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NOTE TECHNIQUE 

INFLUENCE DE LA TAILLE DES PARTICULES 
ALIMENTAIRES SUR LA CROISSANCE 

DU SAUMON ATLANTIQUE 
LORS DE LA PRISE D'ALIMENTATION 

J.L. GAIGNON, J.C. ALEXANDRE, A. LE ROUX 

Centre Océanologique de Bretagne - BP 337 - 29273 BREST CEDEX 

RÉSUMÉ 

Les taux de croissance enregistrés sur des saumons atlantiques en période de 
première alimentation ont permis de montrer que la formule établie pour des parrs par 
WANKOWSKI : taille des particules à distribuer = taille du saumon x 0,024 est vérifiée 
pour des alevins de plus de 250 mg pour différents aliments. Pour des alevins de taille 
inférieure à 250 mg, les résultats dépendent de l'aliment, une taille d'aliment de 400¬ 
6 3 0 n permet en général des performances satisfaisantes. Pratiquement on détermine 
une correspondance entre taille d'aliment à distribuer et le poids de l'alevin pour la 
période d'alevinage. 

ABSTRACT 

For different food, the growth rates show that thefoodparticule-size to fish length 
ratio established by WANKOWSKI for atlantic salmon parr is good for feeding fry atlantic 
salmon weighing 250 mg or more. For fry-weight below 250 mg, the growth rate depends 
on the food, but generally a 400- 600pi food particule-size gives good growth. Practically, 
we establish the different particule-size to feed atlantic salmon fry of different weight. 

INTRODUCTION 

Les taux de croissance enregistrés dans les élevages de saumon atlantique (Salmo 
salarj du COB durant la phase de première alimentation ont été jusqu'à maintenant 
particulièrement faibles (inférieurs à 1 % / j o u r ) durant les 10-20premiers jours 
(GAIGNON et PROUZET, 1982 b). Plusieurs causes peuvent expliquer ces résultats : 
conditions d'incubation - résorption peu favorables (GAIGNON et PROUZET, 1982 a), 
méthodes d'élevage peu performantes (paramètres d'élevage non optimisés) ou 
"problèmes a l imentaires" au sens large. Dans ce document nous aborderons 
partiellement le dernier point qui peut recouvrir de nombreux aspects: la valeur 
nutritionnelle, l'appétence (qui peut être fonction de la composition chimique et /ou de 
caractéristiques physiques: structure, texture, couleur, densité par rapport à l'eau, 
calibre,...), la distribution (durée, fréquence, méthode,...). 

La taiIle de I ali ment a déjà fait I objet d études (WAN KOWSKI a nd THORPE, 1979) 
qui montrent que, durant toute la durée du cycle de production en eau douce, excepté 
pour les alevins, la taille de la particule ingérée est reliée à la taille du saumon atlantique 
par la relation : 

(1) Abréviation anglaise pour: "Food particule-size to fish length ratio' 

Taille des particules 
Taille du saumon 

= PFR (1) = 0,022 à 0,026 
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Pour la pér iode du " d é m a r r a g e " a l imenta i re la relat ion est beaucoup m o i n s 
précise et la m e i l l e u r e croissance en poids est obtenue avec un PFR de 0 , 0 1 1 - 0 , 0 9 0 . 

Les cal ibres q u e nous employons hab i tue l l ement sont très di f férents de ceux qu i 
permet ten t à W A N K O W S K I et T H O R P E ( 1 9 7 9 ) d'obtenir les mei l leures per formances . D e 
plus leurs résul ta ts ont été obtenus d a n s des condit ions d 'env i ronnement , dans des 
structures et avec des a l iments di f férents de ceux q u e nous uti l isons. A f in de dé te rminer 
si le p a r a m è t r e " t a i l l e de l ' a l i m e n t " pouvait ê t re en part ie la cause des médiocres 
résul tats passés, nous avons donc entrepr is d 'étudier l ' inf luence de la tai l le des 
part icules a l i m e n t a i r e s , e n relat ion avec la ta i l le de l 'a levin, sur les per formances de 
croissance, lors d e la pér iode de p r e m i è r e a l i m e n t a t i o n (pér iode de 1 5 jours - 3 s e m a i n e s ) 
et ceci pour d i f férentes fo rmu les a l imenta i res . 

I - M A T É R I E L E T M É T H O D E 

1 . 1 . M o y e n s e x p é r i m e n t a u x 

Les d i f fé rentes expér iences ont été e f fec tuées sur des alevins issus de géni teurs 
capturés d a n s le ru isseau S a i n t - J e a n , a f f luent d e l 'Elorn Les œ u f s ont é t é incubés à la 
pisciculture du Qu inqu is puis t ransportés au Cent re Océanolog ique de Bretagne où se 
sont déroulés les essais. Les structures expér imenta les sont des bacs type " s u é d o i s " d e 
0 , 5 0 x 0 , 5 0 m , non couverts , écla i rés e n lumière art i f iciel le duran t la phase d iurne . 

Les a l i m e n t s sont distr ibués a u t o m a t i q u e m e n t de façon cont inue et la rat ion 
journa l iè re est d 'envi ron 1 0 % du poids total , t a u x ident ique pour chaque lot d 'une m ê m e 
expér ience . Les rég imes uti l isés sont un a l iment commerc ia l G S O ( 1 ) , une fo rmu le 
spéciale S A N D E R S (2) et une fo rmu le C O B (3), d é n o m m é s par la suite respect ivement 
" J " , " F " , " R " . 

Les ana lyses prox imales de ces a l iments f igurent e n A n n e x e I. O n note q u e : 

— Les a l i m e n t s " R " et " J " ont une t e n e u r voisine en protéines, lipides et cendres, le 
" J " é tant l é g è r e m e n t moins r iche en lipides ( 1 2 - 1 4 % au l ieu de 1 4 - 1 5 % ) . 

— L'a l iment " F " se d i f férencie des deux au t res par : 
- u n e plus fa ible teneur en protéines ( 5 2 - 5 3 % au l ieu de 6 0 % ) 
- u n e t e n e u r e n lipides légèrement supér ieure ( 1 6 - 1 7 % au l ieu de 1 2 - 1 5 % ) 
- u n e q u a n t i t é de m a t i è r e s minéra les n e t t e m e n t p lus fa ible (7 ,5 % a u l ieu de 
1 2 - 1 4 % ) . 

Pour c h a q u e a l iment il n'y a pas de d i f férence de composi t ion e n fonct ion du 
cal ibre. Les g ranu lomét r i es industr iel les é tant t rès hé té rogènes (cf. A n n e x e II), chaque 
a l iment est cal ibré sur t amis standard au laboratoire . 

1 . 2 . P r o t o c o l e s e x p é r i m e n t a u x 

La p r e m i è r e expér ience devait nous p e r m e t t r e de d é t e r m i n e r la tai l le la plus 
adéqua te sur la base des d o n n é e s de W A N K O W S K I , et ce avec un seul a l iment " J " 
c o u r a m m e n t uti l isé dans nos é levages (cf. t ab leau 1 ). Les cal ibres reten us sont donc 2 0 0 -
4 0 0 , 4 0 0 - 6 0 0 , 6 0 0 - 8 0 0 , 8 0 0 - 1 0 0 0 f j (soit un PFR = 0 , 0 1 à 0 , 0 4 ) . Les résultats obtenus 
n'ont pas é té sat isfa isants et nous ont contra ints de modi f ier le protocole par la suite. 
A ins i les protocoles expér imentaux di f fèrent pour c h a q u e expér ience en fonction des 
résul tats de l 'essai précédent . Dans la seconde expér ience , des cal ibres plus petits et 
deux a l i m e n t s ont é té ut i l isés; les densi tés d 'é levage sont modif iées. La t ro is ième 
expér ience est mise en place pour conf i rmer les résul tats obtenus d a n s les deux 
expér iences précédentes . Les protocoles des trois sér ies expér imenta les sont résumés 
d a n s le tab leau 1 . Les lots ne sont pas répl iqués pour u n e expér ience donnée . 

1 . 3 . R e c u e i l d e s d o n n é e s 

Pour c h a q u e expér ience , u n e répart i t ion avec comptage des alevins est e f fectuée 
lors de la mise e n charge . Par la suite les morta l i tés sont re levées quot id iennement . 

Les poids m o y e n s sont dé te rminés par la pesée individuel le , toutes les semaines , 
d 'une q u a r a n t a i n e d 'a levins de chaque bac à la ba lance de précision (précision de l'ordre 
du mg). 

(1) G r a n d e S e m o u l e r i e de l 'Ouest - 1 6 1 6 0 LE G O N D P O N T O U V R E 
(2) S A N D E R S - 1 7 , qua i de l ' Industrie - 9 2 1 0 0 A T H I S M O N S 
(3) L 'a l iment est établ i et fabr iqué par le laboratoire de nutr i t ion du C N E X O / C O B . 



— 8 — 

E x p é r i e n c e 1 E x p é r i e n c e ? E x p é r i e n c e 3 

A g e e t p o i d s m o y e n 

e n d é b u t d 1 e x p é r i e n c e 

f i n r é s o r p t i o n 

0 , 1 1 7 g 

f i n r é s o r p t i o n 

0 - 1 2 7 g 

d é m a r r é e : e n 
p i s c i c u l t u r e 
s u r a 1 3 w e n t 
a u t r e cjue 
c e u x t e s t é s 
( 1 ) 

0 , 1 7 5 g 

T e m p é r a t u r e d e l ' e a u 
e n ° C 

9 , 6 à 13 12 à 1 3 , 5 1 2 , 5 à 1 4 , 0 

D e n s i t é e n n o m b r e 
a l e v i n s / m 2 

4 8 0 9 2 0 6 4 0 

A l i m e n t ( s ) u t i l i s é ( s ) J J e t F J , F , R 

T a i l l e d e l ' a l i m e n t 
u t i l i s é e n V 
( t a m i s s t a n d a r d ) 

2 0 0 - 4 0 0 
4 0 0 - 6 3 0 
6 3 0 - 8 C O 
6 0 0 - 1 0 0 0 

< 2 0 0 
2 0 0 - 4 0 0 
4 0 0 - 6 3 0 

2 0 0 - 4 0 0 
4 0 0 - 6 3 0 
6 3 0 - e o o 

( 1 ) : e x p é r i e n c e e f f e c t u é e t r o p t a r d d a n s l a s a i s o n e t t o u s l e s a l e v i n s 
é t a i e n t " d é m a r r é s " 

T a b l e a u 1 : É v o l u t i o n d e s p r o t o c o l e s m i s e n p l a c e . 

Les quant i tés d 'a l iment distr ibuées sont pesées quot id iennement . 

1 . 4 . T r a i t e m e n t d e s d o n n é e s 

Pour c h a q u e d o n n é e , on fournit la m o y e n n e et l 'erreur standard. Une ana lyse de 
v a r i a n c e est e f fec tuée pour c h a q u e expér ience; si une di f férence signif icative existe 
(p = 0 , 0 5 ) , les d o n n é e s sont classées grâce a u test a posteriori de Student N e w m a n 
Keuls . 

I l - R É S U L T A T S 

2 . 1 . E x p é r i e n c e 1 

Qua t re s e m a i n e s après la première distribution a l imenta i re , les morta l i tés 
enreg is t rées sont ident iques et négl igeables (1 ou 2 alevins sur 119 ) sur tous les bacs. 

D'autre part, on observe u n e absence totale de croissance (fig. 1 ) durant les deux 
p r e m i è r e s s e m a i n e s que l q u e soit le calibre utilisé. Par la suite, plus l 'a l iment est gros et 
p lus le démarrag.e est tardif . Les mei l leurs résultats sont donc obtenus avec le plus petit 
ca l ibre ( 2 0 0 - 4 0 0 / 4 ; la croissance m o y e n n e obtenue avec ce calibre est de 1,71 % / j . 

Alors q u e la croissance n'a pas d é m a r r é , la structure de la populat ion du lot 
a l i m e n t é avec le cal ibre 8 0 0 - 1 0 0 0 / / montre le 1 8 mars une f réquence é levée d'alevins de 
pet i te tai l le ( f igure 2) . Le 2 5 mars , le poids moyen a a u g m e n t é (dif férence signif icative) et 
l'on observe u n e f r é q u e n c e é levée d'alevins de grosse tai l le (f igure 2), c 'est -à-dire q u e les 
p lus petits a lev ins ont dans leur ensemble grossi. Ceci montre que ce cal ibre, bien que 
re la t i vement gros, est ingéré par tous les alevins. 
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F i g u r e 2 : E x p é r i e n c e I : É v o l u t i o n d e s h i s t o g r a m m e s d e f r é q u e n c e s d e s l o t s 
a l i m e n t é s a v e c l e c a l i b r e 8 0 0 - 1 0 0 0 / / . 

2 . 2 . E x p é r i e n c e 2 

Les morta l i tés enreg is t rées , comprises en t re 4 ,8 et 7 % pour les di f férents cal ibres 
e t a l iments sur trois s e m a i n e s sont re la t ivement fortes mais non signi f icat ivement 
d i f fé rentes (Ai2 = 0 , 1 4 3 ) en fonct ion des lots. 

— 10 — 

F
R

E
Q

U
E

N
C

E
S

 

POIDS ( m g ) 

I 8 / 0 3 / 8 I 

2 5 / 0 3 / 8 1 
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tOO-J | 1 , 1 

2 7 / 3 7 / 4 I 4 / 4 2 I / 4 
D A T E E N J O U R S 

F i g u r e 3 : E x p e r i e n c e d : c o u r b e s d e c r o i s s a n c e o b t e n u e p o u r d e s l o t s 
r e c e v a n t l e s a l i m e n t s "J" e t "F" d e d i f f é r e n t s c a l i b r e s . L e s 
m o y e n n e s a c c o m p a g n é e s d e l e t t r e s i d e n t i q u e s n e s o n t p a s 
s i g n i f i c a t i v e m e n t d i f f é r e n t e s . 

La f igure 3 mont re que pour les lots a l imentés avec le cal ibre infér ieur à 2 0 0 / / o n 
n'observe a u c u n e croissance, par contre, d a n s les au t res cas il y a u n gain de poids dès le 
départ . Pour l 'a l iment " J " , il n'y a pas de d i f férence signif icative de poids m o y e n e n t r e 
les lots a l i m e n t é s avec les cal ibres 2 0 0 - 4 0 0 e t 4 0 0 - 6 3 0 / 7 ; le cal ibre 2 0 0 - 4 0 0 / / p e r m e t 
donc d'obtenir des per formances au moins ident iques aux cal ibres les plus per formants , 
ce qui con f i rme les résultats de l 'expérience 1 . Par contre , pour l 'a l iment " F " il y a u n e 
d i f fé rence signif icat ive ent re ces deux cal ibres (sauf le 1 4 / 4 : problem d 'échant i l lon
nage) et , con t ra i rement à l 'a l iment " J " , les mei l leurs résultats sont obtenus avec le 
cal ibre 4 0 0 - 6 3 0 / / . 

La compara ison d 'a l iments mont re q u e pour le cal ibre 4 0 0 - 6 3 0 / / , l 'a l iment " F " 
s e m b l e p e r m e t t r e un d é m a r r a g e n e t t e m e n t plus rapide q u e celui observé avec l 'a l iment 
" J " . La croissance ob tenue est de 3 , 6 0 % / j o u r . Cependant , il n'y a plus de d i f férence 
signif icat ive de poids m o y e n en f in d 'expér ience. Pour le cal ibre 2 0 0 - 4 0 0 / / , l 'a l iment " J " 
p e r m e t les mei l leures per formances de croissance et la d i f férence avec l 'a l iment " F " 
s'accroît régu l iè rement . 

2 . 3 . E x p é r i e n c e 3 

Les morta l i tés enregist rées , compr ises en t re 3 , 8 et 9 , 0 % pour les di f férents 
c a l i b r e s e t a l i m e n t s de c e t t e e x p é r i e n c e , s o n t r e l a t i v e m e n t f o r t e s m a i s n o n 
s igni f icat ivement d i f férentes {HP = 3,2). 

Des d i f férences de croissance sont enreg is t rées dès le début de l 'essai. Le 
me i l l eur résultat est ob tenu durant la p r e m i è r e s e m a i n e sur le lot a l i m e n t é avec du " J " 
cal ibre 2 0 0 - 4 0 0 / / (lot " J " / 2 0 0 - 4 0 0 ) ( 5 , 5 6 % / j o u r ) (cf. t ab leau 2) , mais sur l 'ensemble 
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4 0 0 - 6 3 0 j * m 

2 0 0 - 4 0 0 /i .m 
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de l 'expérience (cf. f igure 4) , le lot " R " / 6 3 0 - 8 0 0 (4 ,31 % / j o u r ) a les mei l leures 
per fo rmances . G l o b a l e m e n t on remarquera (cf. f i g u r e 4 ) que, pour chaque a l iment , la 
m e i l l e u r e croissance est o b t e n u e avec le cal ibre 6 3 0 - 8 0 0 / J . 

F i g u r e 4 : E x p é r i e n c e I I I : p o i d s m o y e n e n f i n d ' e x p é r i e n c e ( 2 6 / 5 ) p o u r c h a q u e 
l o t e n f n o t i o n d e l ' a l i m e n t . L e s m o y e n n e s a c c o m p a g n é e s d e 
l e t t r e s i d e n t i q u e s n e s o n t p a s s i g n i f i c a t i v e m e n t d i f f é r e n t e s . 

PO
ID

S 
EN

 m
g 

erreur standard 

calibre 200-400/im 
" 400 - 6 3 0 / 1 m 

" 630 - 800 /im 
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T a b l e a u 2 : E x p é r i e n c e I I I : R é s u l t a t s d é t a i l l é s d e s d i f f é r e n t s é c h a n t i l o n -

n a g e s . 

A l i m e n t C a l i b r e 

en u 

E c h a n t i l l o n n a g e 

du 1 2 / 5 / 8 2 

E c h a n t i l l o n n a g e 

d u 1 9 / 5 / 6 2 
E c h a n t i l l o n n a g e 

du 2 6 / 5 / 8 2 

" R " 

2 0 0 - 4 0 0 

2 4 0 4 , 4 8 

2 9 , 9 0 , 0 1 

3 3 5 , 1 4 , 7 7 

3 2 , 2 0 , 0 0 9 

3 4 6 , 1 0 , 4 6 

3 2 , 5 0 , 0 0 9 

" R " 4 0 0 - 6 3 0 

2 3 7 , 1 4 , 3 1 

2 9 , 8 0 , 0 1 7 

3 2 3 , 3 4 , 4 3 

3 1 , 9 0 , 0 1 6 

3 4 4 , 6 0 , 9 1 

3 2 , 4 0 , 0 1 5 
" R " 

6 3 0 - 6 0 0 

2 4 7 , 7 4 , 9 3 

3 0 , 1 0 , 0 2 3 

3 6 1 , 1 5 , 3 8 

3 2 , 8 0 , 0 2 1 

4 3 3 , 2 2 , 6 0 

3 4 , 5 0 , 0 2 

- J " 

2 0 0 - 4 0 0 

2 5 8 , 8 5 , 5 6 

3 0 , 4 0 , 0 1 

3 0 0 , 0 2 , 1 1 

3 1 , 3 0 , 0 1 

3 3 3 , 1 1 , 4 9 

3 2 , 1 0 , 0 1 1 

- J " 4 0 0 - 6 3 0 

2 2 6 , 6 3 , 6 6 

2 9 , 6 0 , 0 1 

2 4 5 , 4 3 2 9 , 5 
- J " 

6 3 0 - 6 0 0 

2 3 0 , 8 3 , 9 2 

2 9 , 7 0 , 0 1 7 

2 9 9 , 3 3 , 7 1 

3 1 , 3 0 , 0 1 6 

3 6 4 , 5 2 , 6 1 

3 2 , 9 0 , 0 1 5 

" F " 

2 0 0 - 4 0 0 

2 1 8 , 9 3 , 1 6 

2 9 , 4 0 , 0 1 

2 6 0 . 7 2 , 5 0 

3 0 , 4 0 , 0 1 

2 6 1 , 9 1 , 1 2 

3 0 , 9 0 , 0 1 

" F " 4 0 0 - 6 3 0 

2 1 0 , 9 2 , 6 3 

2 9 , 2 0 , 0 1 7 

2 7 1 , 8 3 , 6 2 

3 0 , 7 0 , 0 1 6 

2 9 6 , 8 1 , 2 6 

3 1 , 3 0 , 0 1 6 
" F " 

6 3 0 - 6 0 0 

2 0 4 , 5 2 , 1 9 

2 9 , 1 0 , 0 2 4 

3 0 8 , 0 5 , 6 5 

3 1 , 5 0 , 0 2 2 

3 6 6 , 0 2 , 4 6 

3 2 , 9 0 , 0 2 1 

P o i d s m o y e n i n i t i a l l e 5 / 5 / 8 2 : 1 7 5 , 4 mg 

P o u r c h a q u e l o t e t à c h a q u e d a t e , o n d o n n e : 
. l e p o i d s m o y e n en mg (P mg) 
. l e t a u x de c r o i s s a n c e en % / j 
. l a l o n g u e u r m o y e n n e ( L m m ) - e n mm c a l c u l é e d ' a p r è s l a r e l a t i o n 

P mg = '42 L. mm - 1017 [ u t i l i s a b l e j u s q u ' à 45 mm) 
. PFR c a l c u l é d ' a p r è s l a r e l a t i o n : t a i l l e m o y e n n e d e s p a r t i c u l e s 

t a i l l e d u saumon 

P mg C r o i s s a n c e 

L mm PFR 
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Pour les a l i m e n t s " R " et " F " on notera q u e pour un poids d'alevin dé te rminé et 
supér ieur à 2 5 0 mg (cf. t ab leau 2 et f igure 5), les mei l leurs taux de croissance sont 
o b t e n u s sur les lots ayant u n PFR compris e n t r e 0 , 0 2 0 et 0 , 0 2 3 . Sur la durée de 
l 'expér ience, les ga ins de poids de ces lots par rapport aux lots ayant u n PFR infér ieur ne 
font q u e s'accroître. 

A L I M E N T " R" 

5H 

o-
2 0 0 

z 
LU 

LU 
O 
< 
en 
co 

O 
or 
o 

0,021 

0,020 

0,015' 
0,009 

300 

A L I M E N T " F" 
0,022 

5H 

0,01 ^0,015 

4 0 0 

6 3 0 - 8 0 0 Jdm 

4 0 0 - 6 3 0 Jdm 

2 0 0 - 4 0 0 JUm 

0,021 

300 4 0 0 
POIDS DE L ' A L E V I N ( mg ) 

2 0 0 

F i g u r e 5 : E x p é r i e n c e I I I : É v o l u t i o n d u t a u x d e c r o i s s a n c e m o y e n n e e n p o i d s 
d e s d i f f é r e n t s l o t s e n f o n c t i o n d u p o i d s m o y e n d e s a l e v i n s d e s l o t s 
e t d e l a t a i l l e d e s p a r t i c u l e s p o u r d e u x a l i m e n t s ( " R " e t " F " ) . P o u r 
c h a q u e p o i n t d ' é c h a n t i l l o n n a g e o n d o n n e l e P F R . 



— 15 — 

I I I - D I S C U S S I O N 

1 . C o m m e les condit ions expér imenta les di f fèrent d 'une expér ience à l 'autre et 
q u e les t e m p é r a t u r e s de l 'eau a u g m e n t e n t , il n'est pas possible de comparer les d o n n é e s 
brutes ent re e l l e s ; seule u n e compara ison relative peut être t e n t é e . 

2 . Lors du pré - t ra i tement des d o n n é e s du premier essai , il est apparu q u e les 
densi tés d'alevins ut i l isées pouvaient avoir une incidence sur les per fo rmances de 
croissance. Auss i , par la su i te , e l les ont é té a u g m e n t é e s (de 4 8 0 à envi ron 9 0 0 
a l e v i n s / m 2 ) , tous les aut res p a r a m è t r e s d 'é levage restant ident iques. Les résul tats 
s 'étant amél io rés , on supposera q u e l 'absence de croissance enreg is t rée duran t le 
premier essai peut ê t re d u e à ce facteur . Or, les densi tés ut i l isées sont en m o y e n n e 
infér ieures à cel les prat iquées e n é levage (REFSTIE et K ITTELSEN, 1 9 7 6 ; G A I G N O N et 
PROUZET, 1 9 8 1 ) , parfois ident iques (CANYURT, 1 9 7 6 ) mais supér ieures à cel les 
uti l isées pour les expér iences e n a q u a r i u m (par exemple F E N D E R S O N et CARPENTIER, 
1 9 7 1 ). O n peut alors penser q u ' u n fac teur lie à la densi té ait pu avoir u n e inf luence. Ce 
pourrait ê t re la densi té des part icules a l imenta i res disponibles. En effet , les rat ions 
d 'a l iment distr ibuées sont établ ies en pourcentage du poids vif, c 'est -à-d i re q u e pour u n e 
charge ident ique, plus les part icules sont grosses et moins il y e n a par uni té de v o l u m e 
d'élevage (dans u n rapport 1 / 2 7 d a n s le cas présent , cf. A n n e x e II). Les plus petits 
cal ibres util isés aura ien t pu ainsi favoriser la prise d 'a l imenta t ion des a levins grâce à u n e 
p l u s g r a n d e d e n s i t é d e p a r t i c u l e s p r é s e n t e s — o u u n m o i n d r e é l o i g n e m e n t 
p a r t i c u l e / a l e v i n s ( W A N K O W S K I , 1 9 8 1 ) . Ceci permet t ra i t d 'expl iquer le retard de 
croissance acusé par le lot nourr i au " J " / 8 0 0 - 1 0 0 0 l o r s d u premier essai , a lors que la 
structure de populat ion ne s e m b l e pas mont re r que ce cal ibre soit trop gros puisque les 
part icules de cette tai l le sont ingérées u l té r ieurement par des a levins dont la tai l le n'a 
pas varié, ceci p robab lement sui te à un cer ta in " a p p r e n t i s s a g e " . 

3 . S u r l ' e n s e m b l e d e s e x p é r i e n c e s o n o b s e r v e p a r f o i s d e s d i f f é r e n c e s 
importantes de per fo rmances pour un cal ibre donné e n fonct ion des a l iments — l 'a l iment 
" R " semblant permet t re les me i l l eures c r o i s s a n c e s — cependant d a n s le cadre d 'une 
tel le expér ience e t en fonct ion des seules analyses proximales (cf. A n n e x e I) il n'est pas 
possible de t irer des conclusions précises d'ordre nutr i t ionnel . 

4 . L ' inf luence de la ta i l le de la part icule a l imenta i re dépend de l 'a l iment. Ainsi 
p o u r l es t r o i s e s s a i s , l ' a l i m e n t " J " p e r m e t u n e c r o i s s a n c e m e i l l e u r e lo rs d u 
" d é m a r r a g e " avec les petits cal ibres ( 2 0 0 - 4 0 0 / / ) , alors q u e l'on obt ient un résultat 
inverse avec les deux aut res a l iments . Ceci est d i f f ic i lement expl icable car, d 'une part ces 
résultats ne sont obtenus qu 'avec des a levins dont le poids est infér ieur à 2 5 0 m g , et , 
d 'autre part, les di f férents cal ibres uti l isés proviennent d 'une m ê m e fabr icat ion et ne 
mont ren t pas de di f férence de composi t ion (cf. A n n e x e I). Seu ls des fac teurs physiques 
liés au broyage o u à la cal ibrat ion u l tér ieure pourra ient peut -ê t re in terveni r : f o r m e , 
apparence de la part icule. . . 

A partir du m o m e n t o ù les a lev ins sont " démar rés " (tail le supér ieure à 2 5 0 m g , ce 
qui exclut le 1 er essai) il semble q u e pour tous les a l iments uti l isés le cal ibre 6 3 0 - 8 0 0 / / 
(PFR = 0 , 0 2 4 ) p e r m e t t e les me i l l eures croissances. Il est cependant regret table de ne pas 
avoir pu uti l iser des cal ibres plus gros dans les condit ions du t ro is ième essai puisque la 
p remiè re expér ience sembfe indiquer q u e les part icules de 8 0 0 - 1 0 0 0 / / peuvent ê t re 
ingérées. 

O n notera q u e la relat ion t rouvée en t re la tai l le de l 'a l iment et la tai l le de l 'alevin 
pour des a levins de 2 5 0 à 3 5 0 mg : PFR = 0 , 0 2 1 à 0 , 0 2 4 , est ident ique à cel le o b t e n u e par 
W A N K O W S K I pour des a lev ins de tai l le supér ieure ou égale à 4 , 2 c m ( 6 7 0 m g ) . Ce 
dernier a u t e u r obtenait cependant u n e fourchet te de valeur (PFR de 0 ,01 à 0 ,1 ) beaucoup 
plus grande pour la pér iode de prise d 'a l iment . Lors de ces essais, le lot t é m o i n non 
a l i m e n t é grossit e n bénéf ic iant probab lement d 'un apport de proies v ivantes par 
l 'a l imentat ion en e a u , et les per fo rmances des lots a l imentés avec des part icules de 
di f férentes tai l les ont é té ca lcu lées par d i f férence avec le t é m o i n . Il est e n conséquence 
probable que ces d o n n é e s sont moins f iables q u e cel les ob tenues pour les a lev ins plus 
gros ou q u e cel les q u e nous avons pu obtenir pour les a lev ins de 2 0 0 - 3 5 0 mg. 

E n c o n s é q u e n c e , il n o u s s e m b l e q u e l 'on p e u t a p p l i q u e r la f o r m u l e d e 
W A N K O W S K I dès q u e les a lev ins ont pris l 'habitude de se nourrir sur a l i m e n t art i f iciel 
( 2 0 0 mg). 
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I V - C O N C L U S I O N S P R A T I Q U E S 

Pra t iquement on consei l lera donc de distribuer, pour le démarrage et jusqu'à 
e n v i r o n 2 0 0 m g en m o y e n n e , des a l iments calibrés 4 0 0 - 6 3 0 / / (qui permet tent les 
m e i l l e u r e s pe r fo rmances ou pas dif férentes des mei l leures pour les trois a l iments 
ut i l isés dans cet essa i ) ; par la suite, o n peut appl iquer la formule proposée par 
W A N K O W S K I pour des a lev ins plus gros : tai l le de part icules en m m = 0 , 0 2 4 x tail le de 
poisson. Ceci nous permet d'établir pour le s a u m o n at lant ique une correspondance entre 
la g r a n u l o m é t r i e des a l iments ( tamis standard) à distr ibuer et la tai l le des alevins 
( tab leau 3) . 

Poids de l'alevin 

de Salmo salar 

en mg 

Calibre de l'aliment 

M 

Démarrage à 200 400-630 

200-400 630-800 

400-750 800-1000 

750-1300 1000-1250 

T a b l e a u 3 : C a l i b r e d ' a l i m e n t à d i s t r i b u e r p o u r d e s a l e v i n s d e Salmo salar. 
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A n n e x e I 

C o m p o s i t i o n d e s d i f f é r e n t s a l i m e n t s u t i l i s é s 

A l i m r n t " R F 

C a l i b r e e n \i 
( t e r n i s i i t a n d c i r d ) 200--4U0 4 0 0 - 0 3 0 G 3 0 - 0 0 0 < 2D0 200-400 4 0 0 - 6 3 0 

Hurn ' id i t i ' ; t n '-. 7 , 0 6 , 9 6 , 7 1 1 , 0 1 1 1 , 0 2 11 ,01 1 1 , 0 7 

P r o t é i n e s ( N x S , 2 5 ) GD,2 5 9 , 1 6 0 , 0 5 2 , 09 5 1 , 0 3 52 , 00 5 2 , 0 3 

L i p i d s s 1 3 , 9 1 4 , 6 1 5 , 2 1 6 , 7 1 6 , 1 1G,2 15 , E 

C e n d r e s 11,3 1 2 , 6 1 3 , 4 8 , 0 7 , 7 7 , 9 7 . 9 

d o n t Ca 2 , 3 4 2 , 5 6 3,11 1 ,17 1 , 17 1 ,19 1 .17 

P 1 , 6 8 1 , 66 1 , 83 1 , 01 1,01 1 , 09 1 ,01 

Aliment _ J 

Calibre en p 200 2 0 0 - 4 0 0 6 3 0 - 8 0 0 1 2 5 0 - 1 6 0 0 
(tamis standard) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Humidité en h 5 , 0 4 4 , 0 8 5 , 0 4 6 , 0 2 

Protéines ( N x 6 , 2 5 j 58 56 55 58 

Lipides 1 2 , 0 1 1 1 , 0 0 1 2 , 0 3 9 , 0 9 

Cendres 1 2 , 0 4 1 2 , 0 7 1 2 . 0 8 1 2 , 0 3 

dont Ca 2 . 8 6 3 , 0 0 2 , 7 6 2 , 5 8 

P 2 , 0 2 1 ,96 1 , 8 8 1 ,76 

( 1 ) : Granulométrie commerciale. Le calibre mentionné correspond à là 
classe la plus fréquente do chaque calibre du commerce. 
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A n n e x e I I 

G r a n u l o m é t r i e d e s a l i m e n t s " c o m m e r c i a u x " u t i l i s é s 
( m i e t t e s " a l e v i n a g e " u n i q u e m e n t ) 

(% par c a t é g o r i e ) 

Aliment J F 

granulometrie lore 2èma 3ème 4èma 1ère 
" c o m m c r c i o l D " tailla taille 

11 
XJ tu 
I H m 
o c/> 
CL ro 

< 200 66, 5 11,1 11,6 2,3 7,2 
11 

XJ tu 
I H m 
o c/> 
CL ro 

200-400 25,5 57,3 5,1 1.0 3,5 
rH 

D O 
X ) 

0) 
•v> :i cr c fj 
CO JC 

400-630 8,0 20,7 18.1 1,6 47,9 

rH 
D O 

X ) 
0) 

•v> :i cr c fj 
CO JC 

630-000 0 2,6 48.6 2,7 40.6-
o 

o 
u u 
r. D 
0) o a n. 
CT 
{.. 

B00-1000 0 0 16.6 14,7 0,6 
o 

o 
u u 
r. D 
0) o a n. 
CT 
{.. 

1000-1250 0 0 0 23,1 0,2 

o 
o 
u u 
r. D 
0) o a n. 
CT 
{.. 

1250-1600 0 0 0 54.6 0 

O n note la non standardisat ion des références commerc ia les en ce qui concerne la 
g r a n u l o m é t r i e et on suggérera donc pour l 'avenir q u ' u n effort soit entrepr is dans ce sens. 

S u r l ' a l i m e n t " J " , l e p o i d s m o y e n d è s m i e t t e s d e c h a q u e c l a s s e d e t a i l l e e s t l e 

s u i v a n t : 

C a l i b r e en p 2 0 0 - 4 0 0 4 0 0 - 6 3 0 6 3 0 - 8 0 0 8 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 2 5 0 1250 -160D 

P o i d s moyen en mg 2 , 6 1 5 , 0 2 9 , 9 7 0 , 0 1 0 3 , 6 1 5 2 , 2 


