
I l es t connu que l’a lim enta tion  in fluence forte-

m ent la  com pos ition  des  tis s us  et donc les  qua -

lités  s ens orie lles  et nutritionnelles  de la  v ia nde

obtenue.    

L es  qua lités  s ens orie lles  des  a lim ents  recou-

v rent d’une pa rt la  cou leur et l’a s pect v is uel qu i

jouent un  rôle  im porta nt da ns  l’a cte d’a cha t,  et

d’a utre pa rt,  la  fla v eur,  la  jutos ité  et la  tendreté

qui s ont déterm ina nts  pour la  s a tis fa ction  du

cons om m a teur a u  m om ent de la  cons om m a -

tion.

L es  qua lités  nutritionnelles  font ég a lem ent l’ob-

jet d’intens es  préoccupa tions ,  toutefois  p lus  ré-

centes .  E lles  découlent de la  prés ence da ns

l’a lim ent de cons titua nts  qu i s ont cons idérés

com m e bénéfiques  pour la  s a nté hum a ine,

com m e pa r ex em ple certa ines  form es  d’a c ides

g ra s .

L es  a c ides  g ra s  ( AG )  s ont des  é lém ents  cons ti-

tua nts  des  g ra is s es .  S elon  leur s tructure,  ils  a p-

pa rtiennent à  d ifférentes  fa m illes  d’AG  :  AG  s a -

turés ,  m onoins a turés  ou  poly ins a turés .  D e plus ,

certa ins  de ces  a c ides  g ra s  s ont a ppelés  a c ides

g ra s  es s entie ls  ca r ils  s ont im porta nts  pour le

bon fonctionnem ent de notre org a nis m e qui es t

pourta nt inca pa ble de les  s y nthétis er ;  nous  de-

v ons  donc oblig a toirem ent les  a pporter v ia  no-

tre  a lim enta tion.  I l s ’a g it de l’a c ide linolén ique,

précurs eur des  AG  poly ins a turés  de la  fa m ille

des  om ég a  3 ,  et  de l’a c ide linolé ique,  précur-

s eur des  AG  poly ins a turés  de la  fa m ille  des

om ég a  6 .

L e corps  m édica l s ou lig ne depuis  p lus ieurs  a n-

nées  l’im pa ct nég a tif d ’un  ex cès  de m a tières

g ra s s es  da ns  l’a lim enta tion  hum a ine,  et en  pa r-

ticu lier des  AG  s a turés  qu i a ug m entent les  ris -

ques  de problèm es  ca rdio- v a s cu la ires .  Pa r con-

tre,  la  s ubs titution  AG  s a turés  pa r des  AG  po-

ly ins a turés  om ég a - 6  réduit le  choles térol- L D L

( le  « m a uv a is  » choles térol) ,  et donc le  ris que

de dév elopper ce ty pe de m a la dies .  L es  a c ides

g ra s  ins a turés  te ls  que l’a c ide linolé ique font

ég a lem ent lég èrem ent a ug m enter le  ta ux  de

choles térol- H D L  ( le  « bon »choles térol) ,  qu i con-

tribue à  é lim iner les  trig ly cérides  da ns  le  s a ng .

Pa r a illeurs ,  les  a c ides  linolé iques  conjug ués  ou

C L A a ura ient des  effets  bénéfiques  s ur la  s a nté

:  propriétés  a nti- ca ncéreus es ,  propriétés  hy po-

choles térolém ia ntes  et effet s ur le  dépôt de

g ra is s e a u  n iv ea u des  a dipocy tes .  D a ns  notre

a lim enta tion,  ces  dériv és  de l’a c ide linolé ique s e

retrouv ent princ ipa lem ent da ns  les  m a tières

g ra s s es  du  la it et de la  v ia nde des  rum ina nts ,

les  ba ctéries  prés entes  da ns  le  rum en de ceux -

c i conv ertis s a nt l’a c ide linolé ique en  C L A.

Filière Ovine et Caprine n°37 - 3ème trimestre 20113

Christel Daniaux – FI-

COW

5)6789:;9)3<)9=);9:>9:19???)
;13)3<)!3=@9=A13==96???)

6A  V I A N D E  D E  N O S  A G N E A U X

S ’E N  R E S S E N T - E L L E  ?

A  l ’h e r b e ,  m o n  a g n e a u  a  p lu s  d e  g o ût  ? ! L e  b io ,  c ’e s t  m e i l le u r  p o u r  la  s a n té  ? ! 

L e s  q u a l ité s  n u tr it io n n e l le s  e t  s e n s o r ie l le s  d e  n o s  v ia n d e s  s o n t- e l le s  in f lu e n c é e s  p a r  le s  te c h -

n iq u e s  d ’é le v a g e  e t  s i  o u i ,  d a n s  q u e l le s  m e s u r e s  ?

P e t it  to u r  d ’h o r iz o n  d e s  é tu d e s  s c ie n t if iq u e s  s u r  le  s u j e t…

C h r is te l  D a n ia u x  – F I C O W
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A lim e n ta t io n  à l ’h e r b e  :  u n  b ie n -

fa it  p o u r  la  v ia n d e  d ’a g n e a u

! U n e  q u a l ité  n u tr it io n n e l le  s u p é r ie u r e

Pa r ra pport à  l’a lim enta tion  en  berg erie  a v ec du

concentré et du  foin ,  l’é lev a g e à  l’herbe des

a g nea ux  es t fa v ora ble  à  la  v a leur s a nté des  a c i-

des  g ra s  dépos és  da ns  la  v ia nde,  a v ec une

m oindre proportion  d’a c ide pa lm itique,  un  a c ide

g ra s  s a turé réputé pro- a thérog ène,  et une plus

g ra nde proportion  d’a c ides  g ra s  de la  fa m ille

des  om ég a  3  et du  C L A.  L’a ug m enta tion  de la

proportion  de C L A es t d’a uta nt p lus  m a rquée

que les  conditions  de pâ tura g e s ont fa v ora bles

( herbe de bonne qua lité  d is ponible  à  v olonté) .

Pa r a illeurs ,  en  ca s  de fin ition  en  berg erie  a près

une pha s e d’é lev a g e à  l’herbe,  l’effet s ur la

com pos ition  en  a c ides  g ra s  des  lip ides  de la

v ia nde dépend de la  durée de la  fin ition  :  fa ib le

s i la  durée de fin ition  es t courte ( 3  s em a ines ) ,

a uquel ca s  l’effet de l’a lim enta tion  à  l’herbe s ur

les  qua lités  nutritionnelles  es t g loba lem ent

m a intenue,  ou  fort s i la  durée de fin ition  es t

plus  long ue ( 6  s em a ines ) ,  et da ns  ce ca s  la

com pos ition  en  a c ides  g ra s  des  lip ides  de la

v ia nde s e ra pproche plutôt de celle  d’a g nea ux

de berg erie.

Notons  que ces  effets  de l’a lim enta tion  à  l’herbe

s ur la  qua lité  nutritionnelle  de la  v ia nde s ont

bea ucoup plus  s ig n ifica tifs  chez  les  ov ins  que

chez  les  bov ins ,  nota m m ent en  ce qu i concerne

la  na ture des  a c ides  g ra s  des  dépôts  a dipeux .

! D e s  c a r a c té r is t iq u e s  s e n s o r ie l le s  d if fé r e n te s

L a  proportion  d’a c ide s téa rique ( C 1 8 : 0 )  es t p lus

élev ée chez  les  a g nea ux  d’herbe que chez  les

a g nea ux  de berg erie,  ce  qu i es t fa v ora ble  à  la

ferm eté du  g ra s  s ous - cuta né,  critère im porta nt

de qua lité  de la  ca rca s s e.  L a  couleur du  g ra s  es t

très  lég èrem ent plus  ja une chez  les  a g nea ux

d’herbe,  en  lien  a v ec les  p ig m ents  ca roténoïdes

de l’herbe pâ turée,  m a is  cet effet n ’es t s ouv ent

pa s  perceptible  à  l’œil.  L a  v ia nde des  a g nea ux

fin is  à  l’herbe es t en  m oy enne plus  s om bre et a

une fla v eur plus  forte que la  v ia nde des  a n i-

m a ux  fin is  a v ec un  rég im e à  ba s e de concentré.

C ependa nt,  la  d ifférence entre les  deux  ty pes

d’a g nea ux  dépend bea ucoup de leur v ites s e de

crois s a nce et de leur â g e à  l’a ba tta g e :  a ins i,  la

fla v eur es t peu  a ug m entée chez  les  a g nea ux

a ba ttus  jeunes  a lors  qu’elle  es t bea ucoup plus

forte chez  les  a g nea ux  â g és  à  l’a ba tta g e.  L a

v ia nde des  a g nea ux  d’herbe es t a us s i p lus  riche

en a c ide linolén ique,  dont les  produits  d’ox y da -

tion  lors  de la  cu is s on  ont une odeur dés a g réa -

ble.

Pour ce qu i concerne la  na ture de la  pra irie ,

plus ieurs  études  m ontrent que la  v ia nde

d’a g nea ux  é lev és  a u  pâ tura g e prés ente une fla -

v eur plus  intens e et m oins  a ppréciée lors que

l’a n im a l cons om m e un rég im e riche en  trèfle

bla nc pa r ra pport à  un  rég im e riche en  g ra m i-

nées .  L e  pâ tura g e de trèfle  b la nc conduit en  ef-

fet à  des  concentra tions  plus  é lev ées  en  s ca tole

et en  indole da ns  le  tis s u  a dipeux  que le  pâ tu-

ra g e de ra y - g ra s s ,  ces  deux  com pos és  éta nt

res pons a bles  de fla v eur et d’odeurs  dés a g réa -

bles .  Pour ex em ple,  le  s ca tole  es t res pons a ble

de la  perception  de la  fla v eur « m outon ».  No-

tons  que le  m ode d’é lev a g e biolog ique prom eut

s ouv ent le  trèfle  b la nc da ns  les  pra iries .

L’é lev a g e à  l’herbe es t donc pa rfois  défa v ora ble

du point de v ue de s es  qua lités  s ens orie lles

pour les  cons om m a teurs  fra nça is  ( fla v eur,  en

pa rticu lier) .

! Ma is  d e s  q u a l ité s  p lu s  v a r ia b le s

I l fa ut a us s i cons idérer que ces  différents  critè-

res  de qua lité  de la  v ia nde a ins i que la  qua lité

de la  ca rca s s e s ont p lus  v a ria bles  chez  les

a g nea ux  d’herbe que chez  les  a g nea ux  de ber-

g erie,  ce  qu i peut néces s iter des  contra intes  de

tri s upplém enta ires  pour g érer cette v a ria bilité

a u  n iv ea u de la  filière.  

O utre ces  a s pects  qua lita tifs ,  ra ppelons  que

l’a lim enta tion  à  l’herbe perm et de réduire  les

cha rg es  d’a lim enta tion  da ns  le  contex te a ctuel

de v ola tilité  du  prix  des  m a tières  prem ières ,

tout en  m a intena nt une productiv ité  a n im a le

élev ée.  Au- delà  de ces  préoccupa tions  z ootech-

n iques  et économ iques ,  e lle  répond ég a lem ent

a ux  a ttentes  des  cons om m a teurs  et p lus  la rg e-

m ent de la  s ociété en  m a tière de conditions

d’élev a g e des  a n im a ux  et de leur b ien- être,  a in-

s i que d’env ironnem ent et d’entretien  de l’es -

pa ce.
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B io  o u  p a s  :  u n e  q u a l ité  a v a n t

to u t  c o m p a r a b le …

L a  certifica tion  « biolog ique » s ur un  produit g a -

ra ntit une m a nière de produire et non une qua lité

s upérieure com m e on peut s ouv ent l’entendre.  

D es  chercheurs  de l'I NR A  ( Pra che et al. ,  2 0 0 9 )  ont

v oulu  com pa rer les  qua lités  s ens orie lles  et nutri-

tionnelles  de la  v ia nde

d’a g nea ux  é lev és  en  c ircu it

biolog ique et conv entionnel.

L’étude a  été réa lis ée à  la  fois

a v ec des  a g nea ux  a lim entés

à  l’herbe et a v ec des  a g nea ux

a lim entés  en  berg erie  ( a v ec

du concentré et du  foin) .

R a ppelons  que s i le  ca h ier

des  cha rg es  « bio » prom eut

l’a lim enta tion  à  l’herbe,  il a u-

toris e  cependa nt l’a lim enta -

tion  en  berg erie  lors que les

conditions  c lim a tiques  ne per-

m ettent pa s  le  pâ tura g e.  G a r-

dons  néa nm oins  à  l’es prit que

la  production  d’a g nea u biolo-

g ique s u it m a jorita irem ent un

m ode de production  « her-

ba g e ».

C oncrètem ent,  lors  de l’ex pé-

rim enta tion,  les  d ifférences

de production  s u iv a ntes  ont

été m is es  en  oeuv re entre les

s y s tèm es  conv entionnels  et

biolog iques  :

o A l’herbe :  fertilis a tion  m i-

néra le  s ur la  pra irie  ( 1 0 0

unités  N/ha )  en  a g ricu l-

ture conv entionnelle  v er-

s us  a ucune en  a g ricu lture

biolog ique,  à  l'orig ine de

com pos itions  bota n iques

différentes  ( nota m m ent

une proportion  plus  é le-

v ée de lég um ineus es  en  «

biolog ique »)

o E n berg erie  :  a lim ents

( concentré et foin)  b io v s

conv entionnels ,  les  con-

centrés  éta nt cons titués

des  m êm es  m a tières

prem ières .   

Pour les  a g nea ux  de berg erie,  le  m ode de produc-

tion  biolog ique com pa ré a u  m ode conv entionnel a

induit des  m odifica tions  des  a c ides  g ra s  dépos és

da ns  la  v ia nde fa v ora bles  à  la  v a leur s a nté pour

l’hom m e :  ba is s e de la  teneur en  a c ide pa lm itique

qui es t réputé pro- a thérog ène ( 6 .1 % )  et a ug m en-

ta tion  de 3 2 .2 %  des  teneurs  en  C L A.  Aucun cha n-

g em ent des  qua lités  s ens orie lles  ( odeur,  fla v eur,

tendreté,  jutos ité  et cou leur)  n ’a  été décelé.  

C om pte tenu des  a v a nta g es  nutritionnels  de la  v ia nde produite  à  l’herbe

et de l’im a g e pos itiv e que les  cons om m a teurs  en  ont,  des  études  ont

été dév eloppées  pour dis crim iner,  s ur le  produit v ia nde,  les  a g nea ux  en-

g ra is s és  à  l’herbe de ceux  qu i ont été eng ra is s és  a v ec un  rég im e à  ba s e

de concentré.  L es  m éthodes  d’a uthentifica tion  de l’a lim enta tion  de

l’a g nea u a ins i dév eloppées  s ont ba s ées  s ur deux  ty pes  d’a pproches  :

! s oit la  qua ntifica tion,  da ns  le  g ra s  ou  la  v ia nde,  de tra ceurs  m o-

lécu la ires  ou  a tom iques  dont la  prés ence ou  les  proportions

s ont ca ra ctéris tiques  de l’a lim enta tion  cons om m ée pa r l’a n im a l

( pa r ex em ple les  ca roténoïdes ,  les  terpènes  et les  a c ides  g ra s ) ;  

! s oit des  m éthodes  g loba les ,  te lles  que les  m éthodes  s pectra les

qui s ont ba s ées  s ur les  propriétés  optiques  de ces  produits ,  et

plus  récem m ent la  g énom ique fonctionnelle .

C es  m éthodes  s ont m a intena nt tes tées  da ns  des  conditions  d’a lim enta -

tion  m oins  contra s tées ,  pa r ex em ple en  ca s  de com plém enta tion  a u  pâ -

tura g e ou  lors  d’une fin ition  en  berg erie  et en  intera ction  a v ec les  ca -

ra ctéris tiques  des  a n im a ux ,  en  pa rticu lier la  ra ce.

" E x e m p le s  d e  v a l id a t io n  à g r a n d e  é c h e l le  e t  d ’a p p l ic a t io n  s u r  le

te r r a in

Un prem ier tra v a il a  été effectué s ur env iron  2 5 0  a g nea ux  de ra ce L i-

m ous ine é lev és  s oit à  l’herbe,  s oit en  berg erie  a v ec du  concentré et du

foin .  L a  proportion  d’a g nea ux  correctem ent c la s s és  a v ec la  m éthode

s pectra le  V I S - I R  s ur le  g ra s  périréna l a  été de 9 7 , 5  %  pour les  a g nea ux

d’herbe et de 9 7 , 8  %  pour les  a g nea ux  de berg erie.  L a  v a lida tion  de

cette m éthode,  à  potentie l très  im porta nt ca r a s -

s ez  s im ple à  m ettre en  œuv re,  s e  pours u it.

Une colla bora tion  a  ég a lem ent dém a rré a v ec la  fi-

lière « a g nea ux  de pré- s a lé  de la  ba ie  du  Mont-

S a int- Michel »,  qu i prend des  eng a g em ents  s pécifi-

ques  s ur le  proces s us  de production  des  a g nea ux .

A  term e,  ces  a na ly s es  pourra ient être effectuées

en routine da ns  les  a ba ttoirs  ou  com m e outil

d 'a na ly s e da ns  les  filières  g a ra ntis s a nt une qua li-

té  ou  un  m ode de production.

A g n e a u ,  d o n n e s - m o i  ta  v ia n d e .. .

…E t  j e  te  d ir a i  c e  q u e  tu  a s  m a n g é  !
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Pour les  a g nea ux  à  l’herbe,  le  m ode de production

biolog ique com pa ré a u  m ode conv entionnel n ’a

pa s  induit de m odifica tions  de la  v a leur s a nté pour

l’hom m e des  a c ides  g ra s  dépos és  da ns  la  v ia nde.

C ependa nt,  il fa ut noter un  ris que plus  im porta nt

de défa uts  de qua lités  s ens orie lles  ( odeur de la  cô-

telette)  en  m ode de production  biolog ique,  proba -

blem ent en  lien  a v ec une proportion  plus  é lev ée

de lég um ineus es  da ns  les  pra iries  ( en  pa rticu lier

du  trèfle  b la nc) ,  donc da ns  la  ra tion  de l’a n im a l.  

C ette étude en  pa rticu lier v a  da ns  le  m êm e s ens

que la  m a jorité  des  études  s c ientifiques  s ’éta nt

penchée s ur le  s u jet.  Une rev ue bibliog ra phique

( D a ng our et al. ,  2 0 0 9 )  porta nt s ur 1 6 2  études  s c ienti-

fiques  publiées  ces  5 0  dern ières  a nnées  a  re lev é

que,  lors que la  qua lité  des  produits  es t pris e  en

cons idéra tion,  a ucune différence da ns  la  com pos i-

tion  des  tis s us  de la  v ia nde n ’es t obs erv ée pour 9

des  1 0  nutrim ents  les  p lus  fréquem m ent étudiés .

I ls  en  concluent que la  v ia nde roug e produite  s ous

m ode de production  « biolog ique » ou  s ous  m ode

de production  « conv entionnel » prés ente une com -

pos ition  nutritionnelle  la rg em ent com pa ra ble.  

A  contra rio,  une étude brita nnique  ( Ang ood  e t al. ,

2 0 0 8 )  s ’es t penchée s ur la  com pa ra is on  de côtelet-

tes  d’a g nea u « bio » v s .  « conv entionnelles  » d irec-

tem ent a chetées  da ns  3  s uperm a rchés  différents .

L a  v ia nde « bio » tes tée prés enta it une m eilleure

qua lité  nutritionnelle  ( p lus  forte teneur en  a c ides

g ra s  poly ins a turés )  a ins i qu ’une m eilleure qua lité

s ens orie lle .  C ette dern ière s e m a rque à  la  fois  pa r

une m eilleure jutos ité  ( a ttribuée à  une plus  forte

teneur en  g ra s  intra m us cula ire)  et une m eilleure

fla v eur ( a ttribuée à  la  d ifférence de profil en  a c i-

des  g ra s  poly ins a turés ) .  E v idem m ent,  n ’oublions

pa s  que cette étude com pa re de la  v ia nde prov e-

na nt d’a n im a ux  qu i ont très  certa inem ent eu  des

a lim enta tions  non com pa ra bles ,  v oire  des  m odes

d’élev a g e non com pa ra bles  ég a lem ent,  contra ire-

m ent à  l’étude fra nça is e m enée pa r l’I NR A m en-

tionnée c i- a v a nt.  E lle  ne tes te donc pa s  l’effet de

l’a lim enta tion  s ens u  s tricto.
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Pour div ers es  ra is ons  le  nom bre d’ins ém ina tions  réa lis ées  pa r le  C entre d’I ns ém ina tion  et de S élection

O v ines  es t en  ba is s e depuis  quelques  a nnées .  I l es t v ra i que le  recours  incontourna ble à  la  s y nchronis a -

tion  des  cy c les   des  brebis  et la  néces s ité  de tra v a iller a v ec des  s em ences  fra iches  représ entent un  ha n-

dica p certa in  pour l’ins ém ina tion  ov ine.  

L e  tem ps  pa s s é pour m ener à  b ien  l’a ctiv ité  d’ins ém ina tion  n ’es t p lus  en  ra pport a v ec l’intérêt qu’elle  s us -

c ite  chez  les  é lev eurs  et les  coûts  eng endrés  pa r l’a cha t des  béliers ,  leur entretien ,  la  prépa ra tion  des

pa illettes  et les  dépla cem ents  dev iennent proportionnellem ent trop im porta nts .  I l a  donc été décidé,  il y

a  quelques  s em a ines ,  de ne plus  réa lis er d’ins ém ina tions  da ns  les  é lev a g es .

C eci n ’in fluence en  rien  la  pours u ite  des  a utres  a ctiv ités  du  C entre du  Mouton,  que ce s oit a u  n iv ea u de la

recherche,  de la  form a tion  ou  des  s erv ices  a ux  é lev eurs .  L a  journée porte ouv erte a ura  lieu  com m e d’ha -

bitude en  octobre,  les  s u iv is  de g es ta tion  pa r échog ra phie da ns  les  ex ploita tions  et l’év a lua tion  de la  qua -

lité  de la  s em ence des  béliers  indem nes  de m a edi à  Fa u lx - les  -Tom bes  s ont m a intenus .  Pour une

m eilleure org a nis a tion  de ce s erv ice,  les  prélèv em ents  et a na ly s es  de s em ence s eront réa lis és ,  s ur ren-

dez - v ous ,  les  v endredi 9  s eptem bre et 1 4  octobre ( pour tous  rens eig nem ents  :  0 8 1 /5 8  2 8  9 4 ) .
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