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RESUMÉ SUMMAWY 

Dans le cadre d’une étude pluridiscipli- 
naire de l’élevage ovin et bovin dans les 
Pyrénées Centrales, nous avons cherché à 
porter un diagnostic sur la qualité et I’uti- 
lisation des surfaces pastorales et sur les 
conduites de troupeaux, pourpouvoirpro- 
poser des améliorations à ta situation 
actuelle. 

Within the framework of a multidisci- 
plinary study of sheep and cattle raising in 
the Central Pyrenees, an attempt was made 
to ana&ze the quality and utilization of the 
grazed areas, and the handling of the 
herds, in order to suggest improvements of 
current practices. ~ 

Les systèmes d’élevage sont très com- 
ptexes : les troupeaux utilisent des parcours 
hétérogènes dans la même journée et reçoi- 
vent une alimentation complémentaire. 

The grazing systems are very complex. 
The herds use varied grazing areas in the 
course of a single day, and receive addi- 
tional feed indoors. 

Pour répondre à nos objecttfs, les enre- 
gistrements de performances zootechniques 
et de distributions fourragères, les obser- 
vations sur les surfaces pastorales et leur 
utilisation globale se sont avérés insuffi- 
sants. Ceci nous a conduits à entreprendre 
une mesure de l’ingestion journalière au 
pâturage sur la base d’une décomposition 
de la forme durée du pâturage x rythme 
d ‘@gestion (nombre de bouchées par unité 
de temps) x taille de la bouchée. 

It was found that simply recording ani- 
mal performance and the distribution of 
feed, together with observations concer- 
ning the grazed areas and their overall uti- 
lisation, was insufficient to attain the sta- 
ted goal. It was decided therefore to mea- 
sure daity intake ai pasture, based on 
decompositions of the form duration of 
grazing x rate of ingestion (number of 
bites per unit time) x size of bite. 

La mesure de la taille de la bouchée a 
demandé la mise au point d’une méthode 
de travail applicable à ce type de situation. 
Les résultats obtenus ont été comparés avec 
seuxfournispar un bilan alimentaire. Les 
difficultés et les limites de la mesure de 
l’ingestion hors domaine expérimental sont 
discutées. 

The measurement of the size of a bite 
required the development of a method 
applicable to this type of situation. The 
results obtained were compared with those 
provided by an energy balance calculation. 
The difficulties and limitations of intake 
measurements outside experimental farms 
are discussed. 

RESUMEN 

En el marco de un estudio pluridiscipli- 
nario que ata& a la crianza de ganado 
ovino y bovino en 10s Pirineos Centrales, 
hemos tratado de establecer un diagnOstico 
tanto de la calidad y de la utilizaci6n de las 
superficies forrajeras como del manejo de 
10s rebaiïos, para poder elaborar proposi- 
ciones susceptibles de mejorar la situacidn 
actuat. 

Los sistemas de ganaderia son muy com- 
plejos : 10s reba%s siguen recorridos hete- 
rogéneos durante un mismo dia y reciben 
una alimentaci& complementaria. Los 
datas registrados referentes a 10s resultados 
zootécnicos y a las reparticiones forrajeras, 
las observaciones acerca de las superficies 
pastorales y de sus utilizaciones en general, 
comprobaron ser insuficientes para alcan- 
zar nuestros objetivos. Por esta raz& 
hemos empezado a medir el consuma dia- 
rio en elpastoreo, tomando como base una 
descomposiciOn tanto de la forma, duraci& 
del pastoreo, ritmo del consuma (numero 
de mascadas por unidad de tiempo multi- 
plicado por el tamano de la mascada). 

Para medir las mascadas de ha desarrot- 
lado un método de trabajo que se adapta 
a esta situation. Los resultados obtenidos 
se comparan con 10s que fueron realizados 
par un balance de alimentaciOn. Finalmente 
son discutidos las dificultades y las limites 
quepresenta la medida del consuma fuera 
de la es-fera experimental. 

Les recherches engagées en 1976 devaient mettre en L’évolution des niveaux et thèmes d’btude de l’équipe 
évidence les blocages et les problèmes de fonctionnement 
de l’élevage pyrénéen, et dégager des voies d’améliora- 
tion. L’équipe pluridisc@Einaire, rassemblée autour de cet 
objectif, a développé une approche globale du prob&ème, 
s’appuyant sur une méthodologie d’analyse de système. 

a été schématiquement la suivante : 

La nécessité d’une telle approche découlait de la com- 
plexité et des nombreuses dimensions collectives de I’éle- 
vage dans la région, de la reconnaissance des limites des 
quelques références fragmentaires existantes et de 
l’échec fréquent des tentatives ponctuelles d’amélioration 
entreprises auparavant. 

* LIVRA. Unité de Recherches sur Ees Systèmes Agraires et le Dévelop- 
pement B.P. 12 - 37320 Castanet-bolosan. 
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En l’absence de références techniques fines, l’étude du 
fonctionnement global de l’exploitation et de son système 
d’élevage, et l’analyse de la logique de prise de décision 
des éleveurs, ont fait évoluer les recherches vers l’analyse 
de l’élaboration de la production. 

II est apparu nécessaire, sur certains points, de des- 
cendre au plus près des « bases biologiques » de fonc- 
tionnement des systèmes d’élevage, pour affiner le dia- 
gnostic sur les contraintes et problèmes de fonctionne- 
ment et disposer de bases d’élaboration d’améliorations. 

Les recherches sur les espaces pastoraux et fourragers 
ont suivi une évolution similaire. 

Toutes ces recherches ne pouvant s’effectuer que chez 
des éleveurs, (absence de domaine expérimental et dif- 
ficultés de reconstituer des conduites d’élevage compa- 
rables en domaine), l’ensemble du travail a été conduit 
dans des conditions relativement précaires, et surtout avec 
l’obligation d’utiliser des méthodes relativement légères. 

CONDUITE DE L’ÉLEVAGE DAN§ LES 
PYRÉNÉES CENTRALES 

L’élevage des Pyrénées Centrales utilise trois grands 
types de surface au cours de l’année : l’été-Juin à Octo- 
bre -, les animaux (ovins et bovins) pâturent des surfaces 
d’altitude (1500 à 2500 m). En dehors de cette période, 
l’élevage repose sur des parcours plus bas, et plus pro- 
ches des villages, utilisés au printemps et en automne, 
mais aussi en hiver en complément d’autres ressources 
fourragères et sur des prairies de fond de vallée fauchées 
pour constituer les réserves hivernales, et pacagées pen- 
dant la période Novembre-Avril. 

L’utilisation des pâturages à toutes les saisons est le 
plus souvent collective. Les parcours utilisés en demi- 
saison et en hiver présentent à tous niveaux une forte 
hétérogénéité : appropriation collective ou privée, histoire 
culturale très variée (anciens champs, anciens prés, par- 
cours anciens), flore, niveau d’utilisation et d’embroussail- 
lement, altitude, pente et exposition. 

En raison des conditions climatiques, les animaux sont 
hivernés en bâtiments, tout au moins la nuit, et reçoivent 
pendant cette période des fourrages récoltés, parfois asso- 
ciés à une complémentation en concentré. 

Les ressources les plus limitantes dans ce système sont 
les fourrages récoltés, les surfaces de fauche étant limi- 
tées en regard des surfaces de pâturage. 

Les principales productions animales sont la produc- 
tion de maigres, vendus à la descente d’estive pour les 
bovins et une partie des ovins ; la production d’agneaux 
de bergerie d’hiver et de printemps pour les autres trou- 
peaux ovins. 

Le calendrier de reproduction des bovins est classique- 
ment celui des troupeaux de mères allaitantes en zone 
de montagne : vêlages de Février-Mars. Les ovins sont 
conduits en agnelage d’automne, à contre-saison 
sexuelle. Ce cadrage de reproduction, classique lui aussi 
en zone de montagne est en grande partie imposé par 
les contraintes de la transhumance. La maîtrise de la 
reproduction est généralement médiocre, en élevage 
bovin comme en élevage ovin. 

Nous avons principalement porté nos efforts de recher- 
che sur la période hivenale et les demi-saisons (Octobre 
à Mai), principal goulot d’étranglement de l’élevage de la 
région. 

LES MOTIVATIONS ET LES OBJECTIFS 
DES RECHERCHES 

Dans la double perspective évoquée précédemment, 
comprendre et porter un diagnostic sur le fonctionnement 
de l’élevage et les pratiques des éleveurs d’une part, et 
proposer des améliorations d’autre part, les recherches 
entreprises au niveau de l’utilisation des pâturages 
visaient à répondre à un ensemble de questions. 

Au niveau de la conduite des troupeaux, il fallait cer- 
ner les composantes du niveau d’alimentation des trou- 
peaux et la nature des limitations entraînées sur la pro- 
duction, dans une situation où la ration journalière asso- 
cie distributions fourragères et pâturage, et où la logique 
générale d’élevage est de puiser pendant l’hivernage sur 
les réserves corporelles que les animaux ont (re)cQnsti- 
tuées oendant la oériode estivale. 

Dans une première phase des recherches des enregis- 
trements ont été effectués sur : 

- les niveaux de production des animaux (croissance 
des jeunes et production laitière des mères), 

- [es niveaux de distributions fourragères et la qualité 
des fourrages distribués, 

- le sens et E’intensité des variations de réserves cor- 
porelles (Body Conditions Scoring). 

Pour affiner le diagnostic de la conduite alimentaire des 
troupeaux et proposer des améliorations, il était néces- 
saire d’estimer le prélèvement journalier au pâturage, la 
qualité de ce prélèvement et l’apport alimentaire fourni, 
ainsi que la « marge de manœuvre » sur ce prélèvement, 
c’est-à-dire les variations possibles de ses caractéristiques 
par ItIOdifiCatiQn des modalités de pâturage. 

Au niveau de l’utilisation des surfaces pastorales, 
il fallait quantifier le niveau d’utilisation de la production 
sur les différentes zones de ces pâturages hétérogènes 
et cerner les différentes périodes d’utilisation au cours de 
l’année, afin d’analyser son incidence sur I’ëvolution des 
ressources et de la flore. 

II s’agissait également d’affiner le diagnostic sur les 
pratiques d’utilisation des pâturages et de fonder des pro- 
positions d’amélioration. Les premiers travaux avaient 
porté sur la reconnaissance et l’analyse des circuits jour- 
naliers de pâturage, sur l’étude de la flore et de la fertilité 
des sols et sur le niveau de production des surfaces en 
l’absence de pâturage. 

L’ensemble de ces questions nous a conduits à recher- 
cher une quantification de la pression de pâturage en 
tout point du territoire et à toute période de l’année, et 
de la consommation d’herbe journalière des animaux. 

Nous avons ainsi ajouté aux observations des circuits 
journaliers de pâturage et du comportement spatial et ali- 
mentaire des troupeaux, un dispositif destine à estimer 
le niveau d’ingestion des animaux. 
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1 - MÉTHODOLOGIE DE MESURE 
DE L’INGESTION physiologique sont connus par ailleurs- sur quelques 

troupeaux, 
1. Estimations basées s~pr l’étude du comportement 
alimentaire 

- conditions météorologiques. 

Le pâturage sélectif, comportant une activité de tri est 
Les conditions et objectifs d’étude nous ont conduits 

à éliminer d’emblée tout un ensemble de méthodes de 
travail : 

distingué du pâturage sans tri dans les relevés. 

c) Taille et composition de la bouchée 

- les méthodes lourdes permettarnt d’estimer la qua- 
lité ou (et) la quantité des ingesta ne peuvent être utili- 
sées hors domaine expérimental, sur des animaux appar- 
tenant à des éleveurs (fistules en particuPier). 

- I’utilisation de marqueurs fécaux internes, - azote, 
Iégnine ou ChromOgèneS (klUTC!-iiNSON, 1956 ; ARNOLD 
et ai., 1963) - ou externes, -oxyde de chrome (CQRBETT, 
1976) - permet une détermination globale des quantités 
ingérées journalièrement. En raison de la mixité du régime 
alimentaire joumalier des animaux (affouragement en ber- 
gerie * pâturage), de B’hétérogénéité des surfaces paca- 
gées une même journée et des différences entre circuits 
journaliers, ces méthodes n’auraient pas permis de répon- 
dre à E’ensembCe des questions posées. 

C’est à ce niveau que nos conditions d’étude ont forte- 
ment limité Ba portée de notre travail. Nous sommes par- 
venus à mettre en place un protocole permettant une esti- 
mation directe du prélèvement dans les situations les ~EUS 
simples, et fournissant pour les cas les plus comp!exes 
des éléments, qui, alliés aux observations usuelles de 
l’ingestion et à des résultats bibliographiques, ont fourni 
une base d’estimation. 

Les premières recherches, sur B’utilisation des surfaces 
pastorales (1979) ayant conduit à mettre en place un pro- 
tocole d’observation du comportement spatial et aiimen- 
taire des troupeaux à I’écheble de Ba commune, nQus avons 
choisi d’estimer les quantités ingérées jorarna!ièrement au 
pâturage à partir de la formule suivante : 

La mise au point de la méthode a été guidée par B’obser- 
vation du rythme d’ingestion des ovins et des bovins : 
constat d’un impact net et bien délimité sur le tapis végé- 
tal. De Ià est venue I’idée d’écarter l’animal au bout d’un 
nombre donné (n) de coups de mâchoire (10 à 20) et de 
faucher à la tondeuse une surface simple autour de 
l’impact (SI), et une surface similaire (SQ) dans une zone 
témoin choisie à proximité sur E’appréciation visueDe de 
l’observateur. La taille de la bouchée est alors estimée 
à partir de la matière sèche des 2 échantillons : 

Q= 
MsSQ - M%~ 

n 
QI = Cj Cm0 x Qi x 5~ 

c91 : quantité ingérée par animal et par jour 
Cmi : rythme d’ingestion en nombre de coups de 

mâchoire par minute 
ûi : quantité de matière sèche (M.S.) ingérée par coup de 

mâchoire et par minute 
Di : durée de pâturage 

Le choix d’impacts bien délimités et de faible surface 
(200 cm*) sur un faible nombre de coups de mâchoire 
nous paraît limiter les risques d’erreur fiés à i’hétérogé- 
néité de la végétation d’un couvert pâturé. 

Cette méthode a été mise en œuvre Ee P!ers souvent pos- 

sur chaque secteur de pâturage homogène i, déterminé 
par ses caractéristiques de végétation et utilisé au cours 
de la journée. 

sible dans la limite de son champ d’application : l’impact 
net ne peut être observé que dans les zones oti !a végé- 
tation est drue et homogène, c’est-à-dire généraiement 
les zones 0W les animaux ne réalisent pas de tri au niveau 
de !a bouchée. 

Ce type d’approche a été Misé par CHACON et a!. 
(1976) sw bovins dans des zones tropicales. 

a) Durée de pâturage 

La durée de pâturage, par zone, est estimée à partir 
des relevés de l’activité territoriale et alimentaire des trou- 
peaux sur le circuit journalier. Les estimations ainsi obte- 
nues concordent avec les observations directes réalisées 
sur un petit nombre d’animaux (DESIRES et SOULAS, 
1981). 

La vaLédité des résultats obtenus est fortement condi- 
tionnée par les modalités subjectives de choix du témoin 
(observation visuelle). Les estimations n’ont été réellement 
entreprises qu’après une longue phase d’entraînement. 
Le nombre d’observations utilisables qui a pu être réa- 
lisé au cours de l’étude est faible. 

Fig. 1 - Relation entre la taille de ta bouchée et tes dis- 
ponibilités en herbe. 

gMS I 

b) Rythme d’ingestion 

Des comptages de coups de mâchoire de préhension 
ont été réalisés tout au long de la période d’étude par 
observation directe (20 animaux par type de surface/jour 
d’observation). 

Les facteurs susceptibles d’influencer ie rythme d’inges- 
tion selon la bibliographie ont été relevés cOnjQintement 
aux comptages : 

- caractéristiques de la prairie, 500 Ici00 1500 2000 Kg.MS/Ha 

- identification de l’animal, dont l’âge et le stade 
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La taille de la bouchée est généralement mise en rela- 
tion avec les caractéristiques physiques de la végétation, 
disponibilité en M.S. et hauteur d’herbe (ALLDEN et al., 
1970). Nous avons établi des régressions linéaires entre 
ces paramètres mesurés lors des observations, et nos esti- 
mations de la taille de la bouchée. Pour les ovins, nous 
avons obtenu les résultats suivants : 

1. Q = 0,000145 x, + 0,015 r = 0,837 24 données 
p < 0,001 

2. Cl = 0,016 X2 + 0,033 r = 0,630 
p < 0,Ol 

24 données 

Q = taille de la bouchée (gMS) 
Xf : disponibilités MS à I’ha. (Kg.MS/ha) 
X2 : hauteur de l’herbe (cm) 

La relation obtenue entre la taille de fa bouchée et la 
disponibilité en herbe est plus étroite qu’avec la hauteur 
d’herbe : ceci peut s’expliquer par le fait que pour les for- 
mations végétales complexes, la disponibilité rend mieux 
compte de la structure physique de l’herbe offerte au pâtu- 
rage que de la hauteur d’herbe. 

Dans leur comportement d’ingestion, les ruminants au 
pâturage manifestent une activité sélective mise en évi- 
dence dans de nombreux travaux : ingestion préférentielle 
de la fraction verte par rapport à la fraction sèche, des 
feuilles par rapport aux tiges, de certaines espèces végé- 
tales (légumineuses en particulier) par rapport à d’autres 
(DESPRES, 1981). 

Nos observations visuelles ne nous ont permis d’iden- 
tifier qu’un tri réalisé par les ovins entre fraction verte et 
fraction sèche. HAMILTON et al. (1973) avaient identifié 
la proportion de matériel vert comme le principal facteur 
de variation de qualité entre pacage offert et prélèvement 
alimentaire, et ce, dans des conditions comparables aux 
nôtres. Dans nos conditions d’étude, il nous semblait par 
ailleurs difficile de mesurer l’effet de la sélection, même 
par simulation manuelle des prélèvements (c< hand- 
plucking » ; LANGLANDS, 1974). 

. 
Nous avons basé l’estimation de la taille et de la com- 

position de la bouchée, dans les diverses situations ren- 
contrées selon les zones et les journées d’observation, 
sur la seule prise en compte du tri de matériel vert. Pour 
les cas simples sans tri vertlsec au niveau de la bouchée, 
la taille a été estimée à partir de l’équation (1) et des mesu- 
res de disponibilités en matière séche effectuées sur les 
stations correspondantes. La composition vertlsec a été 
considérée comme similaire a celle du pacage offert. 

Dans les situations où les animaux effectuent un tri, nos 
observations visuelles nous conduisent à penser, en 
accord avec la bibliographie, que son incidence porte sur 
la réduction de la taille de la bouchée, et sur I’augmenta- 
tion de la proportion de vert dans t’ingéré. En l’absence 
de mesures, nous avons tenté d’estimer cette incidence 
à partir des résultats bibliographiques, et des résultats des 
nombreux tris entre fraction verte et fraction sèche effec- 
tués sur des échantillons de pacage offert. 

Mais les études bibliographiques fournissent peu de 
relations sur ces éléments. HAMILTON et al. (1973) ont 
étudié les relations entre le pourcentage de vert dans le 
prélèvement alimentaire et les disponibilités en vert de plu- 
sieurs prairies (Lolium perenne, Dactylis glomerata, Fes- 

tuca arundinacea). Les gammes de disponibilités en herbe 
étudiées s’étendaient de 160 à 4 GlOKg.M.S./ha pour le 
sec, et 50 à 2 700 Kg.M.S. par ha. pour le vert. 

Le champ couvert par cette expérience nous a paru suf- 
fisamment large pour pouvoir fournir une estimation dans 
notre situation. Les équations obtenues par ces auteurs 
pour les différents types de prairie étudiés ne présentaient 
pas de différences significatives. 

Nous avons choisi d’utiliser l’équation globale qu’ils ont 
établie : 

y = 95,4 (1 - e- 0,00217 X) 

X : disponibilité en vert (Kg. M.S./ha) 

Y : % de vert du prélèvement alimentaire 

Cette équation nous permet d’estimer la composition, 
mais non ta taille de la bouchée. 

En l’absence de références bibliographiques utilisables, 
nous avons choisi de l’estimer de la manière suivante : 

- notre équation (1) nous donne une estimation théo- 
rique (Y) de la taille de la bouchée en l’absence de tri. 

Soit Vl la proportion de vert dans l’herbe disponible 
pour le pâturage. Si l’on admet que ia réduction de fa taille 
de la bouchée porte uniquement sur une diminution de 
l’ingestion du sec, la quantité de vert ingéré YV est la 
même qu’en absence de tri : 

Yv = v, Y 

L’équation d-HAMILTON et al. nous fournit une estima- 
tion de la proportion de vert dans la bouchée (V2) ; la taille 
de la bouchée Ye peut alors s’estimer de la manière 
suivante : 

Ye = Yv XI- 
V2 

d) Calcul de l’ingéré journalier 

Les calculs ont été effectués au niveau de la brebis 
moyenne du troupeau. La taille de bouchée par zone est 
considérée comme peu variable d’un animal à l’autre. 
ALLDEN et al. (1970) ont montré que pour une structure 
de végétation donnée, la taille de la bouchée est fonction 
de la largeur de la mâchoire. Les brebis sont toutes de 
même race et les mesures réalisées sur 180 brebis adul- 
tes d’un troupeau ont une largeur de mâchoire voisine, 
ce qui laisse supposer que la variation interindividuelle 
est limitée (DESPRES et SOULAS, 1981). 

Une analyse des facteurs de variation de rythme 
d’ingestion (méthode d’analyse factorielle des correspon- 
dantes) portant sur les caractéristiques de l’herbe offerte 
et le stade physiologique des animaux n’a fait apparaître 
que des caractéristiques prairiales parmi les principaux 
facteurs de variations (DESPRES et SOULAS, 1981). On 
peut supposer que la sous-alimentation imposée aux ani- 
maux pendant la période hivernale gomme les différen- 
ces de rythme d’ingestion au pâturage dans ces condi- 
tions où la durée de sortie au pâturage est limitée. 

La durée de pâturage par zone est directement estimée 
au niveau de l’animal « moyen n du troupeau. 

La combinaison de ces mesures et estimations nous 
permet donc d’estimer l’ingestion journalière au pâturage 
d’un animal « moyen » du troupeau. 
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2. Une approche somplémentaire : I’estimation des besoins 
à couvrir par le pâturage 

Un contrôle de QerfQrrnances individuelles, au niveau 
d’un troupeau de la commune, a permis d’estimer les 
besoins de production et d’entretien des animaux, en uti- 
lisant « à f’envers » les références Utilisées nQrmaEemenF 
pour l’établissement de tables de recommandaFions afi- 
mentaires des animaux contenues dans la bibliographie 
(l.N.R.A. (1978) notamment). 

Une estimation de [‘apport alimentaire des distributions 
en bergerie a éte effectuée sUr fa base : 

- de l’enregistrement journalier des distributions (quan- 
tité et qUalité des fourrages), 

- d’une hypothèse de consommation totale des distri- 
butions (nous avons eu maintes fois I’oc6asion de véri- 
fier visueflement que les refus étaient pers importants), 

- d’une hypothèse de consommation indivkfuefle pro- 
portionnelle au niveau des besoins énergétiques 
individuels. 

Pour estimer par cette voie l’ingestion au pâterrage, deux 
BIéments complémentaires sont nécessaires : 

- l’estimation des variations des réserves çorporelfes 
des brebis et feur contribution à fa couverture ou à B’aug- 
mentation des besoins alimentaires ; 

- B’estimation du co6t alimentaire de f’activété au @Eu- 
rage lié aux déplacements et aux conditions 
météorologiqeres. 

Pour estimer les besoins alimentaires provenant de 
l’activité de pâturage, nous avons dans Un premier temps 
!léCJligé ~‘inCidWKX3 des 6QDditiQbX3 météQrQfQgfqueS, et 
appliqué les estimations d’OSLM6 (1974) aux particufari- 
tés de chaque circuit journalier. 

Les variations corporelles ont Bté estimées par Oa 
méthode du Body Condition Scorirng (WUSSEL et ai., 
1969), mais après une première tentative de transcription 
des variations de notes en variations de besoins, elles 
n’ont pas été intégrées aUx calculs. 

Les besoins à couvrir par Be pâturage, estimés à poids 
constant, ont été comparés aUx résultats obtenets par les 
méthodes de comportement. Les variations de réserves 
corporelles représentent, dans cette optique, un indica- 
teur de la cohérence aes résultats obtenus par chacune 
des deux méthodes. 

Le détail de cette deuxième approche est présenté dans 
DESPRES et SOLJLAS (1981) et dans GEBON (1986). 

ia - RESULTATS 

Les résuitats partiels se composent des moyennes jour- 
nalières établies pour obtenir une première estimation des 
quantités ingérées. Cette présentation porte uniqUement 
sur Ees observations sur parcours, a f’exckiion des prés 
de fauche. 

1. Les composantes du taux d’ingestion 

a) Le rythme d’ingestion 

Les résultats présentés (Fig. 2 b) correspondent aux 
rythmes d’ingestion observés en période de pâtUrage strict 
des animaux, sans déplacement. 

A l’automne, avant que Ia dégradation de la végétation 
n’intervienne, le rythme est éievé (50 coupslmn). Le mini- 
mum atteint se situe au mois de Février (34 coUps/mn), 
à une époque Qù fa teneur en Vert du pâturage est très 
faible. La baisse du rythme de préhension est attribuable 
au tri que les brebis effectuent dans une végétation où 
le vert ne représente que 10 % de la biomasse disponible. 

La remontée du rythme d’ingestion observée, alors que 
le pâturage reste très dégrade (% de vert minimum), coin- 
cide avec une importante diminution de la taille des bou- 
chées de disponibilités (Fig. 2a). On peut penser qu’il 
s’agit d’un phénomène de compensation, souvent observé 
dans la bibliographie (ALLDEN et a!., 1970). 

AU printemps, le rythme d’ingestion augmente 
(47-55 coups/mn) en relation avec la teneerr en vert du 
pâturage, et avec la disparition de l’activité de tri. 

b) La taille de la bouchée 

En fin d’automne - débtiF hiver, on observe une dimi- 
nution importante de fa taifte de la bowhée (R-63 g à 
O,O9 g M.S.) correspondant à la chute des disponibilités 
et au développement d’une activité de tri face à la dégra- 
dation du pâturage. 

En plein hiver (Février) on observe Une augmentation 
de fa taille de la bouchée (CI,10 à O,l 1 g MS.) correspon- 
dant à une diminution de l’activité de tri au niveau de la 
bouchée elle-même. Celle-ci est à metEre en relation avec 
le niveau très faible des disponibilités et ~!US particuk- 
rement des disponibilités en vert. Par fa suite, en fin d’hiver 
et au printemps, fa tailfe de la bouchée reste à un niveau 
trés bas (CI,07 a O,O9 g MS.) en raison des très faibles dis- 
ponibilités en herbe. 

c) Le taux d’ingestion 

De l’automne au mois de Février, on note Une chute 
du taux d’ingestion (7,0 g M.S./mn à 3,6 g M.S./mn), réserf- 
tant de [a baisse du rythme des prélèvements, mais sw- 
tout de fa réduction de fa taille de Ba bouchée (Fig. 2 e). 

Avant d’augmenter Eégèrement au printemps, le taux 
d’ingestion reste relativement constant jusqu’à la fin de 
l’hiver, sous E’effet d’évolutions contraires de ses deux 
composantes. 

2. Durée de pâturage et quantités ingérées 

a) La du&e de pâturage journalière dépend de la 
période de l’année, et des conditions météOrOfOgiqueS. 
De 83 heures à YaUtomne, fa durée de la sortie descend 
à 5,5 - 6 heures en hiver (parfois moins de 5 heures pour 
les périodes de gel intense), et atteint 9 heures et plus au 
printemps. 

Les durées de pâturage observées en automne et hiver 
sont de 3 à 5 heures, et de 6 à 7 heures au printemps (Fig. 
2 d). 

Pour une même saison, les conditions météorologiques 
journalières et le taux de recouvrement du sol par la neige 
interviennent sur la durée de pâturage. 

b) Les quantitéS ingérées durant [es journées 
d’observation 

L’évolution des quantités ingérées permet de distinguer 
schématiquement deux périodes (Fig. 2 f) : 
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Fig. 2 - Disponibilit6 en herbe et composantes de l’ingestion journalière. 
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- une diminution de I’autorrke à la mi-Février (17010 
1760 g M.S./jour), dûe essentiellement & la chute du taux 
d’ingestion, 

- une augmentation & partir de la mi-Février jusqu’au 
printemps (1500 g M.S./jour en A\iriE) sous l’effet de I’allon- 
gement de la durée journalière de pâturage. 

Les quantités ingér&s restent donc impartantes (750 g 
M.S. par jour) même aux périodes Ees plus dures. 

3. Apport alimentaire du pâturage 

Son estimation est fsndée sur [a compositian en vert 
et 8r-1 sec de I’ingére et sur des analyses chimiques des 
fractions vertes et sèches d’échantillons d’herbe offerie. 

Les analyses de digestibilité de la matière organique, 
initialement prévues, n’ont pu être réakhes du fait de !a 
défaiilance du laboratsire partenaire de notre équipe 
pluridisciplinaire. 

Nous avons tenté d’en réaliser une estimation h partir 

des résultats d’analyse chimique et des équations propo- 
sées par DEMARQUILLY et al. ($.N.W.A., 1978). 

a) Apport énergétique 

L’apport énergétique du pâturage a été exprimé dans 
&e système U.F.L. (I.N.R.A., 1976). Les résultats prksen- 
tés dans la figure (3a) correspondent à Iæ @us basse des 
deux hypothèses de dégestibilite testées. Signatons que 
la compatibilité de l’estimation des quantités de MS. ingé- 
rées avec !a capacité d’ingestion des animaux a été véri- 
fiée compte tenu du niveau des distributions en bergerie. 

L’estimation de l’apport énergétique du pâturage a été 
mise en relation avec celle des besoins énergétiques à 
poids constant (Fig. 3b). 

La concordance des résultats entre les deux appr0ches 
nous parait satisfaisante. 

Le dépassement important observé au printemps coïn- 
cide avec ~OS ObSWVatéQns sur I’ékat csrporel des brebis, 
qui effectuent une reconstitution rapide de Leurs réserves 
à cette période. 

Pour Pa période de Février-Mars, si l’on admet que i’esti- 
mation des dépenses énergétiques liées au pâturage est 
correcte, nos réSultatS nous paraissent rendre Compte des 
pratiques d’affouragement des éleveurs et des variations 
d’état corporel. C’est à la fin de B’héves que la restriction 
reiative des distributions est la plus forte, c0mpte tenu de 
l’épuisement des réserves faurragères, et que Bes éleveurs 
tirent au maximum sur Beurs animaux. Par ailleurs, le rai- 

sonnement à poids constant conduit à une légère sur- 
estimation des besoins d’entretien. 

Le léger dépassement des besoins observé en début 
d’hiver (O,l à O,2 U.F.k./jourp parait à première vue plus 
surprenant. Au-delà du problème déjà évoqué d’estima- 
tion des dépenses liées au pâturage, il nous semble per- 
tinent de considérer, sur la base des observations réali- 
sées, que les éleveurs pratiquent au cours de cette période 
une restriction relative plus forte des ratians distribuées 
en période de neige que par rapport aux jours de sortie 
au pâturage à ce moment de l’hivernage : c’est lors de 
longues périodes d’enfermement que les mobilisations de 
réserves sont fortes et que les troubles Eiés & Ea sous- 

.- 
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! 
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. -. Part des besoins à couvrir par le pâturage 
(Besoins calculés à poids constant) 

0 n d i ‘f m’a’m’ 

Fig. 3 - Contribution énergétique du pâturage à l’aiimen- 

tation des brebis. 

alimentation (toxémie de gestation, mortalité périnatale et 
chétivité des agneaux) sont les @us fréquents. 

b) Equilibre de la ration 

Alors que les rations distribuées en bergerie sont forte- 
ment déficitaires en azote quelle que soit la période, 
E’analyse de l’apport azoté du pâturage a mis en évidence 
une situation.opposée les jours de sortie au pâturage 
(DESI=RES et SOULAS, 1961). 

c) CsneOusions 

Les résultats présentés n0us permettent de répondre 
à certaines interrogations sur : 

- le bien-fondé de la pratique de sortie hivernale des 
ovins au pâturage sur le plan alimentaire, jusque Ià dénié 
par de nombreux techniciens sans aucune base 
d’évaluation, 

- le schéma des périodes de sous-alimentation des ani- 
maux. En début d’hiver, le niveau de sous-nutrition est 
vraisemblablement plus fort Ees jours sans sortie que [es 
jours avec sortie, la situation s’inversant en fin d’hiver, 

- les bases d’équilibrage de Ea ration, dans une pers- 
pective d’amélioration du niveau d’alimentation hivernaie. 

III - DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous avons longuement hésité à entreprendre cette 
démarche de mesure de l’ingestion dans nos conditions 
d’étude, sur un terrain d’observation situé à 150 Km du 
laboratoire. 
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L’étude de la durée de pâturage et du rythme d’inges- 
tion, ainsi que celle du comportement spatial et alimen- 
taire des troupeaux ont posé peu de problèmes en dehors 
de leur caractère fastidieux (durée et intensité du travail, 
inconfort des conditions d’observation du fait des intem- 
péries). II en est de même pour les relevés sur les surfa- 
ces pastorales et les disponibilités en herbe. Nous aurions 
souhaité pouvoir augmenter le nombre des observations, 
mais nous avons atteint un maximum par rapport à la 
capacité de travail de l’équipe, composée de 3 chercheurs 
et 2 stagiaires. 

Le « point noir » de notre étude porte sur l’estimation 
de la taille de la bouchée. Nous avons mis au point une 
méthodologie de mesure qui nous a permis d’effectuer 
une estimation directe dans certains cas, et d’éviter le seul 
recours à des références bibliographiques dont la trans- 
position est toujours délicate. En dehors de la comparai- 
son de nos résultats à ceux de la bibliographie, et de 
l’analyse de la cohérence entre les deux approches que 
nous avons mises en œuvre, - estimation directe des quan- 
tités ingérées ; bilan alimentaire, méthode elle aussi 
sujette à caution -, nous n’avons aucun moyen d’analy- 
ser sérieusement la validité de notre méthode. 

Les résultats acquis ont permis de porter un diagnos- 
tic sur les pratiques d’utilisation des surfaces pastorales 
et de conduite de troupeau et établir des propositions 
d’amélioration dans ce milieu d’élevage très mal connu. 
Cependant la valorisation de nos résultats par rapport à 
chacune des questions posées au départ n’est pas ter- 
minée. La poursuite de notre analyse nous fournira 
d’autres éléments de réflexion sur nos méthodes. 

Malgré l’intérêt d’une répétition du protocole d’étude 
complet sur plusieurs campagnes, en particulier face aux 
problèmes de variations climatiques interannuelles, nous 
n’avons pas renouvelé les mesures du taux d’ingestion 
(rythme et taille de la bouchée). 

Nous nous orientons maintenant vers la modélisation 
de l’utilisation des surfaces (RAWSKI, 1983) ; CHARPEN- 
TEAU et BALENT (1983) ; BALENT et CHARPENTEAU 
(1984) et le test en ferme d’améliorations de la conduite 
de l’alimentation et de I’affouragement. 

Nous cherchons par ailleurs à prendre en compte dans 
nos diagnostics d’autres éléments, en particulier l’état 
sanitaire des troupeaux. 

En conclusion, cette tentative de mesure de l’ingestion 
a représenté une étape obligatoire de nos recherches, en 
raison de nos objectifs et du manque de connaissances 
de base sur ces systèmes d’élevage complexes et en 
l’absence d’autres moyens d’investigation. 

II est évident pour nous que ce type de recherches n’est 
pas une fin en soi dans un tel programme d’étude. Sa 
mise en œuvre peut être nécessaire pour le développe- 
ment d’autre thèmes de recherches, mais il ne doit être 
employé qu’après une analyse minutieuse des besoins 
de recherche, et de la situation : existe-t-il des solutions 
moins exigeantes pour répondre aux objectifs ? Est-il pos- 
sible de les mettre en œuvre en domaine expérimental 
avec d’autres moyens ou d’autres équipes de recherche ? 

En d’autres termes, nous aurions développé ce type 
d’approche même après parution du « Herbage Intake 
Handbook » (1982) en raison de notre sujet et de nos 
objectifs d’étude, mais nous reprenons à notre compte les 
mises en garde et les conclusions de ses auteurs. 
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