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L’aviculture  est la filière favorisée pour le développement de la plupart des pays de 

l’Afrique. (KACI,  KHEFFACHE, 2016). La volaille est une source importante et 

économique de protéines animales, particulièrement pour les pays en voies de développement, 

ce qui atteste  sa croissance la plus rapide dans le monde, notamment en Algérie. (ALLOUI 

et al, 2020).  

En Algérie, le système agricole actuel ne peut répondre à la demande croissante de la 

population en protéines animales. Cela s'explique par la production extensive de l'exploitation 

et sa faible productivité. Pour répondre au problème d'approvisionnement de la population en 

protéines animales, les pouvoirs publics se sont tournés vers la viande importée. 

(MOUHOUS et al, 2021).  

Après l'indépendance, l'aviculture dans son ensemble reposait principalement sur l'agriculture 

familiale et quelques exploitations. En 1980, l'Algérie a choisi de moderniser le secteur et de 

développer l'aviculture intensive à grande échelle. Cette approche peut augmenter la part des 

protéines animales dans les rations nationales, moderniser la filière avicole, créer des emplois 

et générer des revenus substantiels dans ce domaine d'activité. (KIROUANI, 2020).  

Ce type d'élevage nécessite des ressources financières, des équipements et matériels 

importants, ainsi une maitrise de connaissance et un savoir-faire dans le domaine, avec un 

accent accru sur la nutrition et le contrôle sanitaire (KIROUANI, 2020). 

Le bien-être d'un animal dit productif ne peut être respecté que si son environnement et ses 

modes de reproduction le protègent de la faim, de la soif, de la douleur, des blessures et des 

maladies, de la peur et du stress, et lui permettent d'exprimer le comportement normal de 

l'espèce. (BELAID et al, 2019). 

La rentabilité de la production de viande de volaille dépend de nombreux facteurs clés, dont 

l'un des plus importants est d'assurer une digestibilité et une absorption des nutriments 

optimales pour améliorer les performances du poulet. Divers concepts d'additifs alimentaires, 

tels que les probiotiques, les prébiotiques, les enzymes ou les ingrédients botaniques, ont été 

proposés pour améliorer l'utilisation des nutriments et maintenir la santé intestinale, 

améliorant ainsi les performances. (JOZEFIAKL, 2011).
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Dans ce contexte, nous avons fixé l’objectif  d’étudier les conditions d’élevage du poulet de 

chair dans plusieurs poulaillers, tout en faisant un suivie d’un cycle d’élevages de 45 jours, 

afin d’estimer les performances d’élevage du poulet de chair. Ce travail comprend deux 

parties : 

 Une partie bibliographique qui comporte 3 chapitres : généralités sur le poulet de 

chair,   bâtiment d’élevage (paramètres d’ambiance), hygiène et santé du poulet de 

chair. 

 Une partie expérimentale qui est consacrée pour la présentation de la zone d’étude, la 

méthodologie du travail, présentation et discussion des résultats obtenus.
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II. Généralité sur le poulet de chair  

II.2. Souches du poulet de chair  

La sélection génétique et le contrôle de la nourriture et de l'hygiène peuvent aider à accélérer 

la croissance des poulets de chair. Plusieurs souches sont couramment utilisées dans la 

production du poulet de chair dans le monde (TOSSOU et al, 2014). Broiler vedette, 

Lohmann, Hubbard et  la cobb500 sont  les plus exploitées. (IEMVT, 1991). 

Le tableau I représente les performances de la souche Cobb 500 en périodes chaudes et 

humides : 

       Tableau I : performances du poulet Cobb-500 en périodes chaudes été humide.     

 

                      

paramètres       

jours 

 

 

Poids vif moyen  

(g) 

  

Indice de 

consommation(IC) 

Gain moyen 

quotidien (GMQ 

(g /jour)) 

Jour 1 42,40                   /                 / 

Jour14 182,78 1,5 16,78 

Jour 28 553,25 1,97 29,17 

Jour42 1111,47 2,13 41,50 

                                                                                                            Source:(BETENE, 2006). 
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I.2. Systèmes d’élevage du poulet  en Algérie  

I.2.1.  Système d’élevage traditionnel (villageois)  

Ce mode d'élevage se caractérise par un faible investissement initial (figure 01). Il existe 

principalement dans les zones rurales. L'association de l'aviculture avec d'autres cultures est 

encore une tradition. Ce mode d'élevage offre aux volailles une vie libre jour et nuit dans des 

poulaillers traditionnels où ils se rassemblent dans des abris ; les volailles élevées sont 

principalement utilisées pour l'auto-alimentation des œufs et de la viande, et, dans le passé, 

pour le sacrifice dans les cérémonies traditionnelles. Les poulets jouent un rôle important dans 

la vie sociale et les cérémonies traditionnelles de la région. (KIROUANI, 2015).   

I.2.2. Système d’élevage industriel      

Ce type d'élevage nécessite plus de moyens économiques qu'auparavant.  Dans cet élevage, 

une plus grande attention est accordée à l'alimentation et au contrôle des maladies. Les 

poulets et les poules pondeuses sont des races améliorées élevés à des fins commerciales. Ce 

type d'aviculture est une forte consommation d'intrants, dont certains sont importés, par 

exemple dans la production de produits alimentaires et vétérinaires. (KIROUANI, 2015). 

 

Figure  (01) : Elevage industriel. 

                                                        (Photo personnelle).  
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I.3. Modes d’élevage en Algérie  

I.3.1. Elevage au sol  

On distingue deux types d’élevages : élevage intensif et extensif.  

 Elevage intensif  

 Il est apparu en Algérie, où les écloseries sont apparues au sein de la structure du Ministère 

de l'Agriculture et de la Révolution Foncière (M.A.R.A.) qui a créé l'O.N.A.B et l'O.R.AVI. 

(O.R.AVI.E, 2004). Il est utilisé pour les poulets de chair en grande quantité. . (DJEROU, 

2006).  

 Elevage Extensif  

Cet élevage est réalisé pour les poules pondeuses, en particulier le petit nombre 

d'exploitations familiales, et il est réalisé dans les zones rurales. La production est basée sur 

l'exploitation des poules locales. C'est un élevage autosuffisant, généralement suivie par les 

femelles, avec un nombre moyen de 15 à 20 géniteurs par exploitation, et les poules sont 

nourries de seigle, de tamis, d'avoine et de déchets de cuisine. (DJEROU, 2006)  

I.3.2. Elevage en batterie   

Cet élevage a été  introduit en Algérie pour les poules pondeuses. Beaucoup plus cher que 

l’élevage au sol. (DJEROU, 2006). 

II. Alimentation  

La quantification et la formulation de l’aliment sont liées au type génétique et à l’objectif 

zootechnique (un poids objectif à un âge donné). Les séquences alimentaires sont définies 

comme 2 à 3 types d’aliment ou plus ; Chacun avec sa formule  (le taux d’incorporation des 

différentes matières premières) et sa présentation. 

Les aliments peuvent être présentés en farine, en miettes, ou en granulés. La taille des 

granulés peut affecter la quantité ingérée et la vitesse d’ingestion. (GUERIN et al, 2018). 
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II.1 Les besoins nutritifs du poulet de chair  

II.2.1. Besoins en eau  

L’eau  joue un rôle important dans l'absorption des nutriments et l'élimination des substances 

toxiques et dans  la thermorégulation qui est élevées chez les poulets, surtout dans des 

environnements chauds.  

Dans un  élevage avicole l’eau doit être de bonne qualité avec un approvisionnement en eau 

acceptable est assuré ; Pour cela, le nombre d'abreuvements doit correspondre au nombre de 

poulets disponibles (MAGNIN et BOUVAREL, 2011).  

La consommation d’eau influence sur la consommation alimentaire : le manque d'eau entraîne 

une diminution de la consommation alimentaire et une diminution de la prise de poids. 

(ADOUKO et al.2014). 

II.2.2.  Besoins en énergie  

L'énergie est l'équilibre entre l'offre et les besoins ; la demande en énergie affecte  souvent les 

performances du poulet de chair. (LEESON, 2000). 

Cependant il existe  deux types de besoins en énergie chez le poulet de chair : 

 Les besoins d'entretien   

C’est l'énergie nécessaire pour maintenir la température corporelle et un bon fonctionnement 

de l'organisme. 

 Les besoins de production  

 C’est  l'énergie  dont le poulet de chair a besoin pour développer ses muscles. Le poulet de 

chair se caractérise par une croissance rapide grâce à la consommation quotidienne plus 

élevée de métabolites. Les métabolites désignent la portion de nourriture nécessaire pour 

produire de la chair en vue de la conservation de ses fonctions vitales et sa température. 

(TONAKPON, 2018). 

II.2.3. Besoins en protéines  

Les muscles du poulet de chair sont composés essentiellement des protéines qui sont formés 

d’un assemble d’acides aminées. Certain acides aminés sont essentielles mais ne sont pas 
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produits par l’organisme donc ils doivent être apportés par l’alimentation,ce sont la lysine et 

la méthionine. (DAYON et ARBELOT, 1997). 

 D’après JAOVELO (2007), une augmentation du contenu énergétique d'une alimentation 

doit être accompagnée d'une augmentation de ses concentrations en protéines,  acides aminés,  

minéraux, oligo-éléments et vitamines, ce qui  permettra aux poulets de répondre à leurs 

besoins alimentaires quand le régime est riche en énergie. 

II.2.4. Besoins en vitamine et minéraux  

Les minéraux et les vitamines  jouent un rôle très important dans le fonctionnement de 

l’organisme.ils interviennent dans l’ossification (calcium, phosphores), et les réactions 

biochimiques et enzymatiques de l’organisme. Elles sont apportées sous forme de 

compléments minéraux-vitamines. (TONAKPON ,2018). 

II.2.5. Antibiotiques 

Plus d'une dizaine d'antibiotiques sont utilisés, seuls ou en association: chlorotétracycline, 

bacitracine, érythromycine, oléandomycine, pénicilline, sofémycine, oxytétracycline, etc. les 

antibiotique aident à améliorer la croissance du poulet de 10%. (CASTANIG, 1979). 

II.3. Matières premières utilisée en alimentation du poulet de chair  

II.3.4. Sources d’énergies  

II.3.4.1. Maïs  

Caractérisé par sa valeur énergétique élevée et sa richesse en amidon et en matières grasses, et  

présente une faible teneur en protéines et une déficience en lysine et tryptophane.  (Bourdon 

et al. 1989 ; LARBIER et LECLERCQ, 1992). Le Maïs présente une bonne digestibilité. 

(LOUL, 1998). 

II.3.4.2. Sorgho  

Le sorgho présente les mêmes caractéristiques que le Maïs, de plus il contient des tanins qui 

exècrent un effet négative sur la digestibilité des protéines et de l’amidon. (LARBIER et 

LECLERCQ, 1992). 
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Sources de protéines  

II.3.4.3. Tourteaux de soja  

 D’origine végétale, il est utilisé d’une manière importante dans l’alimentation des volailles.  

Le tourteau de soja est Caractérisé par sa richesse en protéines qui sont très digestible et 

s’adaptent aux besoins des volailles. (KEBE, 1989). 

II.3.4.4. Farine du poisson                                                                                                                    

D’origine animale, elle est riche en minéraux, en azote et en protéines. (LARBIER et 

LECLERCQ, 1992). 

II.4. Présentation de l’aliment  

II.4.1. Alimentation en phase de démarrage  

A ce stade, les aliments sont présentés en chapelure pendant les 10 premiers jours 

(BOUSSAADA et  OUCHEM, 2017). Cet aliment répond à la forte demande de formation 

musculaire. (BOUTERFA 2019). 

En effet, selon LARBIER et LECLERCQ (1992) le poulet a une vitesse de croissance plus 

rapide et un meilleur indice de consommation lorsqu'il reçoit une alimentation sous forme de 

miettes lors de la phase de démarrage puis sous formes granulées lors de  la phase 

de croissance, tandis que la farine est très peu consommée par les poules. (NITSAN et al 

1991). 

II.4.2. Alimentation en phase de croissance  

Au cours de cette phase, les poussins prennent un poids important. Au cours des deuxième et 

troisième semaines, l'aliment de croissance se présente sous forme de granulés. Cette période 

se caractérise par un changement rapide dans la composition corporelle des poulets de chair, 

et leurs besoins changent également. (BOUTERFA  2019). Il s'agit d'une ration protéique 

plus faible. (OUAREST 2008). 

II.4.3. Alimentation en phase de finition  

Cette phase commence à partir du 25eme jour jusqu'à l’âge d’abatage, L’aliment de finition 

est présenté sous forme de miettes  ou granulées (BOUTERFA, 2019) ; il est moins 

concentrés en protéines et plus riche en énergie. (OUAREST, 2008). 
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III. Bâtiment d’élevage poulet de chair  

Le bâtiment d’élevage est considéré comme un système complexe qui fournit les besoins 

physiologiques aux poulets de chair (l'air, l'eau et la nourriture, la température ….).(GUERIN 

et al, 2018). 

III.1. Paramètres d’ambiance à l’intérieure du bâtiment  

La qualité de l'ambiance d'un bâtiment avicole repose sur plusieurs variables qui ont chacune 

un impact sur  l'état de santé des poulets et sur leurs performances zootechniques. (GUERIN 

et al, 2018). 

III.1.1.  Température  

La température est un facteur important car elle affecte directement la consommation de 

carburant et la production animale.  

Les volailles sont des homéothermes, leur température corporelle est relativement constante 

grâce  à l’équilibre entre la thermogenèse et la thermolyse. La chaleur (à partir de 30°C) réduit 

leur consommation alimentaire et augmente leur Consommation en eau. (BOUMAD et 

DJEMAI ,2016), par contre la température insuffisante freine leur croissance. 

La température interne  du bâtiment dépend de la température externe et de l’isolation du 

bâtiment. (BELAID, 1990). 

Le poussin de 1 jours a une gamme de conforte thermique très étroite de 33,5 °C à 34,5°C. 

(GUERIN et al, 2018). Puis elle s’élargit progressivement chez le poulet déjà développé pour 

atteindre  des limites de  18 à 24 C°. Le tableau II présente les températures recommandées 

pour élevage poulet de chair. 
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        Tableau II : Températures ambiante du  poulet de chair au cours de l’élevage. 

 

Période 

 

 

Température ambiante (C°) 

La première semaine 34-29 

La deuxième semaine 28-26 

La troisième semaine 25-23 

La quatrième semaine 22-20 

La cinquième semaine 21-19 

                                                                                Source : (CASTELLO, 1990). 

III.1.2. Humidité  

L'humidité ambiante provient principalement de la vapeur d'eau exhalée par les poulets de 

chair et dépend de la densité ainsi que de la ventilation et de la température ambiante. Les 

valeurs recommandées varient de 60% à 75%, selon le type de production. (GUERIN et al, 

2018). 

III.1.3.  Densité : 

 La densité joue un rôle important dans la productivité  des poulets de chair. Les normes 

d'équipement, la qualité des constructions et les facteurs climatiques sont des critères de 

détermination de la densité de peuplement.  

Une densité trop élevée entraîne une réduction de la croissance et de la consommation 

d’aliment, et peut affecter l’indice de consommation, taux de mortalité élevé.  

Le respect des normes de densité doit être une mesure nécessaire dans les élevages, ce qui 

permet l'extériorisation de la production et des performances de reproduction des animaux. 

(AKOUANGO et al, 2013). 

10/m² pour l'élevage au sol 15/m² pour l'élevage en batterie (BELAID 1990). 

III.1.4. La litière : 

La litière joue un rôle d’isolant thermique sa qualité affecte la température que les poulets 

ressentent réellement, comme elle assure leur confort. Elle est Fabriquée soit à partir de paille 
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hachée (figure 02), de copeaux blancs non traités (figure 03) et doit avoir une épaisseur de 10 

à 15 cm, soit 6 kg/m². (GUERIN et al, 2018). 

   

Figure(02) : Litière en paille hachée                           Figure (03) : litière coupeaux de bois                   

(HEURBIZE, 2019).                                                                 (NOUGAILLON, 2019). 

III.1.5.  Eclairage  

Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel du bâtiment déterminent le comportement des 

poulets. Le contrôle de l'éclairage fait l'objet d'une directive européenne qui impose qu'au 

moins 80% des surfaces des bâtiments aient une intensité lumineuse de 20 (lux) pendant 7 

jours. Ainsi, un excès de lumière naturelle dans certains bâtiments peut être un problème 

(GUERIN et al. 2018).  

Pour une croissance rapide du poulet de chair ; il faut éclairer le poulailler durant la nuit afin 

de permettre aux poulets de s’alimenter jour et nuit. Cependant dans les 10 premiers jours 

l’éclairage se fait 24h/24h  puis avec une suspension de la lumière pendant 2h chaque jour 

(19h a 21h). (SOW, 2012). 

III.1.6. ventilation  

Permet l'entrée d'air chargé d'oxygène et l'échappement d'air riche en dioxyde de carbone et 

en excès d'humidité. Il existe deux types de ventilation : la ventilation statique naturelle et la 

ventilation dynamique. (BELAID, 1990). 
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 Poulailler à ventilation statique  

Fonctionne grâce à la différence de température entre l'air entrant et l'air intérieur. (GUERIN 

et al, 2018).  

La ventilation statique permet une bonne respiration, un apport en oxygène et une élimination 

du dioxyde de carbone chez les volailles. Elle élimine les odeurs, en particulier l'ammoniac 

(produit par la fermentation de la litière) qui peut provoquer des problèmes respiratoires en 

excès.  

L'ouverture et la fermeture des volets du bâtiment permettent une bonne ventilation et 

maintiennent la bonne température (22 à 24°C) à l'intérieur du bâtiment, favorisant la 

croissance et la consommation. 

 Poulailler a Ventilation Dynamique  

La ventilation dynamique est réalisée au moyen de ventilateurs d’air entrainés par des moteurs 

électrique. Elle est conçu pour contrôler les débits d’air quel que soit les conditions climatique 

(vent, température, pression atmosphérique) et les phases de fonctionnement. 

 Il existe deux types de ventilation : 

 a) La ventilation par surpression consiste à surpression du bâtiment par soufflage d’air à 

l’aide d’extracteur.  

 b) La ventilation par dépression consiste a extraction de l’air du bâtiment à l’aide de 

ventilateurs a extractions. (ADLANI et al, 2013). 

IV. Hygiène et santé du poulet de chair : 

Le risque réel des maladies varie d'un pays à l'autre, et même géographiquement au sein d'un 

même pays. Les plans de gestion sanitaire doivent tenir compte des maladies potentielles. 

Cependant, les éleveurs doivent être constamment conscients des nouvelles maladies 

potentielles et être prêts à revoir la  protection de leurs troupeaux.  (LEESON et SUMMERS, 

2000). 

Un bon état sanitaire passe avant tout par une approche globale de la gestion de la santé des 

animaux, basée sur la mise en place de pratiques préventives. (EXPERTON et al, 2018). 
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IV.1. Prophylaxies sanitaire : 

La prophylaxie sanitaire consiste à appliquer  et respecter les normes d’élevage et les règles  

de biosécurité dans les élevages afin de limiter  et éliminer les agents pathogènes. L’isolation 

constitue la première mesure d’hygiène à tenir en compte. (GUERIN et al ,2018). 

Une fois que les volailles sont envoyées à l’abattoir, il faut enlever la litière et dépoussiérer 

les murs, les orifices de ventilation, les salles de service et les équipements. Après un bon 

lavage du bâtiment et de l’équipement, Il est recommandé d’appliquer des désinfectants qui 

contiennent des phénols, d’iodoforme et des composés d’ammonium quaternaire sur les 

surfaces exemptes de matières organiques. Comme dernière étape du nettoyage, on peut 

fumiger le bâtiment d’élevage au formol. (BOUTERFA, 2019). 

IV.2. Prophylaxie médicale  

C’est toutes les mesures qu’on peut entreprendre afin de prévenir  les maladies chez les 

animaux. Exemples : vaccination, la chimioprévention…..   (GUERIN et al, 2018). 

IV.3. Quelques maladies aviaires : 

IV.3.1.  Coccidiose :  

 La coccidiose aviaire est une cause majeure de mortalité. La menace de la coccidiose est 

permanente ; malgré les progrès du contrôle de la chimiothérapie, la seule façon d’empêcher 

la pathologie d’affecter les performances est une supplémentassions continue avec des 

médicaments. (TURKSON et al, 1991). 

Symptômes : (AYSSIWEDE et COLS 2011). 

 détérioration de l’efficacité alimentaire. 

  légère diarrhée peu sanguinolente. 

 Perte de  poids. 

 soif intense. 

 Mortalité. 

Traitement : 

 Utilisation d’anticoccidiens. (GUERIN et al, 2018). 
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       Figure (04) : poussin atteint à la               Figure (05) : mortalité d’un poussin  

                             coccidiose                                                 causée par la coccidiose. 

IV.3.2. Gumboro : 

Gumboro est une maladie virale très importante chez les volailles, elle  a été découverte pour 

la première fois dans la ville de Gumboro en 1962 et a ensuite causé des répercussions 

mondiales et des dégâts considérables. 

Cette maladie est causée par le virus de la bursite infectieuse(IBDV) à ARNdb appartenant à  

Birnaviridae  il s’agit d’une maladie aigue des jeunes poulets de 2 à 3 semaines. (Khan et al,  

2017). 

Symptômes : (GUERIN et al, 2018). 

 Immunosuppression sévère. 

 Hémorragie punctiforme dans les muscles. 

 Aspect sec et collant de la carcasse. 

Traitement : (GUERIN et al, 2018). 

 Vaccination à virus atténué  

 Il n’existe pas de traitement spécifique. 
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IV.3.3. Newcastle  

La maladie de Newcastle (ND) ou pseudo-peste aviaire est une maladie virale aviaire très 

contagieuse qui se propage facilement, lui permettant de parcourir le monde en peu de temps. 

La maladie est récemment une menace mondiale, endémique dans les élevages modernes et 

traditionnels de nombreuses régions du monde. Cette maladie est causée par un virus de la 

maladie de Newcastle (NDV). (FELLAHI, BOUDOUMA, 2021). 

Symptômes : (GUERIN et al, 2018). 

  taux de mortalité élevé avec des lésions intestinales. 

  taux de mortalité élevé à la suite de signes nerveux. 

 faible taux de mortalité, signes respiratoires et nerveux. 

  infections respiratoires légères ou inapparentes, mortalité limitée aux jeunes poulets. 

  infection intestinale inapparente. 

Traitement : (GUERIN et al, 2018). 

 La vaccination contre NDV. 

 Surveillances des signes cliniques. 

Le seul moyen pour contrôler la maladie est basé sur la prophylaxie sanitaire et médicale. 

IV.3.4. Bronchite infectieuse : 

La bronchite infectieuse (BI) est une  maladie virale très contagieuse, retrouvée  chez les 

poulets. Elle Entraine des pertes économiques pour le secteur avicole dans le monde entier.  

 Cette maladie est causée par Le virus de la bronchite infectieuse aviaire (IBV) de la famille 

des Coronaviridae, genre Gammacoronavirus. (SIKHT et al, 2021). 

Symptômes : (GUERIN et al, 2018). 

 Abattement, frilosité. 

 Toux, éternuement, râles. 

 Difficulté respiratoire. 

 des retards de croissance.  

 des taux de saisie élevés à l’abattoir. 
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 Mortalités. 

Traitement : (GUERIN et al, 2018). 

 Traitement d’antibiotique approprié. 

 Pas de traitement spécifique. 

IV.3.5. Colibacillose : 

La colibacillose aviaire est l'une des principales entités pathologiques signalées dans la 

surveillance sanitaire des élevages avicoles. Bien que cette colibacillose soit davantage 

considérée comme une infection secondaire, à mesure que le traitement antibiotique devient 

plus courant, elle peut entraîner des pertes économiques importantes pour les élevages de 

volailles et est une cause majeure de saisies dans les abattoirs. (ZOUBAIR et al, 2016). 

Symptômes : (GUERIN et al, 2018). 

 Intoxination. 

 Inflammation. 

 Hypertrophie du foie et de la rate.  

 Mortalité. 

Traitement : (GUERIN et al, 2018). 

 Utilisation des antibiotiques. (Floxacine)
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IV. Présentation de la zone d’étude : 

La présente étude s’est déroulée dans la commune d’Amizour pendant une période de 45 jours  

en mois d’avril et mois de mai. Celle-ci a porté sur 10 poulaillers dont 5 sont localisée dans le 

village d’El-hamma, un poulailler dans le village de Tadarth Tameqrant et  4 poulaillers dans 

la commune de Feraoun (Figure 06).  

                              

                        

                     Figure (06) : situation géographique de la zone d’étude (Google earth).  
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II. Matériel  

II.1. Outils utilisé  

 Des fiches d’enquêtes  

C’est des questionnaires destinés aux producteurs de poulet de chair et aux vétérinaires 

responsables des poulaillers (Annexe I), établis d’une façon large et simple pour permettre la 

collection du maximum d’informations. Le remplissage du questionnaire est fait par nous 

même. 

 Les fiches comprennent plusieurs parties : 

 Identification du secteur : regroupant toutes les informations sur l’éleveur. 

 Identification du bâtiment d’élevage : comprend la structure du bâtiment d’élevage 

(l’orientation, l’emplacement…..) et l’alimentation. 

 Santé animale : comprend les systèmes de nettoyages et d’hygiènes et les produits 

vétérinaires (vaccination, vitamines…) utilisé durant la série d’élevage.   

 Fiche de suivie : comprend la prise du poids, la consommation d’aliments, la 

température, l’éclairage, l’humidité, la vaccination et les éventuelles mortalités 

pendant les 45jour. 

 Production et commercialisation du poulet de chair : comprend les dépenses et les 

revenus du poulailler. 

 Matériel d’élevage  

Mangeoires, abreuvoirs (figure 07), litière, ampoules, radiants, modificateurs, extracteurs 

(figure 08), chauffage, thermomètres, Balance. 
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 Figure(07): Mangeoires et abreuvoirs                   Figure (08): ventilateur d’extraction de   

                                                                                                               chaleur.                                                                                                          

 Matériel de nettoyage et de désinfection (eau de javel, chaux grasse). 

 Produits vétérinaire vaccin, vitamine, anti coccidiose. 

II.2.  Méthodes  

 Les fiches  d’enquêtes ont été distribuées pour 10  poulaillers du poulet de chair dont 4 

suivies d’élevages pendant 45 jours  choisis par le vétérinaire. Plusieurs visites en été 

effectuées par poulaillers : deux visites pendant la première semaine d’élevage (figure 

09), trois visites  a la fin de la période de démarrage et début de la phase de croissance 

(figure 10), et quartes visites en finition (figure 11). 

 L’enquête est démarrée le mois d’avril et elle s’est étalée jusqu'au mois de  mai. 

 Lors des visites dans les poulaillers nous avons contrôlé l’équipement en matériel 

d’élevage, ainsi que l’hygiène et prophylaxie (Nettoyage, désinfection, vaccination…). 

Nous avons fait, aussi, un  suivie journalier  de la quantité d’aliment consommé, le 

nombre des sujets morts, l’éclairage, la température, la vaccination et le poids. 
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    Figure (09): poussin a la première                           Figure (10) : Poulets à la fin de la     

                    semaine De vie.                                                  période de Démarrage. 

 

                           

                       Figure (11) : Poulet à la fin de la bande (38éme jours).  
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 Paramètres calculés  

1. Les performances techniques  

Pour étudier  les performances techniques des élevages, il faux s’intéresser au  paramètres 

suivant : 

1.1. Indice de consommation  

 

IC= 
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐭é 𝐝′𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐠é𝐫é 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 (𝐠)

𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐯𝐢𝐟 𝐩𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 
  

 

1.2. Gain moyen quotidien (GMQ) en g /jour  

Le gain moyen quotidien (GMQ) : Il est calculé à partir des poids vif (PV).  

GMQ=   
𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 – 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 

𝐥𝐚 𝐝𝐮𝐫é 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐝’é𝐥𝐞𝐯𝐚𝐠𝐞
  

1.3. Taux de mortalité  

Le taux de mortalité par traitement : est calculé sur la base des mortalités enregistrées 

quotidiennement selon la formule :  

Taux de mortalité %= 
𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭𝐬 
 x100 
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II. Etude des conditions d’élevage  

I.1. Description générale du secteur  

        Tableaux III : répartition et caractéristiques des élevages poulets de chair enquêtés. 

Communes villages Poulailler Type 

d’élevage 

Durée 

d’élevag

e 

Surface 

(m²) 

Effectif 

(sujet) 

Souche 

utilisée 

Amizour El-hamma 1 Intensif 42 jours 360 3000 Cobb-500 

2 Intensif 45 jours 250 2000 Cobb-500 

3 Intensif 45 jours 250 1200 Cobb-500 

4 Intensif 42-60 

jours 

320 2000 Cobb-500 

Chelhab 5 Intensif 48 jours 400 3000 Cobb-500 

Tadarth 

tameqrant. 

6 Extensif 50 jours 500 5000 Cobb-500 

Feraoun Akentas 7 Intensif 48 jours 218 1800 Cobb-500 

Tifrithine 8 intensif 50 jours  240 2000 Cobb-500 

Ichekaben 9 intensif 50 jours  220 1800 Cobb-500 

Tagma n 

Tizi  

10 Intensif  60 jours  300 3000 Cobb-500 

 

Le tableau (III) montre les résultats obtenus au cours de l’enquête. Les élevages enquêtés 

sont des élevages intensifs du secteur privés avec une durée de 42 à 60 jours. La réduction de 

la durée d’élevage de 49 jours à 45 jours pourrait être adoptée dans la mesure ou elle n'affecte 

pas le coût de production du poulet et permet d’augmenter le nombre de bandes  par an. 

(BOUKERMOUCHE et al (2012)). 

 La plupart des bâtiments possèdent des surfaces supérieures à 200 m². 

Tous les poulaillers enquêtés élèvent des poulets de souche Cobb 500. Cela est du, selon les 

dires des exploitants, aux bons caractéristiques de cette souche surtout en terme du poids au 

vente.  
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I.2. Bâtiment d’élevage  

I.2.1. Emplacement  

Les bâtiments enquêtés se trouvent, en majorité, sur des terrains plats (60%) ; les 40% restants 

se trouvent sur des collines (Figure 12). Etant donné tous les poulaillers enquêtés sont privés, 

les éleveurs les ont installé sur leur propre terrains. 

              

                                  Figure (12) : emplacement des bâtiments enquêtés. 

I.2.2. Construction  

Tous les bâtiments enquêtés sont des constructions dures (des parpaings ou des briques liées 

avec des mortiers), (Figure 13),  à l’exception d’un seul qui été sous forme d’une serre 

(Figure 14). Selon GHERDAOUI et al (2013) ; l’élevage en construction  dur présente des 

paramètres technico-économiques supérieures (indice de consommation, poids à l’abattage 

importants) et un taux de mortalité inférieure par rapport à l’élevage en serre.  

La toiture en général été en bonne état. Pour  le  matériel et l’installation ; tous les bâtiments 

possèdent une source lumineuse (ampoules). 

60%

40%

emplacement du batiment  

colline

terrain plat
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Figure (13) : bâtiment en dur (Feraoun)       Figure (14): bâtiment en serre (El-Hamma) 

                  (Photo personnel)                                                (Photo personnel). 

La majorité des poulaillers visités présentent un état de sol en béton avec une proportion de 

(70%), le reste présente un sol  en terre battue avec une proportion de (30%). (Figure 15).  

Le choix du sol en béton donne  aux éleveurs plusieurs avantages sur le plan du travail comme 

la facilite du nettoyage et de désinfection, les déplacements à l'intérieur du poulailler et 

l'enlèvement du fumier qui sont plus rapide, ce qui permet des vides sanitaires plus courts 

surtout lorsque le marché est actif. 

              

 

              Figure (15) : représentation des proportions des poulaillers en fonction  

                                                    De la composition de leur sol. 

 

 

 

70%

30%

Etat de sol  

Béton

Terre battue
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I.2.3. Paramètres d’ambiances  

II.2.3.1. Densité   

Les densités enregistrées dans les poulaillers varient entre 4 à 10 poulet/m² (Tableau (IV), 

cette différence s’explique par  la différence des surfaces des bâtiments. Cependant, la plupart 

des opérateurs n'utilisent pas tous leurs bâtiments à  cause du faible investissement, Cela 

pourrait expliquer les faibles densités enregistrées.                

 Tableau (IV) : représentation des  densités d’occupation par les poulaillers 

Poulaillers P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

 

Effectif 

 

 

3000 

 

2000 

 

1200 

 

2000 

 

3000 

 

5000 

 

1800 

 

2000 

 

1800 

 

3000 

 

Surface   

(m²) 

 

360 

 

250 

 

250 

 

320 

 

400 

 

500 

 

218 

 

240 

 

220 

 

300 

Densité 

(poulet/m²) 

 

 

6.25 

 

8 

 

4.8 

 

6.25 

 

7.5 

 

10 

 

8.25 

 

8.33 

 

8.18 

 

10 

                  

I.2.3.2. La litière  

Deux types de litières retrouvées dans les poulaillers visité, 80% des éleveurs utilisent  du 

coupeaux de bois et 20% seulement utilisent de la paille comme litière (figure 16). Le choix 

majoritaire des coupeaux de bois revient à son prix faible par rapport à  la paille.   

D’après ZITOUNI et al (2019)  Les poulets élevés sur une litière à base de copeaux de bois 

avaient le meilleur changement de poids, parailleurs, La litière en copeaux de bois présente 

des teneurs moindres en E. coli. 

http://archive.ensv.dz:8080/jspui/browse?type=author&value=Zitouni%2C+Oussama
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                    Figure (16): représentation des proportions d’utilisation  

                                                     De la litière dans les poulaillers. 

I.2.3.3. Ventilation  

Au sein des bâtiments visités 90% des éleveurs comptent sur une ventilation dynamique. Ce 

choix peut être expliqué par les avantages que présente ce type de ventilation :      

-la possibilité de mieux contrôler la dépression d'air dans le bâtiment. 

-Son fonctionnement qui n'est pas affecté parles conditions climatiques extérieures 

(DJEROU,2006).  

              

                       Figure (17) : proportions des poulaillers en fonction  

                                                        du type de ventilation. 
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20%
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90%

10%
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I.3. Hygiène et santé du poulet de chair  

En générale le paramètre d’hygiène dans les poulaillers visités lors de l’enquête n’est pas 

vraiment respecté, cependant nous avons remarqué l’absence des tenus de travail chez les 

éleveurs, le nettoyage du bâtiment ce fait qu’une seul fois à la fin de la série, généralement 

avec de l’eau de javel ou de la chaux grasse. De plus,  la désinfection du matériel utilisé dans 

le bâtiment s’effectue de temps en temps alors qu’elle doit se faire après chaque utilisation. 

Nous avons noté aussi l’absence des visites régulières du vétérinaire auquel ils ne font appel 

qu’en cas de besoin.  

Le renouvellement de la litière se fait tout les 2 jours, néanmoins, dans quelques poulaillers il 

est à raison d’une fois par semaine; dans d’autres poulaillers, la nouvelle litière est rajoutée 

sur l’ancienne.  Le non respect des normes d’élevage et des règles  de biosécurité dans les 

poulaillers conduit au développement  des agents pathogènes qui affectent les volailles et à 

l’apparition de maladies (la coccidiose, le gomboro, bronchite infectieuse). 

En contre partie nous avons observé des points positifs : 

- Absence des animaux autour des bâtiments. 

- L’installation est loin  des habitations. 

- Elimination des sujets morts loin des bâtiments (jetés par fois enterré). 

II. Suivie d’élevage  

III.3. Suivie des  paramètres  zootechniques  

II.1.1. Température  

 Tous les  élevages visités disposent  de thermomètres (figure 18) et  des générateurs 

d’ambiance qui fonctionnent automatiquement,  réglés à l’aide de thermostats d’ambiance. La 

chaleur, dans les bâtiments, est assurée par des chauffages à gaz butane (figure 19). 

Sur site, les températures moyennes  enregistrées à l’intérieure des bâtiments  dans les 4 

exploitations vont de 37C° à  27C°en phase de démarrage et de 30C° à 23C° en phase de 

croissance et arrivent à 18C° en phase de finition. Ces valeurs sont acceptable par rapport a ce 

qui est rapporté par CASTELLO,  (1990) qui a  conseillé des températures allant de 34C° à 

29C° durant la première semaine de vie jusqu'à  21C° à 19C° en phase de finition. 
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        Figure (18) : Thermomètre                        Figure(19) : chauffage à gaz butane  

II.1.2. Eclairage  

Le tableau(V) présente la durée d’éclairage  dans les bâtiments suivis. En effet La durée 

d’éclairement dans les bâtiments  1, et 4 est de 24h/24h   durant les  14 premiers  jours  puis 

avec une suspension de lumière  2h a 4h tout les jours  jusqu’à la finition, contrairement aux 

bâtiments 2 et 3 où la durée d’éclairage et de 24h/24h durant toute la période de production. 

 D’après (SOW, 2012) Pour une croissance rapide du poulet de chair ; il faut éclairer le 

poulailler durant la nuit afin de permettre aux poulets de s’alimenter jour et nuit. Cependant 

dans les 10 premiers jours l’éclairage se fait 24h/24h  puis avec une suspension de la lumière 

pendant 2h chaque jour. Ce qui n’est pas respecté dans les bâtiments 2 et 3, bien que  le lot 2 à 

marquer un meilleurs poids à l’abattage suivi par le lot 4 par rapport aux lots 1 et 3. 

Cela peut être expliqué par rapport à les différences de nombres d’ampoules et d’intensité 

d’éclairement utilisé dans les différents bâtiments. 

                                               Tableau(V): Durée d’éclairement. 

Age Bâtiments Durée 

d’éclairement (h) 

 

1-45 jour 

Lot 1 24-22 

Lot2 24 

Lot3 24 

Lot4 24-18 
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II.1.3. Humidité  

Pour mesurer l’humidité les éleveurs utilisent un détecteur de l’humidité (figure 21). Le taux 

de l’humidité enregistré à l’intérieure des bâtiments durant les trois  phases d’élevages   

(démarrage, croissance finition) dans les quatres bâtiments  est représenté dans la (figure 20). 

Durant les phases du démarrage le taux d’humidité  varie entre  52% à 55 % ;  une 

augmentation des variations des taux d’humidité est  enregistrée pendant la phase de 

croissance et en finition entre 52% jusqu’au 73%, Ces proportions sont proches aux valeurs 

recommandées cité bien avant par GUERIN et al. (2018), et qui varient entre 60% et 75%. 

Ce qui fait que les normes de l’humidité sont bien respectées. 

            

                                             Figure (20) : taux de l’humidité. 

 

lot1 lot2 lot3 lot4

démarage (1-14jours) 55 55 53 52

croissance (15-25 jours) 60 58 64 52

finition 26-45 jours ) 69 66 73 66
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                                             Figure (21) : Détecteur de l’humidité. 

II.1.4. Alimentation  

Trois types d’aliment sont utilisée dans les 4 bâtiments suivis, (démarrage, croissance, 

finition) tandis que  les besoins du poulet de chair son précis selon l’âge. La distribution se 

fait souvent manuellement et une fois par jour, les mangeoires sont remplies à moitie pour 

éviter le gaspillage par les poulets. 

 La plupart des éleveurs utilisent Barbes comme aliment.il est composée principalement de : 

Maïs, tourteau de soja, phosphate, carbonate de calcium, acides aminée, oligo-éléments, 

levures, sel, poly-vitamines, antibiotique, anticoccidien, vitamine (Unité Aliment de 

Bétail).selon leurs déclarations le  choix de cet aliment est motivé par une meilleurs qualité. 

Bien qu’ils utilisent des compléments alimentaires et des vitamines (Annexes) (III, IV, V). 

Ce qui fait que la qualité d’aliment n’est pas satisfaisante. 

En ce qui concerne le nombre du matériel d’aliment et d’abreuvement les normes ne sont pas 

respectés (tableau(VI)) ; Ce qui peut provoquer un état de stress pour les poulets. 

 

 

 

 



                                                                               Résultat et Discussion   
 

 

34 

            Tableau (VI): Utilisation de l’équipement de l’alimentation et d’abreuvement. 

    

 

Matériel 

        

 

type 

                               

 

Nombre 

Normes pour 1000 

poulets 

(Benahmed   

Houria et al ,2020) 

Lot1 Lot2 Lot3 Lot4 

 

Mangeoires  

Mangeoires 

siphoïdes 

 

37/2000 

 

54/3000 

 

55/5000 

 

 

15/18000 

 

            15  

     

Abreuvoirs 

Abreuvoirs 

siphoïdes 

 

30/2000 

 

18/3000 

 

25/5000 

 

14/18000 

 

        

            10   

 

La figure (22) montre la quantité alimentaire ingérée par le poulet de chair à déférentes 

phases (démarrage, croissance, finition) dans les 4 bâtiments suivis. 

A la phase de démarrage La moyenne d’aliment ingéré dans les 4 bâtiments varie de 30,78 à 

38, 71 g. l’apport en aliment en phase de démarrage est faible  par rapport à la valeur 

moyenne citée par COBB VANTRESS (2019) qui est de 57,42 (g)  (voir l’annexe II). Cela 

peut influencer sur le poids vif. 

La valeur moyenne d’aliment ingéré pendant la phase de croissance varie de 96,09 à 114,36. 

Cette valeur correspond à la moyenne donnée par COBB VANTRESS (2019) (Voir l’annexe 

II). 

La quantité d’aliment ingéré en phase de finition varie entre 187,85 et 223,65 g, des valeurs 

trop élevées par rapport à celle donnée par COBB VANTRESS (2019) (Annexe II) et qui est 

égale à 162,8 (g). 
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       Figure (22) : La consommation alimentaire du poulet de chair à différentes  

                                  Phases d’élevages dans les lots suivis. 

II.1.5. Le poids vif  

La figure 23 montre l’évolution du poids du poulet de chair pendant les déférentes phases 

d’élevage dans les bâtiments suivis. En général pendant la phase de démarrage la vitesse de 

croissance est faible dont le poids moyen enregistré dans les 4 élevages est de 170,14g, 

224,78g, 170,42g, 191,64g respectivement ; sachant que les poids à la mise en place dans les 

4 élevages sont : 40g ,56g ,50g ,42g respectivement. 

 A partir du 14éme jour la vitesse de croissance a connu une augmentation assez grande. En 

finition le poids moyen enregistré dans les lots 1 et 3 (1755,5g et 1929,55g respectivement) 

démure très bas par rapport aux poids enregistré dans les lots 3 et 4 (2242,8g et 2144,55g 

respectivement).  

Malgré cette évolution le poids moyen enregistré dans les 4 élevages  demeure très bas par 

rapport à celle enregistré par COBB VANTRESS (2019) (voir Annexe II) qui est de 3011g 

après 45 jours. Cela peut être dû au non maitrise de la conduite d’élevage (le manque 

d’alimentation, le manque du matériel d’élevages…)  

 

démarge(1-15 JOUR) croissance(15-25jour) finition (25-45jour)

lot1 31.42 96.09 220.35

Lot2 38.71 114.36 187.75

Lot3 35.92 105.09 223.65

Lot4 30.78 104.9 187.85
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          Figure (23) : Evolution du poids du poulet de chair pendant les déférentes  

                                      Phases d’élevage dans les 4 bâtiments suivis. 

II.2. Suivie sanitaire  

Les normes de vaccination ont été bien respectées et appliquées dans les 4 élevages 

(Tableaux (VII)). Les éleveurs préparent la solution vaccinale avec l’eau de boisson en 

présence d’un vétérinaire. 

 De plus,  d’autres produits vétérinaires sont utilisés dans les élevages pour lutter contres les 

maladies et pour améliorer les performances, tels que les antibiotiques, les anticoccidiens 

(figure 24 et 25) et d’autres (annexes) (IV, VI, VII, VIII) 

Parmi les maladies enregistrées dans les 4 élevages, la coccidiose domine suivie par les 

bronchites infectieuses, gumboro, ce qui induit des mortalités. 

             Tableaux (VII): programme de vaccination suivie dans les 4 élevages. 

  

 

 

 

lot1 lot2 lot3 lot4

finition (26-45 jour) 1755.5 2242.8 1929.55 2144.55

croissance (15-25 jour) 663.09 889.09 652.72 805.09

démarage( 1-14 jour) 170.14 224.78 170.42 191.64
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durée Vaccination  

7 jours Contre la bronchite infectieuses et Newcastle 

14 jours Contre le Gumboro 

21 jours Rappel de  Newcastle 

28 jours Rappel de la bronchite infectieuse  
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  Figure (24) : AL Floxacine (antibiotique)           Figure(25) : Amprolium (anticoccidien).  

IV. Evaluation des performances poulet de chair  

IV.1.  Performances zootechniques  

IV.1.1.  Gain moyen quotidien  

Le gain moyen quotidien est en relation directe avec l’âge et le poids c'est-à-dire que si la 

période de production augmente, le poids et le gain moyen quotidien seront élevés.  

La figure 26 représente l’évolution du gain moyen quotidien pendant les 3 phases de la 

production dans les 4 élevages suivis. 

 Le GMQ obtenu en 45 jours dans les élevages 1,2 et 4  est en moyenne de  87 ; 89,5 88,7 

g/jour respectivement ; ces valeurs sont proche comparant au GMQ enregistré dans le lot 3 

qui est un peu élevée (105,1 g/jour). Ces derniers demeurent élevées  par rapport aux valeurs 

obtenus par COBB VANTRES (2019)  qui est égale à 69 g/ jour malgré que la durée de 

production est élevé (63 jour).                             
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                     Figure 26 : évolution du gain moyen quotidien (GMQ). 

III.1.2. Indice de consommation  

L’évolution des indices de consommation durant la production dans les 4 bâtiments sont 

présentés dans la figure 27. Pendant la phase de démarrage des indices de consommations 

varient entre (0,16 et 0,21), puis une diminution est enregistrée durant la phase de croissance 

et en finition de 0,16 à 0,08 ; dans l’ensemble les indices de consommation enregistrée dans 

les lots sont faibles, par rapport à ceux enregistrés par COBB VANTRESS (2019) qui sont 

supérieures à 1. Ce qui preuve la conversion du fourrage en poids.  

D’après HACHANI, (2019), l’indice de consommation est exprimé par la quantité d’aliment 

consommé par  poulet pour produire 1kg  de viande. Plus l’IC est faible, plus la rentabilité 

sera élevée.  

 

lot1 lot2 lot3 lot4

démarrage 21.42 29.57 20 26.42

croissance 54.5 74.5 58.6 72.1

finition 87 89.5 105.1 88.7
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                              Figure 27 : évolution des indices de consommation. 

Remarque : plus le poids vif est élevé. Plus l’indice de consommation enregistrée est faible 

(Figure 28). 

              

          Figure 28 : la corrélation entre l’indice de consommation et le gain du poids. 
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III.1.3. Taux de mortalité  

Le taux de mortalité dans les  élevages 1, 2, et 3 est faible  varie entre 1,3% et 4,8%. Hors que 

la mortalité dans lot 4 est un peu plus élevée (8,9%) causée par des hautes températures 

externes en cette période et une mauvaise qualité du poussin (Figure 28). Sachant que dans 

l’ensemble  tout les décès sont  enregistrés en phase de croissance. Ces mortalités sont dues en  

grande partie à la coccidiose qui a pris sa dominance par rapport aux autres maladies apparues 

(bronchites infectieuses, Gumboro). 

              

                                    Figure 28 : Taux de mortalité  

III.2. Performances économique  

III.2.1. Coût de la production  

Le cout de la production est la sommes des différentes dépenses (DA/kg PV).  

Le  tableau (VIII) montre les couts de productions des différents élevages suivis, les prix 

sont obtenus lors de l’enquête. 

 L’aliment représente la charge la plus lourde des couts de production avec des pourcentages 

de 83,01% ; 52,63% ; 73,03% ; 74,50%  respectivement des dépenses totales. Le poussin 

intervient comme la 2éme charge  la plus élevé avec  des pourcentages de 5,32% ; 35,08% ;  
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20,22% et 22,29% respectivement  des dépenses totales. Ces charges sont expliquées par les 

prix élevées de ces derniers. 

Les dépenses santé et produit Vétérinaire ainsi dépenses en eau, gaz, électricités, litières ; 

présentent des pourcentages faible des dépenses totales.  

                               Tableau (VIII) : les couts de productions  des élevages  

 

 

 

Les charges           

                              

                       Quantité  

 

                              Prix (DA) 

 

Lot

1   

        

Lot2 Lot3 

 

Lot4 

 

Lot1 Lot2 

 

Lot3 Lot4 

Poussin 

acheté 

 

 

2000 

 

2000 

 

3000 

 

1800 

 

140000,00  

 

240000,00 

 

360000,00 

 

180000,00 

Aliment 

acheté 

 

 

120 

Quin

tal 

 

40 

Quintal 

 

130  

Quintal 

 

85 

Quintal  

 

1222000,00 

 

360000,00 

 

1300000,00 

 

807500,00 

Produit 

vétérinaire  

/ / / /  

30000,00 

 

40000,00 

 

 

20000,00 

 

 

16350,00 

Gaz, litière, 

électricité, 

l’eau 

 

/ / / /  

80000,00 

 

44000,00 

 

100000,00 

 

80000,00 

Cout de 

production  

/ / / / 1472000,00 684000,00 1780000,00 1083850 ,00 

 Achat de sujet DA/ kg PV  = Prix d’un poussin(DA)*le nombre du poussin acheté.   

 Achat d’aliment = prix d’un kg d’aliment * la quantité acheté. 
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III.2.2. Commercialisation du poulet de chair                      

Dans la majorité des élevages suivis, les producteurs vendent leurs produits à partir des 45 

jours, avec un poids moyen de 2,5 kg à 3 kg. La vente se fait par kg et en gros avec un prix 

moyen de 250 Da/kg PV (Tableau (IX)). 

                     Tableau (IX) : Commercialisation du poulet de chair 

Acteurs Quantité Forme de 

vente 

 

Prix/kg (DA) Cout de 

Commercialisation 

(DA) 

Lot1 1900 Par kg 280 1472000,00 

Lot2 1921 Par kg  300 1815345,00 

Lot3 2904 Par kg 250 2256408,00 

Lot4 1639 Par kg 170 278630,00 

La figure  29  représente la variation des performances économiques enregistrées dans les 

poulaillers suivie, dans le lot 1 le cout de production est équivalent au cout de la 

commercialisation, et dans le 4 le cout de production est supérieure par rapport au cout de 

commercialisation enregistré de ce fait aucune rentabilité est enregistré dans  les lots 1 et 4. 

Dans les lots 2 et 3 les couts de commercialisation sont supérieurs aux couts de production 

comme même ca reste une faible rentabilité selon les déclarations des éleveurs. 

               

Figure 29 : performances économique des poulaillers.

lot1 Lot2 lot3 Lot4

cout du production 1472000 684000 1780000 1083850
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La présente étude a permis d’évaluer les performances d’élevage du poulet de chair de souche 

COBB-500, en effet  pour obtenir les meilleures de cette dernière  il est nécessaire de se 

concentrer sur la conception du bâtiment, notamment l’emplacement, la construction et état 

du sol. Les normes d’élevage doivent être respectées à l’intérieur du bâtiment : 

La litière joue un rôle d’isolant thermique, doit être maintenue sèche afin d’éviter l’entretien 

des agents pathogènes, les poulets élevés sur une litière à base de copeaux de bois présentent 

un meilleur changement de poids. 

 Les normes de température et d’humidité doivent être bien surveillés et contrôlés. 

 Eclairage correcte avec une intensité élevée permet aux poulets de s’alimenter jour et 

nuit ce qui permet d’atteindre un meilleur indice de consommation et meilleurs poids a 

l’abattage. 

 Accorder la densité et l’équipement en mangeoires et en abreuvoirs par rapport au 

nombre d’effectif à élever.  

La mise en évidence des mesures d’hygiènes et de prophylaxie, le port de tenus du travail et la 

désinfections des bâtiments ainsi le matériel d’élevage  sont indispensables pour limité les 

contaminations, le renouvellement de la litière doit se faire régulièrement. Un suivie sanitaire 

et un programme de vaccination sont obligatoires et doivent être effectué en présence du 

vétérinaire.   

L'alimentation est considérée comme l'un des principaux facteurs explicatifs de la 

performance et le premier poste des coûts de production, la qualité et la quantité de l’aliment 

et l’eau sont liée directement au poids objectif à l’âge d’abattage. 

La réussite d’un élevage du poulet de chair dépend de la maitrise des conditions d’élevage, 

mesure d’hygiènes et de biosécurité, et amélioration des normes d’élevage.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Résumé : 

L’étude a pour objectif d’étude des conditions d’élevage afin d’estimer les performances 

zootechnique et économique d’élevage poulet du chair. 

Méthodes : une enquête a été réalisé au sein de  10 poulailler et un suivie d’élevage pendant 

45 jour au sein de 4 poulailler dans deux région de la wilaya de Bejaia, située dans la 

commune de Oued Amizour et Feraoun ; elle a été basée sur les observations directes et des 

questionnaires soumis aux producteurs du poulet de chair et aux vétérinaires.  

Résultat : la visite quotidienne de l’élevage et le suivie rigoureux de conduite d’élevage, ainsi 

que l’enregistrement des modifications de certains paramètres (la litière, la température, 

l’humidité, la densité, la consommation d’aliment, la croissance et la mortalité) nous ont 

permis d’obtenir des résultats qui répondent généralement aux normes . Les performances 

zootechniques sont influencées par les conditions d’élevage. En phase de finition  des faibles 

indices de consommations été enregistré dans les élevages (0,08 a 0,12), le gain moyen 

quotidien  été de 87  a 105,1g /jour,  poids a la vente observée été en moyenne de 1755,5g a 

2242,8g, taux de mortalité faible 1,3% et 4,8%, cout de production 1780000,00 DA et le cout de 

commercialisation 2256408,00 DA, une faible rentabilité a été enregistré . 

Conclusion : 

La réussite d’un élevage poulet de chair dépend de la maitrise des conditions d’élevage, des 

mesures d’hygiène et de biosécurité et amélioration des normes d’élevage.  

Mot clé : conditions d’élevage, COBB-500, poulet de chair, poulailler, performances 

zootechnique. 

Abstaract 

The objective of the study is to study the conditions of breeding in order to estimate the 

zootechnical and economic performances of broiler breeding. 

Methods: a survey was carried out in 10 chicken houses and a follow-up of breeding during 

45 days in 4 chicken houses in two regions of the wilaya of Bejaia, located in the commune of 

Oued Amizour and Feraoun; it was based on direct observations and questionnaires submitted 

to the producers of broiler chicken and veterinarians.  

Result: the daily visit of the farm and the rigorous follow-up of the breeding behaviour, as 

well as the recording of the modifications of certain parameters (litter, temperature, humidity, 

density, feed consumption, growth and mortality) allowed us to obtain results that generally 

meet the standards. The zootechnical performance is influenced by the rearing conditions. In 

the finishing phase of low consumption indices were recorded in the farms (0.08 to 0.12), the 

average daily gain was 87 to 105.1g / day, weight for sale observed was on average 1755.5g 

to 2242.8g, low mortality rate 1.3% and 4.8%, production cost 1780000.00 DA and marketing 

cost 2256408.00 DA, a low profitability has been recorded . 

Conclusion:The success of a broiler farm depends on the mastery of breeding conditions, 

hygiene measures and biosecurity and improvement of breeding standards.  

Key word: rearing conditions, COBB-500, broiler, poultry house, zootechnical performance. 
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Annexes I 

             Questionnaire d’enquêtes  adressé aux producteurs de poulet de chair : 

Information générale sur l’élevage : 

Identification du secteur : 

1. Village : 

2. Durée d’élevage : 

3. Lieu de l’élevage : 

4. Type d’élevage : intensif            extensif                 semi-extensif   

5. Structure juridique : privé                    public  

6. tenus portés  dans le poulailler : 

Blouse           combinaison             tenus spéciale                  Ne porte pas de tenus   

Identification de bâtiment d’élevage : 

7. Nombre de poulailler : 

8.  Emplacement : Terrain plat              colline        littorale       

9.  Equipement : Bon état                   mauvais état                  traditionnel                  

moderne  

10.  Hauteur (m) : 

11.  Longueur(m) : 

12. Largeur(m) : 

13. Surface (m²) : 

14. Densité (poulet /m²) : 

15. Etat du sol :  

Béton          Caillebotis               Terre battue            Autres   

 

16. Toiture : Bon état             mauvais état  

17. Nombre de  fenêtre : 

18. Orientation du poulailler : 



 
 

 

Mauvais           Moyen          excellent             

19.  Aération du Bâtiment : 

 Mauvais           Moyen          excellent            bon   

20.  Etat de poulailler : 

 Bon                  Mauvais   

 

21. Ventilation : Naturelle               dynamique                 Absence  

22. Source lumineuse :    présence            Absence   

23. Source d’eau :    présence               Absence  

24. Isolation :     oui               Non                                                    

25. chauffage :    présence            Absence  

26. Thermomètre : présence             Nombre                Absence    

27. Nature de la litière   

Paille               copeaux de bois                 autres   

 

 

28. Fréquence de renouvellement de la litière : 

Chaque jour                tout les 2 jours              une fois semaine       une fois par mois  

29. Nombre de  mangeoires : 

 

30. Nombre d’abreuvoirs : 

 

31. Durée de l’éclairage  

 

32. Que faire en période de chaleur : 

  

Santé poulet de chair : 

33. Souche de poulet de chair utilisé : 



 
 

 

Souche Cobb            Hubbard             Broiler  vedette            Lohmann          autres  

 

 

34. Système de nettoyage du bâtiment  utilisé : 

 

35.  Produit de nettoyage utilisé : 

 

 

36. Moment de nettoyage du bâtiment : 

Avant de commencer la série d’élevage            chaque jour            une fois par semaine                    

Après  la sortis de la série d’élevage   

37.  Désinfection après chaque usage du matériel utilisé dans le bâtiment de volaille : 

Systématiquement                    de temps en temps                          jamais  

38. Contrôle en vue de détecter des éléments pathogènes sur le poulet de chair : 

Contrôles visuelle          contrôle bactériologique                     autre  

 

39. Vaccination :   oui               non         

40. Qu’elle type de vaccination que vous utilisez ? 

         

41. Mortalité :     présence                   absence          

42.  Maladies :     présence                    absence         période : 

43. Si c’est oui ; qu’elles sont les maladies retrouvé ? 

Gumboro       La Coccidiose        Newcastle       bronchite infectieuse     

La colibacillose              Autres     



 
 

 

44. Elimination des sujets morts : 

     Loin du bâtiment                      prés du bâtiment                  enterrer               jetés                       

45.  sources d’information sur le bien-être du poulet de chair ? 

Techniciens       vétérinaires           Document techniques     Autre éleveurs          aucune 

source  

46.  Produit vétérinaire utilisé : 

 

  

47.  Les produits sont-ils : 

Disponible                        indisponible   

48.  L’âge d’abattage :               

  Fiche de suivie poulet de chair : 

Age 

(jour)  

Poids 

(g) 

Consommation 

d’aliment (g) 

Température 

du bâtiment  

Eclairage       

(h) 

L’humidité Vaccination  Mortalité 

(individu)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        



 
 

 

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        

39        

4O        

41        

42        

43        

44        

45        

 

 



 
 

 

Production et commercialisation poulet de chair : 

Production poulet de chair :  

49. Dépense :  

Achat  Lieu 

d’ach

at  

Quanti

té 

achetés  

Transpo

rt 

d’achat 

Prix 

d’achat 

: 

 

Mode de 

paiement  

Aide de l’état  Problèmes 

rencontrés  

Equipment 

et bâtiments  

       

Poussin  

 

       

Achat des 

Aliments  

       

Démarrage : 

 

Croissance : 

 

Finition : 

Dépenses 

santé  

       

Main 

d’œuvre  

       

Électricité, 

gaz, litière, 

l’eau. 

       

50. Taux de mortalité : 

51. Qu’elle type d’aliment achetez-vous ? 

 

52. Comment trouvez-vous les prix d’aliments ? 

Elevée                     bas                       moyen  



 
 

 

53. Avez-vous un stock d’aliment ?                   

Oui                                non                

54. Conseillez-vous aujourd’hui à un jeune de s’installer dans un élevage ? 

Oui                  non   

55. En qu’elle période préférez-vous la production du poulet de chair ?  

Été                       automne                  hiver              printemps  

Commercialisation de poulet de chair : 

56. Critère de vente poulet de chair : 

 

57. Comment vendez-vous vos poulets : 

Par tête                     en kg                   vivant             mort             

58.  Prix de vente :           

Pour tête :                                      pour 1  kg :                                         en gros : 

59. A qui vendez-vous vos poulets ? 

Boucheries                           restaurateurs                     volailler                              autres        

  

60. Quantité de poulet vendu par jour :  

61. Qu’elles sont les problèmes rencontrés lors de la vente ? 

 

62. Arrivez-vous à satisfaire vos clients :  

Oui souvent                     par fois                      non pas du tout     

63. Vendez-vous le fumier ?             oui                  non   

64. Votre production est elle : 

Rentable                   moyennement rentable                   faiblement rentable      
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