments et 
les performances ont diminué pour un niveau de 10 % de marc de manioc dans l’aliment. Les 
performances de ponte ont été améliorées par l’addition d’enzymes (Aderemi et al., 2006).  

Lapins  

Pelures de manioc 

Des pelures de manioc séchées pourraient être introduites jusqu’à 30 % du régime dans des 
rations équilibrées pour lapins en croissance, comme source d’énergie pour remplacer la 
quantité correspondante de grains de maïs (Omole et al., 1990 ; Esonu et al., 1993 ; Agunbiade et 
al., 1999 ; Olorunsanya et al., 2007). La détoxification des glucosides cyanogènes nécessitant la 
présence de méthionine, les aliments lapins qui incroporent des pelures de manioc doivent 
contenir suffisamment d’acides aminés soufrés (Okeke et al., 1986).  
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La fermentation ou l’ensilage sont au moins aussi efficaces que le séchage au soleil pour 
détoxifier les pelures de manioc. Les produits résultants peuvent être utilisés en toute sécurité 
pour nourrir les lapins en croissance (Okeke et al., 1986 ; Ahamefule et al., 2006). Le trempage 
de pelures de manioc fraîches pendant 1 à 5 heures avant le séchage au soleil a également réduit 
de manière significative les glucosides cyanogènes à des quantités proportionnelles à la durée de 
trempage (Shoremi et al., 1999). Les pelures de manioc détrempées remplaçant 20 % du maïs de 
la ration de contrôle ont donné une croissance et des performances d’abattage identiques, ou 
sensiblement meilleures que celles obtenues avec le régime de référence (Oluremi et al., 2002). 
Cependant, l’extrusion d’un régime à base de pelures de manioc séchées (remplaçant totalement 
le maïs) a été inefficace pour tous les indices de mesure, les lapins en croissance ayant reçu ce 
régime ont montré de mauvaises performances par rapport à ceux recevant le régime non-
extrudé (Agunbiade et al., 2001).  

Résidu de tamisage du manioc (coproduit du garri) 

Un résidu de tamisage du manioc représentant 18-20 % du régime de lapins en croissance (et 
remplaçant la quantité correspondante de maïs grain) a abouti à des performances de croissance 
similaires ou légèrement supérieures à celles obtenues avec le régime de référence à base de 
maïs (Ngodigha et al., 1995 ; Ekwe et al., 2011). Un niveau d’inclusion plus élevé (40 %) a réduit 
le taux de croissance de 9 % par rapport au régime de référence à base de maïs, mais le rapport 
coût de l’unité d’aliment/gain de poids est resté en faveur de l’utilisation du résidu de tamisage 
de manioc (Ngodigha et al., 1995).  

Résidu de farine de manioc 

Les résidus de farine de manioc sont un mélange de racines de manioc impropres à la 
consommation humaine, et de parures de tubercules retirées pendant le nettoyage préalable à la 
transformation. Leur composition est proche de celle des racines, avec un niveau élevé d’amidon 
(64 %). Il a été rapporté que les résidus de farine de manioc peuvent être ajoutés jusqu’à 26 % 
de la ration de lapins en croissance, entre le sevrage et l’abattage, pour remplacer complètement 
l’énergie digestible provenant du maïs. Cela n’a pas du tout modifié les performances et les 
caractéristiques quantitatives de la carcasse (Scapinello et al., 2005).  

Poissons  

Tilapia 

Au Nigeria, de la farine de pelures de manioc introduite à 30 % de l’aliment pour jeunes tilapias 
(Oreochromis niloticus) a provoqué une baisse des performances (gain de poids inférieur, 
efficacité d’utilisation protéique, efficacité alimentaire et ingestion). Un taux d’inclusion 
maximum de 10 % a été recommandé pour le tilapia (Ugwu et al., 2004). Des pelures de manioc 
ont été fermentées avec du vin de palme afin de préparer un aliment enrichi en protéines, 
capable de remplacer la farine de poisson et le tourteau desoja dans les régimes pour alevins de 
tilapia (Oreochromis niloticus). Cet aliment a provoqué une diminution des performances par 
rapport au tourteau de soja, mais a donné de meilleurs résultats que la farine de poisson. 
L’utilisation de pelures de manioc bon marché pour la production de protéines par fermentation 
pourrait être un moyen intéressant pour alimenter des alevins de tilapia (Ubalua et al., 2008).  
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Epluchures de manioc fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 28,2 6,7 17,9 38,0 6  
Protéines brutes  % MS 4,8 0,8 3,7 5,9 7  
Cellulose brute  % MS 21,0 9,8 10,3 31,8 5  
NDF  % MS 19,6  15,8 23,5 2  
ADF  % MS 17,1  15,6 18,6 2  
Lignine  % MS 7,2 4,3 4,0 12,1 3  
Matières grasses brutes  % MS 1,3 1,1 0,0 3,3 6  
Matières minérales  % MS 5,7 1,8 3,4 8,0 7  
Energie brute MJ/kg MS 17,7  16,4 17,7 2 * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,7  0,1 3,3 2  
Phosphore g/kg MS 2,1  1,0 3,2 2  
Potassium g/kg MS 6,4  0,3 12,5 2  
Sodium g/kg MS 0,3    1  
Magnésium g/kg MS 0,6  0,2 0,9 2  
Manganèse mg/kg MS 0    1  
Cuivre mg/kg MS 0    1  
Fer mg/kg MS 15    1  
        Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 29,4  19,8 39,0 2  
Tannins condensés g/kg MS 5,5    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. azote  %  59,7    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  57,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Epluchures de manioc séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 87,4 5,3 79,7 94,2 8  
Protéines brutes  % MS 5,2 1,9 2,9 8,2 8  
Cellulose brute  % MS 14,0 10,1 7,6 38,4 8  
NDF  % MS 51,4    1  
ADF  % MS 37,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 1,4 0,8 0,7 3,0 8  
Matières minérales  % MS 5,8 1,1 4,7 7,5 8  
Energie brute MJ/kg MS 19,5  19,1 19,8 2  
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,5 0,1 4,4 4,6 3  
Phosphore g/kg MS 0,8 0,1 0,7 0,8 3  
Potassium g/kg MS 7,1 1,8 6,0 9,2 3  
Magnésium g/kg MS 1,1 0,5 0,6 1,4 3  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 3,9    1  
Arginine  % protéine 3,4    1  
Acide aspartique  % protéine 5,6    1  
Cystine  % protéine 0,7    1  
Acide glutamique  % protéine 7,2    1  
Glycine  % protéine 2,6    1  
Histidine  % protéine 1,8    1  
Isoleucine  % protéine 2,3    1  
Leucine  % protéine 4,5    1  
Lysine  % protéine 2,3    1  
Méthionine  % protéine 0,6    1  
Phénylalanine  % protéine 2,7    1  
Proline  % protéine 1,7    1  
Serine  % protéine 1,8    1  
Thréonine  % protéine 2,2    1  
Tyrosine  % protéine 2,2    1  
Valine  % protéine 3,5    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  68,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Coproduit de l’amidonnerie du manioc 

Présentation 

Le résidu fibreux restant après l’extraction de l’amidon de manioc (Manihot esculenta Crantz), 
parfois appelé « son » ou « bagasse » (« pomace » en anglais) est utilisable en alimentation 
animale. Ce produit très aqueux peut contenir des teneurs élevées en amidon et fibres. Il est 
consommé frais, séché ou ensilé. Il est surtout utilisé en Asie, notamment pour l’alimentation des 
porcs. Sa très grande variabilité rend cependant difficile la détermination de ses conditions 
optimales d’utilisation.  

Coproduit de l’amidonnerie du manioc, séché 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,2 3,0 83,5 94,8 12  
Protéines brutes  % MS 2,2 0,7 1,1 3,4 13  
Cellulose brute  % MS 16,7 4,4 12,1 26,9 9  
NDF  % MS 36,7 11,7 7,3 46,7 9  
ADF  % MS 19,3 11,5 3,3 35,2 9  
Lignine  % MS 3,6    1  
Matières grasses brutes  % MS 0,6 0,5 0,2 2,0 10  
Matières minérales  % MS 4,3 1,5 1,5 6,5 13  
Amidon  % MS 52,3 7,0 42,8 64,0 8  
Sucres totaux  % MS 3,3    1  
Energie brute MJ/kg MS 16,2 1,1 14,7 17,5 6  
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 7,4 2,5 3,8 11,9 7  
Phosphore g/kg MS 0,4 0,3 0,2 0,9 7  
Magnésium g/kg MS 1,2    1  
Zinc mg/kg MS 102    1  
Cuivre mg/kg MS 0    1  
Fer mg/kg MS 559    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 3,4    1  
Arginine  % protéine 3,4    1  
Acide aspartique  % protéine 5,1    1  
Cystine  % protéine 0,6    1  
Acide glutamique  % protéine 7,1    1  
Glycine  % protéine 2,4    1  
Histidine  % protéine 1,7    1  
Isoleucine  % protéine 2,4    1  
Leucine  % protéine 4,3    1  
Lysine  % protéine 2,4    1  
Méthionine  % protéine 0,6    1  
Phénylalanine  % protéine 2,7    1  
Proline  % protéine 1,7    1  
Serine  % protéine 1,3    1  
Thréonine  % protéine 2,1    1  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


461 
 

Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tyrosine  % protéine 2,4    1  
Valine  % protéine 3,1    1  
Ruminants Unité  Moyenne E-type Min Max n  
a (N)  %  18,4    1  
b (N)  %  66,6    1  
c (N) h-1  0,130    1  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  69     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  64     * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  63,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 10,0 0,5 9,5 10,9 10 * 
Energie nette MJ/kg MS 7,6     * 
Dig. azote  %  66,7 4,9 59,5 74,8 10  
Lapins Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  91,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,9    1  
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,7     * 
Dig. azote  %  80,1    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Coproduit de l’amidonnerie du manioc, frais 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 13,1  10,4 15,8 2  
Protéines brutes  % MS 1,7  1,1 2,4 2  
Cellulose brute  % MS 17,7  16,1 19,3 2  
Matières grasses brutes  % MS 1,3  0,3 2,4 2  
Matières minérales  % MS 3,7  2,8 4,6 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,7     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 5,6  0,1 11,1 2  
Phosphore g/kg MS 1,4  0,6 2,3 2  
Potassium g/kg MS 0,1    1  
Sodium g/kg MS 0,1    1  
Magnésium g/kg MS 0,1    1  
Cuivre mg/kg MS 11    1  
Fer mg/kg MS 6    1  
        Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 25,3    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,1  10,7 11,6 2  
Dig. azote  %  67,0  64,5 69,6 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Coproduit de la fabrication du gari 

Présentation 

Le gari (ou garri) est une semoule fabriquée en Afrique de l’Ouest à partir des racines de manioc 
(Manihot esculenta Crantz) pelées puis écrasées pour donner une pulpe que l’on fait fermenter. 
Le produit est ensuite tamisé puis séché au feu. Le coproduit de cette fabrication (« cassava 
sievate » en anglais), riche en amidon, a été testé au Nigéria en poules pondeuses (à des taux 
assez faibles) et en lapin (en remplacement du maïs).  

Coproduit de la fabrication du gari, séché 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 86,8 0,4 86,0 87,7 18  
Protéines brutes  % MS 1,1 0,2 0,6 1,4 18  
Cellulose brute  % MS 2,4 0,5 1,8 3,6 18  
NDF  % MS 29,0 2,7 26,4 38,6 19  
ADF  % MS 2,1 0,2 1,8 2,6 19  
Matières grasses brutes  % MS 0,7 0,3 0,3 1,2 18  
Matières minérales  % MS 1,2 0,2 1,0 1,6 18  
Amidon  % MS 72,5 0,6 71,0 73,5 19  
Energie brute MJ/kg MS 17,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,4 0,4 1,0 2,4 18  
Phosphore g/kg MS 0,2 0,0 0,2 0,3 18  
Potassium g/kg MS 1,0 0,2 0,7 1,3 18  
Sodium g/kg MS 0,4 0,1 0,2 0,6 17  
Magnésium g/kg MS 0,7 0,4 0,3 1,7 18  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  86,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,8     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,8     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Fourrage de manioc, feuilles de manioc 

Présentation 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est également cultivé dans les zones tropicales et 
subtropicales comme plante fourragère semi-pérenne. Ses feuilles sont un fourrage riche en 
protéines, de bonne qualité pour les ruminants, les porcs et les lapins. Du fait de leur teneur 
potentielle en acide cyanhydrique, il est cependant recommandé d’utiliser les feuilles de manioc 
sèchées ou ensilées plutôt que fraîches, sauf s’il s’agit de variétés douces (à faible teneur en acide 
cyanhydrique). Les feuilles de manioc broyées et séchées peuvent être utilisées en volailles, mais 
à des taux faibles et dans des régimes équilibrés en acides aminés.  

Description 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est principalement cultivé pour ses tubercules qui sont 
utilisés comme aliments de base, ou pour l’amidon de manioc, mais le feuillage est également un 
fourrage très intéressant. Le manioc est donc cultivé comme plante fourragère semi-vivace, et 
peut être récolté plusieurs fois par cycle biologique (tous les deux ou trois mois) 
(Phengvilaysouk et al., 2008). Le feuillage de manioc frais peut être offert en vert, mais il est 
souvent préférable de le sécher (farine de feuilles de manioc) ou de l’ensiler car ses feuilles 
contiennent de l’acide cyanhydrique qui peut être toxique pour les animaux d’élevage.  

Distribution  

Originaire d’Amérique du Sud, le manioc est maintenant répandu dans les régions tropicales et 
subtropicales, notamment en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud-Est. Les principales 
zones de production se trouvent entre 30 °N et 30 °S, et à partir du niveau de la mer jusqu’ à une 
altitude de 2000 m, en fonction de la latitude (Ecoport, 2009).  
 
Les conditions de croissance optimales sont une moyenne annuelle des températures diurnes de 
18-20 °C, des précipitations annuelles allant de 500 mm à 3500 mm, un rayonnement solaire 
élevé, de la lumière et des sols acides et bien drainés. Le manioc peut résister à des gels légers 
aux altitudes les plus élevées, ainsi qu’à des conditions nuageuses dans les plaines de la ceinture 
équatoriale chaude et humide. Plante vivace, le manioc est très tolérant aux sols de mauvaise 
qualité, à la sécheresse et aux ravageurs (Vongsamphanh et al., 2004), mais il ne pousse pas bien 
dans les sols lourds, rocheux et graveleux. Il est sensible aux sols engorgés, salins et alcalins. Les 
sols carencés en zinc devraient être évités mais de très bas niveaux de P sont bien acceptés. 

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Feuillage frais et sec 

Le feuillage de manioc (tiges et feuilles) peut produire plus de 6 t de protéines brutes/ha/an si 
de bonnes pratiques agronomiques sont appliquées au moment de la récolte (Phengvilaysouket 
al., 2008). Le feuillage est coupé à environ 40 cm du sol, puis haché en petits morceaux à la main 
ou dans un broyeur à fourrage statique (Göhl, 1982). Comme le feuillage de manioc contient de 
l’acide cyanhydrique toxique pour le bétail, il est rarement utilisé frais et est habituellement 
traité en combinant le séchage au soleil avec le broyage et le fanage, jusqu’à ce que le niveau de 
HCN dans le foin ou dans la farine de feuilles séchées soit sans danger pour les animaux 
(Ravindran, 1992 ; Wanapat, 2002). Les ruminants supplémentés en acides aminés soufrés ou en 
soufre élémentaire peuvent manger le feuillage frais de manioc (Göhl, 1982).  
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Ensilage 

Lorsque la récolte a lieu pendant la saison humide, le séchage devient difficile et l’ensilage peut 
être une meilleure solution. L’ensilage de manioc peut être préparé avec ou sans sources de 
glucides (telles que des racines de manioc hachées ou de la mélasse) (Ngo Van Man et al., 2001). 
L’ensemble de la plante de manioc (racines et parties aériennes) peut être haché et ensilé dans 
des silos en puits pour l’alimentation des animaux au cours de la saison sèche. Un équipement 
simple est requis tant pour la récolte que pour la préparation de l’ensilage.  

Impact environnemental 

La plupart du manioc est produit par les petits agriculteurs vivant dans des environnements 
marginaux et fragiles, et en particulier sur les sols infertiles, acides et sujets à l’érosion. Cette 
capacité à produire sur des sols pauvres, où la plupart des autres cultures échoueraient, procure 
au manioc une réputation de plante de pénurie alimentaire. La transformation du manioc 
entraîne néanmoins de nombreuses préoccupations environnementales (FAO, 2001b) Son 
impact environnemental est traité dans le texte concernant les coproduits du manioc.  

Épuisement des sols 

La production de manioc peut être préjudiciable à la fertilité des sols car sa culture puise les 
nutriments du sol. De plus, en raison de la faible valeur des produits dérivés du manioc, les petits 
producteurs jugent souvent inutile ou trop chère l’application de fumier et d’engrais chimiques, 
qui pourraient pourtant facilement compenser la disparition des nutriments puisés dans le sol. 
Cependant, il convient de noter que, aux niveaux de rendement actuels, l’épuisement des sols par 
le manioc est inférieur à celui causé par d’autres cultures (FAO, 2001b). 

Érosion 

La production de manioc peut entraîner une érosion grave lorsque la culture est implantée sur 
des pentes ou des sols légers. De bonnes pratiques agronomiques (fertilisation adéquate, 
espacement moindre des plants, semis sur billons périphériques, cultures intercalaires, travail 
réduit du sol), utilisées seules ou en combinaison, peuvent réduire l’érosion de 50 à 90 %. Sur les 
zones en pente, une production de manioc bien conduite ne provoque pas nécessairement 
d’érosion (FAO, 2001b).  

Pollution de l’eau 

Il est peu probable que la production de manioc pollue l’eau, car il est cultivé principalement par 
de petits agriculteurs qui n’appliquent pas, ou seulement à de très faibles taux, d’engrais, de 
pesticides et d’herbicides. Cependant, cette situation pourrait changer à l’avenir (FAO, 2001b).  

Biodiversité 

La production de manioc ne semble pas avoir eu de forts impacts sur la biodiversité, même si 
certaines situations locales peuvent mériter attention, comme la déforestation dans le nord-est 
de la Thaïlande ou la compétition avec les espèces indigènes de manioc en Amérique latine (FAO, 
2001b).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

La principale caractéristique des feuilles de manioc est leur teneur élevée en protéines (aussi 
élevée qu’une excellente luzerne) avec un bon profil d’acides aminés, à l’exception de la 
méthionine. Les feuilles sont de bonnes sources de minéraux (Ca et oligo-éléments), bien que 
leur contenu en P et Na soit plutôt faible. Elles fournissent également des pigments naturels 
(xanthophylles).  

Contraintes potentielles  

Le feuillage de manioc contient de l’acide cyanhydrique (HCN) dans des quantités allant de 80 à 
2000 mg/kg MS, selon la variété, la maturité, l’application d’engrais et les traitements de post-
récolte (Murugesrawi et al., 2006).  
 
Le séchage au soleil semble être plus efficace que le séchage au four à 60 °C pour la réduction de 
l’HCN (Gomez et al., 1985). Le fanage réduit également l’acide cyanhydrique (Chhay Ty et al., 
2007). L’ensilage est une autre façon de détoxifier les feuilles de manioc. La teneur en HCN des 
feuilles fraîches de manioc était de 508 mg/kg MS (Chhay Ty et al., 2005), et a été réduite à 70,7 
mg/kg MS après un ensilage de 21 jours avec 5 % de sirop de sucre de palme (à 1:1 de sucre et 
d’eau) (Chhay Ty et al., 2001). Certaines variétés sont mieux détoxifiées par l’ensilage, tandis que 
le séchage au soleil est plus efficace pour d’autres (Murugesrawi et al., 2006).  

Ruminants  

Le foin de manioc ou la farine de feuilles de manioc, utilisés comme supplément protéiques chez 
des chèvres, moutons et bovins recevant des rations de mauvaise qualité ont des effets positifs 
sur les performances des animaux. Le feuillage de manioc est un complément fourrager de 
premier ordre quand la nourriture est rare.  

Bovins 

Chez les vaches laitières, la farine de feuilles de manioc, incorporée à des niveaux élevés dans la 
ration (jusqu’à 50 %), a eu des effets positifs sur l’ingestion de matière sèche, le gain de poids vif, 
la production de lait et le contenu en matières grasses du lait (Ngi et al., 2006). Ceci peut être 
expliqué par l’effet des protéines by-pass des tannins condensés qui protègent les protéines de 
l’activité ruminale (Wanapat, 2002). Chez les bovins, jusqu’à 35 % du fourrage de manioc ont été 
utilisés pour fournir des protéines by-pass à des ruminants recevant un régime urée/mélasse. La 
consommation de fourrage de manioc était d’environ 5 kg par jour, et environ deux mois 
d’adaptation ont été nécessaires avant que la production totale ne soit obtenue (Göhl, 1982).  
 
En génisses laitières, les feuilles de manioc fraîches ont eu un effet négatif sur les paramètres 
sanguins et le taux de croissance, mais les feuilles de manioc ensilées et séchées ont eu des effets 
positifs (Duong Nguyen Khang et al., 2006). Des feuilles de manioc hachées avec de la paille de 
riz ont été données à de jeunes bovins au Cambodge (à 3 % de poids vif) et ont entraîné une 
croissance et une ingestion plus élevées qu’avec une ration à base de paille de riz (Mom Seng et 
al., 2001).  
 
Le foin de manioc fourni comme complément à 600 g/j à des bovins locaux, alimentés à base de 
paille de riz avec un supplément ruminal, a amélioré l’ingestion alimentaire, la flore ruminale et 
la digestibilité (Vongsamphanh et al., 2004).  
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Chèvres 

Au Cambodge, des feuilles de manioc fournies à des chèvres ont permis des taux de croissance et 
des ingestions supérieurs à ceux de Flemingia macrophylla et Desmanthus virgatum. Les feuilles 
de manioc ont également contribué à réduire les infestations par nématodes (Seng Sokerya et al., 
2001).  

Porcs 

Des feuilles de manioc ont été utilisées pour remplacer le tourteau de soja dans des régimes 
conventionnels pour porcs, et ont donné de bons résultats quand elles étaient ensilées ou 
séchées (Bui Huy Nhu Phuc et al., 2000 ; Khieu Borin, 2005). Le fourrage de manioc peut 
également remplacer avec succès les composants riches en fibres de la ration, comme le son de 
riz, et donne de bons résultats économiques. Les feuilles de manioc fanées introduites jusqu’à 36 
% dans le régime ont amélioré le taux de croissance des porcs (Khieu Borin, 2005). Des feuilles 
fraîches peuvent être incorporées dans les rations pour porcs, sans effets de toxicité à 5 mg 
HCN/kg PV/j (Chhay Ty et al., 2009).  

Volailles  

La teneur élevée en fibres des feuilles de manioc en fait des aliments peu indiqués pour les 
volailles lorsqu’elles sont introduites à des niveaux élevés. Cependant, leur teneur élevée en 
protéines et leur disponibilité en tant que coproduit les rendent intéressantes.  

Poulets de chair 

La plupart des auteurs rapportent une diminution des performances de croissance lorsque de la 
farine de feuilles de manioc est introduite dans l’alimentation ; l’ingestion alimentaire peut 
également être affectée (Eruvbetine et al., 2003 ; Onibi et al., 2008). Les performances des 
animaux sont généralement maintenues pour de faibles niveaux de farine de feuilles de manioc 
(Trompiz et al., 2007 ; Iheukwumere et al., 2007), même si des effets indésirables sont parfois 
observés avec des niveaux inférieurs à 5 % (Akinfala et al., 2002). Certains auteurs rapportent 
des performances acceptables avec des taux plus élevés de farine de feuilles de manioc (10 à 20 
%) lorsque de la méthionine et de l’énergie sont ajoutées (Ross et al., 1969), ou si les feuilles 
sont granulées (Sankaravinayagam et al., 1999). Une farine de manioc composée à la fois de 
feuilles et de racines a également été testée, et les résultats ont été proportionnels à la quantité 
de farine de feuilles composant le régime complet, à savoir une dégradation des performances 
(Eruvbetine et al., 2003 ; Akinfala et al., 2002). Le concentré protéique de feuilles a le même effet 
dépressif que la farine de feuilles de manioc (Fasuyi et al., 2005). La supplémentation avec des 
enzymes n’a pas amélioré significativement les performances des poulets de chair qui ont reçu 
de la farine de feuilles de manioc (Silva et al., 2000). La farine de feuilles de manioc pourrait 
remplacer d’autres sources de fibres comme la luzerne, la farine de coprah ou le tourteau de 
coton (Ravindran, 1993).  
 
Dans les régimes classiques, l’introduction de plus de 5 % de farine de feuilles de manioc n’est 
pas recommandée, et les niveaux d’énergie et d’acides aminés (en particulier de méthionine) 
doivent être appropriés.  

Poules pondeuses 

En raison de problèmes de palatabilité, une limite de 5 % a été suggérée dans les régimes pour 
poules pondeuses (Buitrago et al., 2002). Un concentré protéique de feuilles de manioc a été 
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utilisé jusqu’à 8 % sans effets indésirables (Oludare, 2006). Un avantage de l’incorporation de 
farine de feuilles de manioc à des niveaux faibles dans les régimes pour poules pondeuses est la 
fourniture de pigments xanthophylles naturels, qui ont un effet positif sur la coloration du jaune 
des œufs (Ravindran, 1993).  

Cailles japonaises 

Dans une expérience sur des cailles japonaises, introduire jusqu’à 10 % de farine de feuilles de 
manioc ou de farine de luzerne n’a pas affecté les performances de croissance (Ravindran et al., 
1983). Les deux types de farine (feuilles de manioc ou luzerne) ont conduit à la même 
augmentation de l’ingestion, et donc la même réduction de l’efficacité alimentaire.  

Farine d’écorce de fruit de manioc 

Sous certaines conditions, le manioc peut fleurir et produire des fruits qui peuvent être utilisés 
en alimentation animale. Dans une expérience avec des fruits de manioc utilisés en substitution 
au son de blé dans l’alimentation des poulets de chair, la performance a été maintenue jusqu’à 
un maximum de 15 % d’incorporation (Iyayi et al., 2005). Cependant, les résultats suggèrent une 
faible digestibilité de la matière organique. Il est donc recommandé d’utiliser le fruit de manioc à 
de faibles taux d’incorporation, et seulement si la formulation de l’aliment peut garantir une 
énergie suffisante.  

Lapins  

Les feuilles de manioc peuvent être utilisées pour nourrir les lapins car elles sont supérieures à 
la farine de luzerne et à Aspilia africana, un fourrage commun offert aux lapins d’Afrique (Pok 
Samkol et al., 2008). Les lapins recevant un mélange de feuillage de manioc frais et d’épinards 
d’eau ont eu un gain de poids inférieur aux lapins recevant une ration uniquement faite 
d’épinards d’eau (Pok Samkol, 2007, non publié, cité par Pok Samkol et al., 2008).  
 
Le feuillage de manioc frais et la farine de plante entière de manioc pourraient être incorporés 
jusqu’à 45 % de la ration chez les lapins sevrés, afin de remplacer le maïs grain, sans détériorer 
les performances ou la digestibilité apparente des nutriments (Akinfala et al., 2003).  

Poissons  

Tilapia (Oreochromis niloticus) 

La farine de feuilles de manioc, incorporée à 10 % dans un aliment pour alevins de tilapia, a 
donné les meilleurs taux de croissance, de conversion alimentaire et de survie par rapport au 
régime de référence et à d’autres régimes d’essai (farines de feuilles de Gliricidia sepium et de 
Stylosanthes humilis) (Nnaji et al., 2010). Lorsque les alevins de tilapia ont reçu un aliment dans 
lequel les feuilles de manioc séchées remplaçaient 20 à 100 % de la protéine alimentaire, on a 
enregistré une baisse des performances de croissance et de l’efficacité de l’utilisation des 
aliments proportionnelle à l’augmentation de la quantité de feuilles de manioc dans l’aliment. 
Cependant, aucune mortalité ni anomalie morphologique n’a été observée. Un complément de 
0,1 % de méthionine dans un aliment où 100 % de la protéine provenait de feuilles de manioc a 
légèrement amélioré les performances de croissance (Ng et al., 1989). Des niveaux beaucoup 
plus élevés de feuilles de manioc ont été utilisés : au Cambodge, des feuilles fraîches ou séchées 
de manioc d’une variété sucrée (non amère) ont été inclus à 76-83 % dans les aliments pour 
tilapia. La survie a été de 100 % pour toutes les rations, et les paramètres de croissance ont été 
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identiques pour les feuilles fraîches et séchées de manioc, même si les feuilles fraîches 
contiennent plus d’acide cyanhydrique (333 vs. 50 mg/kg MS) (Chhay Ty et al., 2010).  
 
La digestibilité apparente de la MS de la farine de feuilles de manioc (50 %) a été similaire à celle 
du tourteau de coton, et inférieure à celle du tourteau de palmiste (48 et 56 % respectivement). 
La digestibilité des protéines (50 %) est beaucoup plus faible (81 et 76 %), et la digestibilité de 
l’énergie est très faible (29 %) (Braga et al., 2010). Des valeurs de digestibilité plus élevées ont 
également été signalées (63 et 72 % pour la MS et les protéines respectivement), mais ces 
valeurs sont plus faibles que pour le tourteau d’arachide et le tourteau de soja (80-90 %) 
(Nguyen Duy Quynh Tram et al., 2011).  

Catfish (Clarias spp.) 

Les valeurs de digestibilité de la MS et des protéines rapportées pour la farine de feuilles de 
manioc chez les poissons-chats hybrides (Clarias macrocephalus x gariepinus) sont relativement 
élevées (76-79 %), mais inférieures aux digestibilités de la farine d’arachide et du tourteau de 
soja (94-94 %) (Nguyen Duy Quynh Tram et al., 2011). Chez des Clarias gariepinus recevant des 
régimes isocaloriques et isoazotés, où les feuilles de manioc se subsituent au maïs grain, dans 
une gamme variant de 0 à 30 % de la ration totale, la meilleure réponse de croissance a été 
enregistrée pour un niveau de substitution de 66,7 % (20 % de la ration totale). Une substitution 
complète a diminué la croissance (Bichi et al., 2010).  

Loup de mer (Lates calcarifer) 

La farine de feuilles de manioc, incorporée de 13 à 18 % dans un aliment pour loup de mer 
(Lates calcarifer), a donné une moindre croissance que le régime de référence (Eusebio et al., 
2000).  

Crustacés  

Crevettes 

Lorsque des crevettes indiennes (Fenneropenaeus indicus, anciennement Penaeus indicus) ont 
reçu un régime à base de tourteau de soja, dans lequel la farine de feuilles de manioc remplaçait 
9 % de la protéine, elles ont eu un gain de poids et un taux de croissance non-significativement 
plus faibles, mais un taux de survie significativement plus bas que celles nourries avec un régime 
de référence (Eusebio et al., 1998).  

Feuilles de manioc fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 22,5 4,7 16,1 33,0 34  
Protéines brutes  % MS 24,9 2,6 17,2 29,3 54  
Cellulose brute  % MS 17,7 4,0 10,3 24,8 36  
NDF  % MS 42,3 12,1 24,0 58,8 17  
ADF  % MS 27,2 5,8 18,1 36,4 14  
Lignine  % MS 9,4 2,0 6,5 11,8 12  
Matières grasses brutes  % MS 6,8 1,1 5,0 9,0 26  
Matières minérales  % MS 7,4 1,2 4,9 9,6 52  
Energie brute MJ/kg MS 19,9 1,0 19,8 22,0 4 * 
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Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 11,9 2,4 7,4 18,4 33  
Phosphore g/kg MS 3,7 1,4 2,3 6,2 33  
Potassium g/kg MS 12,5 4,7 8,7 22,2 18  
Sodium g/kg MS 0,6 0,1 0,5 0,7 6  
Magnésium g/kg MS 7,3 2,4 3,2 10,3 18  
Zinc mg/kg MS 25  20 29 2  
Cuivre mg/kg MS 29  29 30 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Isoleucine  % protéine 5,2    1  
Leucine  % protéine 10,5    1  
Méthionine  % protéine 1,0    1  
Thréonine  % protéine 5,1    1  
Tryptophane  % protéine 1,0    1  
Tyrosine  % protéine 3,3    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 65,9 60,5 26,0 155,5 4  
Tannins condensés g/kg MS 26,3 11,9 1,0 38,0 11  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  63,9 6,6 58,0 72,9 4  
Dig. énergie  %  62,6     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,4     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,9     * 
Dig. azote  %  72,3 14,3 57,0 87,5 5  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  62,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,4     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Feuilles de manioc fanées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 36,5 7,0 25,3 41,3 5  
Protéines brutes  % MS 26,3 2,1 24,2 29,4 5  
Cellulose brute  % MS 10,8 0,6 10,3 11,4 3  
NDF  % MS 66,6    1  
Matières grasses brutes  % MS 12,7    1  
Matières minérales  % MS 8,2 2,2 6,3 10,9 4  
Energie brute MJ/kg MS 20,8     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 14,0    1  
Phosphore g/kg MS 3,0    1  
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Porcs Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  73,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,2     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Feuilles de manioc séchées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,6 3,0 85,0 93,7 18  
Protéines brutes  % MS 25,5 3,2 20,3 31,4 27  
Cellulose brute  % MS 17,1 4,8 8,5 24,7 13  
NDF  % MS 42,2 6,3 32,0 53,5 18  
ADF  % MS 31,0 5,8 15,4 41,7 18  
Lignine  % MS 8,0 4,2 2,4 14,5 9  
Matières grasses brutes  % MS 7,0 2,2 3,6 10,6 18  
Matières minérales  % MS 8,4 1,3 6,1 10,7 21  
Amidon  % MS 1,7 1,6 0,7 3,5 3  
Sucres totaux  % MS 4,9 3,7 1,0 8,3 3  
Energie brute MJ/kg MS 19,7 2,6 12,6 20,9 8 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 20,9 4,1 15,6 24,7 4  
Phosphore g/kg MS 3,2 0,9 2,2 4,2 5  
Magnésium g/kg MS 7,5  7,4 7,5 2  
Manganèse mg/kg MS 51    1  
Zinc mg/kg MS 30 1 29 31 3  
Cuivre mg/kg MS 23 12 9 30 3  
Fer mg/kg MS 500    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 6,1 1,0 4,6 6,8 4  
Arginine  % protéine 5,6 0,9 4,4 6,4 4  
Acide aspartique  % protéine 9,6 0,2 9,4 9,8 3  
Cystine  % protéine 0,8    1  
Acide glutamique  % protéine 10,7 0,3 10,4 10,9 3  
Glycine  % protéine 5,2 1,2 4,4 6,9 4  
Histidine  % protéine 2,1 0,4 1,8 2,6 4  
Isoleucine  % protéine 4,8 1,3 3,8 6,7 4  
Leucine  % protéine 8,3 1,1 7,0 9,1 3  
Lysine  % protéine 4,8 0,5 4,2 5,1 3  
Méthionine  % protéine 1,4 0,1 1,4 1,5 3  
Phénylalanine  % protéine 5,6 1,1 4,4 6,2 3  
Proline  % protéine 3,7 0,2 3,5 4,1 4  
Serine   % protéine 4,0 0,2 3,8 4,2 3  
Thréonine  % protéine 4,4 0,7 3,7 5,4 4  
Tryptophane  % protéine 1,0    1  
Tyrosine  % protéine 3,9 0,9 2,7 4,6 4  
Valine  % protéine 5,0 0,8 4,0 5,7 4  
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Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 0,1    1  
Tannins condensés g/kg MS 20,2 16,8 2,6 36,0 3  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  68,2    1  
Dig. énergie  %  66,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 13,2     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 10,4     * 
Dig. azote  %  75,0    1  
a (N)  %  27,7  26,3 29,1 2  
b (N)  %  43,7  43,2 44,2 2  
c (N) h-1  0,060  0,052 0,068 2  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  54     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  50  46 53 2 * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  63,2 4,1 31,1 63,2 3 * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,5 0,7 6,6 12,5 3 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,6 0,3 6,5 11,6 3 * 
Energie nette MJ/kg MS 7,5     * 
Dig. azote  %  51,0  51,0 51,0 2  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA poulet MJ/kg MS 7,8    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Feuilles de manioc ensilées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 24,4 7,8 19,1 33,4 3  
Protéines brutes  % MS 23,8 5,4 16,5 31,7 8  
Cellulose brute  % MS 17,9 2,7 14,7 21,5 5  
NDF  % MS 42,5 11,6 24,8 55,6 6  
ADF  % MS 30,3 9,4 20,2 42,9 4  
Lignine  % MS 8,4  7,6 9,3 2  
Matières grasses brutes  % MS 8,3 2,6 4,6 11,5 6  
Matières minérales  % MS 7,9 1,6 5,6 10,5 6  
Energie brute MJ/kg MS 20,0     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 25,1  24,6 25,6 2  
Phosphore g/kg MS 3,3  3,1 3,5 2  
Magnésium g/kg MS 8,6  8,3 8,9 2  
Zinc mg/kg MS 33  30 36 2  
Cuivre mg/kg MS 31  31 31 2  
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Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 6,4    1  
Arginine  % protéine 5,6    1  
Acide aspartique  % protéine 9,3    1  
Acide glutamique  % protéine 9,6    1  
Glycine  % protéine 4,1    1  
Histidine  % protéine 1,7    1  
Isoleucine  % protéine 4,2    1  
Leucine  % protéine 8,3    1  
Lysine  % protéine 5,4    1  
Méthionine  % protéine 1,2    1  
Phénylalanine  % protéine 5,6    1  
Proline  % protéine 4,3    1  
Serine  % protéine 3,8    1  
Thréonine  % protéine 3,9    1  
Tyrosine  % protéine 4,4    1  
Valine  % protéine 5,3    1  
Ruminants Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  62,7    1  
Dig. énergie  %  61,5     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 9,8     * 
Dig. azote  %  74,0    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  62,0     * 
Energie digestible MJ/kg MS 12,4     * 
Dig. azote  %  46,0    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Patate douce (Ipomoea batatas) 

Noms communs 

Patate douce [Français] ;  Sweet potato [English]; boniato, batata, chaco, papa dulce, camote 
[Spain] ; batata-doce, batata-da-terra, batata-da-ilha, jatica, jetica [Portuguese] ; patats 
[Afrikaans] ; Süßkartoffel, Batate, Weiße Kartoffel, Knollenwinde [German] ; ubi jalar, ketela 
rambat [Indonesian] ; patata dolce, patata americana [Italian] ; kamote [Tagalog] ; khoai lang 
[Vietnamese] ; 番薯 [Chinese] ; શક્કરીયાં [Gujarati] ; शकरकन्द [Hindi] ; サツマイモ [Japanese] ; 
편편편  [Korean] ; रताळे [Marathi] ; सखरखण्ड [Nepali] ; Бата́т, сла́дкий карто́фель [Russian] ; 
வற்றாளை [Tamil]; มันเทศ [Thai] 
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Tubercules de patate douce 

Présentation 

La patate douce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) est une plante cultivée dans les zones tropicales à 
tempérées chaudes pour ses tubercules comestibles qui sont un aliment de base dans certains 
pays. Les tubercules de patate douce sont utilisables en alimentation animale pour toutes les 
espèces domestiques. Généralement coupés en morceaux ou hachés, ils sont utilisés sous forme 
fraîche, ensilée ou déshydratée. La patate douce est un produit digestible, pauvre en fibres et en 
protéines, mais riche en amidon et donc très indiqué comme source d’énergie pouvant 
remplacer les céréales. Cependant, de façon générale, elle est de valeur inférieure au maïs (plus 
faible teneur en protéines, présence de facteurs antinutritionnels) et ne peut le remplacer que 
partiellement. Une complémentation en protéines (voire en acides aminés chez les 
monogastriques) est toujours nécessaire.  

Noms communs 

Patate douce [Français] ;  Sweet potato [English]; boniato, batata, chaco, papa dulce, camote 
[Spain] ; batata-doce, batata-da-terra, batata-da-ilha, jatica, jetica [Portuguese] ; patats 
[Afrikaans] ; Süßkartoffel, Batate, Weiße Kartoffel, Knollenwinde [German] ; ubi jalar, ketela 
rambat [Indonesian] ; patata dolce, patata americana [Italian] ; kamote [Tagalog] ; khoai lang 
[Vietnamese] ; 番薯 [Chinese] ; શક્કરીયાં [Gujarati] ; शकरकन्द [Hindi] ; サツマイモ [Japanese] ; 
편편편  [Korean] ; रताळे [Marathi] ; सखरखण्ड [Nepali] ; Бата́т, сла́дкий карто́фель [Russian] ; 
வற்றாளை [Tamil]; มันเทศ [Thai] 
 

Description  

La patate douce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) est une plante cultivée pour ses racines tubéreuses 
dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes. Les tubercules de patate douce 
sont un aliment de base ou un aliment de remplacement dans de nombreux pays. Une partie de 
la production est utilisée pour l’alimentation animale.  

Morphologie 

La patate douce est une plante vivace principalement cultivée comme une annuelle. Les racines 
sont adventives, pour la plupart situées dans les 25 premiers centimètres du sol. Certaines de 
ses racines produisent des tubercules amylacés allongés qui varient largement en forme, couleur 
et texture selon la variété. La chair des tubercules peut être blanche, jaune, orange ou violette 
tandis que leur peau peut être rouge, violette, marron ou blanche. Les tiges sont de fines lianes 
rampantes, mesurant jusqu’à 4 m de long. Les feuilles sont vertes ou violacées, cordées, à 
nervation palmée, portées sur de longs pétioles. Les fleurs de patates douces sont blanches ou 
violet pâle, axillaires, sympétales, solitaires ou en cymes. Les fruits sont des gousses rondes 
contenant 1 à 4 graines aplaties (Ecocrop, 2010 ; Duke, 1983).  

Utilisations 

Les patates douces sont cultivées pour l’alimentation humaine dans plus de 100 pays, parfois 
comme aliment de base mais plus généralement comme aliment de substitution. En raison de 
leur courte période de croissance et de leurs faibles exigences en intrants et en travail, les 
patates douces sont souvent plantées en Afrique comme culture de sécurité ou de prévention 
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des famines (Scott et al., 1993). Les tubercules amylacés sont utilisés comme légumes et peuvent 
être bouillis, cuits, frits (pour faire des chips), séchés et moulus en farine pour faire du pain, des 
biscuits et autres pâtisseries. Ils peuvent être cuits et congelés. Les parties feuillues sont 
consommées comme légumes (Duke, 1983). Certains tubercules de patates douces orange 
cultivées aux États-Unis sont utilisés comme source naturelle de colorant, ou valorisés comme 
aliment sain en raison de leur forte teneur en bêta-carotène. Leur amidon de très haute qualité 
est apprécié dans les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques (Chittaranjan, 2007).  
 
La patate douce est également une source importante d’aliments pour toutes sortes d’animaux 
d’élevage (Woolfe, 1992). Les tubercules sont appréciés par les porcs et les bovins. En 2007, la 
moitié de la production de tubercules de patates douces a été destinée à des animaux ou à 
l’industrie de l’amidon (Lebot 2009 ; Chittaranjan 2007). Les patates douces peuvent être 
utilisées à la ferme ou comme ingrédient des aliments composés commerciaux (Scott, 1992 ; 
Gupta et al., 2009). La valeur économique de la patate douce comme aliment du bétail est 
discutée car il est aussi coûteux de produire des patates douces à 30 % MS que d’importer des 
céréales à 89 % MS (Woolfe, 1992). Cependant, les nouvelles variétés produisent plus d’énergie 
comestible par hectare et par jour que toute autre culture vivrière importante, et 30 % d’amidon 
en plus que le maïs par unité de surface (Ecocrop, 2010 ; Chittaranjan, 2007). Les tubercules de 
patates douces sont utilisés comme cultures énergétiques : ils peuvent être fermentés pour 
produire de l’alcool, de plus la plante pousse dans les zones où le maïs ne pousse pas (Woolfe, 
1992). Les autres produits de la patate douce conviennent pour le bétail : voir le texte sur le 
fourrage de patate douce ci-après.  

Distribution  

La patate douce est probablement originaire d’une zone située entre la péninsule du Yucatán, au 
Mexique, et l’embouchure de l’Orénoque, au Venezuela. Des variétés de patates douces de 8000 
ans ont été trouvées au Pérou. Elles se sont ensuite répandues dans les Caraïbes et en Polynésie. 
Elles sont maintenant largement cultivées entre 40 °N et 32 °S, jusqu’à une altitude de 2000 m 
(et jusqu’à 2800 m dans les régions équatoriales) (Ecocrop, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992). Les 
principaux producteurs de patates douces sont : en Asie, la Chine, l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde, 
les Philippines et le Japon ; en Amérique, le Brésil et les USA ; en Afrique, le Nigeria, l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, Madagascar, l’Angola et le Mozambique. La superficie cultivée 
était de 8,5 millions d’hectares en 2009. C’est l’une des sept cultures vivrières dont la production 
annuelle dépasse les 100 millions de tonnes (FAO, 2010).  
 
Les patates douces sont cultivées partout où il y a suffisamment d’eau pour leur croissance : les 
précipitations annuelles pour une croissance optimale sont comprises entre 750 et 2000 mm. 
Lorsque la pluviométrie est inférieure à 850 mm, l’irrigation peut être nécessaire, mais elle doit 
être arrêtée avant la récolte afin d’éviter le pourissement des tubercules. La patate douce est une 
annuelle de saison chaude, nécessitant des températures moyennes de 20-25 °C et le plein soleil 
pour un développement optimal. Elle a besoin d’une période de 110-170 jours sans gel. Sa 
croissance pourrait être entravée avec une température de jour moyenne inférieure à 20 °C. Les 
patates douces se développent dans des sols limoneux bien drainés avec une forte teneur en 
humus qui fournit un environnement chaud et humide pour les racines. Le pH optimal du sol se 
situe entre 5 et 7 (Ecocrop, 2010 ; Ecoport, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992). Les patates douces 
ont quelque tolérance à la sécheresse et peuvent survivre aux périodes sèches de l’été. 
Cependant, une faible humidité diminue la qualité de la récolte, même si la plante repart après 
un stress hydrique (Ecoport, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992).  
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Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Le rendement des tubercules de patate douce dans le monde était de 12,6 t/ha en 2009. Les 
rendements moyens en tubercules étaient de 5 t/ha en Afrique, 10 t/ha en Amérique du Sud et 
16 t/ha en Asie (FAO, 2010).  

Procédés de transformation  

Tubercules crus 

Les patates douces fraîches ou séchées peuvent être offertes sans transformation aux porcs et 
aux bovins. Elles peuvent également être coupées et tranchées (pour éviter l’étouffement) et 
mélangées avec des aliments provenant des ménages, tels que des fanes de patate douce, des 
coques de riz, des enveloppes de maïs ou des suppléments protéiques du commerce, ce qui 
donne une ration plus équilibrée et plus digestible (Scott, 1992). Les tubercules laissés dans les 
champs après la récolte peuvent être consommés par les animaux mis en pâture (Dominguez, 
1992). Les tubercules invendus peuvent également être utilisés en alimentation animale (Scott, 
1992).  

Ensilage 

Les tubercules râpés, hachés ou tranchés peuvent être ensilés avec une petite quantité de sel 
(0,5 % NaCl) et d’autres aliments tels que du son de riz, de la farine de feuilles de manioc, ou des 
fientes de volailles séchées et broyées. L’ensilage doit être préparé dès que possible après le 
râpage et le broyage des tubercules. Les tubercules abîmés doivent être évités pour garantir une 
bonne qualité d’ensilage. Le mélange est placé dans un sac plastique étanche, et fortement tassé 
de sorte que le moins d’air possible reste dans le sac (Nguyen Thi Tinh et al., 2006). Les 
tubercules de patate douce broyés et les tiges de patates hachées (1-2 cm) peuvent être 
mélangés à différents taux allant de 2,5:1 à 1:2,5 ; puis mis dans des sacs en plastique pour faire 
un ensilage bien équilibré, de bonne qualité, et qui peut être stocké pendant au moins 3 mois 
(Hoang Giang Huong et al., 2004).  

Traitement thermique 

La cuisson améliore la valeur nutritive des tubercules car elle réduit les inhibiteurs de trypsine 
et améliore la digestibilité de l’amidon (Dominguez, 1992). Aux Etats-Unis, les tubercules 
destinés à l’alimentation des animaux sont nettoyés, broyés ou tranchés, traités avec du dioxyde 
de soufre puis séchés rapidement, au soleil ou dans des séchoirs à air chaud à 80 °C ou plus. Le 
produit séché est donné entier ou moulu aux bovins, porcs, moutons et volailles (Onwueme et 
al., 1994).  

Impact environnemental  

La patate douce est remarquablement adaptée aux conditions difficiles. Elle donne bien, même 
avec de très faibles niveaux d’intrants et un minimum de travail. Elle pousse très rapidement, est 
relativement tolérante à la sécheresse et fournit de grandes quantités d’éléments nutritifs 
utilisables pendant les périodes de pénurie alimentaire (Scott, 1992).  
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Caractéristiques nutritionnelles  

Les tubercules de patate douce sont principalement une source d’énergie en raison de leur 
teneur élevée en hydrates de carbone, qui représentent 80-90 % du poids sec. Ces glucides sont 
constitués d’amidon, de sucres et de petites quantités de pectines, d’hémicelluloses et de 
cellulose (Lebot, 2009). L’amidon est le principal glucide (environ 75 % MS) et est très résistant 
à l’hydrolyse par l’amylase. La cuisson augmente la fraction d’amidon facilement hydrolysable de 
la patate douce de 4 % à 55 % (Dominguez, 1992). La teneur en sucre peut être extrêmement 
variable, généralement entre 1 et 12 % MS, mais certains cultivars des USA peuvent contenir 
jusqu’à 38 % de sucres (base MS). La composition en sucre d’un cultivar, et en particulier les 
valeurs de saccharose, donne une indication fiable de sa douceur (Lebot, 2009). La teneur en 
matière sèche des tubercules frais est d’environ 30 %, et jusqu’à 45 % dans certaines variétés 
(Scott, 1992). Les tubercules sont une faible source de protéines, car ils contiennent environ 4 % 
de protéines brutes (base MS), moins de la moitié de la teneur en protéines du maïs grain, et 
sont pauvres en lysine et en acides aminés soufrés (Dominguez, 1992). Ils ont de faibles teneurs 
en fibres (7 % de NDF, base MS), en graisse et en cendres. Les traitements thermiques et 
d’ensilage sont très utiles pour réduire l’activité anti-trypsique (voir Contraintes potentielles 
ci-dessous).  

Contraintes potentielles  

Facteurs antinutritionnels 

Les tubercules de patates douces non transformés contiennent des niveaux moyens d’inhibiteurs 
de trypsine (Bradbury et al., 1992), qui sont néanmoins suffisants pour diminuer la digestibilité 
des protéines dans le régime (Dominguez, 1992). La teneur en inhibiteurs de trypsine est très 
variable entre les variétés (2,6 à 32,0 TUI/g ; Ravindran et al., 1995). Le traitement à la chaleur 
humide, à une température supérieure à 80 °C, est efficace pour éliminer l’activité des 
inhibiteurs de trypsine (Zhang et al., 2001). Les tubercules de patates douces contiennent 
jusqu’à 1,2 g/kg MS d’oxalates (Ravindran et al., 1995). Ils peuvent également contenir de 
l’ipomoéine, qui a des propriétés laxatives (Duke, 1983).  

Moisissure des tubercules 

Les tubercules de patates douces sont sensibles à de nombreuses infections fongiques s’ils ne 
sont pas correctement récoltés et stockés. Les tubercules moisis peuvent être toxiques, 
entraînant un oedème pulmonaire chez les animaux de laboratoire et les bovins (Wilson et al., 
1971). Les tubercules de patates douces infectés par Ceratocystis fimbriata, une moisissure 
commune de la patate douce, produisent un alcaloïde toxique puissant appelé ipoméamarone. 
Les bovins, qui sont particulièrement sensibles à l’ipoméamarone, peuvent commencer par 
souffrir de dyspnée, avec une respiration rapide durant le jour qui suit la consommation de 
tubercules moisis de patate douce, et ils peuvent mourir d’asphyxie quelques jours plus tard 
(Wilson, 1973). Les souris soumises à l’ipoméamarone ont souffert de graves lésions rénales 
(Woolfe, 1992).  

Problèmes dentaires 

Une alimentation à base de patates douces augmenterait le risque de problèmes dentaires chez 
les bovins (MSU, 2010).  
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Risque d’étouffement 

Les patates douces données entières peuvent provoquer étranglement et suffocation chez les 
bovins. Ce risque peut être minimisé en coupant les tubercules ou, si les tubercules restent 
entiers, en utilisant des mangeoires basses et en empêchant les bovins de relever la tête quand 
ils mangent. Il faut aussi diminuer la compétition entre animaux, ce qui évite qu’ils avalent trop 
rapidement leurs patates douces (MSU, 2010).  

Ruminants  

Les patates douces peuvent être utilisées fraîches, séchées ou ensilées (Lin et al., 1988). Comme 
les céréales, les tubercules de patates douces sont riches en amidon et sucres hautement 
digestibles, et constituent une source d’énergie intéressante pour les ruminants. Cependant, la 
dégradabilité élevée de la MS (plus de 85 %) (Chanjula et al., 2003), et la teneur élevée en 
glucides solubles des patates douces peuvent conduire à une acidose ruminale (Szylit et al., 
1978). Les patates douces devraient, par conséquent, être introduites progressivement dans 
l’alimentation et être proposées avec des fourrages grossiers pour minimiser le risque de 
troubles digestifs (Otieno et al., 2008).  

Vaches laitières 

Les premiers rapports comparant les tubercules séchés de patates douces et le maïs pour la 
production laitière ont montré que les tubercules ont une valeur qui se situe entre 88 et 98 % de 
celle de maïs (Mather et al., 1948 ; Rusoff et al., 1947 ; Woolfe, 1992). Le remplacement de 50 % 
du maïs par des patates douces séchées, ou la substitution d’ensilage de sorgho par des patates 
douces fraîches n’a pas modifié la production de lait. Offrir des tubercules séchés de variétés de 
patates douces à chair orange a augmenté les teneurs du lait en vitamine A et en bêta-carotène 
(Woolfe, 1992).  

Bovins viande 

Les patates douces donnent de bons résultats chez les bovins de boucherie, et sont à peu près 
équivalentes au maïs grain. Elles sont palatables et il a été possible de substituer le maïs grain 
par 50 % à 100 % de patates douces séchées, tout en conservant les performances des animaux. 
Par exemple, le remplacement de 50 % du maïs par des patates douces séchées a entraîné une 
hausse des gains de poids quotidiens (1,17 vs. 1,07 kg/j) pour le même prix qu’avec du maïs, 
tandis que le remplacement total a conduit à des gains de poids et des prix légèrement 
inférieurs. Le remplacement de 50 % du maïs par des patates douces n’a pas affecté la 
palatabilité et la couleur de la viande (Woolfe, 1992). La supplémentation avec des sources 
d’azote telles que du tourteau de soja et de l’urée est préférable, cela a conduit à des gains 
quotidiens plus élevés pour les rations à base de patates douces (50 à 100 % de remplacement) 
que pour les rations à base de maïs (Woolfe, 1992 ; Backer et al., 1980). Les patates douces se 
sont révélées être une meilleure source d’énergie que la mélasse pour les bovins de boucherie, 
peut-être à cause de l’effet négatif de la mélasse sur l’activité cellulolytique. Mélanger le fourrage 
et les tubercules de patate douce peut être une bonne stratégie d’alimentation d’un point de vue 
économique (Backer et al., 1980). La cuisson améliore la palatabilité des tubercules mais pas 
l’efficacité alimentaire. La granulation à la vapeur améliore la disponibilité de l’amidon et 
l’utilisation de l’urée (Woolfe, 1992).  
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Ovins 

Des moutons en croissance recevant 100 % de tubercules de patate douce ont perdu du poids et 
ont été atteints de diarrhée en moins de 4 semaines. Elle peut avoir été causée par les faibles 
taux de protéines et de fibres contenus dans les patates douces. Mélanger du fourrage et des 
tubercules de patate douce a donné une meilleure ingestion (658 g/j), un meilleur gain de poids 
(86,4 g/j) et une meilleure utilisation des nutriments. Cela a aussi diminué le coût alimentaire 
par kg de gain de poids vif par rapport à du fourrage ou à des tubercules seuls. Un mélange séché 
de tubercules et de fourrage de patate douce (50:50) a maximisé la rentabilité de la culture de la 
patate douce pour l’alimentation des ovins (Olorunnisomo, 2007). Les patates douces donnent 
les mêmes résultats que le maïs grain pour le gain de poids vif chez les brebis gestantes, et sont 
supérieures pour la production de lait et la croissance des agneaux des brebis allaitantes 
(Woolfe, 1992).  

Porcs  

Les tubercules de patate douce constituent une bonne source d’énergie pour les porcs, quoiqu’ 
inférieure au maïs grain (Woolfe, 1992). La digestibilité de l’amidon de patate douce est 
semblable à celle du maïs (Tsou et al., 1989). Le principal inconvénient des tubercules de patate 
douce est leur teneur en protéines basse et déséquilibrée, qui nécessite l’ajout de sources de 
protéines au régime afin de répondre aux besoins des animaux (Woolfe, 1992). La faible teneur 
en protéines et l’activité de l’inhibiteur de trypsine peuvent avoir des effets néfastes sur le 
processus digestif des porcs, et entraîner une performance inférieure chez les porcs en 
croissance et en finition (González et al., 2002 ; Oyenuga et al., 1975). Les jeunes porcs recevant 
uniquement des tubercules frais de patates douces ad libitum ont gagné très peu de poids (109 
g/j au pâturage et 136 g/j à l’étable) parce que les tubercules sont encombrants et que 
l’ingestion par des jeunes porcs a été insuffisante pour satisfaire leurs exigences énergétiques et 
protéiques (Woolfe, 1992).  
 
Le remplacement total des céréales par les tubercules de patate douce n’est, par conséquent, pas 
recommandé et peut entraîner une réduction de l’ingestion et des performances (Dominguez 
1992 ; Ly 2009 ; González et al., 2002). Des taux de substitution allant de 40 à 75 % ont été 
proposés, et les recommandations varient en fonction de la transformation des tubercules, des 
types d’animaux et de la supplémentation en protéines, comme le résume le tableau ci-dessous : 
 
Transformation et 
conditions 
expérimentales 

Types 
d’animaux 

Niveau 
d’incorporation 
recommandé 

Effets Références 

Tubercule non 
transformé  Porcs sevrés 40 % de la ration 

(base MS) 

Apport plus élevé de 
MS, bonne santé 
animale 

Gupta et al., 
2009 

Tubercule non 
transformé 

Porcs en 
croissance 

Remplacement de 50 
% de maïs Aucun effet Chicco et al., 

1976 

Tubercules bouillis  Porcs sevrés 60 % de la ration 
(base MS) 

Ingestion de MS et de 
protéines plus élevée, 
bonne santé des 
animaux 

Gupta et al., 
2009 

Niveaux croissants 
de farine de patate 
douce pour 
remplacer le maïs et 
le sorgho 

Porcs en 
croissance et 
finition 

75 % ou 54 % de 
remplacement des 
céréales dans la 
ration pour porcs en 
croissance et 58 % de 
la ration pour porcs 
en finition 

Aucun effet sur la 
qualité de la carcasse, 
réduction du taux de 
conversion alimentaire, 
diminution du gain 
quotidien 

Gonzalez et 
al., 2002 
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Transformation et 
conditions 
expérimentales 

Types 
d’animaux 

Niveau 
d’incorporation 
recommandé 

Effets Références 

Ensilage de 
tubercules 
(tubercules + 10 % 
vinasses de céréales 
+ 20 % son de blé) 

Porcs sevrés et 
porcs en 
finition 

60 % pour le plus 
haut gain quotidien 
de poids, mais 
seulement 20 % pour 
une meilleure 
efficacité de 
l’alimentation 

Meilleur gain de poids 
quotidien et meilleure 
efficacité alimentaire 

Zuohua Liu et 
al., 2001 

Farine ou ensilage 
de tubercules et 
parties vertes 
(rapport 1:1) 

Porcs en 
engraissement 

50 % de la ration 
(base MS) 

Légère diminution des 
paramètres de 
digestion, mais 
amélioration de 
l’efficacité alimentaire 

Hoang Giang 
Huong et al., 
2004 

 
Pour une croissance optimale des porcs, les tubercules de patate douce doivent être complétés 
de manière adéquate avec une source de protéines telle que le tourteau de soja ou la farine de 
poisson (Woolfe, 1992). La valeur économique des tubercules de patates douces, inclus dans une 
ration particulière, dépend de la source et de la quantité des protéines supplémentaires à 
apporter (Preston, 1995). Les sources de protéines peu onéreuses telles que le fourrage de 
patate douce ou d’autres fourrages riches en protéines comme le mûrier blanc (Morus alba) ou le 
nacedero (Trichanthera gigantea) peuvent également être utilisés (Araque et al., 2005 ; 
Dominguez 1992 ; Göhl 1982 ).  
 
Les traitements thermiques, tels que le séchage au four ou la cuisson, détruisent les inhibiteurs 
de trypsine et améliorent la digestibilité de l’énergie et des nutriments (Woolfe, 1992). Si la 
supplémentation en protéines est bien adaptée, les patates douces cuites peuvent totalement 
remplacer le maïs pour les porcs en engraissement, et augmenter le gain de poids vif par rapport 
à des patates douces crues. Quand on a utilisé du tourteau de soja comme supplément, les porcs 
recevant des patates douces cuites ont eu une conversion alimentaire inférieure à ceux recevant 
du maïs (Dominguez, 1992). Certains agriculteurs en Chine et aux Philippines préfèrent faire 
bouillir les patates douces avant de les donner aux porcs. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
restes de racines cuites pour la consommation humaine sont utilisés pour nourrir les porcs 
(Scott, 1992).  

Volailles  

Les tubercules de patates douces peuvent être utilisés dans l’alimentation de la volaille comme 
substitut des céréales, généralement sous forme de farine sèche. Les bas niveaux de protéines et 
d’énergie des patates douces par rapport aux céréales ont des conséquences sur la formulation 
des aliments, en particulier sur la supplémentation en protéines (Woolfe, 1992). Cela peut 
expliquer en partie la variabilité observée dans les résultats expérimentaux. A des niveaux 
d’incorporation plus élevés, la texture poudreuse de la patate douce moulue peut causer une 
diminution de l’ingestion (Ravindran et al., 1996).  
 
Des valeurs élevées de digestibilité de l’amidon (97,4 %) ont été enregistrées chez les animaux 
âgés (Szylit et al., 1978) et il a été constaté que la faible digestibilité de l’amidon cru de patate 
douce chez les jeunes oiseaux (74 %) a augmenté avec l’âge de l’animal (Yoshida et al., 1962). La 
valeur énergétique inférieure de la patate douce par rapport au maïs chez les jeunes oiseaux a 
été notée par plusieurs auteurs (Panigrahi et al., 1996 ; Yoshida et al., 1962).  
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Poulets de chair 

La farine de patate douce peut être utilisée avec succès comme substitut au maïs dans les rations 
pour poulets de chair, mais dans la plupart des cas, des niveaux de substitution élevés entraînent 
une baisse des performances. Le niveau d’incorporation recommandé est habituellement de 20 
%. Par exemple, 25 % de farine de patate douce + 10 % de mélasse pourraient remplacer 
avantageusement le maïs dans des rations pour poulets en croissance (Latif et al., 1975 cité par 
Devendra 1988). Cependant, jusqu’à 30-40 % de farine de patate douce dans la ration n’ont pas 
altéré les performances dans certaines expériences (Gerpacio et al., 1978 ; Agwunobi, 1999 ; 
Ravindran et al., 1996), bien que les performances animales soient généralement inversément 
proportionnelles à la quantité de patates douces dans la ration. Dans certains cas, des niveaux 
d’inclusion juste supérieurs à 10 % ont diminué les performances (Ayuk et al., 2009 ; Rosenberg 
et al., 1952).  
 
L’effet des traitements thermiques est variable. Dans une expérience où l’amidon brut était déjà 
entièrement digestible (97 %), la granulation à la vapeur n’a pas augmenté la digestibilité de 
l’amidon, l’ingestion ni le gain de poids (Szylit et al., 1978). Chez les jeunes animaux, 
l’augmentation de la température de séchage des tubercules de 40 à 80 °C n’a pas amélioré 
significativement le rendement des animaux, qui est resté inférieur à celui obtenu avec du maïs 
(Panigrahi et al., 1996). D’autres auteurs ont trouvé que les traitements thermiques étaient 
bénéfiques. La digestibilité de l’amidon a augmenté pour les températures supérieures à 68 °C 
(point de gélification) (Morimoto et al., 1954). La granulation a eu des effets positifs, en 
particulier pour les jeunes oiseaux (Kwack et al., 1975 cité par Woolfe 1992). Il a été suggéré 
que, dans certains cas, l’amélioration résultant du traitement thermique des tubercules de patate 
douce a pu être due à la baisse de l’inhibition de la trypsine, qui est élevée dans certains cultivars 
(Woolfe, 1992 ; Ravindran et al., 1995).  

Poules pondeuses 

La patate douce a été utilisée dans des régimes pour poules pondeuses, mais une tendance 
générale à la baisse des performances a été rapportée. Les taux d’incorporation, pour une 
utilisation sans danger, devraient être limités à 10-15 % de farine de patate douce dans la ration, 
avec une supplémentation adéquate en protéines et vitamine A. Le remplacement de 50 % de 
maïs avec un mélange de farine de patate douce (21 % de la ration), de son de blé et de farine de 
feuilles de patates douces a été jugé acceptable, bien qu’il réduise significativement la 
production d’œufs de 5,6 %. Le remplacement total du maïs (42 % de la ration) a diminué les 
performances (Ladokun et al., 2007). Une diminution significative similaire de la production 
d’œufs (-11,6 %) a été observée lors de la substitution du maïs par de la farine de patate douce à 
20 % de la ration, alors que la diminution (-4,2 %) n’a pas été significative à 10 % de la ration 
(Lee et al., 1979 cité par Woolfe, 1992). L’incorporation de 15 % de farine de patates douces 
pelées et séchées au soleil a permis le maintien de la production d’œufs, tandis que les taux plus 
élevés ont réduit les performances de manière significative au-dessus de 45 % d’incorporation 
(Agwunobi, 1993).  

Lapins  

Des tubercules de patates douces séchés ont avantageusement remplacé 100 % du maïs grain 
dans des aliments pour lapins, sans effets négatifs sur les performances et les caractéristiques 
sanguines (Agwunobi et al., 1997). 
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Tubercules de patate douce, frais 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 30,0 3,6 23,3 37,2 136  
Protéines brutes  % MS 5,5 1,4 2,6 8,4 120  
Cellulose brute  % MS 3,8 0,7 2,8 5,3 29  
NDF  % MS 11,3 2,3 9,1 15,4 6  
ADF  % MS 5,2 1,2 4,0 7,6 7  
Lignine  % MS 1,1 0,3 0,5 1,6 7  
Matières grasses brutes  % MS 1,1 0,6 0,3 2,5 12  
Matières minérales  % MS 3,6 0,7 2,5 5,0 32  
Amidon  % MS 69,3    1  
Sucres totaux  % MS 9,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,4     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,2 0,5 0,5 2,3 28  
Phosphore g/kg MS 1,5 0,3 1,0 2,1 26  
Potassium g/kg MS 12,2 3,5 6,4 18,1 23  
Sodium g/kg MS 0,2 0,2 0,1 0,9 11  
Magnésium g/kg MS 0,9 0,1 0,7 1,2 21  
Manganèse mg/kg MS 51  51 51 2  
Zinc mg/kg MS 43  10 77 2  
Cuivre mg/kg MS 7  5 8 2  
Fer mg/kg MS 1342  419 2264 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Cystine  % protéine 2,7    1  
Leucine  % protéine 5,3    1  
Lysine  % protéine 4,0    1  
Méthionine  % protéine 0,7    1  
Thréonine  % protéine 4,7    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  85,1     * 
Dig. énergie  %  81,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 12,0     * 
Dig. azote  %  37,5    1  
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  84,1     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,6 1,2 13,7 16,3 4 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,3     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,3     * 
Dig. azote  %  44,7 18,2 27,6 66,7 4  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Tubercules de patate douce, déshydratés 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 88,0 1,4 86,1 93,2 82  
Protéines brutes  % MS 4,6 0,8 3,0 6,0 69  
Cellulose brute  % MS 2,8 0,4 2,0 3,7 77  
NDF  % MS 10,4 4,3 5,2 15,7 8  
ADF  % MS 4,8 0,7 3,4 5,7 7  
Lignine  % MS 0,7 0,5 0,1 1,1 4  
Matières grasses brutes  % MS 1,3 0,5 0,5 2,1 36  
Matières minérales  % MS 3,1 0,8 2,4 7,1 93  
Amidon  % MS 73,5 2,7 68,2 77,7 87  
Sucres totaux  % MS 7,0 1,7 4,0 9,9 32  
Energie brute MJ/kg MS 17,4 0,9 16,5 18,9 6 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 1,7 0,8 1,0 4,0 21  
Phosphore g/kg MS 1,6 0,3 0,9 2,2 25  
Potassium g/kg MS 9,8 2,0 4,1 12,8 17  
Sodium g/kg MS 1,9 0,3 1,5 2,6 17  
Magnésium g/kg MS 0,9 0,2 0,6 1,2 17  
Manganèse mg/kg MS 9 12 3 54 16  
Zinc mg/kg MS 43 10 16 54 16  
Cuivre mg/kg MS 7 1 5 9 16  
Fer mg/kg MS 36 14 13 62 16  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,2 0,4 4,5 5,6 8  
Arginine  % protéine 3,6 0,2 3,3 4,0 8  
Acide aspartique  % protéine 18,8 0,8 17,4 19,7 8  
Cystine  % protéine 1,5 0,4 1,1 2,0 9  
Acide glutamique  % protéine 12,2 1,1 10,9 13,4 8  
Glycine  % protéine 4,7 0,3 4,4 5,2 8  
Histidine  % protéine 3,4 0,3 3,0 3,8 8  
Isoleucine  % protéine 4,1 0,3 3,8 4,6 8  
Leucine  % protéine 5,4 0,3 4,9 5,8 8  
Lysine  % protéine 3,6 0,8 2,6 5,5 9  
Méthionine  % protéine 1,2 0,2 0,9 1,5 9  
Phénylalanine  % protéine 5,9 0,6 5,3 6,8 8  
Proline  % protéine 5,6 0,7 4,9 6,6 8  
Serine  % protéine 5,8 0,3 5,6 6,5 8  
Thréonine  % protéine 5,4 0,4 4,7 5,9 8  
Tyrosine  % protéine 3,8 0,3 3,3 4,1 8  
Valine  % protéine 5,3 0,3 4,9 6,0 8  
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Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  86,1     * 
Dig. énergie  %  82,3     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,3     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 12,2     * 
Dig. azote  %  46,8     * 
a (N)  %  48,5 10,7 39,8 60,4 3  
b (N)  %  50,1 10,5 38,4 58,7 3  
c (N) h-1  0,213 0,031 0,180 0,240 3  
Dégr. théorique azote (k=4 %)  %  91     * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)  %  88 3 85 91 3 * 
Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  89,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,6  14,6 15,6 2 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 15,3     * 
Energie nette MJ/kg MS 12,1     * 
Dig. azote  %  52,1    1  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA coq MJ/kg MS 14,5 0,1 14,3 14,8 15  
EMA poulet MJ/kg MS 15,9  15,6 16,3 2  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Tubercules de patate douce, cuits 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 39,2    1  
Protéines brutes  % MS 5,1    1  
Energie brute MJ/kg MS 15,6    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  %  93,0    1  
Energie digestible MJ/kg MS 14,5     * 
Dig. azote  %  52,8    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Fourrage de patate douce 

Présentation 

Les feuilles et parties aériennes (lianes) de patate douce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) sont 
utilisées dans l’alimentation des ruminants, porcs et lapins en zones tropicales et subtropicales, 
sous forme fraîche, ensilée ou sèche. Le feuillage de patate douce, assez riche en protéines, sans 
facteurs antinutritionnels et appétent, est intéressant pour la complémentation protéique des 
ruminants alimentés avec des fourrages de faible qualité, et peut remplacer en partie les sources 
de protéines traditionnelles chez les porcs. Le feuillage de patate douce est aussi riche en 
caroténoïdes et peut être utilisé en volailles comme source de pigments.  

Description  

Morphologie 

La patate douce est une plante vivace principalement cultivée comme une annuelle. Les racines 
sont adventives, pour la plupart situées dans les 25 premiers centimètres du sol. Certaines de 
ses racines produisent des tubercules amylacés allongés qui varient largement en forme, couleur 
et texture selon la variété. Les tiges sont des lianes fines, mesurant jusqu’à 4 m de long. Les 
feuilles sont vertes ou violacées, cordées, à nervation palmée, et portées sur de longs pétioles. 
Les fleurs de patates douces sont blanches ou violet pâle, axillaires, sympétales, solitaires ou en 
cymes. Les fruits sont des gousses rondes contenant 1 à 4 graines aplaties (Ecocrop, 2010 ; Duke, 
1983).  

Utilisations 

Les patates douces sont cultivées pour l’alimentation humaine dans plus de 100 pays, parfois 
comme aliment de base mais plus généralement comme aliment de substitution. En raison de 
leur courte période de croissance et de leurs faibles exigences en intrants et en quantité de 
travail, les patates douces sont souvent plantées en Afrique comme culture de sécurité ou de 
prévention des famines (Scott et al., 1993). Alors que les tubercules sont le principal produit 
agricole issu de la culture de la patate douce, les parties végétatives sont un aliment très 
intéressant pour le bétail. Les lianes de patate douce et le feuillage peuvent être distribués aux 
bovins, ovins, caprins, porcins et lapins. Le fourrage de patate douce constitue un apport 
alimentaire d’urgence pour le bétail pendant les sécheresses ou la saison sèche (Scott, 1992). Il 
peut être apporté frais, séché ou ensilé. Il donne un ensilage très palatable avec une agréable 
odeur de fruit (Lebot, 2009). Les lianes séchées et le feuillage sont supérieurs au foin de luzerne 
pour les bovins. Le fourrage de patate douce peut aussi être séché, broyé et mélangé avec des 
coproduits de canne à sucre. Les autres produits de la patate douce conviennent pour le bétail : 
voir le texte sur les tubercules de patate douce.  

Distribution  

 La patate douce est probablement originaire d’une zone située entre la péninsule du Yucatán, au 
Mexique et l’embouchure de l’Orénoque, au Venezuela. Des variétés de patates douces de 8000 
ans ont été trouvées au Pérou. Elles se sont ensuite répandues dans les Caraïbes et en Polynésie. 
Elles sont maintenant largement cultivées entre 40 °N et 32 °S, jusqu’à une altitude de 2000 m 
(et jusqu’à 2800 m dans les régions équatoriales) (Ecocrop, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992). Les 
principaux producteurs de patates douces sont : en Asie, la Chine, l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde, 
les Philippines et le Japon ; dans les Amériques, le Brésil et les USA ; en Afrique, le Nigeria, 
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l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, Madagascar, l’Angola et le Mozambique. La 
superficie cultivée était de 8,5 millions d’hectares en 2009. C’est l’une des sept cultures vivrières 
dont la production annuelle dépasse les 100 millions de tonnes (FAO, 2010).  
 
Les patates douces sont cultivées partout où il y a suffisamment d’eau pour leur croissance : les 
précipitations annuelles pour une croissance optimale sont comprises entre 750 et 2000 mm. 
Lorsque la pluviométrie est inférieure à 850 mm, l’irrigation peut être nécessaire, mais elle doit 
être arrêtée avant la récolte afin d’éviter le pourissement des tubercules. La patate douce est une 
annuelle de saison chaude, nécessitant des températures moyennes de 20-25 °C et le plein soleil 
pour un développement optimal. Elle a besoin d’une période de 110-170 jours sans gel. Sa 
croissance pourrait être entravée avec une température de jour moyenne inférieure à 20 °C. Les 
patates douces se développent dans des sols limoneux bien drainés avec une forte teneur en 
humus qui fournit un environnement chaud et humide pour les racines. Le pH optimal du sol se 
situe entre 5 et 7 (Ecocrop, 2010 ; Ecoport, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992). Les patates douces 
ont quelque tolérance à la sécheresse et peuvent survivre aux périodes sèches de l’été. 
Cependant, une faible humidité diminue la qualité de la récolte, même si la plante repart après 
un stress hydrique (Ecoport, 2010 ; Paneque Ramirez, 1992).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Pour une production de feuilles et de tiges optimale, il est conseillé de couper à intervalles de 20 
jours et de ne pas dépasser 50 % de défoliation ; une défoliation plus sévère pouvant réduire la 
production de tubercules. Les lianes et les feuilles peuvent être récoltées trois ou quatre fois par 
saison de croissance (Lebot, 2009).  

Procédés de transformation  

D’énormes quantités de feuillage de patate douce sont produites au cours de la récolte des 
tubercules, et les lianes pourrissent en 2 ou 3 jours. Lorsque les animaux ne peuvent pas 
consommer le fourrage dans un temps si court, il est possible de le sécher ou de l’ensiler en 
utilisant des méthodes peu coûteuses (Renaudeau, 2010, communication personnelle).  

Ensilage 

Les feuilles et les lianes de patates douces peuvent être conservées par ensilage (Nguyen Thi 
Tinh et al., 2006 ; Lebot 2009). Après la récolte, les parties vertes et saines sont coupées en 
petits bouts de 0,2-0,5 cm de longueur et soigneusement préfanées pendant 1-4 h au soleil pour 
que la teneur en humidité diminue de 40-45 %. Le matériau préfané est ensuite soigneusement 
mélangé avec 10 % de son de riz, de la farine de maïs, de manioc ou de patate douce, et 0,5 % de 
sel. Après le mélange, le matériau est mis dans des sacs en plastique imperméable, très 
comprimés pour bien éliminer l’air, après quoi les sacs sont soigneusement attachés et datés 
(Nguyen Thi Tinh et al., 2006).  
 
Les lianes de patate douce peuvent être fermentées avec des fientes de poulet, ce qui produit un 
ensilage dont les teneurs en protéine brute, en MS et en cendres sont plus élevées que dans les 
autres ensilages. L’ensilage de patate douce est propre et ne contient pas d’aflatoxines, de 
Salmonella ou d’Escherichia coli (Lebot, 2009).  

Impact environnemental  

Les patates douces donnent bien, même avec de très faibles niveaux d’intrants et un minimum 
de travail. Elles poussent très rapidement, sont relativement tolérantes à la sécheresse et 
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fournissent de grandes quantités d’éléments nutritifs utilisables pendant les périodes de pénurie 
alimentaire (Scott, 1992).  

Caractéristiques nutritionnelles  

Le fourrage de patate douce est principalement une source de protéines, il en contient 15-30 % 
MS, mais la qualité du fourrage dépend de la proportion de feuilles et de tiges, ces dernières 
contenant beaucoup moins de protéines que les feuilles. La lysine est le principal acide aminé 
limitant (Le Van An, 2004). Contrairement aux légumineuses fourragères, le fourrage de patate 
douce ne contient pas de quantités notables de facteurs antinutritionnels.  

Contraintes potentielles  

Les lianes contiennent des inhibiteurs de trypsine, mais à des niveaux relativement inoffensifs.  

Ruminants  

Les parties vertes sont séparées des racines après la récolte ; elles fournissent un fourrage vert 
nutritif et apprécié par les ruminants (Nguyen Thi Tinh et al., 2006). Le fourrage de patate douce 
est un supplément protéique approprié pour les animaux recevant des fourrages de mauvaise 
qualité nutritionnelle.  

Digestibilité et dégradabilité 

La digestibilité de la MS a été de 70 % (Ffoulkes et al., 1978a) et la dégradabilité de la MS de 
l’ordre de 40-50 % (Etela et al., 2008a). La dégradabilité ruminale des protéines du fourrage 
frais de patate douce était assez élevée (environ 70 %), mais la protéine non dégradable était 
inférieure à celle des autres suppléments protéiques de même dégradabilité (tourteau de coton 
et Gliricidia sepium). La protéine digestible vraie disponible pour le métabolisme est donc 
moindre après digestion et absorption (Kabi et al., 2005).  

Vaches laitières 

En vaches laitières, le fourrage de patate douce peut être offert comme complément aux cultures 
fourragères telles que l’herbe de Guinée (Panicum maximum) ou l’ensilage de sorgho (Etela et al., 
2009 ; Etela et al., 2008b ; Ashiono et al., 2006). Cette supplémentation donne une ingestion de 
MS inférieure, mais une utilisation de l’EM plus élevée pour la production de lait (Etela et al., 
2009 ; Etela et al., 2008b). Alors qu’il n’a pas d’effet négatif sur la qualité du lait, le fourrage de 
patate douce ne peut soutenir que de faibles niveaux de production de lait et ne saurait être 
comparé à des drêches de brasserie séchées ou à du fourrage de manioc, mais il pourrait aider à 
diminuer les coûts de production des petits exploitants (Etela et al., 2009 ; Etela et al., 2008b ; 
Lopez et al., 1998).  
 
Le fourrage de patates douces peut efficacement compléter l’ensilage de sorgho dans la ration 
des vaches laitières, et ils ont ensemble un fort potentiel d’amélioration de la production de lait, 
jusqu’à 70 % d’incorporation (Ashiono et al., 2006 ; Göhl 1982).  
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Bovins en croissance et à l’engraissement 

Génisses 

Des génisses recevant de l’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), et supplémentées avec du 
fourrage de patate douce, ont eu une ingestion de MS inférieure à celle des génisses nourries sur 
de l’herbe à éléphant seule. Les performances de croissance (500 g de gain moyen quotidien) ont 
été similaires sur herbe et herbe + patate douce, et plus faible que sur herbe + luzerne (Kariuki 
et al., 1998).  
Taureaux 

En taureaux zébus, la supplémentation d’une ration à base de tiges de canne à sucre avec du 
fourrage de patate douce a augmenté l’ingestion volontaire et le gain de poids vif. Ceci a été 
expliqué par le fait que la protéine du fourrage de patate douce agit comme un nutriment by-
pass. La nature physique de ce fourrage a également amélioré le fonctionnement du rumen 
(Ffoulkeset al., 1978a). L’addition d’azote uréique en association avec la supplémentation en 
fourrage de patate douce a donné des gains de poids vif additionnels. Ce phénomène peut être 
dû à l’amélioration de l’écosystème ruminal dans lequel la croissance microbienne est stimulée, 
et où existe une forte demande en azote fermentescible (Meyreles et al., 1979).  
Veaux 
Le fourrage de patate douce est un aliment de qualité pour les veaux en raison de son rendement 
élevé, de sa palatabilité et de sa teneur en protéines brutes. Lorsque le fourrage de patate douce 
a été offert ad libitum à des veaux recevant de l’herbe à éléphant, il n’a pas significativement 
diminué les gains moyens quotidiens des veaux, et a permis d’économiser près de 50 % de lait 
(Orodho et al., 1996). Des veaux recevant de l’herbe à éléphant, et complétés avec du fourrage de 
patate douce, ont eu de meilleurs résultats que ceux nourris avec de l’herbe à éléphant seule, 
mais moins bons que les veaux nourris d’herbe à éléphant et supplémentés avec des mélanges 
de fourrage de patate douce et d’autres légumineuses fourragères comme la luzerne, le 
desmodium, Leucaena leucocephala et Sesbania sesban (Lanyasunya et al., 2006).  

Ovins 

La capacité de chargement des parcelles de patates douces utilisées comme pâture pour des 
moutons a été comprise entre 100 et 165 têtes/ha, avec une période de repos de 6 semaines, ce 
qui a optimisé le rendement et la qualité du fourrage (Olorunnisomo, 2007a). Le mélange de 
fourrage et de tubercules de patate douce a conduit à une meilleure utilisation des éléments 
nutritifs, et a réduit le coût par kg de gain de poids vif. Un mélange 50:50 séché a maximisé la 
rentabilité de la culture de patate douce pour l’alimentation des moutons (Olorunnisomo, 
2007b). Les moutons semblent mieux apprécier les feuilles de manioc que les feuilles de patate 
douce (Haryanto et al., 1982).  
 
Les agneaux paissant des feuilles de patate douce ont enregistré des gains de poids quotidiens 
d’environ 50-60 g (Rondon et al., 1989).  

Chèvres 

Assez bien appété par les chèvres, le fourrage de patate douce fournit peu de protéines, 
provoque une mauvaise rétention d’azote et donne de faibles digestibilités de la protéine et de la 
MS (Katongole et al., 2009a). Le fourrage de patate douce donne de moins bons résultats que les 
feuilles de manioc et de Sesbania grandiflora car il entraîne une ingestion de MS et un gain de 
poids vif inférieurs (Vo Lam et al., 2004). Cependant, de meilleurs résultats d’ingestion de MS et 
de performances se sont produits quand les chèvres se sont habituées à la patate douce (Kebede 
et al., 2011). De médiocres performances animales (moins de 15 g de gain de poids quotidien) 
ont également été enregistrées lorsque le fourrage de patates douces a été utilisé pour 
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compléter une ration d’herbe à éléphant (Pennisetum purpureum), de son de maïs et de feuilles 
de Leuceana leucocephala (Katongole et al., 2009a). Des performances animales élevées (44 à 82 
g de gain de poids quotidien) ont été obtenues lorsque la patate douce a complété un mélange de 
tourteaux de coton et de son de maïs, dans un rapport de 1:4 (Katongole et al, 2009b), ou une 
herbe de mauvaise qualité (Ischaemum aristatum var. indicum) (Aregheore et al., 2004). Par 
conséquent, la patate douce fournit suffisamment de protéine brute et d’énergie métabolisable 
pour soutenir la production de viande de chèvre et de lait dans des conditions tropicales, même 
pendant les périodes de pénurie alimentaire, quand les aliments conventionnels manquent 
(Katongole et al., 2009b ; Katongole et al., 2008 ; Nambi et al., 2001). Nourrir des chèvres avec de 
la patate douce fournit de l’azote bon marché et augmente l’efficacité alimentaire (Aregheore et 
al., 2004). Le fourrage de patate douce peut remplacer 50 % des aliments concentrés (78,4 % de 
son de blé ; 20,6 % de tourteau de noug) dans les rations pour boucs (Kebede et al., 2011).  
 
Les chèvres ont semblé préférer les feuilles de manioc aux feuilles de patate douce (Haryanto et 
al., 1982).  

Porcs  

Le fourrage de patate douce est une des sources de protéines les plus prometteuses parmi les 
fourrages tropicaux pour porcs (Bui Nhu Huy Phuc, 2000). En raison de sa teneur élevée en 
protéines à digestibilité élevée (supérieure à 65 %) et à profil intéressant en acides aminés, le 
feuillage de patate douce à l’état frais, séché ou ensilé peut être utilisé dans des régimes pour 
porcs à faible teneur en fibres dans les zones tropicales comme source de protéines et d’acides 
aminés (Le Van An et al., 2004 ; Rodriguez et al., 2003 ; Barrios et al., 2002).  
 
Dans les élevages de porcs de petite taille, le feuillage de patate douce peut remplacer jusqu’à la 
moitié de la protéine normalement fournie par les aliments conventionnels, tels que le tourteau 
de soja ou la farine de poisson (Preston, 2006). Le feuillage de patate douce peut être offert aux 
porcs, sans effets négatifs sur la santé (Renaudeau, communication personnelle). Au Vietnam, le 
feuillage de patate douce est très apprécié par les éleveurs de porcs les plus pauvres, car il peut 
être offert toute l’année et son utilisation diminue les coûts de production, générant un bénéfice 
net plus élevé (Ngo Huu Toan et al., 2007). A Cuba, la culture de la patate douce, comprenant les 
tubercules comme source d’énergie et le fourrage comme source de protéines, peut rivaliser 
avec le maïs pour l’alimentation des porcs (Dominguez, 1992).  

Fourrage frais de patates douces 

Porcs en croissance et engraissement 

Le fourrage frais de patate douce peut être rentable quand il est inclus dans les régimes pour 
porcs en croissance et finition car il améliore la palatabilité du régime de base, augmente 
l’ingestion totale, la digestibilité des nutriments et les performances des animaux (Chiv Phiny et 
al., 2010 ; Chhay Ty et al., 2007 ; Nedunzhiyan et al ., 2000). Le fourrage frais de patate douce est 
généralement proposé ad libitum (Chiv Phiny et al., 2010 ; Chhay Ty et al., 2007). Le feuillage 
frais de patate douce a une palatabilité élevée, et dépasse d’autres feuillages tropicaux tels que 
les feuilles de mûrier blanc (Morus alba) (Régnier et al., 2010, non publié ; Chiv Phiny et al., 
2010). L’ingestion moyenne quotidienne de feuillage frais de patate douce est d’environ 3 kg/j 
(500 g de MS/j) pour un porc de 50 kg, et 750 g/j pour des lianes fraîches hachées (Régnier et al., 
2010, non publié ; Nedunzhiyan et al., 2000).  
 
Les lianes fraîches de patates douces peuvent être utilisées soit comme le seul supplément de 
protéines, soit combinées avec d’autres feuilles telles que des feuilles de mûrier ou de manioc, 
soit associées à un supplément riche en protéines (20-23 %) (Chiv Phiny et al., 2010 ; Chhay Ty 
et al., 2007 ; Gonzalez et al., 2003). Cependant, elles semblent avoir une valeur nutritive plus 
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faible que les feuilles de manioc, de stylo (Stylosanthes guianensis) ou de lentilles d’eau (Du 
Thanh Hang et al., 2009).  
 
Le feuillage frais de patate douce offert à des porcelets sevrés peut remplacer 10 % du concentré 
à base de céréales avec des performances animales satisfaisantes (gain de poids, conversion 
alimentaire, mortalité et taux de réforme) (Göhl, 1982). Toutefois, en raison de son 
encombrement, le feuillage frais de patate douce ne peut pas être incorporé en grandes 
quantités dans les régimes de jeunes porcs (Renaudeau, communication personnelle).  
 
Le feuillage frais remplaçant 25 ou 50 % de tourteau de soja dans un régime à base de patates 
douces et de tourteau de soja a diminué l’ingestion de MS, probablement en raison de 
l’encombrement lié à cet aliment, mais le taux de conversion alimentaire est demeuré inchangé à 
25 % de remplacement (Göhl, 1982).  
Cochettes et truies 

Les feuilles de patate douce ont été incorporées jusqu’à 50 % dans l’alimentation de cochettes ou 
de truies gestantes, et jusqu’à 20 % pour les truies en lactation. Elles ont également remplacé 
jusqu’à 50 % du tourteau de soja pendant la gestation et l’allaitement (Hoang Nghia Duyet et al., 
2010 ; Hoang Nghia Duyet, 2003). 

Feuillage de patate douce conservé 

Le feuillage de patate douce, qu’il soit frais, séché ou ensilé, est un aliment intéressant pour 
l’alimentation des porcs. Bien que les feuillages séchés et ensilés aient une digestibilité de la 
lysine légèrement inférieure, les trois produits ont les mêmes palatabilités et les mêmes valeurs 
nutritives globales (Le Van An et al., 2004).  
 
De nombreuses sortes d’ensilages peuvent être faites avec le feuillage de patate douce : 
l’ensilage de patate douce peut être préparé avec des feuilles seules ou en ajoutant de la lysine, 
avec des feuilles de patate douce et des feuilles de manioc, ou avec des feuilles de patates douces 
et des racines de patates douces (Nguyen Thi Hoa Ly et al., 2010 ; Le Van An et al, 2005). Les 
feuilles ensilées de manioc et de patate douce peuvent remplacer plus de 70 % de la protéine 
provenant de farine de poisson (ou 35 % de la protéine totale du régime pour les porcs en 
croissance), réduisant ainsi les coûts d’alimentation, sans effets délétères sur la croissance ou la 
qualité de carcasse (Nguyen Thi Hoa Ly et al., 2010). Un taux d’inclusion de 30 % d’ensilage de 
feuillage de patate douce ne devrait pas affecter de manière significative les performances des 
porcs en croissance (Le Van An et al., 2005). Des taux d’incorporation plus élevés (40 et 60 % 
DM) ont réduit la croissance de 16 et 30 %, respectivement (Hoang Giang Huong et al., 2004).  
 
Dans les régimes de post-sevrage, l’incorporation de feuillage de patate douce (farine de feuilles 
ou ensilage) ne doit pas dépasser 10 %, mais peut atteindre 30-40 % dans les régimes de 
croissance-finition (Mora et al., 1992 cité par Le Van An et al., 2005).  

Volailles  

Feuillage sec 

Le feuillage de patate douce peut être utilisé dans les rations pour volailles comme source de 
protéines et de caroténoïdes, en particulier de bêta-carotène et de xanthophylles. Il a été inclus 
dans le régime pour améliorer la pigmentation jaune de la peau des poulets de chair et des 
jaunes d’œufs. Les parties vertes récoltées précocément ont été aussi efficaces que la farine de 
luzerne pour la coloration des jaunes d’œufs. Celles qui ont été récoltées plus tard ont été moins 
efficaces pour colorer la peau de poulets de chair (Woolfe, 1992). Un niveau optimal de 10 % a 
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été suggéré, parce que des niveaux plus élevés ont entraîné une diminution de l’ingestion de MS 
et du gain de poids corporel (Berhan Tamir et al., 2010), et des niveaux de 20-30 % ont réduit le 
taux de conversion alimentaire (Kagya-Agyemang et al., 2008). Toutefois, le feuillage séché, 
incorporé jusqu’à 16 % dans l’alimentation des poulets de chair, a été aussi efficace que la farine 
de luzerne pour le taux de croissance, l’ingestion alimentaire et l’efficacité alimentaire (Farrell et 
al., 2000), et 15 % pourraient être économiquement viables si les poulets sont vendus sur base 
du poids de carcasse éviscéré plutôt que sur base du poids vif (Wude Tsega et al., 2009).  

Feuillage frais 

Les feuilles fraîches de patate douce offertes aux poulets ont donné les plus petits animaux, le 
plus haut taux de mortalité et les résultats économiques les plus faibles par rapport aux feuilles 
fraîches de centro (Centrosema molle) et leucaena (Dingayan et al., 1950).  

Lapins  

Le feuillage de patate douce est palatable pour les lapins, et est plus acceptable que le feuillage 
de Leucaena leucocephala et d’autres légumineuses (Raharjo et al., 1985). Chez les lapins 
recevant un aliment concentré, le feuillage de patates douces fraîches a légèrement diminué 
l’ingestion et le gain quotidien (21,1 g/j) par rapport aux épinards d’eau (Ipomoea aquatica). La 
meilleure ingestion de MS et le meilleur taux de croissance ont été obtenus quand de l’herbe de 
Guinée a été ajoutée au feuillage de patate douce, aux épinards d’eau ou à un mélange des deux 
fourrages, bien que les digestibilités de la MS et des protéines aient été plus faibles pour les 
régimes supplémentés en herbe de Guinée (Doan Thi Gang et al., 2006). Pour l’alimentation des 
lapins, les fanes d’arachide et le fourrage de soja ont été plus rentables que les fourrages de 
patate douce (Iyeghe-Erakpotobor, 2007).  

Poissons  

Les feuilles de patate douce ont été utilisées pour nourrir des tilapias dans les étangs à poissons 
ougandais (Mwanga et al., 1988). Au Vietnam, les résidus de récolte de patate douce et autres 
macrophytes ont été testés avec succès pour l’alimentation des tilapias, des carpes communes 
(Cyprinus carpio), des gouramis géants (Osphronemus goramy) et gouramis embrasseurs 
(Helostoma temminckii) (Lam My Lan et al., 2007). Les feuilles de patate douce conviennent, 
dans les petits élevages, pour l’alimentation des poissons d’eau douce (carpes et Tilapia), en 
raison de leur teneur en protéines relativement élevée et de leurs facteurs antinutritionnels 
réduits (Dongmeza et al., 2009).  

Crustacés  

Écrevisses 

Lorsque les écrevisses d’élevage (Procambarus clarkii) ont reçu des feuillages de patate douce et 
des parures de tubercules d’une conserverie de patate douce comme supplément, le feuillage 
séché de patate douce apporté quotidiennement ad libitum a conduit à des poids plus élevés et à 
des écrevisses matures plus grandes. Les parures de tubercules, les chaumes de riz et le foin de 
seigle ont donné des résultats inférieurs. Les feuilles et les parures de patate douce pourraient 
être offertes directement ou après une période de compostage très courte. Le fourrage frais de 
patate douce a été plus efficace que le fourrage entreposé dans l’eau, ce qui a pu être dû à des 
produits de décomposition désagréables (Goyert et al., 1977).  
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 Patate douce, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 13,0 2,9 8,5 17,6 21  
Protéines brutes  % MS 16,5 4,6 8,2 24,2 23  
Cellulose brute  % MS 21,1 5,3 11,9 30,3 17  
NDF  % MS 42,7 6,7 29,8 51,6 10  
ADF  % MS 31,7 6,8 19,9 40,6 10  
Lignine  % MS 8,3 2,2 4,5 11,8 10  
Matières grasses brutes  % MS 4,8 2,0 2,5 10,4 14  
Matières minérales  % MS 11,2 2,2 8,0 15,3 17  
Energie brute MJ/kg MS 18,3     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 9,5 6,6 1,3 19,8 12  
Phosphore g/kg MS 2,9 1,6 0,8 5,7 11  
Potassium g/kg MS 24,9 11,8 2,5 41,4 10  
Sodium g/kg MS 0,8  0,8 0,9 2  
Magnésium g/kg MS 4,0 0,9 3,1 5,7 9  
Manganèse mg/kg MS 141    1  
Zinc mg/kg MS 70    1  
Cuivre mg/kg MS 2    1  
Fer mg/kg MS 1690    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Arginine  % protéine 6,0 0,7 5,2 6,8 5  
Acide glutamique  % protéine 7,9 1,2 6,4 9,6 5  
Glycine  % protéine 5,5 1,0 4,9 7,3 5  
Histidine  % protéine 1,4 0,4 1,1 2,0 5  
Isoleucine  % protéine 5,1 0,4 4,4 5,6 5  
Leucine  % protéine 8,6 0,8 7,5 9,6 5  
Lysine  % protéine 3,6 0,7 2,3 4,0 5  
Méthionine  % protéine 1,1 0,6 0,5 2,0 5  
Phénylalanine  % protéine 5,1 0,4 4,5 5,6 5  
Thréonine  % protéine 5,0 0,4 4,4 5,4 5  
Valine  % protéine 5,7 0,4 5,2 6,3 5  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 6,2    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Patate douce, fourrage séché 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 88,5 3,3 84,0 92,6 10  
Protéines brutes  % MS 13,2 6,0 7,6 21,7 11  
Cellulose brute  % MS 19,9 4,7 12,2 23,7 7  
NDF  % MS 40,1 6,3 28,4 50,2 10  
ADF  % MS 32,2 4,9 25,6 40,1 9  
Lignine  % MS 11,3 7,3 6,8 29,4 9  
Matières grasses brutes  % MS 2,8 1,3 1,0 5,4 9  
Matières minérales  % MS 11,8 3,2 5,6 16,6 11  
Amidon  % MS 1,8  1,2 2,3 2  
Sucres totaux   % MS 7,9  6,7 9,0 2  
Energie brute MJ/kg MS 17,5 0,9 16,8 18,9 4 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 12,4 2,3 8,0 13,9 6  
Phosphore g/kg MS 3,1 0,8 2,7 4,6 6  
Potassium g/kg MS 14,2 12,0 8,2 35,6 5  
Sodium g/kg MS 3,7 0,1 3,6 3,7 3  
Magnésium g/kg MS 7,0 1,5 4,5 8,3 5  
Manganèse mg/kg MS 131 29 107 164 3  
Zinc mg/kg MS 45 40 21 91 3  
Cuivre mg/kg MS 11 10 5 22 3  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,6    1  
Arginine  % protéine 6,0    1  
Acide aspartique  % protéine 9,4    1  
Acide glutamique  % protéine 10,0    1  
Glycine  % protéine 4,4    1  
Histidine  % protéine 2,0    1  
Isoleucine  % protéine 4,2    1  
Leucine  % protéine 8,2    1  
Lysine  % protéine 4,8    1  
Méthionine  % protéine 1,4    1  
Phénylalanine  % protéine 5,7    1  
Proline  % protéine 4,3    1  
Serine  % protéine 4,1    1  
Thréonine  % protéine 4,4    1  
Tyrosine  % protéine 4,1    1  
Valine  % protéine 5,4    1  
Ruminants Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  %  66,0    1  
Dig. Energie  %  61,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,8     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 8,8     * 
Dig. Azote  %  33,0    1  
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Porcs  Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. Energie  %  42,5  38,5 46,4 2  
Energie digestible MJ/kg MS 7,4  6,6 7,4 2 * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 6,8  6,5 6,9 2 * 
Energie nette MJ/kg MS 4,1     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Madère, dachine, chou de Chine, Taro (Colocasia esculenta)  

Noms communs 

Taro, colocase [Français] ; songe, arouille violette [Français/Réunion] ; dachine, madère, chou de 
Chine [Français/Antilles] ; Cocoyam, dasheen, eddo, eddoe, elephant's ear, madumbe, taro 
[English]; taro, kalo, yautía coco, malanga, bituca, onkucha, unkucha, quequisque, quiquisque, 
ocumo chino, otoe, pipa, oreja de elefante, mafafa, callaloo, pituca, chonque, bore, papa china, 
texcamote, pelma, cocoñame [Spanish/Latin America]; talas, talas bogor, keladi [Indonesian]; 
inhame-coco, inhame dos Açores [Portuguese]; gabi, gabe [Tagalog]; gölevez [Turkish]; khoai 
mô, khoai sọ, khoai nước [Vietnamese]; 芋 [Chinese]; અળવી [Gujarati]; अरबी [Hindi]; サトイモ 
[Japanese]; 편편  [Korean]; താള് [Malalayam]; अळू [Marathi]; कर्कलो [Nepali 

Synonymes 

Arum esculentum L., Caladium esculentum (L.) Vent., Colocasia antiquorum Schott, Colocasia 
antiquorum var. esculenta (L.) Schott, Colocasia antiquorum var. euchlora (K. Koch & Sello) Schott 
ex Engl. 

Description  

Le madère ou dachine ou taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) est une plante herbacée vivace, 
principalement cultivée comme une annuelle. Elle sera dénommée « madère » dans la suite du 
texte pour faciliter la lecture. Le madère pousse jusqu’à une hauteur de 2 m. Son système 
racinaire adventif et peu profond se développe à partir du bulbe (ou corme), sorte de tubercule 
qui contient des niveaux élevés d’amidon et pèse jusqu’à 1 kg. Les bulbes sont généralement 
cylindriques, et font 30 cm de long et 15 cm de diamètre, mais ils sont très variables en taille, 
forme et couleur. Les feuilles font 30-90 cm de long et 20-60 cm de large, et sont portées en 
couronnes à l’extrémité de pétioles droits, épais et succulents qui mesurent de 0,9 à 2 m. 
L’inflorescence est une grande spathe vert pâle (Ecoport, 2010 ; Safo Kantaka, 2004).  
 
Il y a des centaines de cultivars de madère. Les madères « dasheen » sont des cultivars des zones 
humides, principalement cultivés en Asie et dans les îles du Pacifique. Ils ont un seul grand bulbe 
farineux (Ecoport, 2010). Les madères « eddoe » sont des cultivars des zones arides, 
principalement cultivés en Afrique et dans les Caraïbes. Ils sont porteurs de nombreux petits 
bulbes appelés cormels) autour du bulbe central et ont une structure plus ferme et un goût de 
noisette (Ecoport, 2010 ; Onwueme et al., 1994).  
 
Le madère donne de grandes quantités d’énergie et de protéines par hectare (Göhl, 1982). Il est 
principalement cultivé pour la consommation domestique en Asie, en Afrique, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et dans les îles du Pacifique. Les cormes de madère, qu’on appelle 
généralement racines ou bulbes de madère, ont une chair blanche et sont très appréciés comme 
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aliment de base. On les consomme bouillis, frits, rôtis, fermentés ou transformés en farine (le 
« fufu » en Afrique de l’Ouest), en pain et en biscuits. Les bulbes de mauvaise qualité sont 
également utilisés pour la production d’alcool. Les pétioles et les feuilles de madère sont utilisés 
comme légumes (Ecoport, 2010 ; Safo Kantaka, 2004 ; Wilson et al., 1996).  
 
Les bulbes et les épluchures de madère sont utilisés par le bétail, principalement les bovins et les 
porcs. Au Vietnam, certaines variétés de madère ne sont utilisées que pour les porcs (Ngo Huu 
Toan et al., 2010). À Hawaii, les parties aériennes du madère sont utilisées pour faire de 
l’ensilage (Onwueme et al., 1994). 

Distribution  

Le madère est originaire d’Inde et de la péninsule malaise. Il est maintenant cultivé dans toute 
l’Asie tropicale et subtropicale, y compris dans les îles du Pacifique (nord de l’Australie), les 
Caraïbes et en Afrique tropicale (d’est en ouest). Il a été récemment introduit dans le sud des 
Etats-Unis (Onwueme et al., 1994 ; Ecoport, 2010).  
 
Les conditions de croissance optimales sont des températures de 21-28 °C, avec une 
pluviométrie annuelle comprise entre 1800 et 2700 mm. Le madère se trouve du niveau de la 
mer jusqu’à une altitude de 1000 m ou, près de l’équateur, jusqu’à 2300 ou 2700 m (Ecoport, 
2010 ; Wilson et al., 1996). Il tolère des conditions très variables d’ensoleillement, de la pleine 
lumière à des conditions ombragées dans les systèmes de cultures intercalaires où il peut être 
combiné avec des arbres comme les cocotiers, les caféiers ou les cacaoyers (Safo Kantaka, 2004). 
Les cultivars des zones humides poussent mieux sur des sols lourds avec une grande capacité de 
rétention d’eau, et un pH allant de 5,5 à 6,5. Le madère est tolérant aux inondations, certaines 
variétés pouvant même pousser sous l’eau (Ecoport, 2010 ; Safo Kantaka, 2004). Les cultivars 
des zones arides préfèrent les sols bien drainés, profonds, limoneux et friables. Les madères 
résistent à la sécheresse et aux engorgements d’eau, ainsi qu’à de faibles gelées (Ecoport, 2010 ; 
Onwueme et al., 1994 ; Wilson et al., 1996).  

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Dans les zones humides, les bulbes de madère peuvent être récoltés après 10-12 mois (12-15 
mois dans les zones arides). Les rendements en bulbes habituels varient de 5 à 6 t/ha, mais une 
bonne récolte sur un sol fertile est d’environ 12 t/ha (Safo Kantaka, 2004). Des rendements 
allant jusqu’à 37 t/ha ont été enregistrés dans des conditions inondées à Hawaii (Ecocrop, 
2010).  

Procédés de transformation  

En raison de leur teneur en oxalate, il est recommandé de tremper, laver ou cuire les bulbes, et 
de sécher ou ensiler les feuilles avant d’en nourrir le bétail (Pheng Buntha et al., 2008a ; 
Babayemi et al., 2009). L’ensilage de feuilles de madère avec de la mélasse de canne à sucre 
(4 %) a diminué la teneur en acide oxalique de 2,2 % à 0,3 % sur une base de MS (Chittavong 
Malavanh et al., 2008a). L’ensilage avec du sirop de canne à sucre (5 %) a diminué la teneur en 
acide oxalique, passant de 3,08 % à 0,11 %, bien que les feuilles séchées en aient contenu 1,1 % 
(Pheng Buntha et al., 2008b). La cuisson à l’eau des bulbes de madère séchés a réduit leur teneur 
en oxalate, en tannins et en saponine (Agwunobi et al., 2002).  
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Impact environnemental  

Le madère a été utilisé de manière satisfaisante comme plante pionnière pour restaurer des sols 
salins, en raison de sa tolérance à la salinité (Onwueme et al., 1994).  

Contraintes potentielles  

Oxalates 

Toutes les parties du madère contiennent des cristaux d’oxalate de calcium en forme d’aiguilles. 
Les feuilles de madère contiennent jusqu’à 3 % (base MS) d’oxalates (Duncan et al., 2000). Les 
cristaux d’oxalate provoquent des démangeaisons dans la bouche, la gorge et le tube digestif, et 
sont également responsables de toxicité rénale et d’hypocalcémie, parce que l’acide oxalique se 
combine avec le calcium et le magnésium sériques. Les fourrages de madère non transformés 
provoquent des irritations chez les travailleurs qui les manipulent (Carpenter et al., 1983). Chez 
les ruminants, une exposition progressive à l’acide oxalique conduit à des changements dans la 
population microbienne du rumen qui atténue la toxicité de l’oxalate (Duncan et al., 2000). Voir 
Procédés de transformation pour plus d’informations à propos de la détoxification des 
oxalates.  

Facteurs antinutritionnels 

Le madère contient des inhibiteurs d’enzymes (facteurs antitrypsiques) et des saponines. Ces 
substances toxiques sont éliminées ou réduites par la cuisson (Agwunobi et al., 2002 ; Babayemi 
et al., 2009 ; Safo Kantaka, 2004).  
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Bulbes de madère 

Présentation 

Le madère (Colocasia esculenta (L.) Schott) est une plante herbacée cultivée dans de nombreuses 
régions tropicales pour ses tubercules (en fait des tiges souterraines) très riches en amidon, qui 
sont le plus souvent consommés localement. Les tubercules, ou bulbes de madère sont 
également utilisés pour l’alimentation des porcs et des bovins en tant que source d’énergie, en 
substitution aux céréales, dans le cadre de régimes complémentés. Les bulbes de madère 
contiennent des cristaux d’oxalate qui peuvent être nocifs pour les personnes qui les manipulent 
et pour les animaux, il est donc recommandé de bien les laver voire de les cuire avant utilisation.  

Caractéristiques nutritionnelles  

Les bulbes de madère sont riches en amidon (moyenne de 78 % MS, amplitude de 61 à 88 %) 
mais contiennent peu de protéines brutes (moyenne de 5,5 % MS, amplitude de 2,3 à 14,8 %) 
(Lebot, 2009). En dépit de leurs qualités potentielles (teneur en protéines des feuilles, teneur en 
amidon des bulbes), l’utilisation des produits du madère est limitée par leur contenu 
antinutritionnel, en particulier en oxalate.  

Ruminants 

Les bulbes de madère sont une source d’énergie potentiellement intéressante pour les 
ruminants, en raison de leur haute valeur énergétique et de leur teneur moyenne en saponines 
(Babayemi et al., 2009). Toutefois, comme l’amidon de madère est très dégradable et 
fermentescible (Gonzalez-Garcia et al., 2009), les bulbes de madère utilisés comme seule source 
d’énergie, ou en grande quantité, pourraient réduire le pH du rumen, et causer une stase 
ruminale, une baisse de la digestion du fourrage et de l’ingestion, et une acidose métabolique. 
Les bulbes de madère devraient, par conséquent, être introduits progressivement dans la ration 
pour donner aux bactéries du rumen le temps de s’ajuster. Les fourrages de faible digestibilité et 
les coproduits fibreux doivent être évités dans le régime. En raison de leur faible teneur en 
protéines, les bulbes de madère devraient être supplémentés au moyen d’une source de 
protéines très dégradable, afin de fournir de l’azote digestible et de l’énergie aux microbes du 
rumen. Compte-tenu de ces recommandations, les bulbes de madère pourraient être utilisés 
dans les rations pour vaches laitières (Hassoun, 2010, communication personnelle).  
 
Au Samoa, un essai en chèvres a montré que les bulbes et les pelures de madère pourraient être 
de bons aliments ; les bulbes étant de meilleures sources d’énergie que les pelures pour les 
chevreaux (Aregheore et al., 2002). Les bulbes de madère enrichis en protéines d’origine 
unicellulaire peuvent être utilisés dans les régimes pour veaux non sevrés (Anigbogu et al., 
1999).  
 

Porcs 

Il y a peu de littérature sur l’utilisation des bulbes de madère pour les porcs. Dans les régimes 
pour porcelets sevrés contenant du tourteau de soja, les bulbes séchés et cuits à l’eau ont 
remplacé 100 % du maïs grain (30 % de la ration) et ont été jugés comparables au maïs comme 
source d’énergie. Des bulbes de madère juste séchés ont diminué le gain de poids et l’efficacité 
alimentaire lorsqu’ils ont remplacé 50 % du maïs (taux d’incorporation de 15 % dans la ration), 
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un effet attribué aux facteurs antinutritionnels des bulbes qui ne sont pas détruits par la cuisson 
(Agwunobi et al., 2002).  
 

Volailles 

 
Les bulbes de madère non transformés ne sont pas de bons aliments pour la volaille et 
constituent un piètre substitut du maïs. Le traitement des bulbes par séchage, broyage et cuisson 
à l’eau augmente leur valeur nutritive, mais même ainsi transformés, les bulbes ne peuvent pas 
remplacer plus de 50 % du maïs (environ 25 % de la ration) sans entamer les performances des 
volailles.  

Poulets de chair 

La farine de bulbe de madère introduite à 20 % ou 40 % dans les régimes pour le démarrage des 
poussins a sévèrement diminué l’ingestion alimentaire, la prise de poids et l’efficacité 
alimentaire (Fetuga et al., 1976) et un taux d’incorporation de 10 % a diminué l’ingestion et la 
croissance de 70-80 % (Samarasinghe et al., 1992). Cette effet dépressif sur la croissance a pu 
être supprimé en faisant bouillir les bulbes, et il a été possible de les introduire à 10 % sans 
effets indésirables (Ravindran et al., 1996 ; Samarasinghe et al., 1992). La valeur de l’EM pour les 
bulbes de madère séchés est comprise entre 8,7 et 11,8 MJ/kg (Ravindran et al., 1996 ; Fetuga et 
al., 1976), alors que celle des bulbes cuits à l’eau est comprise entre 11,6 et 15,0 MJ/kg DM 
(Ravindran et al., 1996 ; Samarasinghe et al., 1992). Les bulbes de madère séchés au soleil et 
cuits à l’eau ont remplacé jusqu’à 50 % du maïs dans l’alimentation des poulets de chair (soit 15 
% des régimes de démarrage et 28 % des régimes de finition), sans compromettre les 
performances et la rétention des nutriments. Le remplacement total du maïs grain a diminué le 
gain de poids, la conversion alimentaire et l’efficacité alimentaire pendant la phase de 
démarrage, bien que les caractéristiques de carcasse soient restées satisfaisantes (Isika et al., 
2009). Dans un essai similaire, les bulbes séchés non transformés ont remplacé 25 % du maïs 
(12 % de la ration), tandis que les bulbes grillés ont remplacé jusqu’à 50 % du maïs (24 % de la 
ration). Les poids vifs, poids de carcasse et poids éviscérés obtenus avec la ration contenant du 
madère ont été inférieurs à ceux du contrôle, ce qui pourrait être dû à la présence des facteurs 
antinutritionnels (Abdulrashid et al., 2009).  

Cailles 

Les bulbes de madère séchés et cuits à l’eau ont remplacé jusqu’à 50 % du maïs (8,4 % de la 
ration totale) dans l’alimentation de cailles japonaises, bien que des niveaux croissants de 
madère aient altéré les performances (Okon et al., 2007).  

Autres espèces  

Escargot géant d’Afrique de l’Ouest (Archachatina marginata)  

Des pelures de madère frais ont été offertes avec succès aux escargots géants d’Afrique de 
l’Ouest sans effets indésirables, mais ils ont conduit à des performances inférieures à celles des 
pelures de papaye (Omole et al., 2004).  
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Bulbes de madère frais 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 28,6 5,3 23,7 36,1 5  
Protéines brutes  % MS 5,4 2,7 2,7 8,7 5  
Cellulose brute  % MS 2,5 0,8 1,7 3,3 4  
NDF  % MS 3,4    1  
ADF  % MS 2,0    1  
Lignine  % MS 0,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 0,9 0,7 0,3 1,9 5  
Matières minérales  % MS 4,0 1,0 3,2 5,5 4  
Amidon  % MS 80,2    1  
Sucres totaux   % MS 3,6    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,2     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 3,8    1  
Phosphore g/kg MS 4,4    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 86,2     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,8     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 14,5     * 
Energie nette MJ/kg MS 11,7     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  

Bulbes de madère pelés, frais 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 31,9 4,1 28,3 36,4 3  
Protéines brutes  % MS 6,9 3,3 3,2 9,5 3  
Cellulose brute  % MS 2,8 1,7 1,7 4,8 3  
Matières grasses brutes  % MS 0,5 0,3 0,1 0,8 3  
Matières minérales  % MS 4,2 1,8 2,4 6,0 3  
Energie brute MJ/kg MS 17,2     * 
        Métabolites secondaires Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux  g/kg MS 0,0    1  
        Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 85,8     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,7     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Bulbes de madère secs 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,5    1  
Protéines brutes  % MS 8,1 2,6 3,1 10,8 10  
Cellulose brute  % MS 6,1 2,9 2,4 10,9 9  
NDF  % MS 11,4     * 
ADF  % MS 8,5     * 
Lignine  % MS 3,1     * 
Matières grasses brutes  % MS 1,0 1,1 0,4 3,9 9  
Matières minérales  % MS 4,0 1,6 2,2 6,0 6  
Amidon  % MS 76,8    1  
Energie brute MJ/kg MS 17,3 1,6 14,9 18,4 5 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 4,8    1  
Phosphore g/kg MS 2,6  1,3 3,8 2  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,9    1  
Arginine  % protéine 7,7    1  
Acide aspartique  % protéine 12,4    1  
Cystine  % protéine 3,9    1  
Acide glutamique  % protéine 13,8    1  
Glycine  % protéine 5,0    1  
Histidine  % protéine 2,0    1  
Isoleucine  % protéine 3,4    1  
Leucine  % protéine 7,3    1  
Lysine  % protéine 4,3    1  
Méthionine  % protéine 2,3    1  
Phénylalanine  % protéine 5,5    1  
Proline  % protéine 4,2    1  
Serine  % protéine 5,6    1  
Thréonine  % protéine 3,9    1  
Tyrosine  % protéine 4,3    1  
Valine  % protéine 5,2    1  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 0,0    1  
Ruminants Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique  % 85,1     * 
Dig. énergie  % 81,4     * 
Energie digestible MJ/kg MS 14,1     * 
Energie métabolisable MJ/kg MS 11,8     * 
Dig. azote  % 62,7     * 
Porcs Unité  Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 86,9     * 
Energie digestible MJ/kg MS 15,0     * 
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA MJ/kg MS 11,7  11,4 12,1 2  
EMA poulet MJ/kg MS 10,8 1,6 8,7 12,3 6  
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L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Fourrage de madère, feuilles de dachine, fourrage de taro 

Présentation 

Le fourrage de madère (Colocasia esculenta (L.) Schott) est généralement très riche en protéines, 
notamment quand il contient une proportion importante de feuilles. Il est donc intéressant en 
tant que complément protéique chez les ruminants, et chez les porcs en tant que source 
alternative de protéines. Le feuillage de madère ensilé a notamment été testé avec succès en Asie 
du Sud-Est et en Amérique du Sud dans l’alimentation des porcs. Cependant, le feuillage de 
madère contient des cristaux d’oxalate qui peuvent être nocifs tant pour les personnes qui les 
manipulent que pour les animaux, et il est recommandé de les sécher ou de les ensiler avant 
utilisation. 

Caractéristiques nutritionnelles  

Le feuillage de madère a une teneur en protéines variable, mais généralement élevée, 
habituellement de l’ordre de 16-27 % MS (Feedipedia, 2011), bien que des valeurs plus faibles 
(13-16 % MS) aient également été signalées. Cette variabilité est probablement liée aux feuilles 
qui sont plus riches en protéines (plus de 20 % MS) que la plante entière (moins de 10 % MS) 
(Carpenter et al., 1983). Les feuilles sont une bonne source de thiamine, riboflavine, fer, 
phosphore et zinc, et une très bonne source de vitamine B6, vitamine C, niacine, potassium, 
cuivre et manganèse (Chittavong Malavanh et al., 2008a).  

Ruminants 

Le feuillage de madère est difficile à manipuler en raison de sa teneur en oxalate. Il est 
généralement ensilé pour limiter ce problème. De plus, l’ensilage est une méthode moins 
énergivore que le séchage. Plusieurs essais ont été réalisés à Hawaï dans les années 1970 avec 
de l’ensilage de madère. Le madère ensilé est très palatable pour les moutons, les chèvres, les 
buffles et d’autres animaux. L’ingestion de MS chez le mouton était de 326 g/j et la digestibilité 
in vivo de la MS était de 54 % (beaucoup plus faible que les valeurs in vitro). En dépit de sa forte 
palatabilité, l’ingestion volontaire a été trop faible pour couvrir les besoins d’entretien et les 
animaux ont perdu du poids. Un pH ruminal très élevé (8,24) a été remarqué avec une ration à 
100 % d’ensilage de madère. Un autre essai, avec des agneaux recevant du tourteau de soja avec 
soit la luzerne soit de l’ensilage de madère, a donné une ingestion et un gain quotidien beaucoup 
plus faibles pour le madère que pour la luzerne. Cela peut a pu être dû à la très forte teneur en 
humidité de l’ensilage (90-92 %), ou à des substances antinutritionnelles (Carpenter et al., 
1983). Les feuilles de madère peuvent être une source de protéines intéressante, les protéines 
des feuilles de madère étant potentiellement très dégradables. Elles doivent être combinées avec 
une source d’énergie rapidement fermentescible dans le but d’équilibrer énergie et utilisation 
des protéines par les bactéries du rumen. Les feuilles vertes du madère pourraient être un 
complément d’intérêt pour les fourrages de faible digestibilité ou les coproduits fibreux 
(Hassoun, 2010, communication personnelle).  

Porcs 

En moyenne, l’énergie digestible et métabolisable des feuilles de madère est d’environ 8,6 et 8,5 
MJ/kg MS, respectivement. Les coefficients de digestibilité de l’énergie et des protéines ont varié 
de 47 à 54 % et de 34 à 47 %, respectivement (Régnier, 2011).  
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Il existe une littérature abondante en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est (Cambodge, 
Vietnam et Laos) traitant de l’utilisation de l’ensilage de feuilles de madère chez les porcs. Les 
feuilles de madère ensilées semblent être plus palatables que les feuilles fraîches ou cuites (Ngo 
Huu Toan et al., 2010), mais moins que les feuilles séchées (Chhay Ty et al., 2009). L’ensilage est 
généralement obtenu en mélangeant des feuilles hachées avec de la mélasse ou du son de riz 
dans un sac plastique fermé pendant 21 à 40 jours. L’ensilage de feuilles de madère peut être 
offert avec des concentrés tels que du son de riz (Chhay Ty et al., 2007 ; Chhay Ty et al., 2009 ; 
Nouphone Manivanh et al., 2011) ou de la farine de poisson (Pheng Buntha et al., 2008b ; Pheng 
Buntha et al., 2008c). L’ensilage de feuilles de madère est généralement considéré comme un 
produit de valeur, mais avec quelques limitations dues à des facteurs antinutritionnels : les 
performances des porcs en croissance ont diminué quand le feuillage de madère a excédé 20 à 
30 % de la ration (Pheng Buntha et al., 2008c ; Du Thanh Hang et al., 2010).  
 
Les performances de reproduction de truies Mong Cai (porcelets nés vivants et sevrés, intervalle 
entre sevrage et oestrus) ont été satisfaisantes lorsque de l’ensilage de feuilles de madère et des 
épinards d’eau ont remplacé du tourteau de soja. Toutefois, le poids des porcelets au sevrage a 
diminué, avec une tendance linéaire de 35,9 à 25,1 kg lorsque le soja a été remplacé par les 
fourrages (Chittavong Malavanh et al., 2008b).  

Volailles 

Canards 

Les feuilles de madère frais peuvent répondre aux exigences en vitamines et minéraux des 
canards. Au Vietnam, l’ensilage à base de feuilles et de pétioles de madère a remplacé jusqu’à 
60 % du son de riz dans un aliment pour canards en croissance sans diminuer les performances 
de croissance, et avec des effets positifs sur la qualité de la carcasse (Nguyen Tuyet Giang et al., 
2009). Cependant, au Cambodge, la supplémentation avec des feuilles de madère ensilées a fait 
baisser l’ingestion et le taux de croissance de canards de Barbarie. Cet ensilage de feuilles de 
madère a été préparé sans additifs, ce qui aurait pu avoir un un effet négatif sur la palatabilité de 
l’aliment lorsqu’il est mélangé avec du son de riz (Phongphanith et al., 2012).  

Madère, fourrage vert 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 12,0 5,2 7,0 23,5 12  
Protéines brutes  % MS 20,5 3,8 15,5 25,7 12  
Cellulose brute  % MS 17,1 6,0 11,2 31,1 11  
NDF  % MS 36,6  35,3 37,8 2  
ADF  % MS 16,6  7,8 25,3 2  
Lignine  % MS 6,4    1  
Matières grasses brutes  % MS 9,1  7,4 10,7 2  
Matières minérales  % MS 15,0 2,9 10,5 19,8 11  
Energie brute MJ/kg MS 18,6     * 
        Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 10,3 8,8 0,5 17,4 3  
Phosphore g/kg MS 2,9 2,7 0,4 5,8 3  

 
  

http://feedipedia.org/node/4817
http://feedipedia.org/node/4816
http://feedipedia.org/node/4816
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Madère, fourrage séché 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 89,7 1,9 88,0 92,2 4  
Protéines brutes  % MS 22,3 5,0 15,6 26,7 4  
Cellulose brute  % MS 17,6 7,8 11,3 26,3 3  
NDF  % MS 34,6    1  
ADF  % MS 26,1    1  
Lignine  % MS 6,0    1  
Matières grasses brutes  % MS 4,5    1  
Matières minérales  % MS 13,7 1,5 12,4 15,4 3  
Amidon  % MS 3,1    1  
Sucres totaux  % MS 13,3    1  
Energie brute MJ/kg MS 18,0     * 

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Lentilles d’eau 

 

Présentation 

Les lentilles d’eau sont de petites plantes aquatiques flottant librement sur les eaux douces (et 
quelquefois saumâtres) de l’ensemble du globe. Elles sont consommées naturellement par les 
oiseaux sauvages et domestiques, par certains poissons et par l’homme. Très productives, à 
croissance rapide, les lentilles d’eau sont riches en protéines et en minéraux, et très pauvres en 
fibres. Elles constituent un aliment potentiellement intéressant pour les ruminants, et surtout 
pour les volailles, en particulier les canards qui les consomment naturellement. Elles sont une 
source de protéines de bonne qualité pouvant remplacer en partie des sources protéiques 
habituelles dans le cadre de régimes équilibrés, ainsi qu’une source de pigments. Elles ont été 
testées avec succès chez les poissons herbivores ou omnivores (carpes, tilapias, poissons-chats). 
L’emploi des lentilles d’eau est handicapé par leur forte teneur en eau, qui les rend périssables 
ou nécessite un séchage long ou coûteux. Le milieu aquatique peut être source de 
contaminations (pathogènes, métaux lourds, toxiques organiques).  

Noms communs 

Les principales espèces de lentilles d’eau sont les suivantes :  

• Lemna minor : lenticule mineure, petite lentille d’eau [Français] ; common duckweed, 
lesser duckweed [Anglais] ; lenteja de agua [Espagnol] ; klein kroos [Néerlandais] ; kleine 
Wasserlinse [Allemand] ; ل م ن ة رغص   ; 浮萍 [Chinois] ; ウキクサ [Japonais] ; [Arabe] ى
개구리밥 [Coréen] 

• Lemna gibba : lentille d’eau bossue [Français] ; fat duckweed, inflated duckweed, gibbous 
duckweed, swollen duckweed [Anglais] ; bultkroos [Néerlandais] ; bucklige Wasserlinse 
[Allemand] ; lenticchia d’acqua spugnosa [Italien] 

• Spirodela polyrhiza (parfois écrit Spirodela polyrrhiza) : spirodèle polyrhize [Français] ; 
great duckweed, greater duckweed, water flaxseed [Anglais] ; veelwortelig kroos 
[Néerlandais] ; vielwurzelige Teichlinse [Allemand] ; lenticchia di palude [Italien] 

• Wolffia arrhiza : rootless duckweed, spotless watermeal [Anglais] ; wortelloos kroos 
[Néerlandais] ; wurzellose Zwergwasserlinse [Allemand] 
 

Autres espèces citées : Landoltia punctata, Lemna disperma, Lemna japonica, Lemna minuta, 
Lemna paucicostata, Lemna perpusilla, Lemna trisulca, Lemna turionifera, Lemna valdiviana, 
Spirodela biperforata, Spirodela intermedia, Wolffia australiana, Wolffia columbiana, Wolffia 
microscopia, Wolffia neglecta, Wolffiella caudate, Wolffiella denticulata, Wolffiella lingulata, 
Wolffiella oblonga, Wolffiella rotunda 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Synonymes 

Spirodela punctata, Spirodela oligorrhiza, Lemna punctata et Lemna oligorrhiza sont maintenant 
appelées Landoltia punctata. 

Information taxonomique 

Certains taxonomistes placent Lemnacae, la famille des lentilles d’eau, dans la famille Aracaea. Il 
existe environ 40 espèces, regroupées dans 5 genres : Lemna, Landoltia, Spirodela, Wolffia et 
Wolffiella. La taxonomie des lentilles d’eau est sujette à confusion, et est souvent débattue 
(Hasan et al., 2009). 

Description  

Les lentilles d’eau sont de minuscules plantes vasculaires flottantes que l’on trouve dans les eaux 
douces (ou parfois saumâtres) du monde entier. 

Morphologie 

La morphologie des lentilles d’eau est extrêmement simple car elles n’ont pas de tiges ni de 
feuilles vraies : elles se composent généralement d’une seule ou de quelques très petites 
« frondes » plates, de forme ovale. Ces frondes mesurent 2 mm de diamètre ou moins pour 
l’espèce Wolffia, 6-8 mm pour l’espèce Lemna, et jusqu’à 20 mm pour l’espèce Spirodela. Chaque 
fronde peut avoir, ou non, des racines. La plupart des espèces se reproduisent par multiplication 
végétative, et sont caractérisées par une croissance clonale rapide. Les frondes filles se forment à 
partir de 2 poches situées de chaque côté de l’extrémité étroite de la fronde mère, et restent 
attachées à elle pendant toute la phase initiale de croissance. Certaines espèces se reproduisent 
aussi par production de fleurs et de graines unisexuées et monoïques. Les plantes se regroupent 
en colonies et forment des tapis verts à la surface de l’eau. Il est assez commun pour les tapis de 
lentilles d’eau flottants d’être composés de plusieurs espèces, par exemple Lemna et Wolffia. Les 
lentilles d’eau ont la capacité de repartir quand elles sont balayées par le vent vers des sites 
riches en nutriments (Rusoff et al., 1980 ; Hasan et al., 2009). 

Utilisations 

Dans de nombreuses parties du monde, les lentilles d’eau sont consommées par les oiseaux 
domestiques et sauvages, les poissons, les animaux herbivores et les humains (Boyd, 1968 ; 
Chang et al., 1977 ; Culley et al., 1973 ; Rusoff et al., 1977 ; Rusoff et al., 1978). Une des plus 
petites lentilles d’eau (Wolffia arrhiza) a été utilisée comme légume nutritif par les Birmans, les 
Laotiens et les populations du nord de la Thaïlande depuis des générations (Bhanthumnavin et 
al., 1971). Depuis les années 1970, les lentilles d’eau ont particulièrement attiré l’attention en 
raison de leur forte teneur en protéines, de leur accumulation rapide de biomasse par rapport 
aux plantes terrestres, et de leur capacité à absorber les nutriments et autres produits chimiques 
(voir les rapports et avis de Skillicorn et al., 1993 ; Iqbal, 1999 ; Hasan et al., 2009 ; Mwale et al., 
2013). Les lentilles d’eau peuvent se développer très rapidement dans des petits étangs, des 
fossés ou des marécages d’où elles peuvent extraire de grandes quantités d’éléments nutritifs. 
Elles sont donc des sources de protéines potentielles pour les humains et les animaux d’élevage, 
notamment les volailles et les poissons (Mwale et al., 2013 ; Islam, 2002). Les lentilles d’eau ont 
une capacité d’absorption élevée de minéraux, elles peuvent tolérer une charge organique élevée 
et sont donc utilisées pour traiter les eaux usées et en éliminer les contaminants (Long et al., 
1995). 
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Distribution  

Les espèces de lentilles d’eau sont adaptées à une grande variété de zones géographiques et 
climatiques, la plupart des espèces vivant dans les zones tropicales et subtropicales (Mwale et 
al., 2013). Elles ne poussent pas dans les déserts arides et les zones gelées en permanence. Les 
Lemna, par exemple, sont très rares dans les régions où les précipitations sont élevées ou très 
faibles, et ne se trouvent ni au Groënland ni dans les îles Aléoutiennes (Landolt et al., 1987). La 
température et l’ensoleillement gouvernent la croissance. Une croissance maximale se produit 
entre 17,5 et 30 °C. La croissance est plus lente aux basses températures, et les plantes ont 
tendance à mourir quand la température de l’eau dépasse 35 °C. Par temps froid, de nombreuses 
espèces de lentilles d’eau forment une fronde spécifique, riche en amidon (le turion ou 
hibernacle) qui coule au fond de la pièce d’eau et y reste en sommeil jusqu’à ce que le 
réchauffement de l’eau déclenche la reprise de la croissance. Les lentilles d’eau tolèrent de larges 
amplitudes de pH et survivent bien entre les pH 5 à 9 ; les niveaux de tolérance dépendent 
cependant de l’espèce (Hasan et al., 2009). Les lentilles d’eau peuvent se développer dans l’eau à 
n’importe quelle profondeur, mais elles ne peuvent pas survivre dans les eaux agitées (plus de 
0,3 m/s), ou dans de l’eau exposée au vent (Long et al., 1995 ; Hasan et al., 2009). Généralement, 
les lentilles d’eau sont robustes en termes de survie et tolèrent des amplitudes extrêmes de 
température, de pH, de conductivité, d’azote et de phosphore. Cependant, les lentilles d’eau sont 
en quelque sorte sensibles aux variations d’environnement en ce sens que chaque variété 
requiert des plages bien spécifiques de conditions optimales. Les oiseaux et les inondations sont 
des facteurs de dispersion des lentilles d’eau sur différentes zones géographiques (Hasan et al., 
2009). 

Conduite de culture, gestion des pâturages et fourrages  

Rendements 

Ce sont des plantes très productives, dont le niveau de productivité est plus proche de celui 
obtenu avec d’autres micro-organismes qu’avec des plantes supérieures (Cross, 1994). Les 
lentilles d’eau peuvent doubler leur masse en 16 heures à 2 jours, en fonction de la disponibilité 
optimale des éléments nutritifs, de la lumière du soleil, et de la température de l’eau. Il en résulte 
une croissance exponentielle qui dure jusqu’à ce que les plantes arrivent en surpopulation ou 
manquent de nutriments (Rusoff et al., 1980 ; Hasan et al., 2009). Les rendements déclarés 
varient considérablement, allant de 9 à 38 t MS/ha/an, selon les espèces, les conditions 
climatiques, l’approvisionnement en éléments nutritifs et les conditions environnementales 
(Hasan et al., 2009). En Louisiane, par exemple, dans des conditions estivales, avec une 
fertilisation intense, des rendements jusqu’à 44 t/ha/an ont été obtenus (Said et al., 1979). Des 
rendements moyens de l’ordre de 10-20 t MS/ha peuvent être obtenus quand les nutriments ne 
sont pas limitants, et qu’une récolte fréquente est pratiquée pour éviter la surpopulation des 
plantes (Hasan et al., 2009). 

Culture 

Bien que les plants de lentilles d’eau puissent être facilement mis en place, la culture des lentilles 
d’eau exige une gestion intensive pour une production optimale. Une attention quotidienne et 
une récolte fréquente sont nécessaires tout au long de l’année pour assurer une productivité 
optimale. La profondeur de la pièce d’eau devrait être de 20-50 cm pour réduire les sources 
potentielles de stress et pour faciliter la récolte. Les principales difficultés consistent à savoir 
quand, quelle quantité et quel engrais appliquer ainsi que quand récolter. L’urée, le chlorure de 
potassium et le superphosphate triple sont des sources appropriées de N, P et K, 
respectivement.Tout déchet de matière organique qui est facilement biodégradable et a une 
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teneur en éléments nutritifs suffisamment élevée peut être utilisé pour la culture de lentilles 
d’eau. Les sources de déchets les plus économiques sont le fumier, les déchets de cuisine, les 
déchets provenant des usines de transformation des aliments, les effluents de production de 
biogaz et les déchets d’abattoir. Les matériaux solides, tels que le fumier provenant du bétail, les 
fèces collectées dans les villages et les déchets de transformation des aliments, peuvent aussi 
être mélangés avec de l’eau et ajoutés aux étangs. Les lentilles d’eau doivent être récoltées 
fréquemment - quotidiennement, de préférence -, la densité de la culture déterminant la 
quantité et le moment des récoltes. Par exemple, 10-35 % peuvent être récoltés tous les jours. Le 
reste laissé sur la pièce d’eau permet une croissance future (Hasan et al., 2009).  

Procédés de transformation  

Les lentilles d’eau contiennent beaucoup d’eau (92-95 %) et sont, par conséquent, extrêmement 
volumineuses et périssables lors de la récolte. Alors que l’utilisaton de lentilles d’eau séchées est 
souvent prometteuse d’un point de vue nutritionnel, les aspects économiques et pratiques du 
séchage doivent être pris en considération. Le séchage peut être trop coûteux et non réalisable, 
chez les petits agriculteurs, en particulier (Mwale et al., 2013 ; Du Thanh Hang, 2013). En raison 
de leur forte teneur en eau, le séchage artificiel est coûteux : un essai aux Pays-Bas a requis 30 
heures à 40 °C pour diminuer l’humidité de 95 à 10 % (Holshof et al., 2009). Les méthodes 
naturelles, ou moins chères (soleil, séchage à l’ombre, séchage à l’air) sont donc préférables. Les 
méthodes de séchage ne doivent pas diminuer les niveaux de carotène et de xanthophylles de la 
plante, lorsque la lentille d’eau est destinée à des élevages qui ont besoin de ces pigments 
(Mwale et al., 2013). 

Impact environnemental  

Caractère invasif 

Les lentilles d’eau forment des tapis dans les cours d’eau, ce qui peut affecter négativement la 
qualité de l’eau et causer des nuisances olfactives. Il est recommandé d’enlever fréquemment ces 
couverts végétaux, mais leur élimination et leur compostage sont parfois coûteux. L’utilisation 
de lentilles d’eau en alimentation animale peut être une solution durable à ces problèmes 
(Holshof et al., 2009). 

Traitement de l’eau et bioremédiation 

Les lentilles d’eau peuvent réduire les effets de l’eutrophisation et fournir de l’oxygène grâce à 
leur capacité à maintenir la photosynthèse. Elles sont largement utilisées pour réduire la charge 
chimique des étangs utilisés pour le traitement des eaux usées. Le concept de base d’un système 
de traitement des eaux usées avec des lentilles d’eau est de cultiver des lentilles d’eau locales sur 
les eaux usées qui ont besoin d’être traitées. Ces systèmes de traitement des eaux usées ont été 
étudiés pour les lagunes de déchets de produits laitiers, d’eaux usées domestiques brutes, pour 
les effluents secondaires, les étangs de stabilisation des déchets et les systèmes piscicoles 
(Hasan et al., 2009). Elles ont été utilisées pour éliminer divers polluants, y compris les métaux 
lourds, les hormones œstrogéniques, ou pour la bioremédiation des effluents de tannerie et des 
eaux contaminées par les raffineries de pétrole (Mwale et al., 2013). Les systèmes de traitement 
des eaux usées à base de lentilles d’eau peuvent éliminer jusqu’à 99 % des éléments nutritifs et 
des solides dissous que l’on trouve dans les eaux usées (Skillicorn et al., 1993). Ces substances 
sont ensuite retirées de l’effluent de façon permanente après la récolte d’une partie de la culture. 
Les plantes réduisent aussi les solides en suspension et la demande biochimique en oxygène, car 
elles réduisent la lumière dans les lagunes. Les systèmes d’épuration à lentilles d’eau se 
distinguent d’autres systèmes de traitement des effluents d’eaux usées en ce qu’ils produisent 
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également une biomasse riche en protéines de grande valeur, comme coproduit. Selon les eaux 
usées, la récolte peut servir d’aliments pour animaux, de supplément protéique ou énergétique, 
de source de minéraux, ou être utilisée comme engrais (Hasan et al., 2009).  

Caractéristiques nutritionnelles  

La lentille d’eau entière est composée de tissus non-structurels et métaboliquement actifs. La 
plupart de la photosynthèse est consacrée à la production de protéines et d’acides nucléiques, ce 
qui donne aux lentilles d’eau une valeur nutritive très élevée, riche en protéines et en minéraux, 
et pauvre en fibres. Cependant, la composition chimique des lentilles d’eau varie 
considérablement en fonction de l’âge de la plante, de la température ambiante, et de la teneur 
de l’eau en éléments nutritifs. Le contenu nutritionnel des lentilles d’eau est probablement plus 
dépendant des concentrations minérales du milieu de croissance que de l’espèce ou de la 
localisation géographique. En conséquence, l’eau pauvre en éléments nutritifs produit 
généralement des lentilles d’eau à contenu nutritif réduit (Hasan et al., 2009). 
 
La teneur des lentilles d’eau en protéines brutes varie de 7 à 45 % MS, en fonction de la 
disponibilité en azote (Culley et al., 1981). Dans des conditions optimales, la lentille d’eau 
contient des quantités considérables de protéines, de matières grasses, d’amidon et de 
minéraux. Les lentilles d’eau cultivées dans des eaux enrichies contenant des minéraux ou des 
effluents provenant des lagunes de déchets agricoles et municipaux peuvent avoir une teneur en 
protéines plus élevée que 30-40 % MS (Chang et al., 1977 ; Hillman et al., 1978 ; Culley et al., 
1973 ; Rusoff et al., 1977 ; Rusoff et al., 1978). Toutefois, la teneur en protéines des lentilles d’eau 
obtenues à partir d’eaux naturelles (étangs, ruisseaux, lacs, rizières et fossés) peuvent aller de 7 
à 20 % MS (Bhanthumnavin et al., 1971 ; Tan, 1970). Un ralentissement de la croissance, une 
pénurie en nutriments et le vieillissement conduisent à des niveaux de protéines aussi bas que 7 
% MS (Landolt et al., 1987). Les lentilles d’eau sont modérément riches en lysine (environ 4 % 
de la protéine) bien que des valeurs plus élevées (6 % de la protéine) aient été rapportées pour 
un extrait de protéines de feuilles de lentilles d’eau (Dewanji, 1993). 
 
Bien que plus pauvres en fibres que les plantes terrestres, les lentilles d’eau contiennent des 
quantités de fibres brutes significatives. La teneur en cellulose brute est généralement plus 
faible (7-10 % MS) pour les lentilles d’eau cultivées dans une eau riche en nutriments que pour 
celles cultivées dans une eau pauvre en nutriments (11-17 % MS). Les lentilles d’eau ont une 
teneur en minéraux très variable (jusqu’à plus de 30 % MS) qui est directement liée à la quantité 
de minéraux disponible dans l’eau. Elles peuvent contenir des quantités relativement 
importantes de potassium et de calcium (Long et al., 1995). Les lentilles d’eau ont des 
concentrations élevées en pigments et xanthophylles qui font de cette plante un complément 
intéressant pour le bétail, en particulier la volaille, quand ces pigments peuvent contribuer à la 
couleur de la peau et du jaune d’oeuf. Les teneurs en carotène rapportées dans la littérature vont 
de 600 à 1000 mg/kg (Dewanji, 1993 ; Mwale et al., 2013). 
 
Il est important de noter que la grande variabilité des teneurs en protéines et en minéraux 
explique souvent les différences observées dans les essais d’alimentation ainsi que dans les 
estimations de la digestibilité et de la valeur énergétique. Dans certains cas, les lentilles d’eau 
riches en protéines peuvent rivaliser avec le tourteau de soja et d’autres sources de protéines de 
qualité. Cependant, dans d’autres cas, une haute teneur en minéraux et une faible teneur en 
protéines sera préjudiciable à la valeur énergétique, à la digestibilité et à la performance, 
limitant ainsi les taux d’incoroporation. Il est donc recommandé d’évaluer la teneur en 
nutriments des lentilles d’eau avant d’en nourrir les animaux. 
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Contraintes potentielles  

Agents pathogènes, métaux lourds et toxines organiques 

Les agents pathogènes, les métaux lourds et les toxines organiques sont les principaux 
problèmes de santé publique liés à la culture de lentilles d’eau. Les travailleurs des étangs (qui 
entrent en contact direct avec les déchets utilisés pour fertiliser les étangs), les populations (en 
particulier les enfants) vivant dans le voisinage, et les consommateurs (humains et animaux) de 
produits de systèmes de lentilles d’eau peuvent courir certains risques. Ces risques peuvent être 
atténués par l’adoption de règles de travail, la conception des étangs (comme des systèmes à 
deux étangs où les lentilles d’eau et les poissons sont cultivées et élevés séparément), et des 
lignes directrices de préparation des aliments qui limitent, voire éliminent, le transfert d’agents 
pathogènes provenant des eaux usées vers les animaux et les humains. Dans le cas des lentilles 
d’eau cultivées sur les eaux usées industrielles contenant des métaux lourds et des toxines 
biologiques, il est fortement conseillé qu’elles ne soient pas utilisées pour l’alimentation et la 
production alimentaire, mais plutôt éliminées de la manière la plus sûre possible, par exemple 
dans des décharges à fond scellé (décharges pour déchets ultimes) (Iqbal, 1999). 

Facteurs antinutritionnels 

Les lentilles d’eau peuvent contenir des facteurs antinutritionnels préjudiciables à la 
performance lorsqu’elles sont offertes à des niveaux élevés. En particulier, les espèces de 
lentilles d’eau telles que Spirodela et Lemna contiennent de grandes quantités d’acide oxalique, 
ce qui limite leur ingestion par les animaux (Goopy et al., 2003). Faire pousser les lentilles d’eau 
sur un milieu pauvre en calcium pendant une courte période peut empêcher la formation 
d’oxalate de calcium (Franceschi, 1989). Des composés phénoliques, des tannins et des 
saponines ont été rapportés (Negesse et al., 2009). 

Météorisme 

De légers symptômes de ballonnement ont été observés chez des génisses recevant des lentilles 
d’eau fraîches, probablement en raison de la grande quantité de plante fraîche ingérée (Rusoff et 
al., 1978). 

Ruminants  

Les lentilles d’eau fraîches ou séchées ont été offertes à des bovins, moutons et chèvres avec des 
résultats relativement bons, tant qu’elles n’ont représenté qu’une partie de la ration. Dans 
plusieurs cas, la substitution complète a donné des performances moindres. Il y a des valeurs 
contradictoires au sujet de la dégradabilité de la protéine des lentilles d’eau : certains auteurs 
ont trouvé que la protéine des lentilles d’eau était très dégradable dans le rumen (80 %, Huque 
et al., 1996). D’autres ont trouvé des valeurs beaucoup plus faibles (50-60 %, Damry et al., 2001) 
et ont décrit les lentilles d’eau comme une source intéressante de protéine by-pass. 
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Les résultats des essais contenant des lentilles d’eau dans l’alimentation des bovins sont 
résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Pays 
Type 
d’animau
x 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Référenc
es 

Bangladesh  Taureaux, 
317 kg 

Majoritaire-
ment 
Spirodela sp., 
Lemna sp., 
Wolffia spp. 

Paille, herbe 
fraîche et 
concentré 
contenant 28 % 
de lentilles d’eau 
séchées. 

Les lentilles d’eau 
mélangées formant un 
composant du concentré 
ont été consommées par 
les bovins à 10 % de leur 
PV. 

Huque et 
al., 1996 

Etats-Unis 

Génisses 
Holstein, 
150 à  
300 kg 

Spirodela 
polyrhiza, 
Landoltia 
punctata, 
Wolffia sp., 
Lemna gibba 

Lentilles d’eau 
fraîches et 
ensilage de maïs 
apportés à 2:1 
(MS) pendant 28 
jours. Régime de 
référence à base 
de maïs, 
concentré et 
herbe de pâture. 

Gain moyen quotidien 
plus élevé que pour le 
régime de référence 
(900 g/j vs. 450 g/j). 

Rusoff et 
al., 1978 

Mexique 
 Brebis 
croisées,  
40 kg 

Lemna sp. et 
Spirodela sp. 

Foin d’herbe à 
éléphant 
complétée avec 
200 ou 300 g/j de 
lentilles d’eau 
séchées. 

Aucun effet sur 
l’ingestion de MS, les 
paramètres de l’oestrus 
(début, pourcentage de 
brebis en oestrus, 
durée), le taux de 
gestation et la 
concentration en 
progestérone. 

Zetina-
Cordoba et 
al. 2012 

Nigéria 

Moutons 
nains 
d’Afrique 
de l’Ouest,  
10-18 kg 

Lemna gibba 

Régimes à base de 
tourteau de soja 
avec 0, 50 ou 
100 % de lentilles 
d’eau séchées. 

Production ovine 
économique et durable 
permise par 
remplacement du 
tourteau de soja à 50 % 
avec une farine de 
lentilles d’eau. Une 
substitution totale était 
préjudiciable aux 
performances. 

Belewu et 
al., 2009 

Australie Moutons 
mérinos 

Landoltia 
punctata 

Menue paille 
d’avoine 
complétée avec 
50-100 g/j de 
lentilles d’eau 
fraîches ou 
séchées au soleil. 

Les moutons intègrent 
facilement les lentilles 
d’eau fraîches ou 
séchées. Le régime n’a 
eu aucun effet sur les 
paramètres de la laine 
(rendement, taux 
d’élongation de la fibre, 
diamètre des fibres). 

Damry et 
al., 2001 

Nigéria 

Chèvres 
naines 
d’Afrique 
de l’Ouest, 
10-18 kg 

Spirodela 
polyrhiza 

Lentilles d’eau 
proposées ad 
libitum, fraîches 
ou séchées, avec 
ou sans herbe de 
Guinée. 

Les lentilles d’eau 
fraîches ou séchées ont 
été bien acceptées. 
L’ingestion a été 
maximale lorsque la 
ration a contenu 20 % 
de lentilles d’eau 
fraîches (440 g/j), et a 
diminué à 40 % 
d’incorporation.  

Babayemi 
et al., 2006 
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Porcs  

Il y a eu quelques essais sur l’utilisation de lentilles d’eau pour l’alimentation des porcs. À Cuba, 
l’incorporation de 10 % de lentilles d’eau (Lemna gibba) dans un régime pour porcs en 
croissance a entraîné une diminution de la digestibilité de la MS, mais n’a pas affecté la 
performance et la digestibilité de l’énergie (Gutierrez et al., 2001). Au Vietnam, des lentilles 
d’eau séchées (Lemna spp.) ont été introduites dans l’alimentation des porcs jusqu’à 30 %, 
donnant des valeurs relativement élevées en digestibilité des nutriments (digestibilité de la MO : 
88 %), similaires, ou supérieures à celles obtenues avec des feuilles de manioc séchées, du stylo 
et du fourrage de patate douce, incorporés au même taux (Du Thanh Hang et al., 2009). 

Volailles  

En raison de leur haute teneur en protéines, les lentilles d’eau ont été largement testées comme 
sources de protéines de haute qualité pour la production de volailles domestiques comme les 
poulets commerciaux et les poulets de basse-cour, les canards et les cailles. Les lentilles d’eau 
sont aussi des sources de pigments intéressantes pour la production de viande et d’œufs (Mwale 
et al., 2013). La teneur en énergie est relativement pauvre. 
 
Les essais réalisés sur plusieurs espèces de volailles sont résumés dans les tableaux ci-après. 

Production de poulets commerciaux 

Les résultats obtenus avec des poulets de chair commerciaux tendent à montrer que les lentilles 
d’eau doivent être apportées en quantités relativement limitées. Des niveaux élevés 
d’incorporation (ou de substitution) ont tendance à diminuer les performances, notamment chez 
les jeunes poussins qui ne peuvent pas consommer assez de lentilles d’eau, en raison de la valeur 
d’encombrement de celles-ci (Mwale et al., 2013). Bien qu’un essai de formulation au moindre 
coût ait montré que les Lemna paucicostata séchées étaient rentables lorsqu’elles sont 
introduites à 29,5 % dans l’alimentation des poulets de chair (Olorunfemi, 2006), d’autres essais 
d’alimentation sur poulets de chair ont suggéré que la contribution des lentilles d’eau à la 
protéine alimentaire ne doit pas dépasser 6 %. La teneur élevée en carotène des lentilles d’eau 
renforce la couleur jaune de la viande et de la peau des poulets (Mwale et al., 2013). Les valeurs 
indiquées pour l’énergie métabolisable sont plutôt faibles (moins de 7 MJ/kg). 
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Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Pérou Poulets de 
chair 

Lemna 
gibba 

0, 10, 15 ou 25 % de 
lentilles d’eau séchées 
dans la ration. 

25 % de lentilles d’eau a entraîné 
une diminution significative de la 
consommation d’aliments et du 
gain de poids ; à 15 % de lentilles 
d’eau dans la ration, le gain de 
poids est le même qu’avec la 
ration de contrôle. 

Haustein et 
al., 1994 

Inde 

Poussins de 
chair 
Vencobb 
âgés de 8 
jours 

Lemna 
minor 

Rations contenant 0 ; 4 ; 
8 ou 12 % de farine de 
lentilles d’eau ad libitum 

Le poids corporel, l’ingestion 
alimentaire, l’efficacité 
alimentaire, l’efficacité de la 
protéine, l’efficacité énergétique 
et la rentabilité ont diminué de 
façon linéaire avec la proportion 
de farine de lentilles d’eau.  

Kabir et al., 
2005 

Inde 
Poussins de 
chair 
Starbro 

Lemna 
minor 

Farine de poisson (12 % 
de la ration, base MS) 
entièrement remplacée 
par des combinaisons de 
lentilles d’eau et de 
tourteau de soja. 

Le remplacement complet de la 
farine de poisson avec des 
lentilles d’eau et du tourteau de 
soja est déconseillé car il réduit 
l’ingestion alimentaire, le gain de 
poids vif, l’efficacité alimentaire 
et la rentabilité. 

Islam et al., 
1997 

Inde Poulets de 
chair 

Lemna 
perpusilla 

Ration de contrôle 
partiellement 
remplacée, soit par 6 % 
de lentilles d’eau 
fraîches, soit par 7 % de 
lentilles d’eau séchées. 

Aucun effet sur l’ingestion 
alimentaire, le gain de poids, le 
taux de conversion alimentaire et 
la qualité de la carcasse, mais 
l’incorporation de lentilles d’eau 
fraîches ou séchées a réduit le 
coût de l’alimentation. 

Khatun et al., 
2004 

Poulets de petits élevages 

Les lentilles d’eau ont été testées comme aliment complémentaire pour la production de poulets 
de village (petits élevages), avec des résultats variables. Il est important de tester le profil 
nutritionnel, la toxicité et les facteurs antinutritionnels qui pourraient être présents dans les 
lentilles d’eau, afin que des mesures correctives puissent être prises avant de nourrir les poulets 
(Mwale et al., 2013). 
 

Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Vietnam 

Poulets 
Luong 
Phuong 
âgés de 
30 jours 

Lemna 
minor 

Lentilles d’eau fraîches 
ad libitum, avec un 
régime à base de maïs, 
et supplément protéique 
(protéine à 16 % MS) 
restraint entre 60 % et 
90 % de l’ingestion de 
MS ou offert ad libitum. 

Le gain de poids vif et la 
conversion alimentaire se sont 
détériorés à mesure que le 
niveau de lentille d’eau dans la 
ration a augmenté, car les 
poulets étaient incapables de 
manger suffisamment de 
lentilles d’eau fraîches pour 
compenser la restriction 
d’apport de concentré. 

Du Thanh 
Hang, 2013 

Cambodge 

Poulets 
Sampov 
et 
Kandong 

Non 
spécifié 

Feuilles de madère frais, 
lentilles d’eau et 
épinards d’eau offerts 4-
5 fois par jour avec des 
brisures de riz comme 
source d’énergie. 

Les lentilles d’eau ont été le 
fourrage préféré, suivies par les 
épinards d’eau et les feuilles de 
madère. L’ingestion de lentilles 
d’eau fraîches était de 61 à 116 
g/j. 

Saroeun 
Kong et al., 
2010 
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Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Vietnam Poulets 
Tau Vang 

Lemna 
minor 

Régimes de base avec 
différentes teneurs en 
protéines (18-22 %), 
avec ou sans lentilles 
d’eau fraîches ad libitum. 

L’accès aux lentilles d’eau 
fraîches a augmenté l’ingestion 
et le taux de croissance. 

Nguyen Thi 
Kim Kang et 
al., 2004a 

Vietnam Poulets 
Tau Vang, 
âgés de 5-
15 
semaines 

Lemna 
minor 

Brisures de riz avec soja 
torréfié, partiellement 
ou totalement remplacés 
par des lentilles d’eau 
fraîches ad libitum. 

Le gain de poids vif et la 
conversion alimentaire ont été 
améliorés avec des lentilles 
d’eau, optimum à 75 % de 
substitution, mais 100 % de 
substitution ont permis le profit 
le plus élevé. La peau des 
carcasses de poulets recevant 
les lentilles d’eau avait une 
couleur jaune-orange profond. 

Nguyen Thi 
Kim Kang et 
al., 2004b 

Vietnam 

Poulets 
Tau Vang, 
âgés de 5-
15 
semaines 

Lemna 
minor 

Régime basé sur 8 % de 
graines de soja 
torréfiées. Oiseaux 
laissés en maraude 
pendant la journée. 

Un système de maraude 
complété par des lentilles d’eau 
et un concentré contenant 8 % 
de graines de soja torréfiées a 
donné de bons résultats dans 
des conditions villageaoises. 

Nguyen Thi 
Kim Kang et 
al., 2004b 

Poules pondeuses 

Les travaux sur poules pondeuses ont été plus limités qu’en poulets de chair, mais ils ont été 
encourageants. 
 

Pays Type de 
volaille 

Espèces 
de lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Etats-
Unis 

 Poules 
pondeuses 

Spirodela 
polyrrhiza 

Régime contenant 
12,6 % de farine 
de Spirodela 

Des Spirodela séchées et 
incorporées à 12,6 % n’ont pas 
altéré les performances des 
poules pondeuses et ont permis 
d’augmenter le taux d’acides 
gras Omega 3 dans les œufs. 

Anderson et al., 
2011 

Pérou Poules 
pondeuses 

Lemna 
gibba 

Lentilles d’eau 
séchées 
incorporées à 0 ; 
15 ; 25 et 40 % 

Les performances (production 
d’œufs et poids) ont été 
maintenues à tous les niveaux, 
le niveau optimal est toutefois 
de 15 %. Les œufs provenant de 
poules recevant 15 et 25 % de 
Lemna ont une teneur plus 
élevée en protéines que les œufs 
des poules du lot de référence. 
L’addition de 15% de Lemna 
dans le régime a entraîné plus 
de pigmentation des œufs que 
chez les témoins. 

Haustein et al., 
1988 

Vietnam 
Poules Tau 
Vang de 19 
semaines 

Lemna 
minor 

Brisures de riz 
avec soja torréfié, 
partiellement ou 
totalement 
remplacées par 
des lentilles d’eau 
fraîches ad libitum 

La production d’œufs, la qualité 
des œufs et la conversion 
alimentaire ont été les plus 
élevées à 75 % de substitution, 
mais à 100 % de substitution le 
profit a été le plus élevé. 

Nguyen Thi Kim 
Kang et al., 2004c 
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Canards 

Les lentilles d’eau sont un aliment naturel pour les canards (Cross, 1994) et il y a eu de 
nombreux essais concernant leur utilisation dans les élevages de canards. Les résultats de 
l’alimentation des lentilles d’eau fraîches ou séchées sur la performance, la couleur de peau et la 
couleur de l’œuf ont généralement été positifs. 
 

Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Indonésie 
Canards 
locaux, 
1,24 kg 

Non 
spécifié 

Régime contenant 20 % 
de lentilles d’eau 
séchées ; régime 
contenant des lentilles 
d’eau fraîches, offertes 
sous forme humide ; les 
formes séchées et 
humides offertes 
séparément ad libitum. 

Les lentilles d’eau sous 
différentes formes n’ont pas 
modifié le poids de l’œuf, le 
blanc de l’oeuf, le poids du 
jaune ni l’épaisseur de la 
coque. L’aliment sous forme 
humide a amélioré le taux de 
conversion (5.3 vs. 7,25). La 
lentille d’eau fraîche ad 
libitum a amélioré la 
pigmentation du jaune. 

Indarsih et 
al., 2012 

Vietnam Canards 
de 
Barbarie 

Lemna 
minor 

Son de riz/lentilles 
d’eau fraîches à 80:20 
(lentilles d’eau à haute 
teneur en protéines) ou 
70:30 (lentilles d’eau à 
faible teneur en 
protéines), base MS ad 
libitum. 

Le poids vif final et le gain 
quotidien de poids étaient les 
plus élevés avec des lentilles 
d’eau à haute teneur en 
protéines. Peu de différences 
dans les caractéristiques de la 
carcasse, sauf pour la couleur 
de peau plus attrayante avec 
des lentilles d’eau. 

Dang Thi My 
Tu et al., 
2012 

Cambodge 
Canards 
de 
Barbarie 

Lemna sp. 

Son de riz mélangé avec 
des lentilles d’eau 
fraîches à parts égales 
(base matière fraîche) ; 
mélange offert ad 
libitum. 

La supplémentation du son de 
riz avec des lentilles d’eau 
fraîches a permis des taux de 
croissance de 26,5 g/j. 

Phongphanit
h et al., 2012 

Bangladesh Canes 
pondeu-
ses 
Jinding 

Lemna 
perpusilla 

Lentilles d’eau séchées, 
incorporées de 5 à 15 % 
dans le régime en 
substitut à un tourteau 
de moutarde. 

Le gain de poids corporel et la 
productivité en œufs ont 
montré une tendance linéaire 
à la baisse à mesure que le 
niveau d’incorporation a 
augmenté, mais les taux 
jusqu’à 15 % se sont traduits 
par un bénéfice en raison du 
bas prix des lentilles d’eau. 

Khandaker 
et al., 2007 

Vietnam 

Canetons 
croisés, 
âgés de 
28 à 63 
jours 

Lemna sp. 

Brisures de riz 
complétées par des 
graines de soja 
torréfiées (0-27 g/j) et 
des lentilles d’eau 
fraîches ad libitum. 

Les lentilles d’eau fraîches ont 
complètement remplacé les 
graines de soja torréfiées et 
un prémix de vitamines et 
minéraux dans les régimes à 
base de brisures de riz pour 
les canards en engraissement, 
sans réduction de la 
croissance ou des paramètres 
de la carcasse, même si 
l’efficacité alimentaire a été 
réduite. 

Bui Xuan 
Men et al., 
1995 
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Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Thaïlande Canards 
de 
Barbarie 

Lemna 
minor 

20 % de brisures de riz 
et 20 % (base fraîche) 
d’épinards d’eau ou de 
lentilles d’eau, ou un 
mélange (35:45) 
d’épinards de l’eau et de 
lentilles d’eau. 

La MS et l’ingestion de 
protéines, le gain de poids vif 
et la conversion alimentaire 
ont été meilleurs pour les 
canards recevant des lentilles 
d’eau seules plutôt que des 
épinards d’eau seuls ou 
mélangés avec des lentilles 
d’eau. 

Ngamsaeng 
et al., 2004 

Bangladesh Canetons 
croisés 

Lemna 
trisulca 

Farine de poisson 
(12 %), partiellement 
remplacée par des 
lentilles d’eau séchées 
au soleil (taux 
d’inclusion de 8 ; 12 et 
16 % correspondant à 
33 ; 50 et 67 % de 
substitution des 
protéines de la farine de 
poisson). 

Les lentilles d’eau ont 
remplacé jusqu’à 50 % des 
protéines de la farine de 
poisson sans affecter les 
performances. 

Hamid et al., 
1993 

Cailles japonaises 

Pays Type de 
volaille 

Espèce de 
lentille 
d’eau 

Essai Résultats Références 

Thaïlande Cailles 
japonaises 

Wolffia 
globosa 

Remplacement 
de 20 ; 50 et 
75 % de protéine 
de soja avec une 
protéine de 
farine de Wolffia. 

50 % des protéines de soja 
peuvent être remplacées par de la 
protéine de Wolffia sans affecter 
l’efficacité alimentaire, la 
performance et la qualité des 
carcasses des cailles. La 
pigmentation de la peau a 
augmenté avec l’augmentation du 
remplacement des protéines. 

Chantiratikul et 
al., 2010 

Poissons  

L’utilisation des lentilles d’eau comme aliment pour poissons est de loin l’application la plus 
répandue (Iqbal, 1999). En raison de ses qualités nutritionnelles intéressantes et de sa relative 
facilité à être produite, un nombre important d’études ont été menées sur l’utilisation potentielle 
de la biomasse de lentilles d’eau pour l’alimentation des poissons. La FAO a fait un examen 
approfondi de la littérature jusqu’en 2009 (voir Hasan et al., 2009). Les lentilles d’eau peuvent 
être cultivées séparément puis offertes aux poissons, ou produites dans le même étang. 
Plusieurs systèmes de polycultures lentilles d’eau-poissons ont été mis en œuvre, notamment en 
Asie (Azim et al., 2003 ; Hasan et al., 2009). 
 
Les lentilles d’eau peuvent être offertes fraîches comme seul aliment, ou en combinaison avec 
d’autres composants dans la ration, dans le cadre de polycultures de carpes chinoises et 
indiennes + tilapias. Les poissons herbivores et omnivores tels que la carpe herbivore 
(Ctenopharyngodon idella), le barbeau argenté (Puntius gonionotus) et le tilapia (Oreochromis 
sp.) se nourrissent volontiers de lentilles d’eau (Iqbal, 1999). Le catla (Catla catla) et la carpe 
commune (Cyprinus carpio) exercent une concurrence agressive pour les lentilles d’eau et les 
consomment directement (Ansal et al., 2010). Une préférence pour les lentilles d’eau par rapport 
aux autres plantes aquatiques a été rapportée pour la carpe et d’autres espèces de poissons 
(Hasan et al., 2009). 
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Les taux de croissance des différentes espèces de poissons nourries avec des lentilles d’eau 
fraîches ont été variables. La tendance générale a montré que les carpes donnent de meilleurs 
résultats que les tilapias du Nil et d’autres espèces, et que les performances obtenues avec des 
lentilles d’eau comme unique aliment sont meilleures que les régimes de contrôle (Hasan et al., 
2009). Des revues concernant les essais d’alimentation ont montré que les lentilles d’eau 
incorporées dans des aliments secs entre 13,5 et 40 % peuvent soutenir la croissance des 
poissons herbivores ou omnivores, comme la carpe et le tilapia, ainsi que celle des poissons 
carnivores exigeants en protéines tels que le poisson-chat et le poisson tête-de-serpent (Ansal et 
al., 2010 ; Hasan et al., 2009). 

Carpes 

Des essais avec des carpes recevant des lentilles d’eau ont été réalisés depuis le début des 
années 1960, avec des résultats généralement très positifs (Hasan et al., 2009). Les carpes 
herbivores semblent particulièrement adaptées à la consommation de Lemna (Landolt et al., 
1987). Le poids de la carpe herbivore pourrait être triplé (de 100 à 300 g) en 50 jours lorsqu’elle 
reçoit un mélange de Lemna gibba et Lemna minor (Porath et al., 1977). La croissance de la carpe 
hybride herbivore (Ctenopharyngodon idella (Val). x Hypophthalmichthys nobilis) a été 
déterminée par la préférence alimentaire et la consommation d’aliments. L’espèce préférée a été 
Lemna gibba, en comparaison avec six autres espèces (Cassani et al., 1983). 

Tilapias 

Les lentilles d’eau séchées ont remplacé jusqu’à 50 % de l’alimentation de tilapias commerciaux 
sans effets négatifs sur les performances des poissons (Essa, 1997 ; Tavares et al., 2008). Pour 
des alevins de tilapias du Nil (Oreochromis niloticus) recevant un aliment contenant 0 à 100 % de 
lentilles d’eau (Spirodela polyrhiza) séchées au four solaire, l’incorporation de lentilles d’eau a 
entraîné une réduction progressive des performances de croissance et de l’utilisation des 
nutriments, mais un taux d’incorporation de 30 % a été jugé rentable (Fasakin et al., 1999). Chez 
des tilapias hybrides (Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus) élevés avec des lentilles d’eau 
(Lemna gibba) ou avec une combinaison de lentilles d’eau et de granulés commerciaux, cette 
combinaison a donné le meilleur rendement. Quand ils ont été nourris uniquement de lentilles 
d’eau, leur consommation a été faible, le taux de conversion alimentaire bon (1:1) et le taux de 
croissance faible (0,67 % de PV quotidien). 65 % des lentilles d’eau consommées ont été 
assimilées et 26 % ont été converties en tissus animaux. Quand les poissons ont été nourris avec 
des granulés et des lentilles d’eau, le taux d’ingestion des lentilles d’eau a diminué, et le taux de 
croissance du poisson a doublé avec un taux de conversion alimentaire entre 1,2 et 1,8. 70 % de 
l’alimentation mixte ont été assimilés, mais seulement 21 % convertis en tissu animal. Les 
poissons élevés sur une ration mélangée ont montré les mêmes performances que les poissons 
élevés sur granulés, mais le taux de conversion alimentaire a été meilleur (Gaigher et al., 1984). 
Pour des tilapias du Nil recevant des lentilles d’eau fraîches Lemna perpusilla, les taux optimaux 
d’alimentation quotidienne en Lemna ont été de 5 ; 4 et 3 % du poids total du corps du poisson 
sur une base pondérale sèche de lentille d’eau pour des poissons dont les poids vifs variaient de 
25 à 44 g, 45 à 74 g et 75 à 105 g, respectivement (Hassan et al., 1992). Les tilapias recevant des 
aliments avec 20 % à 40 % de lentilles d’eau ont contenu significativement plus de cendres, de 
phosphore et de protéines, et beaucoup moins de lipides et de matière sèche que les tilapias 
nourris avec un régime de référence sans lentilles d’eau (El-Shafai et al., 2004). 
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Poisson-chat 

Barbues de rivière (Ictalurus punctatus)  

Des barbues de rivière (Ictalurus punctatus) recevant un régime contenant 20 % de lentilles 
d’eau séchées ont eu des gains de poids similaires, et le même taux de conversion alimentaire 
que des poisson-chats nourris avec un aliment standard (Robinette et al., 1980). 
Poissons-chats africains (Heterobranchus longifilis)  
Dans des régimes pour poissons-chats africains (Heterobranchus longifilis), 10 % de la farine de 
poisson a été remplacée par des lentilles d’eau séchées (Lemna paucicostata) sans affecter les 
performances de croissance (Effiong et al., 2009b). 
Poissons-chats rayés (Pangasianodon hypophthalmus)  

Au Vietnam, pour des alevins de poissons-chats rayés (Pangasianodon hypophthalmus), les 
digestibilités des nutriments et de l’énergie des lentilles d’eau (Lemna polyrhiza) ont été plus 
faibles que pour un large éventail d’autres ingrédients végétaux, comme le tourteau de soja, de 
brisures de riz, le maïs grain, les feuilles de manioc et les feuilles de patates douces, ce qui peut 
être en partie expliqué par la forte teneur en minéraux de la lentille d’eau (22 % MS). Cette faible 
digestibilité peut limiter l’utilisation des lentilles d’eau en remplacement de la farine de poisson, 
malgré la haute digestibilité des protéines et des acides aminés essentiels (Da et al., 2013). 

Autres espèces de poissons 

Poissons tête-de-serpent (Channa striatus)  

Avec des poissons tête-de-serpent (Channa striatus), des lentilles d’eau (Lemna minor) 
incorporées à 50 % du supplément ont entraîné des taux de croissance spécifique plus élevés, 
des gains de poids plus élevés, ainsi qu’une baisse du coût de l’alimentation (Raj et al., 2001). 
Poissons-lait (Chanos chanos)  
Lorsque des lentilles d’eau (Lemna spp.) cultivées sur les déchets de canne à sucre sont récoltées 
puis transférées dans un étang à poisson-lait (Chanos chanos), elles agissent comme un engrais 
sur l’étang et donnent une production de poissons plus élevée (820 kg/ha en 90 jours pour les 
étangs fertilisés aux lentilles d’eau vs. 320 kg/ha dans les étangs fertilisés aux engrais de 
synthèse) (Ogburn et al., 1994). 
Scortum barcoo 

En Australie, des Scortum barcoo nourris uniquement de lentilles d’eau provenant d’une 
installation de traitement des effluents les ont consommées activement et ont pris du poids 
(avec 100 % de survie) (Willett et al., 2003). 

Crustacés  

Des Spirodela décomposées ont permis une croissance comparable à celle obtenue avec des 
granulés commerciaux chez l’espèce d’écrevisse Cherax quadricarinatus (Fletcher et al., 1997). 
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 Lentilles d’eau fraîches 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 5,6 1,0 4,6 7,9 13  
Protéines brutes  % MS 29,1 4,3 24,9 38,6 15  
Cellulose brute  % MS 12,5 4,6 6,9 18,7 9  
NDF  % MS 40,1 8,2 33,9 58,2 8  
ADF  % MS 18,5 4,5 12,4 23,4 4  
Lignine  % MS 5,7 4,3 3,2 10,6 3  
Matières grasses brutes  % MS 6,1 3,6 2,2 13,8 9  
Matières minérales  % MS 15,9 3,9 9,5 23,3 14  
Energie brute MJ/kg MS 18,2     * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 23,3 14,2 7,1 33,1 3  
Phosphore g/kg MS 5,7 0,7 4,9 6,2 3  
Potassium g/kg MS 42,9    1  
Sodium g/kg MS 1,4    1  
Manganèse mg/kg MS 1723    1  
Zinc mg/kg MS 75    1  
Cuivre mg/kg MS 20    1  
Fer mg/kg MS 0    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 4,3 0,5 3,8 4,6 3  
Arginine  % protéine 4,4 0,7 3,8 5,3 3  
Acide aspartique  % protéine 6,8 1,0 5,6 7,6 3  
Acide glutamique  % protéine 7,1 1,2 5,8 8,0 3  
Glycine  % protéine 3,6 0,5 3,0 4,0 3  
Histidine  % protéine 1,7 0,5 1,2 2,2 3  
Isoleucine  % protéine 3,6 0,4 3,1 3,9 3  
Leucine  % protéine 6,6 0,7 5,8 7,2 3  
Lysine  % protéine 3,9 0,5 3,4 4,3 3  
Méthionine  % protéine 0,8 0,0 0,8 0,9 3  
Phénylalanine  % protéine 4,1 0,4 3,6 4,5 3  
Proline  % protéine 2,9 0,4 2,4 3,3 3  
Serine  % protéine 2,6 0,3 2,3 2,8 3  
Thréonine  % protéine 3,1 0,5 2,6 3,5 3  
Tyrosine  % protéine 2,7 0,5 2,2 3,1 3  
Valine  % protéine 4,3 0,7 3,5 5,0 3  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins totaux g/kg MS 16,0    1  
Tannins condensés g/kg MS 0,2    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. matière organique (gaz)   % 77    1  
Energie métabolisable (gaz)  MJ/kg MS 6,5    1  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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Lentilles d’eau déshydratées 

Analyses principales Unité Moyenne E-type Min Max n  
Matière sèche  % brut 80,2 28,8 5,1 97,8 16  
Protéines brutes  % MS 27,8 5,6 15,5 35,6 18  
Cellulose brute  % MS 13,1 4,0 8,7 20,0 8  
NDF  % MS 40,3 11,1 22,5 57,4 9  
ADF  % MS 23,9 2,9 20,3 28,9 7  
Lignine  % MS 2,3  1,3 3,3 2  
Matières grasses brutes  % MS 4,0 1,0 2,2 5,1 9  
Matières minérales  % MS 18,9 8,0 3,8 35,6 17  
Energie brute MJ/kg MS 17,1 1,1 15,5 17,8 4 * 
Minéraux Unité Moyenne E-type Min Max n  
Calcium g/kg MS 20,3  10,3 30,3 2  
Phosphore g/kg MS 5,2  3,9 6,4 2  
Manganèse mg/kg MS 241    1  
Zinc mg/kg MS 167    1  
Cuivre mg/kg MS 2    1  
Fer mg/kg MS 5405    1  
Acides aminés Unité Moyenne E-type Min Max n  
Alanine  % protéine 5,6  4,8 6,5 2  
Arginine  % protéine 5,9 0,9 4,9 6,7 3  
Acide aspartique  % protéine 8,0  7,4 8,7 2  
Acide glutamique  % protéine 11,9  7,7 16,0 2  
Glycine  % protéine 4,6  3,9 5,3 2  
Histidine  % protéine 2,2 0,3 1,9 2,5 3  
Isoleucine  % protéine 4,0 0,3 3,8 4,4 3  
Leucine  % protéine 7,5 0,6 6,9 8,0 3  
Lysine  % protéine 4,0 0,3 3,6 4,3 3  
Méthionine  % protéine 1,8 0,7 1,1 2,5 3  
Phénylalanine  % protéine 4,8 0,5 4,4 5,3 3  
Proline   % protéine 4,2  3,0 5,4 2  
Serine  % protéine 3,3  2,8 3,8 2  
Thréonine   % protéine 3,6 0,6 3,2 4,2 3  
Tyrosine  % protéine 3,6 0,4 3,1 3,9 3  
Valine  % protéine 5,0 0,5 4,7 5,6 3  
Métabolites secondaires Unité Moyenne E-type Min Max n  
Tannins condensés g/kg MS 16,0    1  
Ruminants Unité Moyenne E-type Min Max n  
Energie métabolisable (gaz)  MJ/kg MS 11,7    1  
a (N)   % 30,5 11,4 17,8 42,1 4  
b (N)   % 60,1 13,1 45,2 76,5 4  
c (N)  h-1 0,057 0,014 0,042 0,074 4  
Dégr. théorique azote (k=4 %)   % 66 9 56 79 4 * 
Dégr. théorique azote (k=6 %)   % 60 10 50 72 4 * 
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Porcs Unité Moyenne E-type Min Max n  
Dig. énergie  % 62,7     * 
Energie digestible MJ/kg MS 10,7     * 
Dig. azote  % 64,0    1  
Volailles Unité Moyenne E-type Min Max n  
EMA MJ/kg MS 4,9 2,5 3,3 7,7 3  

 
L’astérisque * indique que les valeurs moyennes ont été calculées grâce à une équation.  
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