
Filière Ovine et Caprine n°36 - 2ième trimestre 20113

C om po r tem en t  a l im e n ta ir e  d e  l ’a g n e a u

e n  p ra ir ie

Le jeune ag neau a lla ité  pa r s a  m ère commence à

ing érer de l'herbe vers  l'âg e de 2  à  3  s em a ines .

S a  consommation  augm ente ensu ite  rapidem ent,

e lle  trip le  notamment chez  l'ag neau a lla ité  s im ple

entre 5  et 12  s em a ines .  L es  jeunes  qu i d isposent

de m oins  de la it dans  leur jeune âg e ou  qu i en

sont priv és  ( s ev rag e précoce)  ing èrent p lus  rapi-

dem ent une plus  g rande quantité  d 'herbe pa r k g

de poids  v if.  C ependant,  l'augm enta tion  d'herbe

ing érée n 'es t jam a is  suffis ante pour com penser

tota lem ent le  défic it en  la it et la  v ites se de crois -

s ance de l’ag neau en  es t péna lis ée.  Aus s i es t- il

recommandé de ne sev rer les  ag neaux  d’herbe

qu’au- delà  de 14  sem a ines  m in im um ,  idéa lem ent

16 ,  pour autant que la  crois s ance des  ag neaux

soit s a tis fa is ante de pa r une bonne production

la itière des  brebis  et une disponibilité  d’herbe suf-

fis ante.

Après  s ev rag e,  et au  cours  de la  crois s ance,  la

quantité  d 'herbe ing érée augm ente avec le  poids

v if,  m a is  d im inue pa r k g  de poids  v if.  E n  effet,

l'im portance re la tiv e des  besoins  de crois s ance

dans  les  besoins  totaux  dim inue avec l'âg e pour

devenir nu lle  à  l'âg e adulte.  C hez  les  ov ins ,  l'in -

g es tion  d'herbe pa r k g  de poids  v if d im inue a ins i

de 25  %  entre 40  et 65  k g .

S i un  ag neau es t am a ig ri pa r un  défic it a lim en-

ta ire,  il  ing èrera  plus  pa r la  su ite  lorsque son  a li-

m enta tion  redev iendra  plus  abondante.  C ette

augm enta tion  d'ing es tion  eng endre a lors  une

crois s ance dite  ‘com pensa trice’,  qu i res te cepen-

dant souvent insuffis ante que pour ra ttraper le

reta rd de poids  pa r rapport à  un  an im a l aupara -

vant m ieux  nourri.  Une m oindre disponibilité  en

herbe réduit encore la  com pensa tion  et doit a lors

dicter la  décis ion  d’une fin ition  en  berg erie.

I n c id e n c e  d e  la  q u a l ité  e t  d e  la  q u a n t i-

té  d ’h e rb e  o f fe r te  s u r  le  n iv e a u  d ’in -

g e s t io n  d e  l ’a g n e a u

L'herbe pâ turée au  s tade feu illu  es t un  fourrag e

de très  bonne qua lité,  hautem ent dig es tib le  et in -

g es tib le,  et re la tiv em ent bien  équilibré en  éner-

g ie,  a zote et m inéraux ,  s urtout dans  le  cas  des

as socia tions  g ram inées  -  lég um ineuses .  Quand la

pres s ion  de pâ turag e es t suffis ante pour m a inte-

n ir un  couvert feu illu  ( pas  de m ontée en  épis ) ,  les

qua lités  nutritiv es  de l’herbe sont g énéra lem ent

as surées  et c 'es t a lors  es sentie llem ent le  n iveau

d'ing es tion  qu i rég it le  n iveau des  apports .

L es  rum inants  sont capables  d 'ex prim er des  pré-

férences  entre va riétés  en  s itua tion  de choix ,  au

pâturag e comme à  l'aug e.  Au  pâ turag e,  il y  a

L e s  p e r fo rm a n c e s  d ’u n e  p rod u c t io n  d ’a g n e a u x  d ’h e rb e  d é p e n d e n t  d e  fa c te u r s  s u r  le s q u e ls

l ’é le v e u r  n e  p e u t  in te r fé re r,  c om m e  le  c l im a t  e t  la  p é d o lo g ie  d u  s o l  q u i  in f lu e n t  n o tam m en t  s u r

la  p rod u c t io n  g lo b a le  d e  la  p ra ir ie  e t  s u r  la  d is p on ib i l i té  e n  h e rb e  e n  s a is o n  e s t iv a le  e t  e n  a r -

r ière  s a is o n .  E l le s  d é p e n d e n t  c e p e n d a n t  a u s s i  d e  fa c te u r s  te c h n iq u e s  d on t  la  m a ît r is e  e s t  s o u -

m is e  a u x  c om pé te n c e s  d e  l ’é le v e u r,  c om m e  la  q u a l ité  d e  l ’h e r b e  o f fe r te  ( c om po s it io n  h e rb a -

c é e  d e  la  p ra ir ie ) ,  s a  q u a n t ité  ( ty p e  d e  p âtu ra g e ,  h a u te u r  d ’h e rb e  à l ’e n tré e  e t  à la  s o r t ie  d ’u n e

p a r c e l le ) ,  l ’âg e  a u  s e v ra g e ,  la  c o n d u ite  s a n ita ir e  ( d é p a ra s ita g e  d e s  a g n e a u x ) .  L e s  d é c is io n s

q u a n t  à l ’a p p o r t  d ’u n  c om p lém en t  a l im e n ta ir e  a u x  a g n e a u x  ( ty p e ,  q u a n t ité ,  m om en t)  e t  à le u r

é v e n tu e l le  r e n tré e  e n  b e rg e r ie  p ou r  f in it io n  s on t  é g a lem en t  t r ès  im p o r ta n te s .
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souvent peu d'effet de la  va riété sur le  n iveau

d'ing es tion,  à  m ême quantité  d 'herbe offerte.  C e-

pendant,  les  va riétés  de ray - g ras s  tétraploïdes

tendent à  être m ieux  ing érées  que les  va riétés  di-

p loïdes  du  fa it de leur m eilleur préhens ibilité  ( rap-

port lim bes /g a ines ,  fa c ilité  de rupture à  l'a rrache-

m ent)  et de leur com pos ition  ch im ique ( teneur en

sucres ,  v ites se de dég radation  des  fibres ) .

Quand l’herbe es t abondante,  son  ing es tion  dé-

pend des  facteurs  "nutritionnels " c la s s iques ,  à  s a -

voir la  capacité  d 'ing es tion  de l'an im a l et l'ing es ti-

b ilité  de la  ra tion.  E n  pra tique,  au  pâ turag e,  l'of-

fre  a lim enta ire  es t souvent volonta irem ent res -

tre inte pour m a îtris er la  hauteur des  refus  et

m a inten ir la  qua lité  des  re-

pous ses  aus s i long tem ps  que

pos s ible  au  cours  de la  s a ison

de pâ turag e.  D ans  ces  condi-

tions ,  la  capacité  d 'ing es tion

des  an im aux  n 'es t pas  tou-

jours  com blée et la  quantité

d'herbe ing érée dépend a lors

de s a  disponibilité ,  c ’es t- à -

dire  de l'éta t du  couvert v ég é-

ta l et en  pa rticu lier de s a  hau-

teur.  E n  effet,  la  v ites se d'in -

g es tion  dim inue avec la  hauteur de l'herbe,  et

celle- c i dev ient lim itante pour l'ing es tion  lorsque

l'an im a l es t incapable de com penser la  ba is se de

v ites se d'ing es tion  pa r une augm enta tion  propor-

tionnelle  de s a  durée de tem ps  de pâ turag e.  L a

hauteur de l'herbe à  pa rtir de laquelle  l'ing es tion

es t a ffectée es t d 'env iron  5 - 6  cm  pour les  ov ins .

L a  va leur nutritiv e de l'herbe broutée dim inue

avec la  quantité  d 'herbe offerte ca r les  s tra tes  su-

périeures  du  couvert v ég éta l,  m a jorita irem ent

cons tituées  de lim bes ,  sont de m eilleure qua lité

nutritionnelle  que les  s tra tes  in férieures .  A ins i,

quand la  d isponibilité  d im inue,  la  ba is se de va leur

nutritiv e du  rég im e partic ipe pour 10  à  20%  à  la

réduction  de l'énerg ie  tota le  ing érée,  la  m a jorité

de l'effet étant a ttribuée à  la  réduction  de la

quantité  d 'herbe ing érée.

Incidence d’une complémentation des agneaux

sur la quantité d’herbe ingérée

L a  com plém enta tion  des  ag neaux  au  pâ turag e es t

couramment pra tiquée a fin  d 'accroître  la  quantité

d'é lém ents  nutritifs  ing érés  et/ou  de pa llier aux

ca rences  quantita tiv es  ou  qua lita tiv es  de l’herbe.

E n  cas  d’abondance d’herbe,  la  d is tribution  d'un

a lim ent com plém enta ire  entra îne dans  la  p lupart

des  cas  une réduction  des  quantités  d 'herbe ing é-

rées .  Pa r contre en  cas  de m anque d’herbe,  cette

dis tribution  n ’eng endre pas  ou  peu de dim inution

d’ing es tion  d’herbe et m ène à  une augm enta tion

de la  quantité  tota le  d 'é lém ents  nutritifs  ing érés .

L e taux  de subs titution,  défin i comme la  quantité

de m atière s èche d'herbe ing érée en  m oins  pa r

k g  de m atière s èche de com plém ent ing éré en

plus ,  va rie  entre 0  ( aucune subs titution)  et 1

( subs titution  tota le) .  I l es t d 'autant p lus  fa ib le

que la  d isponibilité  en  herbe es t fa ib le,  c 'es t- à -

dire  que la  quantité  d 'herbe ing érée pa r les  an i-

m aux  es t fa ib le  pa r rapport à

leur capacité  d 'ing es tion.

L'efficac ité  zootechnique du

complém ent apporté,  m esu-

rée pa r l'a ccrois sem ent des

perform ances  pa r k g  de m a-

tière s èche de com plém ent

ing éré,  s era  d 'autant p lus  é le-

v ée que la  subs titution  es t

fa ib le,  c 'es t- à - dire  que les

élém ents  nutritifs  totaux  in -

g érés  augm entent.

I n té rêt  d ’u n e  c om p lém en ta t io n  d e s

a g n e a u x  a v a n t  le  s e v ra g e

Les  perform ances  des  ag neaux  au  cours  des  deux

prem iers  m ois  de leur v ie  res tent ex c lus ivem ent

liées  aux  quantités  de la it dont ils  d isposent.  L’ap-

port de concentré sous  la  m ère se jus tifie  surtout

par le  m ode de fin ition  des  ag neaux .

S i l’objectif es t de rentrer les  ag neaux  en  berg e-

rie  au  s ev rag e pour y  être fin is  le  p lus  rapidem ent

pos s ible,  les  com plém enter en  pra irie  perm et de

les  adapter prog res s ivem ent à  une a lim enta tion

concentrée.  D ès  la  rentrée ils  pourront a lors  avoir

accès  à  volonté à  la  trém ie,  s ans  trans ition ,  pour

autant cependant que leur com plém enta tion  à

l’herbe a it duré env iron  un  m ois  et que leur con-

sommation  quotidienne a it a tte int 500  g r.  S i les

ag neaux  ne sont pas  com plém entés  en  pra irie  ou

que leur consommation  de concentré es t de

courte durée ou  res te fa ib le  ( ag neau sev ré jeune,

a ttra it lim ité  pour le  concentré de pa r le  pâ turag e

d’une herbe de bonne qua lité) ,  une trans ition  a li-

m enta ire  es t néces sa ire  à  la  rentrée sous  peine
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d’apparition  de cas  d’ac idoses  de pa r le  chang e-

m ent de rég im e a lim enta ire.  L’utilis a tion  de pu l-

pes  de betteraves  ou  de luzernes  déshydra tées

complétées  d’un  bon fourrag e es t à  préconiser

durant la  prem ière s em a ine.  C e rég im e se com -

bine ensu ite  avec l’a lim ent concentré dont la

quantité  es t augm entée très  prog res s ivem ent en

commençant pa r de très  fa ib les  n iveaux  ( 100  g r

par ag neau et pa r jour) .  C ette période d’adapta -

tion  se prolong era  deux  à  trois  s em a ines  avec un

a lim ent com plet et une à  deux  s em a ines  de plus

avec un  a lim ent ferm ier,  p lus  ac idog ène.  L’incor-

pora tion  de bica rbonate de soude à  ra ison  de 5  à

10  g  pa r ag neau et pa r jour pendant 15  jours  li-

m ite les  ris ques  d’ac idoses .  Au  fina l,  la  trans ition

a lim enta ire  reta rdera  l’âg e à  l’aba ttag e des

ag neaux  de trois  à  qua tre s em a ines .

S i les  ag neaux  sont la is sés  à  l’herbe après  le  s e-

v rag e,  l’intérêt d’une com plém enta tion  sous  la

m ère es t p lus  d is cutable.  Une étude réa lis ée pa r

l’I NRA a  c la irem ent m ontré que s i les  ag neaux

disposent de suffis amment de la it,  l’apport d 'un

concentré n ’am éliore pas  leur crois s ance.  Pa r

contre,  s i les  d isponibilités  en  herbe sont insuffi-

s antes  a fin  que les  brebis  ex prim ent leur poten-

tie l la itier ou  bien  s i ce  dern ier es t lim ité  ( brebis

en  prem ière la cta tion,  problèm e san ita ire) ,  la

com plém enta tion  en  concentré perm et de m a jo-

rer la  v ites se de crois s ance des  ag neaux  de 27

% .  E nfin ,  dans  les  deux  cas ,  le  n iveau de con-

sommation  des  ag neaux  jusqu’au  sev rag e es t le

m ême :  de 15  à  20  k g  pa r ag neau sev ré à  120

jours .

P ou r  u n e  f in it io n  d e s  a g n e a u x  à

l ’h e rb e

Le poids  au  s ev rag e in fluence fortem ent la  capa -

c ité  de l’ag neau à  va loris er l’herbe au  cours  de la

période de fin ition .  Plus  les  ag neaux  sont lourds ,

plus  leur v ites se de crois s ance à  l’herbe es t é le-

v ée et p lus  ils  s ont commercia lis és  rapidem ent.

L’objectif es t d’obtenir un  poids  v if de 30  k g  au

sev rag e pour un  âg e au  sev rag e d’env iron  16  se-

m a ines .

L es  pra iries  riches  en  lég um ineuses  sont idéa les

pour la  fin ition  des  ag neaux  d’herbe.  L es  a s socia -

tions  à  base d’une ou  plus ieurs  g ram inées  et de

lég um ineuses  perm ettent d’a llier de bonnes

crois s ances  avec de fa ib les  consommations  de

concentré et présentent une belle  rés is tance aux

fréquentes  s écheres ses  es tiva les .

L’obtention  de bonnes  perform ances  de crois -

s ance et de fin ition  des  ag neaux  à  l’herbe repose

ég a lem ent sur une bonne conduite  s an ita ire,  no-

tamment et princ ipa lem ent v is - à - v is  du  pa ras i-

tism e.

Enfin ,  rappelons  que ‘fa ire  des  ag neaux  d’herbe’

et ‘fin ir des  ag neaux  à  l’herbe’ ne sont pas  s yno-

nym es  d’une conduite  ex c lus ive à  l’herbe.  L’é le-

veur doit s e  fix er un  objectif de vente,  c ’es t- à -

dire  une da te et un  poids .  C et objectif d ictera  des

décis ions ,  te lle  que celle  de rentrer en  berg erie

certa ins  ag neaux  dès  le  s ev rag e,  les  g ring a lets  et

tous  ceux  qu i sont trop lég ers  que pour pouvoir

a tteindre le  poids  voulu  à  la  da te voulue.  Pa r la

su ite,  épisodiquem ent,  d’autres  ag neaux  seront

rentrés  pour la  m ême ra ison  tandis  que d’autres

res teront en  pra irie ,  avec ou  s ans  com plém ent.

S i l’objectif de l’é leveur es t de produire des  ca r-

cas ses  bien  fin ies  de ty pe 20 - 22  k g ,  il dev ra  g é-

néra lem ent fin ir s es  ag neaux  en  berg erie  ou  tout

au  m oins  les  fin ir en  pra irie  avec un  com plém ent

de te lle  façon qu’ils  prennent du  poids  avant que

leur développem ent corporel ne soit trop im por-

tant.  S i les  débouchés  de l’é leveur dem andent ou

acceptent des  ca rcas ses  lourdes  s ans  un  deg ré

de fin ition  néces sa i-

rem ent pa rfa it,  les

ag neaux  peuvent

a lors  être plus  a is é-

m ent conduits  ex c lu-

s ivem ent à  l’herbe ;

ils  prendront a lors  du

g abarit tout en  se

rem plis s ant.
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