
L'a pport de concentré a ux  jeunes  a g nea ux  en  pra i-

rie  penda nt la  période d’a lla item ent es t le  fa it de

nom breux  é lev eurs ,  m a is  s urtout des  é lev eurs  s é-

lectionneurs  qu i es pèrent a ins i v oir leurs  a g nea ux

croîtrent p lus  v ite  pour ex prim er a u  plus  tôt leurs

év entuels  a touts .  R ev ers  de la  m éda ille  :  le  coût de

l’a lim ent,  le  s urplus  de tra v a il et l’év entuelle  a ccou-

tum a nce des  a g nea ux  à  recev oir un  a lim ent com -

plém enta ire,  a ccoutum a nce qu i peut s e  tra duire  pa r

une difficu lté  d’a da pta tion  à  une conduite  ex c lus iv e

à  l’herbe qu i s era it pra tiquée u ltérieurem ent.

Trois  es s a is  ont été m enés  pa r l’I NR A de T heix

pour év a luer l’intérêt de cette com plém enta tion

a lim enta ire  s ur les  perform a nces  de crois s a nce et

d’a ba tta g e d’a g nea ux  de boucherie  rentrés  en

berg erie  a u  s ev ra g e pour y  être fin is .

C o n d u ite  d e s  e s s a is  ( Tab le au  1 )

L es  trois  es s a is  ont été réa lis és  a v ec des  a g nea ux

de ra ce I le  de F ra nce a lla ités  doubles .  Av a nt la

m is e à  l’herbe,  les  a g nea ux  de cha que es s a i

éta ient m enés  en  un  s eu l lot et recev a ient tous  un

com plém ent a lim enta ire  à  v olonté ( m a ïs  g ra in  hu-

m ide) .  A  la  m is e à  l’herbe,  interv enue à  l’â g e de

5 0  jours  en  m oy enne,  les  a g nea ux  de cha que es s a i

ont été s c indés  en  deux  g roupes  hom og ènes  :  un

g roupe n ’a  plus  reçu  le  com plém ent a lim enta ire

(N C )  et l’a utre à  continuer à  le  recev oir (C ) .  L es

brebis  n ’éta ient pa s  com plém entées  en  pra irie .

Après  9  s em a ines  de pâ tura g e,  tous  les  a g nea ux ,

a lors  â g és  de 1 6  s em a ines ,  ont été s ev rés  et ren-

trés  en  berg erie  pour fin ition  a v ec du  concentré et

du  foin .  I ls  ont été a ba ttus  ( ou  s ortis  d’ex périence

pour les  a n im a ux  de renouv ellem ent)  à  4 0  k g  v ifs

pour les  m â les  et 3 8  k g  pour les  fem elles .

L’es s a i 1  ( a nnée 1 )  et l’es s a i 2  ( a nnée 2 )  ont com -

pa ré les  perform a nces  d’a n im a ux  bénéfic ia nt d’une

m êm e dis ponibilité  en  herbe ( cha rg em ent de 1 2  bre-

bis  hecta re,  rota tion  de cha que lot s ur 3  pa rcelles  de

1 7 0 0  m ² cha cune) .  L’es s a i 1  a  com pa ré 2  lots  ( NC  et

C )  ta ndis  que l’es s a i 2  a  dupliqué la  com pa ra is on  de

2  lots  pour pouv oir év entuellem ent confirm er les  ob-

s erv a tions  fa ites  (N C 1  et C 1  – N C 2  et C 2 ) .

Intérêt d’une complémentation des

agneaux au pâturage pendant

la période d’allaitement

Dans le précédent numéro de Filière Ovine et Caprine, nous vous avons pré-

senté deux essais réalisés par l’Institut National de Recherche Agronomique

(INRA) de Clermont-Ferrand-Theix. Ces essais mettaient en évidence l’inté-

rêt zootechnique d’une distribution de concentré à volonté à des agneaux

engraissés en bergerie par rapport à un rationnement et une alimentation

davantage basée sur l’ingestion de fourrage. Une approche économique

mettait également en exergue une distribution à volonté du concentré et ce

même au prix élevé qui est le sien actuellement.

Le prix élevé des aliments interpelle aussi les producteurs d’agneaux

d’herbe qui sont nombreux à complémenter leurs agneaux en prairie. Cette

complémentation est-elle vraiment nécessaire et, surtout, l’est-elle vrai-

ment avant le sevrage, quand les agneaux disposent du lait maternel et

d’une herbe de qualité ? L’INRA de Clermont-Ferrand-Theix a répondu à

cette question par le biais d’une étude diffusée en 1988 (voir Filière ovine

et Caprine n° 29) et d’essais menés en 1992. Ces essais, bien qu’anciens,

conservent toute leurs valeur et conclusions et restent un guide dans la

conduite des agneaux en prairie. Ils vous sont présentés ci-après.
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L’es s a i 3  ( a nnée 3 )  a  com pa ré les  perform a nces

d’a n im a ux  bénéfic ia nt ou  non d’un  com plém ent a li-

m enta ire  m a is  s e lon  que la  d is ponibilité  en  herbe

éta it fa ib le  (B N C  et B C  -   cha rg em ent de 1 9  brebis

hecta re,  rota tion  de cha que lot s ur 4  pa rcelles  de

7 8 0  m ² cha cune)  ou  im porta nte (H N C  et H C  -

cha rg em ent de 1 3  brebis  hecta re,  rota tion  de cha -

que lot s ur 4  pa rcelles  de 1 1 5 0  m ² cha cune) .

R é s u lta ts  z o o te c h n iq u e s  e t  s a n ita ir e s  
( Tab le au  2 )

C r o is s a n c e  a u  p âtu r a g e

D a ns  les  3  es s a is  et pour tous  les  lots ,  qu ’ils  s oient

com plém entés  ou  non,  la  crois s a nce des  a g nea ux

en pra irie  a  été s a tis fa is a nte.  Av a nt s ev ra g e,  cette

crois s a nce dépend fortem ent de la  production  la i-

tière des  brebis .  E lle  a  cependa nt toujours  été plus

im porta nte pour les  lots  com plém entés .

§ D a ns  l’essai 1,  la  com plém enta tion  ( 1 2 , 3  k g

de MS )  a  perm is  un  g a in  de crois s a nce m a -

joré de 1 4  %  ( 3 1 5  g r/j  contre 2 7 6  g r/j )  -  s ta-

tis tiqu e m e nt s ign ificatif - ;

§ D a ns  l’essai 2,   la  com plém enta tion  du  pre-

m ier g roupe ( 1 3 , 9  k g  de MS )  n ’a  perm is  a u-

cun g a in  de crois s a nce s ig n ifica tif ( 2 8 9  g r/j

contre 2 8 1  g r/j )  ta ndis  que celle  du  deux ièm e

g roupe ( 9 , 4  k g  de MS )  a  perm is  une crois -

s a nce m a jorée de 9  %  ( 2 9 4  g r/j  contre 2 6 9

g r/j )  -  s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif -  ;  

§ D a ns  l ’essai 3,  a v ec une fa ib le  d is ponibilité

d’herbe,  la  com plém enta tion  ( 1 6 , 0  k g  de

MS )  a  perm is  un  g a in  de crois s a nce m a joré

de 2 7  %  ( 2 8 7  g r/j  contre 2 2 6  g r/j )  -  s tatis ti-

qu e m e nt s ign ificatif - .  Av ec une herbe a bon-

da nte,  la  com plém enta tion  ( 1 7 , 5  k g  de MS )

n’a  perm is  a ucun g a in  de crois s a nce s ig n ifi-

ca tif ( 2 7 7  g r/j  contre 2 7 6  g r/j ) .

Croissance en bergerie

R entrés  en  berg erie

lors  du  s ev ra g e,  les

a g nea ux  des  3  es s a is

ont eu  de belles  crois -

s a nces  m oy ennes  du-

ra nt leur période de fi-

n ition  ( de 2 7 7  à  3 6 9

g r/j ) .  L a  tenda nce ob-

s erv ée a u  pâ tura g e

s ’es t inv ers ée,  ce  s ont

les  a g nea ux  non com -

plém entés  a v a nt s e-

v ra g e qu i ont eu  les  m eilleures  crois s a nces ,  à  l’ex -

ception  de ceux  de l’es s a i 3  qu i bénéfic ia ient d’une

herbe en  a bonda nce ( - 9 % ,  3 0 1  g r/j  contre 3 2 9  g r/j ) .

§ D a ns  l’essai 1,  les  a g nea ux  non com plém en-

tés  en  pra irie  ont eu  une crois s a nce a près  s e-

v ra g e s upérieure de 1 2  %  pa r ra pport à  celle

des  a g nea ux  com plém entés  ( 3 6 9  g r/j  contre

3 3 0  g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif - ;

§ D a ns  l’essai 2,  les  a g nea ux  non com plém en-

tés  en  pra irie  ont eu  une crois s a nce a près

s ev ra g e s upérieure de 2 3  %  da ns  la  pre-

m ière réplica tion  ( 3 4 0  g r/j  contre 2 7 7  g r/j )  –

s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif – et de 2  %  da ns

la  deux ièm e réplica tion  ( 3 3 3  g r/j  contre 3 2 6

g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif -  ;  

§ D a ns  l’essai 3,  a v ec une fa ib le  d is ponibilité

d’herbe,   les  a g nea ux  non com plém entés  en

pra irie  ont eu  une crois s a nce a près  s ev ra g e

s upérieure de 3  %  pa r ra pport à  celle  des

a g nea ux  com plém entés  ( 2 9 7  g r/j  contre 2 8 7

g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif - .

Consommation d’aliments et de foin en bergerie

L ors  de la  période de fin ition  en  berg erie,  les

a g nea ux  qu i n ’a v a ient pa s  été com plém entés  en

pra irie  ont da v a nta g e cons om m é d’a lim ents  ( m a ïs

g ra in  hum ide +  concentré)  et de foin  que ceux  qu i

a v a ient été com plém entés  ( s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif) ,  à

l’ex ception  de ceux  de la  prem ière réplica tion  de

l’es s a i 2  [ - 1 , 7  k g  de MS  d’a lim ents  cons om m és  ( 1 6 , 6

k g  contre 1 8 , 3  k g ,  s oit - 9 % )  et - 1 , 3  k g  de MS  de

foin  cons om m é ( 1 2 , 8  k g  contre 1 4 , 1  k g ,  s oit - 9 % ) ] .

§ D a ns  l’essai 1:  + 8 , 3  k g  de MS  d’a lim ents

cons om m és  ( 3 1 , 4  k g  contre 2 3 , 1  k g ,  s oit +

3 6 % )  et + 1 , 1  k g  de MS  de foin  cons om m é

( 7 , 4  k g  contre 6 , 3  k g ,  s oit + 1 7 % ) ;

§ D a ns  l’essai 2 ( deux ièm e réplica tion) :  + 3 , 4

k g  de MS  d’a lim ents  cons om m és  ( 1 9 , 2  k g  de

ESSAI 1 ESSAI 2

Nombre agneaux

N C

1 2

C

1 2

N C 1

1 2

C 1

1 2

N C 2

1 2

Date mise à l’herbe

Date sevrage
e1 8 /0 4 e

e2 3 /0 6 e

CRITÈRES D’ALLOTEMENT

 üD a te  n a is s a n c e e0 4 /0 3 e

e2 5 /0 4 e

e2 6 /0 6 e

e0 3 /0 3 e

ESSAI 3
C 2

1 2

B N C

1 2

B C

1 2

H N C

1 2

e2 5 /0 4 e

e2 4 /0 6 e

e2 8 /0 2 e

H C

1 2

 üP o id s  n a is s a n c e  ( kg)

 üC r o is s a n c e  n a is s a n c e  
      -  m is e  à l ’h e r b e  ( gr/j )

4 , 5

2 1 4

 üS e x e 1 2  M

4 , 6

2 1 8

4 , 1

2 1 1

1 2  M
6  M

6  F

4 , 1

1 9 9

a 4 , 0 a

2 0 6

6  M

6  F

6  M

6  F

4 , 1

1 9 3

4 , 2

2 1 1

6  M

6  F

7  M

5  F

4 , 2

1 9 8

4 , 2

2 1 0

7  M

5  F

7  M

5  F

4 , 2

2 1 1

7  M

5  F

T A B L E A U  1  – D I S P O S I T I F  E X P ÉR I ME N TA L  E T  C R I T ÈR E S  D ’A L L O T E ME N T
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MS  contre 1 5 , 8  k g ,  s oit + 2 2 % )  et + 2 , 7  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 1 3 , 6  k g  contre

1 0 , 9  k g ,  s oit + 2 5 % ) ;  

§ D a ns  l’essai 3:

1 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it fa i-

b le  lors  du  pâ tura g e:  + 5 , 2  k g  de MS

d’a lim ents  cons om m és  ( 3 5 , 8  k g  de MS

contre 3 0 , 6  k g ,  s oit + 1 7 % )  et + 5 , 1  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 2 2 , 4  k g  con-

tre  1 7 , 3  k g ,  s oit + 2 9 % ) ;

2 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it im -

porta nte a u  pâ tura g e:  + 5 , 6  k g  de MS

d’a lim ents  cons om m és  ( 2 9 , 2  k g  de MS

contre 2 3 , 6  k g ,  s oit + 2 4 % )  et + 2 , 6  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 1 8 , 1  k g  con-

tre  1 5 , 5  k g ,  s oit + 1 7 % ) .

Consommation totale d’aliments

Au bila n ,  la  cons om m a tion  cum ulée d’a lim ent pa r

a g nea u dura nt les  périodes  d’a lla item ent et de fi-

n ition  ( m a ïs  g ra in  hum ide +  concentré)  es t tou-

jours  s upérieure pour les  a g nea ux  qu i ont été

com plém entés  en  pra irie  ( de + 4  k g  de MS  à  +

1 5 , 6  k g  de MS ,  s oit de + 1 3  %  à  + 9 4  % ) .

§ D a ns  l’essai 1:  + 4  k g  de MS  d’a lim ents  ( 3 5 , 4

k g  contre 3 1 , 4  k g ,  s oit + 1 3 % ) ;

§ D a ns  l’essai 2:  

1 .  prem ière réplica tion:  + 1 5 , 6  k g  de MS

d’a lim ents  ( 3 2 , 2  k g  contre 1 6 , 6  k g ,  s oit

+ 9 4 % ) ;

2 .  deux ièm e réplica tion:  + 6  k g  de MS  d’a li-

m ents  ( 2 5 , 2  k g  contre 1 9 , 2  k g ,  s oit +

3 1 % ) ;

§ D a ns  l’essai 3:

1 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it fa i-

b le  lors  du  pâ tura g e:  + 1 0 , 8  k g  de MS

d’a lim ents  ( 4 6 , 6  k g  contre 3 5 , 8  k g ,  s oit

+ 3 0 % ) ;

2 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it im -

porta nte a u  pâ tura g e:   + 1 1 , 9  k g  de MS

d’a lim ents  ( 4 1 , 1  k g  contre 2 9 , 2  k g ,  s oit

+ 4 1 % ) .

Abattage

L es  a g nea ux  ont été a ba ttus  à  un  poids  v if a p-

prox im a tif défin i :  3 8  k g  pour les  fem elles  et 4 0

k g  pour les  m â les .  C om m e leur crois s a nce à

l’herbe a v a it été bonne da ns  tous  les  ca s  ( de 2 2 6

g r/j  à  3 1 5  g r/j )  et qu’ils  s ont res tés  long tem ps  en

pra irie  ( jus qu’à  l’â g e de 1 6  s em a ines ) ,  ils  éta ient

déjà  a s s ez  lourds  lors qu’ils  ont été s ev rés  et ren-

trés  en  berg erie  pour fin ition .  L a  période de fin i-

tion  a  donc été re la tiv em ent courte pour cha que

es s a i.  L a  d ifférence entre la  durée de fin ition  en

berg erie  des  a g nea ux  com plém entés  en  pra irie

( m eilleure crois s a nce à  l’herbe)  et des  a g nea ux

non com plém entés  ( m eilleure crois s a nce en  ber-

g erie)  es t en  fina lité  a s s ez  fa ib le.  E lle  v a rie  de 3

jours  à  8  jours  s e lon  l’es s a i et,  à  l’ex ception  de la

prem ière réplica tion  de l’es s a i 2 ,  e lle  es t à  l’a v a n-

ESSAI 1 ESSAI 2

DURANT L’ESSAI (EN PRAIRIE)
N C C N C 1 C 1 N C 2

 üC r o is s a n c e  ( gr/j )

 üC o n s o m m a tio n  a l im e n t  ( kg  MS )

2 7 6

-

EN FINITION (EN BERGERIE)
 üC r o is s a n c e  ( gr/j ) 3 6 9

3 1 5

1 2 , 3

2 8 1

-

3 3 0 3 4 0

2 8 9

1 3 , 9

2 6 9

-

2 7 7 3 3 3

ESSAI 3
C 2 B N C B C H N C

2 9 4

9 , 4

2 2 6

-

3 2 6 2 9 7

2 8 7

1 6 , 0

2 7 6

-

2 8 7 3 0 1

H C

2 7 7

1 7 , 5

3 2 9

 üC o n s o m m a tio n  m a ïs  ( kg  MS )

 üC o n s o m m a tio n  c o n c e n tr é  ( kg  MS )

-

3 1 , 4

 üC o n s o m m a tio n  fo in  ( kg  MS )

 üC o n s o m m a tio n  to ta le  ( kg  MS )

7 , 4

3 8 , 8

 üP o id s  v i f  ( kg)

 üA g e  ( jou rs )

4 0 , 8

1 3 9

 üD u r é e  d e  f in it io n  ( jou rs )

ABATTAGE

2 8

-

2 3 , 1

3 , 2

1 3 , 4

6 , 3

2 9 , 4

1 2 , 8

2 9 , 4

3 , 2

1 5 , 1

3 , 9

1 5 , 3

1 4 , 1

3 2 , 4

1 3 , 6

3 2 , 8

4 1 , 1

1 3 4

3 9 , 1

1 3 9

2 4 2 2

4 0 , 1

1 4 7

3 8 , 9

1 4 2

3 0 2 6

3 , 7

1 2 , 1

-

3 5 , 8

1 0 , 9

2 6 , 7

2 2 , 4

5 8 , 2

1 , 4

2 9 , 2

-

2 9 , 2

1 7 , 3

4 7 , 9

1 8 , 1

4 7 , 3

3 9 , 4

1 3 9

3 9 , 8

1 5 3

2 2 3 8

4 0 , 7

1 4 5

4 0 , 9

1 4 6

3 2 3 1

1 , 4

2 2 , 2

1 5 , 5

3 9 , 1

4 0 , 7

1 4 3

2 8

 üN o m b r e

 üP o id s  c a r c a s s e  f r o id e  ( kg)

1 2

1 8 , 3

 üR e n d e m e n t  ( % )

 üF e r m e té  g r a s  d o r s a l  ( n ote  de  3  à 1 5 )  

4 4 , 9

8

 üP o id s  g r a s  ( p é r ir é n a l  +  p é r is to m a c a l) ( gr)  3 7 8

1 2

1 9 , 4

1 0

1 7 , 9

4 7 , 2

1 1

4 5 , 8

1 2

1 0

1 8 , 4

1 0

1 8 , 0

4 5 , 9

1 2

4 6 , 3

1 1

4 8 5 5 0 7 4 9 8 5 1 4

1 0

1 8 , 1

9

1 8 , 4

4 5 , 9

1 1

4 6 , 2

8

9

1 9 , 1

8

1 9 , 1

4 6 , 9

9

4 6 , 7

8

4 7 1 4 5 9 5 5 6 5 2 8

8

1 9 , 1

4 6  , 9

9

5 6 1

T A B L E A U  2  – R ÉS U L TAT S  D E  C R O I S S A N C E ,  D E  C O N S O MMAT I O N  E T  D ’A B AT TA G E
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ta g e des  a g nea ux  com plém entés  en  pra irie .

L a  com plém enta tion  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent ne s em ble pa s  a v oir in fluencé le  ren-

dem ent à  l’a ba tta g e des  a g nea ux .  C e rendem ent

ne v a rie  que de 0 , 1  à  0 , 7  %  da ns  les  es s a is  2  et 3 .

D a ns  l’es s a i 1 ,  il es t cependa nt nettem ent à

l’a v a nta g e des  a g nea ux  com plém entés  ( + 2 , 3  % ) .

Au  n iv ea u de l’eng ra is s em ent des  a g nea ux ,  la

com plém enta tion  en  pra irie  es t pos itiv e s ur la  fer-

m eté du  g ra s  de couv erture ( m eilleure da ns  les

es s a is  1  et 3  et équiv a lente da ns  les  deux  réplica -

tions  de l’es s a i 2 )  m a is  tend à  produire des  ca r-

ca s s es  s ens iblem ent plus  g ra s s es  ( es s a is  1  et 3 ) .

Incidence sur l’infestation parasitaire

L a  com pa ra is on  de l’in fes ta tion  pa ra s ita ire  des

a nim a ux  en  pra irie  s e lon  qu’il y  a it eu  ou  non a p-

port d’un  com plém ent a lim enta ire  a  été fa ite  s ur

ba s e de l’év olution,  entre la  m is e en  pra irie  et la

rentrée en  berg erie,  :

§ du ta ux  de peps inog ène da ns  le  s a ng  ( le

peps inog ène,  prés ent da ns  la  ca illette,  pa s s e

d’a uta nt p lus  fortem ent da ns  le  s a ng  que la

m uqueus e de la  ca illette  es t a ltérée pa r des

pa ra s ites ) ,

§ du nom bre de la rv es  in fes ta ntes  pa r k g  de

m a tière s èche d’herbe,  

§ et/ou du  nom bre d’oeufs  pa r g r de fèces .

D a ns  l’es s a i 1 ,  l’év olution  du  ta ux  de peps inog ène

da ns  le  s a ng  des  a g nea ux  dura nt la  période de

pâ tura g e a  été s ens iblem ent s im ila ire  chez  les

a g nea ux  com plém entés  et non com plém entés .

D a ns  les  deux  réplica tions  de l’es s a i 2 ,  ce  ta ux  a

peu év olué chez  les  a g nea ux  com plém entés  m a is

a  s ig n ifica tiv em ent a ug m enté chez  les  a g nea ux

non com plém entés  :  doublé da ns  la  prem ière ré-

plica tion  et trip lé  da ns  la  deux ièm e.  D a ns  l’es s a i

3 ,  le  ta ux  de peps inog ène a  peu év olué chez  les

a g nea ux  com plém entés  quel que s oit la  d is ponibi-

lité  en  herbe.  C hez  les  a g nea ux  non com plém en-

tés ,  il a  a ug m enté de 4 0  %  da ns  le  lot d is pos a nt

d’herbe en  a bonda nce et a  doublé da ns  le  lot à

fa ible  d is ponibilité  d’herbe.

L e nom bre de la rv es  in fes ta ntes  pa r k g  de m a -

tière s èche d’herbe n ’a  été re lev é que da ns  l’es s a i

2 .  E ntre la  m is e à  l’herbe et le  s ev ra g e,  il a  év olué

de 5 6  à  6 0 0  et de 3 7  à  8 0 2  da ns  les  deux  lots

non com plém entés  a lors  qu’il n ’a  év olué que de 5

à  6 8  et de 7 3  à  2 3 6  da ns  les  lots  com plém entés .

D a ns  l’es s a i 1 ,  le  nom bre d’oeufs  rejetés  a v ec les

fèces  des  a g nea ux  éta it fa ib le  et équiv a lent da ns

les  deux  lots .  D a ns  les  deux  réplica tions  de l’es s a i

2 ,  ce  nom bre éta it s ig n ifica tiv em ent m oindre pour

les  lots  com plém entés .

A n a ly s e  d e s  r é s u lta ts

L es  es s a is  1  et 2  ne perm ettent pa s  de tirer de

v érita bles  ens eig nem ents  s ur la  com plém enta tion

d’a g nea ux  de boucherie  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent,  a g nea ux  qu i ens u ite  s ont rentrés  en

berg erie  pour fin ition .  C erta ins  rés u lta ts  s ont v a -

ria bles  d’un  es s a i à  l’a utre et ont peut être été in -

fluencés  pa r une dis ponibilité  d’herbe différente.

Aus s i,  l’es s a i 3  a  été réa lis é  et a  cons idéré deux

ca s  de fig ure :  une dis ponibilité  en  herbe fa ib le  et

une dis ponibilité  en  herbe im porta nte.

L’es s a i 3  dém ontre que lors que les  a g nea ux  ne

s ont pa s  com plém entés  en  pra irie ,  leur v ites s e de

crois s a nce dépend fortem ent de la  d is ponibilité  en

herbe ( +  2 2  %  s i d is ponibilité  en  herbe im por-

ta nte ( 2 7 6  g r/jour contre 2 2 6 ) ) .  S i l’herbe es t peu

dis ponible,  les  brebis  en  ing èrent m oins  et leur

production  la itière dim inue.  L es  a g nea ux  en  pâ tis -

s ent a lors  doublem ent :  ils  ing èrent ég a lem ent

m oins  d’herbe m a is  a us s i m oins  de la it.  E n  outre,

ils  s e  pa ra s itent fortem ent ( ta ux  de peps inog ène

doublé)  du  fa it qu ’ils  pâ turent p lus  ra s  ( la  m a jori-

té  des  la rv es  in fes ta ntes  s e  trouv ent à  la  ba s e des

pla ntes ) ,  ce  qu i peut ég a lem ent a v oir une inc i-

dence s ur leur crois s a nce.  L’a pport d’un  com plé-

m ent a lim enta ire  perm et de m a jorer la  crois s a nce

de ces  a g nea ux  de 2 7  %  ( 2 8 7  g r/jour contre 2 2 6

g r/jour)  et de leur m a inten ir un  bon éta t s a n i-

ta ire.  L eur crois s a nce es t a lors  équiv a lente à  celle

d’a g nea ux  dis pos a nt d’herbe à  v olonté et pour qu i

l’a pport d’un  com plém ent es t inutile  ( 2 7 7  g r/jour

contre 2 7 6  g r/jour) .  E n  effet,  s i l’herbe es t a bon-

da nte,  l’ing es tion  de concentré s e s ubs titue à  l’in -

g es tion  d’herbe et la  crois s a nce des  a g nea ux  ne

s ’en  trouv e pa s  a m éliorée.

S i la  com plém enta tion  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent es t pos itiv e s ur la  crois s a nce des

a g nea ux  en  ca s  de fa ib le  d is ponibilité  en  herbe,

elle  tend à  a g ir pos itiv em ent s ur la  ferm eté du

g ra s  de couv erture m a is  nég a tiv em ent s ur l’en-

g ra is s em ent de la  ca rca s s e.

Un regard économique sur les résultats de l’es s a i 3

( ta b le a u  3 )  a v ec un  concentré év a lué à  3 0 0  € la

tonne,  un  foin  à  1 2 5  € la  tonne,  une pa ille  de li-
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tière à  1 0 0  € la  tonne et une v a loris a tion  des  ca r-

ca s s es  à  5 , 5  € le  k g  m ontre que l’intérêt de la

com plém enta tion  des  a g nea ux  penda nt la  période

d’a lla item ent es t fina ncièrem ent intéres s a nte lors -

que l’herbe es t peu  a bonda nte ( +  2 , 8 2  € pa r

a g nea u) .  D a ns  ce ca s ,  e lle  perm et a us s i de ré-

du ire  la  période de fin ition  ( -  6  jours )  et donc le

tem ps  de tra v a il de l’é lev eur.  Pa r contre,  s i l’herbe

es t d is ponible  en  qua ntité,  il es t p lus  intéres s a nt

de ne pa s  com plém enter les  a g nea ux  ( +  3 , 6 1  €

pa r a g nea u) ,  s a cha nt que la  période de fin ition  ne

s era  que fa ib lem ent m a jorée ( +  3 jours ) .

Source

Pra che S .  ,  T hériez  M.,  B échet G .  1 9 9 2 .  C om plém e ntation

de s  agn e au x  au  pâtu rage  pe n dant la ph as e  d 'allaite m e nt -

I nte raction  e ntre  le  n iv e au  de  com plém e ntation  e t la qu antité

d 'h e rbe  offe rte  e t e ffe t s u r le  n iv e au  de  paras itis m e .  I NR A

Prod.  An im .  5 ( 2 ) :  1 3 7 - 1 4 8 .  http : //gran it. jou y. in ra. fr/pro-

du ction s - an im ale s /1 9 9 2 /Prod_ An im _ 1 9 9 2 _ 5 _ 2 _ 0 6 .pdf

ESSAI 3

CONSOMMATION

B N C B C H N C H C

 üc o n c e n tr é  ( 8 7 %  MS  à 3 0 0  €/T )

 üfo in  ( 8 5 %  MS  à 1 2 5  €/T )

( 3 5 , 8  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 2 , 3 4  €

( 2 2 , 4  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  3 , 2 9  €

 üp a i l le  e n  f in it io n  ( à 1 0 0  €/T )

C O N S O MMAT I O N  T O T A L E

3 8  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T

=  3 , 8  €

1 9 ,4 3  €

( 4 6 , 6  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 6 , 0 7  €

( 1 7 , 3  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 5 4  €

( 2 9 , 2  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 0 , 0 7  €

( 1 8 , 1  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 6 6  €

3 2  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  3 , 2  €

2 1 ,8 1  €

3 1  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  3 , 1  €

1 5 ,8 3  €

( 4 1 , 1  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 4 , 1 7  €

( 1 5 , 5  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 2 8  €

2 8  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  2 , 8  €

1 9 ,2 5  €

VALORISATION CARCASSE SUR LA PÉRIODE DE L’ESSAI

 üPrise de poids vif entre l’abat-
       tage et la mise à l’herbe

2 8  k g

 üR e n d e m e n t  à l ’a b a tta g e

V A L O R I S AT I O N  C A R C A S S E

( à 5 , 5  €/kg  carcas s e )

4 6 , 2  %

2 8  k g  x  4 6 , 2  %  x  5 , 5  € 

=  7 1 ,1 5  €

MARGE ( v aloris ation  carcas s e  -  con s om m ation )

5 1 ,7 2  €

D IFFÉRENCE DE MARGE SUITE À LA COMPLÉMENTATION

2 9 , 6  k g 2 9 , 1  k g

4 6 , 9  %

2 9 , 6  k g  x  4 6 , 9  %  x  5 , 5  € 

=  7 6 ,3 5  €

4 6 , 7  %

2 9 , 1  k g  x  4 6 , 7  %  x  5 , 5  € 

=  7 4 ,7 4  €

2 8 , 9  k g

4 6 , 9  %

2 8 , 9  k g  x  4 6 , 9  %  x  5 , 5  € 

=  7 4 ,5 5  €

5 4 ,5 4  € 5 8 ,9 1  €

+ 2,82 € + 3,61 €

5 5 ,3 0  €

T A B L E A U  3  – I N T ÉR ÊT  ÉC O N O MI Q U E  D E  L A  C O MP L ÉME N TAT I O N

D a ns  cet a rtic le  prés enté en  pa g e 1 9  du  précédent num éro de "F ilière O v ine et C a prine",  le  pa ra g ra phe

introduis a nt le  1 er es s a i a  été m a lencontreus em ent s upprim é lors  de la  m is e en  pa g e.  C e pa ra g ra phe es t

à  pla cer jus te a près  le  titre  « 1 er es s a i ».

C e t  e s s a i  a  été m e n é s u r  d e u x  lo ts  d e  2 7  a g n e a u x ,  c h a c u n  c o n s t itu é d e  1 5  m âle s  e t  d e  1 2  fe m e l-

le s ,  s e v r és  à  9  s e m a in e s  e t  r e c e v a n t  u n  m êm e  fo in  d o n n é à  v o lo n té.  L e

p r e m ie r  lo t  a  b én éf ic ié d ’u n  a p p o r t  d e  c o n c e n tr é à  v o lo n té ( q u a n t ité p la -

fo n n ée  à  1 2 2 0  g r  b r u t  p a r  j o u r )  ta n d is  q u e  le  d e u x ièm e  lo t  a  été r a t io n n é

à  5 0  %  ( 6 1 0  g r  b r u t  p a r  j o u r ) .  L e s  a g n e a u x  o n t  to u s  été a b a ttu s  a u  m êm e

p o id s  ( 3 4  k g ) ,  s a n s  te n ir  c o m p te  d e  le u r  éta t  d ’e n g r a is s e m e n t .  P a r  k g  d e

m a t ièr e  s èc h e  ( MS ) ,  le  fo in  d o s a it  0 .5 0  U F V,  6 6  g r  d e  P D I E  e t  5 2  g r  d e

P D I N  e t  le  c o n c e n tr é 1 .0 0  U F V,  1 2 5  g r  d e  P D I E  e t  1 6 4  g r  d e  P D I N .

Toutes  nos  ex cus es  pour les  dés a g rém ents  ca us és  pa r cette erreur de m is e en  pa g e!

 Article "Pour l’engraissement des agneaux en bergerie, un concentré

à volonté reste économiquement performant" : 
ERRATUM


