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PRODUCTION FOT]RRAGERE ET GESTION
DE LIELEVAGE DANS SIX GROTJPEMENTS

DE L'ANOC AU MOYEN.ATLAS

C. BÂIXB I

SIJMMÀRY

A eurvey wss conduct€d in 1993 in the Moye.n-Atlas to cbaracterize
forage Bystems of six groups from the National Association for sheep snd goats
(ANOC). Out of a totsl of 210 members of lhese six group€, 72 farmers were
surveyed.

The miin results of this survey are:

- avoroge etable farm size is 74.9 ba privste snd 18.7 ha rented;
- farmers hrve great experience in livestock nenegeme[t;
- their greot motivatiotr srd their will to be more involved in live,siock

poductioh rqrresent favorable conditione for the adoption of lew forage
and livesùock production tecbnologies.

The key problem of these farms is the low productivity of rangelands
and lack of fodder at regsonsble price. Availability of mre specialized
û|a.hinery snd the trsining of farmers in forage production are two possibilities
io incresse forage production. The usefulness and the potential of the new oat
varieties and pasûoral plsnts *ch as Trifolium subterraneun are not known
enough io be exploited.

More efforts are needed in rasearch to div€rsiry the range of species
for the production of green forege in suomer.

The optimi'ation of bay production (selection of varieties, cutting
drte, harvesting techniqu€s) and the tecbniques for improving the quality of
straw need mre exteosion efforts ftom ANOC and others exteosion sêrvices.

Key rmrds: Fsrm survey, livestock production, forage production.

1 rxnÀrt.ogrenme fouregc., B.P. 415, n bra
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RF.SUME

Une enquêæ a été réalisée en 1993 auprùs des éleveurs de 6 groupe-
û€ûts de l'Àssoci.tion Ngrionsle Ovine et Csprine (ANOC) dans le but de
cerrcérieer loc systèmes fouregers dsns lee éleveges du Moyen-Atles, Permi
les 210 membres edhérenls,1z nit 34,310 ont été inierrogés.

Lee prircipaux r'ésultlts de c€tûe €nquête sont:

- lr moyenne de la zuperfrcie utile disponible eei de 74,9 ha mtt et 18,7 hl
louée;

- le6 éleveurs otrt acquis une grande expérience en matière d'élevage;
- leur grande motivctiotr et leur volo,nté de s'impliquer davaatrge dens la

pratiquô dÊ l'élevsge cûstihrent autant d'élémts favorables L I'aôoption
des techniques relatives à le conduite du troùp€ru et à la production foura-
gère.

Le problère clef de ces exploitrtions réside dans la faible produetivité
des pôturages et le menque de fourrages ù prix reisonnable. Une plus grande
disponibilité en machines spécialisées el la formetion des éleveurs en mstièfe d€
cultures fouragères sont deux possibilités pour &ugm€nter la pncducton.
L'utilié * les potentialités des nouvelles veriétés d'avoine fouffagère et des
plsûtes pastorsl€s, telles que Tlifoliwn subtenonetat4, ne sont pûs sssez connues
pour être valorisées.

Des efforts de recherche eont trécesssir€s pour diversifier le gamme
d'ecpèc€s d€etinées eu foutrsge vert en été.

L'optimisstion de le production du foin (choix vsriétal, dste de coupe,
tecbnique de écolte) et l'ext€nsioo des différents traitèmerls améliorant la
valzur de la paille, nécessitent des efforts de vulgarisation de la part de
I'ANOC et d€s sutres services de wlgerisation.

Mob clê: Enquête d'exploitations, élevage, pmduction fouragère.
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INTRODUCTION

Une rechgrche agronomique orientée vers les besoins de l'élevage,
codorme I la stratégie à long terme du Programme Fourrages (INRA 1993),
zuppoce la connrissanc€ et ls camctérisâtion exactes des sysênes fourragers
dans le égion-cible. Dsns la mesure où des problèrnes pratiques sont identifiés
et résolus por une recherche ciblée, les chancos d'adoption des réxultats de
r€chercbê sont âlors particulièrenent élevées lorsque le groupe-cible potentiel a
monté soo adhésioo à des innovetions technologiques.

DsDs le but d'achraliser les connrissaacoe sur les syetèG d'élevage
au Moyen-Atles, dans la zone d'inlluencr du sous-programme fourrrges 'bour

frvorable continentrl', rme €llquêie g été ænée auprès dos Dembres de
I'ANOC, cer ces demiers es sont distiûgué€ per dec innovatiors êD tDatière
d'élevage et d'amélioration du chepæI.

METHODOLOGTE

L'enquêæ s été réaliséê de juin à novembre 1993, auprès de tous les
groupemÊnts de I'ANOC au Moyen-Atlas, car touie la égion fait psrtie de la
zone d'ection du sous-progrâmme 'bour favorable co$tinental'.

Tabl. l: Gmupenenb e( nombre d'éleveurs interrogê

X6 dr groupdrent NqËre tota[
dee aaliérents

Eleveurg inteffogéa
Io.{ùre I

^in Ledl
r io.hdi tê
^gue(rÉuâ
If* Laoueal
Eoqi â
I r r i r t

2E
55
29
32
52
v

t2
1 7
I

! 0
1 0
1 5

12.8
4A,6
27 ,6
3'l ,2
19,2
44,1

Tot.t 210 72 t1,3

Iæs différents problèmes appsrl|s en cours de I'enquête seront traités
ci-apês, en vue de faciliter l'interprétation des résultats et apporter des amélio-
rations eux futures enquêt€s.
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Problèmes liés au choix des exploitations

I-ors de lg préfarsrion de l'enquêts, seules quelques doûré€s sur
l'élerrege des exploitants-oembros de I'ANOC ârient disponibles, ce qui a
em@hé de claseer les exploitations en fonction de le.ur guperficie utile.

Il étrit pévu d'interroger tous les 210 nembres; mais pour divemes
raisons, I'enquêto rédiséE pr les technici€ns de I'ANOC du groupemt
coûcertré r'N pas pu couvrfu le totalité dee adhér€ots. Une d6termination exgcte
des csus€s êt uro év€otuelle cstégofisetioNl d€6 ex.ploitrtions n'ont pas été
porsiblcs e poete,riori, D'$rrc pÊrt, un certain nombre de quostionnaires déjà
rcnplis @tus dê 20) otrt été perdus suit€ à un changemeot du personnol de
I'ANOC; per conséqueot, sur lcs 210 quostionmirês seule 72 ont éûé eâlys&.
Anssi, oet-il iryossible dc savoir dans quelle mesure les 72 êxploitr s interro-
gés reflèrent la situation de I'ensemble des membrps de I'ANOC dens les 6
groûpem€ntô.

Choix des enquêteurs et pr€paration du questionnairt

Au niveau do cheque gmupenr€nt, les tecbniciens de I'ANOC ont fait
ofFce d'enquêteurs et rempli les questionnaires evec le responsable de l& ferme,
à l'occasion de leurs visiies nonsuelles. Lors de deux rencontres lee 16i02 et
lllo3l92, cês technici€ns ont éré initiés à Ia signification et su cortÉnu du
questionnaire sirsi qu'à la tecbnique d'enquâe utilisée.

Au cnurs de la pépantion du questionnaire, une pé-enquête dars Ia
région de IIad Ghoualem r ûotrté qu'en cas de questions directes, par exemple
eur los problèmes actuels des culhrr€s fourragèr€s, le éponse n'était pes
erheustive. Des zuggestions de la part de I'enquê.teur élaieni alors nécessairos
pour préciser les problèmee. Pour cette raison, beaucoup de queetions ont été
assortios de plusieurs possibilités de répons€s plausibles. Toutefois, même
lorsqu'une éponso supplénentaire éteit srggér&, il tr'est pâs cêrtdr qrre toutes
les rftonses possibles ont été recueillies. Comme L possibilité 'Autre réponse"
n'e guèrÊ été utilisée, le queetionnaire a permis d'évaluer surtout les problèm
jugés vreisemblables psr les &uûeur6.

Bien qu'il ait &é d€m8dé exprËssém€nt aux enquêteurs au cours de
le.ur initiation de ne pas cocher toutes les crses en cas de réponses multiples,
meie de l€6 clrssêr selon leur priorités, des éponsoe globales n'ont pas pu être
évitéec (per eremple, pour le queston G 6: 'Pour quelle raison pdggip4lg êtôs-
vous devenu rembre de I'ANOC?', prrfois toutes les r@nse* proposées (1 à
6) ont été coché€s 6ms indiçer la reieon prioritaire).
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Un manque d'atieation dr fa pert des enquêteurs est à l'origine de
divergences lors des éponses à dee queetions répétitives, Aiasi, les indic8tions
conc€mÂnt le zurface d'exploitrtion diff&€trt souvent du i,otal des zurfaces
partielles (bour, irrigué, melk, jâchère, erc.,.). Pour ces questions, les
enquêteurs dav.iûa 6 principe s'assurer de I'exactitude des réponses par des
questions do contrôle. Ainsi, concemant l'achat de fourrage supplémentaire (A
05), des produits agro-i.ndustriels (mélssse, iourt€su) ont été cités, alors qu'ils
ne figurent pas dêns le calendrier fourager (A 06) (et vic€ versa).

L'€nquête auprès des meubres d'un group€ment ryant été m€née par
le technicien compét€nt de I'ANOC, on se rend conpte que plusieurs éponses
ont pu eû? influencées beaucoup plus par h nÉlhode personnelle de
I'eoquâelr que per les conditions générales de le égion.

Toutes les questions contenues dens le questionnaire n'ont pas pu être
éveluées utilemeot, I-€s résultats et les réserves éve.ntuelles sont présentés ci-
apês,

Plan ilu questionnaire

IJ questioûû8ire est divisé en différentes parties: généralitÂs, exploita-
tion, pnrduction snimale et production fourragère. Il contient d'autre part une
partie optionnelle consacrée aux problèmes de la préparation de foin.

I-es noms et l'origine des exploihnts inûenogés ont été codé.s, de
mânièrË à rÊsp€cter l'anonyrnat des réponsas.

Le questionnaire comprend 39 questions relatives aux parties princi
pales, 9 questions conc€rnent ls partie optioonelle.
ll a fallu aux enquêieurs enhe 1 à I 1/2 heuree pour remplir tout le question-
naire au niveeu de chaquo exploitent.

RESULTATS

Superficie des exploitations

Pcrmi les 210 membres de I'ANOC des 6 groupements, 72 question-
naires romplis ont été analysés (t talité n = '12). l,æ exploitations sont rép6r-
ties sur 45 coomunes/douats. Daos tous les css, la personne inoerrogée était le
chef de la fermo, membre de I'ANOC.

243
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70 exploitâlts dispoÊ€trt en moyenne d'une srperficie totale de 99,74
h& (2 gxploitâtrts sans indicetions), eans précieer s'il y a accès à des percours et
de€ pâtureg€s communsux. OD n€ troûve pas d'exploitalion de moins de 10 ha;
la zurfrce narimale eÆt d€ 500 hr.

Le tebleau 2 p.trtuae le r@rtition des exploitations ec fonction de
lour teillo:

Tabl. 2: Réparfition d€s enploiaâtjorc €n fonction de larr sup€rfrcie totâle

sçêrfieiê totrt?
(ha ,

I  dèÊ rxptoitat ion6
(n= 70)

1  -  t 0
1 0 -  2 0
2 0 -  3 0
3 0 -  5 0
50 - 100

t00 - 200
200 - 500

0
11,4
20,0
|  5 , 8
22,4
15,7
14,3

Lcs adhérents

- Expérience et fomation prof€ssiomdles
(Dcpuir conbien de temps pratiquez-vous l'élevsge?
Qù€l eEt votrs niv€su d'instruction profesrionnelle?)

81,9% des éleveurs ont affirmé prariquer l'élevage depuis plus de 20
sns. 13,9% mt ÊntrÊ 10 et 20 â|rs d'expérience, il n'y a pas d'éleveurs permi
lès peÉonnes inûerrogé€s qui ont moins de 4 eûs d'expérience.

Le niveau d'instructioNr professimnelle est bssé sur l'expérience
pratique chez 95,8ft des persormes intermgées;2 éleveurs seul€m€nt ont
effectué des stagec agricoles et un seul I fuquetrté ùne école d'sgriculture.

- h6erre à la ferme €t rernplaçant
(Combirn dc ttmps êres-vow nomalement présent à la ferme?
Qui gère h felme pendsnt votrÊ abscoce?)

Le majorité dos propriétaires et responsables, soit 63,9%, sont tous les
jours présents à ls feme; les sutres, sauf l, visitÊDt leur ferme au Eoins une
fois par semeine,
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En cas d'absence, 'l?,7% dgs personnes interrogées sont remplacées
soit par un frls, soit par un autre membre de le famille, 18,1% par un employé,
1,4 * par un associê et 5,6% par d'autros personnes.

- Adhésion à I'ÂNOC
@epuis quelle année etes-vous membre de I'ANOC?
Est-c€ qu€ voug$es membre adhérent d'une asgociation ou cooÉrativg autre que
fANOC?)

Plus de ,14 % des éleveurs sont devenus nembres au cours des
demières quatre années; la plus ancienne adhésion date de 1980, année de
création de I'ANOC (figure l).

65,3 96 des fermiers interrogés n'appârtiennent à aucune autre associa-
tion ou coopérative, alors que 23,6% f{]int également membras d'une coopéra-
tive de service; un seul éleveur a dit être aussi membre de l'Association
Nationale de I'Elevage Bovin.

totalité des adhérents de 1ANOC interrogés : ?2

80 8t  82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9? 93

IÏg, 1: Evolution de l'edhêion à I'ANOC des éteveurs int€rrogés
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- f,risou de lrdlrêion
(Pour quclle niron principrb àes-vous dGveou m€{trbrc dc I'ANOC?)

L, quëtiomirue zuggèrc 6 raiems et laisso h plece libro pour rne
êf,plication supplémenteiro, Bien qto I'on ait dormndé do précisor rmiquemt
le nieo gdgçipfb, plusieun dponsee ont &é coché€s; il n'y r pss €r d'ûtr€s
r'+oss.

Prrmi lo6 72 p€'8{'','trÆ interrogé€s, 6% M cité 5 ou iouio3 l€Ê 6
dr{posec porr Êrpli$r€r leur edhésion. Z2,,2lo æ Éort conieatéB d'une eerrle
épose. Les nisms rvrnc6€s mt été p8r ordre do fréquence:

88 .9 % Accès au bétril de milleure quslité
69,4% Recomncûdrtims et ase,ietem techoique
66,7 fi Vrccinrtion et zurvoilleace vétérinaire
59,7t Aide lors de ls séloctiotr du béIail
58,3 tÉ Facilitée pour l'rchra d'dim€ûts conpoôé€
43,1* Meillar cotrct rvec les collègues.

CeB épms€6 émoigront de L grsndo voloné des nembres de
I'ANOC d'rnéliorer le beso gén&iquo da leurs troup€sux.

- Attanles vis{-vie de I'AFIOC
(Qu'crt-cc que you! ttûrndcz d€ I'ANOC à I'rvenù?)

6 époree préformulées ainei qu'une nrbrique 'euhe réponse' étaient
pmpoeéoe. Plus de 55fi dos personnes iaûorrogéos ont coché 4, 5 ou ûout€s les
6 fl6pm&res. tr n'y e prs ar da n{onse libre, 16,7% et 15,3fi se smt colrt€nés
rËspoctivmt d'uæ ou deux nicms. Lec .tl€ot€s suivrnies o été cochéês
per ordro ib @ueoce:

79.2fr Conseil oour l& Irroduction fourraqèrE
73,6fi Plue de cnntaots evoc les technicieos
?O,E* Airle porr lr v€nte des produitl dc la feræ
52,tt Aide pour I'acù.t de som€nc€s de qualité
4t,6tÉ Changemt des critèree de sélection du bétail
45.E'6 Introduction tb l'ineéminrtion srtificielle
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- Projefs d'avmir
(Qu€b sont yos proj€ts d'avenir rehtifs à I'exploitation?)

6 réponses préformulées et de I'espece pour une eutre répoffie étrie
propoeé€s. Une personne intÊffo8ée n'a pas donné de éponse. 52,1% orlt
donné une seule réponse, 43,7% deitr * 4,2% |roie réponses. Toutes les
éponsæ nultiples conterri€nl les projets'Re.nforcer I'engageoent' et
'Agrandir l'exploitation'. ks différ€nts projets ont été citée gvec la fiéquence
suivsnte:

77,t % Renforcer l'eagagement zur le ferme
52,8% Acheter ou louer de le terre pour agraadir I'erploitation

2, 8 % Chercher uae sutre activité et gérer le ferme parallèlenent
1 ,4 % Remettre la gestion de la ferme À rme autre pe{sonne.

Àucun des fermiers interrogés ne prévoit de vendre ou de louer
l'exploitetion, alors que 16,7% n'envisagent pas de changements pour le futur.

Exploitation:

- SAU et s€s problèmes d'exploitation
(Combien de lerres srables çultivez-vous chaque année et combieû rcôtent en
jscbère?
Quelr ront les problèmes que poscnt l'exploitrtion de vor ûerres arabler?)

Lee exploitations couvertes pr I'enquêie rsprésentent une surface
arable totdo d'environ 6,740 ba, avec eo moyenne 74,9 ht de SAU melk et
18,7 ha de SAU louê per exploitation (tableau 3).

Dans trois cas, 1r question rslativÊ à I'utilisation de la SAU n'a pas
obteou de r@nse. I-es autres (n= 69) ont fait état, parmi les 9 réponses
péformuléos, le plus fréquemment (55,1 %) de difficultés rencontrées lors du
lebour du sol @ierres, végétrtion, etc.). Toutefois, 26, t % des personnes inter-
rogées oot indiqué ne pas avoû de problème.s à signaler (tableau 4).
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Tabl, 3: Réportition de la SAU sdon I'utlisetion et le statxt fonci€f
(en % des exploilents interrogés; n : 72)

Sru (hÊ) cut t i Yéc
ætk touée

j.chère
ræll touée

0 -  5
5  -  t 0

t 0 - 2 0
2 0 - 1 0
3 0 - 5 0
50 - 100

t00 - 200
200 - 300

0 72.1
o  9 , f
8 .3  2 .4

3 1 , 9  4 , 2
16,7  2 ,4
20,E 2,8
1 1 , 1  2 , 8
11,2  1 ,1
0  t , 4

15,3  91 ,6
5 , 6  1 , 4
6 ,4  0

26,4 2,8
1 5 , 5  0
12,5  1 ,4
12.5 0
t , 6  1 . 4
o  1 , 1

Tabl. 4: trtéqrm des pmblhec li{* à  utilisation .le ls SAU ct la part
de b $uface conernée
(plusieus réponsea poesibles; n= 69)

Prôtèrcs Fêftæa
concernées (l)

s u
concerrÉe (l)

- Picrrcs, végétrtion et autrea obstacles
Dour [ê trâYÊl I dl sot

- Eiptaccl|ent gur pênte
- E.u stagn .rtê âpr'è6 der ptuieg
- Sot Êcidê oq trèa prwra
- Ero6im rprà tortea ptui.6
- I naectas. roirg€ura, oigeaux etc.
- Su.f.c. trop petite pour trav.it réc.ni3é
- sol, t|"op eabtoah.ux

- Prs dc Drobtètc.

30,1

18,8't7 
,4

11,0
1 0 , 1
7 ,2

26,1

15,6

3 ,0
9 , 9
4 , O
1't '

3 , 7

16,7

- Equiptmeût en mâchin€s
(DG queller tn chirres agricoler de bare dirporez-vow?
Dc qrrlhr mrchinca spécidbéct dis?osez-vour?)

21,4* & ferme (2 eens r@nse; n- 70) ne poÊcèd€trt Prc de
nrchiæ, dors quo 6Ot poeeèdmt un tracleur, conplété preequo toujours par
un ool,encfi)p a une chamæ (trbleou 5). Prr conirÊ, des eemoirB sotrt plug
rarem€nt disponibles dana le région ou à la feræ. Enviroo 1/4 d€s exploitrnts
diryocent da tout l'EuipemÊût de bose au niveeu de le ferme ou de le égion.
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Moins de la mitié des ferniers interrogés ont eccès à des machines
(faucheuses ef botteleuses) pour préparer le foin. L'eccès ù des ensileuses,
herses lourdes, pulvérisateurs ou scarificateurs est ercore plus rare (tableau 6).

Tabl. 5: Disponibilité dcs nachines de base
(en * des exploitations; n: 70)

lracteur Coveacrop ch€rrræ scrpir

Pas di sponibl,es
P.op.i été di ferri er
cher le voisin
E nt repreneur
CT

21,4
60,0
7 , 1

11,4
0

22,9
57,1
4 .6

11.4
0

22,9
55,7
10.0
l l ,4
0

57.1
20,0't0.0
11,4
1 . 4

^qc|.r€ rnâch i ne disDoôibte
Toutea Ies mâchinês disDonib[es

21,4  X
21,3 X

Tabt. 6: Dispolribilité des machines spécialisée
(en % des exploitations; n: 70)

Fêucheuse Botte-
leuse

Ehsi -
t euse

Putvéri -
sateu|.

llerse
(ouroê

Sc . r i  f i
feua

Prop.iÉté de ts femê
Dâna [Ê rég i on
Pas di eponibte

28,2't4,1
57.7

25,1
14,1
60,6

2 , 8
1 , 4

95,8

1 5 , 5
5 , 6

78,9

2 , 8
2 , 4

94,4
0 . 0

91,4

Aucûle nôch ine disponibte
I nach ine di sponibte
2 nâchi nes disponibtes
3 n
4 n ou pl.us disponibtes

17 ,9  *
1 1 , 3  t
1 5 , 5  t
19,7 *
5 , 6  |

IJs donnée.s sur la disponibilité de,s machines pour la préparation du
foin sont en partie €n contradiction avec les réponses de Ia page 'Spécial Foin'
(voir ci-çÈs), où 43 exploitants ont indiqué cultiver de I'avoine ou du vesce-
avoine dân6 le but de préparer du foin. Pour cela, il est nécessaire de disposer
d'au moins une faucheuse, à moins de couper à la faux ou à la faueille. Selon le
tableau 6, ces 43 pnrducteurs de foin d'avoine ne disposent cependant que de
30 faucheuses. Vu la taille des surfaces cultivées en avoine, une coupe
manuelle semble improbable, ce qui mt eû doute la fiabilité des renseigne-
ments colcernâot la disponibilité des machines. Il apparaît néanrnoins que les
exploitations {uipées pour pratiquer une culhrre fourragère modeme sont peu
nombreuses.
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Production lnlmale:

- Teille du cùeptd et priorités de l'élevage
(Combi€n d'uimsux svez-von! ct l€s rutres membr€s de la ferme sur
I'cxploilation?
Quel crt l'objectif prioritairs dc votr€ ébvsge?)

Les fermiers interrogéc (n= 72) poseèdent ru total plu6 de 31.900
ovins, envirc 2.100 ceprins st 600 bovins de rac.e locale et enélior6e. Ce
chepæl correspond I une cherge noyonne do 79,1 UGB/éleveur (l usité grand
bétail= 1 bovin: 0,15 ovin ou csprin).

Tabl. 7: Répsrtiaion du dreptd sur les aploitrtions
(€û f dês exploit tions; tr= 72)

('Yi.rB

lr i  t tc dl
chcptca
(têt.8)

f d!8
fcræe

cgpri nê
T€i L tc dJ
chêptct
( tête8)

I dês
feflEs

8ovin6
T.ltte dr i des fernes
chept.l |^ôce tocate t.prre +
(tètes) r.croiaée

0 -  1 0 0  0 0 56,9 0*  ,5 .6*  61 ,1*

r00 - 200 4,6
200 - vxl 27,8
300 - 400 18, I
400 - 600 12,5
600 - t0o0 9,7

f000 - t500 5,6
> ,|500 2,8

t -  5
5 -  1 0

10 - 20
2 0 -  4 0
4 0 -  6 0
60 - 100

100 - 200
> 2 æ

1 , 4

1 1  , 1
6 ,9
1 ' 4
9 ,7't 

,4

1 -  2  5 . é  l l . l
2 -  5  r 5 . l  1 2 , 5
t - t0 12.5 6,9

10 -  20  5 ,6  1 .2
20 - 30 2.A 2.4
3 0 - 5 0  2 , A  0

> 5 0  0  1 . 4

. NoûbrÊ dc fcrûs .rn bovinr = t9 (= 2.6,4 t)

Le teille moyenne du oh€Ptel des fermiers interrogés se présente ainsi:

- ovins 371'l femelles reproductrices
- caprins 35,I
- bovins ncelocglc 3,4
- bovins rac€ DUrÊ

et croieéô 3.1

En reletion evec lg SAU myenne disponible da 91'6 ha, cele corres-
pond à une densité do charge myenæ de 0,85 UGB/hl SAU.
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A la qræstion de I'obiectif prioritaire assignée à l'élevage, le6 réponses
monrreût qu€ peu d'exploitants se sont @ialisées dans une production précise
(tableau 8).

Tabl. Er Objectifs prioritaires de l'élevege (en % des éleveure concemés)

Obj ect i fg ovins Bovins c€prina
(n= 71) (n= 50) (rF 30)

Âutocon60rrr€ t i on
vente des géniteurg
Ventê de tài t / tâine
obje€ti  t  rul, t iple
(viâ.!de, l ,âi t / taine,
9érli teurs)

0
11,1
2 ,4

E3, 1

16,0
0 , 0

28,0

t6,6
3 , 1
0 , 0

59 -9

- Trershumance et gardiennage d€s troupeâux
(Pendadt qùelle période de l'ann& d, dens quelle tegion pÊtiquea-vous la trars-
hummce? Gardiennage du troup€au?)

59,4% des éleveurs (3 sans réponse; n: 69) pratiquent la trans-
bumance qui dure ea moyeue 3,1 mois par ao. I-es pôturages extemes se
trouvent en moyenne à seulement ll,8 kn de distanc€ de la feme. 4 éleveurs
(: 5,8fr) pratiquent la transhununce touûe I'année; seuls 8,9% amèrnent le
bétail à des pâturages distants de plus de 30 krn (tableau 9).

Tabl. 9: Durée de la trarshumance et distance de la ferme

251

Du.éê I des feîrriêrs
(en iÈis) inteiîogés

(n= 69)

Distance dê I des fermiers
ta femle inteaaogés

(l |n) (n= 68)

0 40 .6
1 -  2  1 1 . 6
2 -  4  1 1 . 0
4 -  6  1 7 , 5
6 -  8  r 0 , l
8 - 1 0  1 , 1

10 -  t2  5 ,8

0
|  -  t 0

t 0 - 2 0
? 0 - 3 0
5 0 - 5 0

> 5 0

4 l . l
20.6
16,2
13,2
7 ,4



AL AWAMIA - N' 87 - Décembre 1994

Iæ gardiennage des trouperux est assué de la manière zuivante:

bôrger
rabcâ
€ûfants
æmbre de le femillo
rutrÊ
(non précisé)

51,4fr des exploitârts inierrogéf (= 72)
26,4%

2,8%
1 , 4 %

It , t%

D'évenhrels problèmes conc€f,rert les bergers, le sérieux et la qualité
de leur tr.veil ot l'application d'éventuelles directives de pâturage (mise en
défeos d'ùne prairie, durée de pâûrage, Ëtc.) r'ont pas été ebordés. Néan-
mins, ca cre do gestion do p'âtunge plus stricto, c.os qrcstions pourrai€trt
deveair très inportant€s.

- hoHèmes ile l'élevage
(Quel8 ront l€E troir principaux problèmes rencontrés?)

8 réponees péformulées ont éré proposéeÆ, er drns l'Êspac€ lais6é
libre, le éponse "Mmque de semences' a éré donnée trois fois. Cr€s éponses
ont été consignéos drns la cetégorie 'Pas de problèmes', crr ellee ne concement
pas un problème spécifique.

læs éleveurs suivants n'ont p8s répondu à la question:

6 dos 72 éleveurÊ de ovins
17 des 53 élevanrs de bovins
11 des 3l éleveurs de csPritrs

Etrnt donné le faible irportance de I'élevage caprin, nous ne trtitÊ-
rcne ici quc les problèmee tle l'élevago cruin et bovin:

læ problère le plus souvent cité psr les éleveurs ovins et bovins est le
manque de fourages (ovins 30,3%, bovitrs 22,2%) snivi des maladies (ovins
18,2%, bovins 19,4%) (trbleau 10), Viennent ensuite chez l€6 éleveurs ovinÉ l&
non{isponibilité d€ sous-produits <?1,2%) â le faible quelité du fourrage
(10,6fi), don quo les éleveurs bovins cite plusieurs problèm de mêre
imporiance.

Lorsqu'rm troisière problèmê est m€ntio ré, l8 non{ispotribilité de
souaroduitc est pépondér8trte.
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28,8% M éleveurs ovins et Z7,816 des éleveurs bovins ne font état
d'aucune difficulté dens lzur gestion.

Tabl. 10: Lee trois primipeux pmblÈmes dam lélevage ovin et bovin
(en % des exploitrtions concemé€s)

ovi.t8 (rF 66) Bovins (n= !6)

Ord|"s dês probtèæs I u tl t I I I II I

Pô8 d. p.obt èF8

lÊ t.di eB
R.cc.ft iocrÊ
IrnqJC * tourràge
Friblê ClâLité dJ fou..age
t{ânq(r de rsin-droeuvre
Éanq.E de ptâcc à l.'ét.bte
Sous-prodri ts no.! di spohibtes
( tr6naport tong, cher. ctc.)

28,8 45,4 A2,1

1E,2 0 0
1 , 5  7 , ê  1 . 5

30.1  9 ,1  0
1 . 0  1 0 _ 6  4 , 5
0  3 , 0  1 , 0

12,1  5 ,0  1 ,5
6 ,1  21  .2  15 .1

27,8 38.9 61.9

19.4 5,6 0
| ] ,9  t3 .9  0
22.2 | 5,9 0
0  '13 ,9  5 ,6
0  0  5 , 6

1 3 , 9  0  2 , 8
2,8 11,9 22.2

- Activités futurcs pour I'emélioration de l'élevage (A 08)
(Qucl}e rctivié sers h plus importôûtc pour améliorer votre élevage dens I'avenir?)

Lee exploitants n'ont pâs précisé l'rctivité ls plus inportants, rlâis
fourni dee r'éponres multiples. I-e possibilité d'une éponse libre n'a été utilisée
dân6 ûrcun cae. Plusieurs éleveurs n'ont pes répondu à lr question, de sorte
que l'évaluetion e éré basée zur lee groupes suivants: ovins n: 68, bovin n:
38, capria n= 20.

Pgrmi lôs 6 reponses préformulées, les éleve.urs de caprins ciænt le
plus ftéquemment 'l'ernéliorction g6nétiqæ du cheptel" et "l'smélioration de
l'elimentrtion'. Chez les éleveurs de bovins vienneût en tête des nesures
rmélionnt l'rlimentarion et les conditions de pncduction. Les éleveurs de
csprins w.trc€rt également I'amélioretion génétique ainsi que de meilleure,s
cooditions de production (tableau I l),
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Trbl. 11: ActivitA futurts pour  amélioration de l'éIevage
(en % des erploitations concernées; plusizurs réponsos possibles)

Activités futufes ()Yi n8
{rF 68)

Sovi ara
(rF 36)

Capf i ns
(rF 20)

Anét ioratim 9#tiqiê du cheptcl.
Arétiorff  I  r8l iænt6tim (h/ chcpt€1
cdrEncer h DrodLEtion tâltiè|.c
^ugtrE rtcr l'effcctif dr draptet
Rffri rê l. rcffGctif
lrét iorÛ tes cordition8 dc prodqctim
(sânté dês rnim\u. étÊbtls, ltc,)

97,1
,:t

t5 ,8
1 , 5

67,6

50,0
57,9
t1.ê
21,0
7,9

52,6

65,O
50,0
10,0
30.0
5 . 0

û . 0

Parmi les réponses multiples, les conbinaisons suivantes 6ont le,s plus

@uentee:

- Ovine: 51 des 60 réponses multiples se rcpporteDt à le génétique +
I'alimtation seule (13 x) ou eesociées à I'agrandissement du
chepùel (21 x) etlou à de meilleures conditionÊ d'életr'tge (37 x).

- Bovins: 13 des 25 réponses multiples colcement la génétiquo +
I'alim€ûtâtion seulê (6 x) ou associées à la production laitière (2
x) etJou de meillour€s conditions d'élevage (6 x), sans toutefois
un sgrândissem€tt du cheptel.

- Ceprins: t des 12 éponses multiples se r&pportent À la gârérique +
I'alimsrtation seule (2 x) ou sssocié€s à un agraadissemt du
cheptel (2 x) etlou de reilleures conditions d'élevrge (4 x).

- Alimentrtion du clreptd et pmdrr{ion fourragène

s. Achat d€s alimcnts
(lndiqu€a kJ tlim€ntt que vous eohet€z pour voe animaux dang un tableau avec lec
alirnentr proposés 3elon tsbleru 12)

5 &s 72 éleveurs inærmgés n'ont pts donné do réponse (n= 6f.
T0ù6 les suti€s déclaroot acheûer en myenne 109 qx d'81in3ûts composés par
exploitation. Dans h plupert des cas, le son et le tourtesu dÊ toumesol font
pertie de l'affouragemeot de b.s€ (t bl€su l2).
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TrbL ll2t Appmvisionnement des fermes en aliments &chetê

Al, iFnt t de8
tçræs

coa|ccm.
(tF 67t

Ou€.rti té8 6chêtées (t)
ea! æyeme des temlea
cgncêffÉca intefrogéeg

(n) (n= 67)

Valcur foqrrâgère
t fvlkg UfV tottt

Prr fe.[Ë
0F 67)

^l iænts cdposés
Sofr
Tourtêqr
0rgê
Pè i  t ta
Fo in
Putpe sèche
lét.aa.
cvll
^utrc8 céré!lrs

100,0
73,1
59,7
52,2
43,3
36,8
26,9
22,4
10.4
4 , 5

10.91 (rF 67) 10,91
9,28 (.È 49, 6,79
5,18 (.F 40) 3,09
E,2! (n= 35) 4,30

12,28 (n= æ)r 5,32*
9,75 <rF 26r* f.78*
5 ,19  (n  18)  1 ,45
9.73  ( rF  15)  2 ,14
0,056 (lF 6) 0,005
9,(X) (n- 5) 0,40

0,7 76tZ
0,u +345
0,8 2474
1,0 45oo
0,28 1489
0.45 1705
0,85 1231
o,t' 1â14

1 , 0

. 25 k8 pâr bdc

.. d'.pè. lêr rDnûer dÊ I'ANoc

b. Produclion d€s fourrages I la ferme
(Cultiv€a-vour dcs plântes fourragères?
Quell€! planûos fourrsgères cultivez-vour rur quelle rupcrfroie?
Ploduisqz-vour dc I'ensilage?)

Permi les 72 fermiers interrog&, U,7 % (= 61) pratiquent des
cultur€c fourrrgèr€s, mais souls 2,8% produisent de I'ensilage. Cee exploiir-
tims ont €n myetne 103,7 ha SAU à leur dispositiot.

4 élev€Ùrs cultivsrt des fouffagee n'ont pas épondu À l& question de Is
prcverrrnoe dec semencea de plantes fourragàes; les autres olt domé les
réponseê suivr es:

Souk 29,8 % dea cultivateurs de founage (n: 57)
produitee ù le ferm 24,6 %
Voisin 3,5 %
Centre de Travaur 2l,O %
soNAcos lg,t %
Comærcr 1.8 %

L'avoine et Lr vesce-avoine smt do loitr les culturee fouragères les
pluc iqortrnies. D'rutre prrt, l'orge déprimée occupe une place de choix en
rrût quc fourrrSe frris en hivor (trbleau l3).
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Tabl. 13: Fréquerre, superficje et rend€m€nt de6 cultures fourrogère

Cutturc foùrr.gèra
f Prodrc-
tq/rs d.
toiJrragca
(rF 61,

{oyeùôs das fernes coaEcrnéea
Superficic Rerde- P.od.Etion en Ut
foiJrragèfe ænt tot.(côtre paaen-
ha t dc Sru t/h. th&cs UFlkg)

Avriæ (toln)
Vè6c./Avo i nc
o.g. (do(btê fin)
orge pour lc6 gr.ins
8r|.!ir. LutarrË
ll.l9 o.,| Sorgho

&,5
16,7
48,6
1ê,7
12,5
8 ,5

8,73 '10,4 3,511 13Tn (0,45)
10,0 13,2 4,75. 27163 (0,6'
6 ,21  13 ,5  1 ,4  9758 ( | ,0 )
7,3t 23,1 2,21 16223 (l,0)
2,20 2,7 7,55 11747 (0,8)
2 ,50  5 ,E  1 ,06  NS (0 ,8 )

. 25 tg prr botc

- hoblÈnec liés I la production fourragère
(Quelr sont les problèmes que pose la ploduclion fourmgère danr votrc exploiir-
tion?)

I-es 6l producte.urs de fouragee oat époddu etr coch8nt seulemmt les
problèmes préformulés, Ia pocsibilité d'une rfuonse libre n'a pas été utilisée,

I-€s différ€nts problèmee ont été cités avec la @uence zuivante:

1. Manque de pluies 96,7 fi des producteurs de fourrage (n= 61)
2. Gel el neige €û hiv€r 50,8 %
3. RendemÊnt trop faible 39,3 7o
4. Machines spécidisées

non disponibles Z7,9 %
5. Sermces non disponibles 18,0 %
6. Instellstion difficile 16,4 %
7. Msind'oenvre

non dieponible 6,6 %
E. Prs de problèmes 1,7 %

En crs de répooses nultiples, los associations & L + 2 sont lee plus
fréqr!€oûEs (31 do 36 réponsos nultiples).
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Bilan de lalimentation du cheptel

5l & 72 fermiers interrogé6 ont foumi des réponses complètes et
plausibles quant à la taille du cheptel, er ls quântité du fourage acheté ou
produit I la ferne (queetions A 01, A 05 er F 03). Ces hdicâtions (n: 5l) ont
servi de brse pour établir le bilan fourrager. A æt effet,le6 49@gg suivâDtes
ont âé utilicé€€ et ee sont révélé€s valables au sein de I'ANOC pour le calcul
des ntions:

Besoins ronuols: Qualité fourregère UFV/kg:

UZ win 350 UFV/al Avoine foin 0'45
UZ câprin 310 LJFY/ao Vesce/Avoine foin 0'6
UZ bovin 2500 UFV/en Paille 0,28

(2000 locale Orge grains 1,0
3100 pure + Alim€nts composés 0,7
croisée) Son 0,64

Tourt€au 0,80
Pulpe sèche 0,85
Mélasse 0.75

Bilan totel (noyenne per ferme, n: 5l):

Besoin totrl du cheptel 98.192 UFV/an : BO %
Apport par aliments achetéc 19.986 UFV/aa : 20,35 %
Apport par lrroduction à ls ferme 20.674 UFV/ân : 21.05 %
Déficit alimentaire à combler - 57.532UFYlan = 58,9 %
par le pôturage

Ia degrê d'approvisiornement en fourrages acbetés ou produits
conespond à la épartition suivrnie:

Degé de couverture % des fermes
en % des besoins (n: 51)

r -  r 0  2 , r l
10 - 20 14,6 I 47,e%
zo -  &  3 t , z '
40 - 60 25,0
@ - 80 18,8
80 - 100 8.3

100 %
Presque la mitié des exploitations (47,9%) lJc,ivr*lt couvrir plus de

60% des beeoins en UF por le pôturege.

25'l
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Disponibilité des aliments

tr a éré demandé rux formiers (n= 71) d'indiquer dans rrn cal€ndrier
fournger le périodo d'exploitation des différeotes r€srioutços fourngèree. Des
contrsdictioûs rvec la queetion précéd€nte reletive eux fourrages rchetés €n
suppléMt ont souv€nt été r€levées (par exemplc, l'schat de ûourtent n'est pss
mentonné, meie I'utilisetiot de iourtesu est indiquée a-"n le calendriet fourre-
ger). 28,2% des erploitsnts n'ont pss foumi d'itrdications contradictoiree.

La période d'exploitrtion des différentes ressourc€s fouragèree selon
le calendrier fourrager (sans considérer les contradictione mentionnées ci-
d€csus) e6t prés€ntê ci{essous (figure 2).

[* lombre d'éleveurs qui ef,ploit€nt du fourâge vert autro qræ l'orge
(Borsim, luzerne, mais, Sorgho, .,.) n'a pas dépassé la dizaine. l* calendrier
foursger mo,ntre la quasi-abeence d€ tout fourragô de valeur eltre âvril et
septembrc.

SEP OCT OV DEC JAN FEV IIÂR ÀVR XAI JUN JT'L AOU
Parîo-urç

ta\!!ftj

chaÈr-n$i Zæ- --@

f"P;
ï"3:tL3

tt^."fT&8i @ --
o+'T-'Ë.3

TouÏl:eadl

ç9?û
cd"glr&5
Y"li.fï@ -
wt\s

FU. 2: Utilisation des rcssources fourtrgèrrs pendant  amê
(el % des fermes concemées; : n). L'Ê,ncadr€ment d€ ohÂque graphe
trprés€oto lc nombrc lotsl d'ûiliratcun dp ceûe r€$source (n= 1m f;).
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- Réserve de sécurilé en fourr4ge et aliments
(Combien de fourage et d'alimeot-s supplémentaire! rv€z-vous stocké cômme
r€sene pour faire face I des situatiom exc€ptionnolles?)

39,6% dâ fermiers interrogés n'ont aucune réserve d'alimelrts en cas
de pénurie et nê sont p,ss pÉpaÉs à sffronter dEs situations d'exception
(sécheresse, efc.) (tableau 14).

Tabl. 14: R6erves d€ fourreges en cas de pénurie

Alimeot Ferms concemées €n % Quaût.ité stockée
des fermiers interr, (n= 64) (per ferne)

259

Foin
Prille
Graines, aliments
composés, son etc. 53,916

608 bottes (n: 32)
974 tnttes (n: 39)

164 qx (n: 35)

5 0 * �
6 0 * �

Aucune réserve 39.6%

- Amélioration de la paille par traitqnent
(C.o.mtûent trsitaz-vons la pailb Wut aftrélioler ra val,eur foÙÛagère?)

Permi les exploitants qui ont répondu à cette queetion (n= 67), la
grande mqiorié utilise la paille sans traiûemênt. Parmi les différents traitements
qui smélioreût ls qualité de la paille, les plus fréquenment cités sont:

Pss de traitement 71,6% (n: 671
Broyege 19,4%
Mélange rvec mélasse 7 ,5%
Bmyage et nélange evec mélasse 1,5%
Treitement avec uréo, etc, O %,
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- hlûjefs drinaroduction d€ cultur€s fourragères et contraint€s I la r{ali-
sotion
(Queller culturer fourragèrcs voulcz-vous int€$ifier olr hh0duire à la fem|9 d8ns
I'rvc.rir €t l,ourquoi nc I'rvez-vous pas fait jusqu'à Pléscnt?)

tO b 72 p€rÊoones n'ont pss épondu à b question; la
podsibilité de 3 r@nees n'rytnt pr6 toujours été utilisée, 62 exploitâtrts ont
foumi rm totsl de 125 réponses. Les culurcb fouffagères eouhsité€s Êont
indiquées ci-rprès par ordre de fr{uenco:

llzetæ
Avoirc fourngère
Pois/orge
B€$im
Veece/rvoino
Sorgbo
Mris
Tdticrle
Voece

31,2fi dos réponsos données (n= 125)
t 5 , 2 % '
t4,4% "

t3,6% .

7,2% '�

6 ,4% .

5,6% '

1 , 2 f 0 '
3 ,2% '

Pffmi le€ co r&inaes su développèm€dt de cas cultures, les fermiers
ont signrlé des f8ctour€ édepho-climetiques, sur lesquels ils ne peuvent pas
agir, dors qrrc le manque de sem€lrces et lc marque d'expéii€oc€ sont des
hmdicrpe qui pervent àre levés par rme millanre organisâtiotr ot une plus
grende acsistrûcê de la pert dê I'ANOC. L'influence relative de chaque
conhrinûe se présente ainsi d'aprèe lee réponsoe obtenuee:

Manqw d'eru (irrigation) 2:1,9% dæ r@oaæs données (n= 190)
Sol, pluiee, gel U,2% '

Menque de semences 15,8% '

Menquo d'expérience ll,6% "

Menque de myenr t,4% "

Mecbinos non disponibles 4,2% '

Rendement frible 3,2% '

Accès diffrcile 2,6% "

InstrlLrtior diffrcile 2.L% '
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Prg€ Spécisl Foin ' Itindraire technique des culturts à faner pour la
prûduction de foin

- Espèces cultivdc €É stade de coupe
(Avec quelle planûe d sur combien de h€ctares produisez-vous du foin €î priorité?
A qucl .tade gffectucz-vous L coupe dg farrage?
A quelb période coupez-vous le foin normalemeot dans votrÊ région?)

84,1 % &a fermiers interrogés prstiquent des culhrres fourragères (voir
page 16), Parmi cee 6l exploit{rts, 60 produisent du foin, 10 n'ont pas rempli
la page 'Spécial Foin". L'évaluation suivade €st donc basée sur les répons€s
foumiês p8r 50 producteurs de foin.

Sur 50 exploitatioas, rme superficie de 9,05 ha, eoit €r moyenne
8,55% b la SAU totale, sert à la production de foin, alors que la culture
d'avoine domine n"ltement (tablesu 15).

Tabl. 15: Choix drespèces ct surface cultivéÊ pour la production du foin

EsÈce Réprrtit ion
en f des réponses

(n= 50,

Surfâce cut t ivée
(par ferme concêrrÉe)

ft€ X de lâ sÂU

Avgi nc foufrâgère

Pêtit  Pois/O|-ge
Luterne
Sorgho/llaIt

84,0

4 , 0
8 , 0
2 , 0

9 ,7  A,A2
5 , 0  ? , 1

15,0  11 ,4 t
1  ,9  I , t4
2 , 0  8 , 0 0

Etrnt donné que la qualité founagère du foin dépend en grande partie
de lr dete de coupe, deux questions (H 02 et H 03) devaient permetlre
d'obænir des informations précises sur c€tiè date. Ces questions concemett
eussi bien le stade végétatif que la période où la coupe de fanage est pratiquée.
Compte teûu de la pépondérance de l'avoine, nous donnons ici les réponses
concemrnt cott€ cutture (tableau 16).

1
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Tobl. 16r Stade vQdatif et @iodc de coupe rh I'evoine

stâdc lder faræs
concarnéea
(rF 42)

Périod. X dês fer|Es
coarqrnées

(rF aZ)

Avgnt t lorrism
F I orâi so.l
ForEtion grl inea
Gr, l ! i teux.Dâteqx
Aprè8 pàteq

4 , 1
49,0
té,3-
24,51 46,
6 ,  t J

Détlt av|"i t
t in .Yri  I
Débqt r€i
Fin | . i
Ju i  n
Jui I  tct

0
18,3
31,7-
32,7-181,7a
14,u
0

. Séchage ct ramrssage du finn)
(Commcf|t dçhcz-vous lç foin?
Combbn dejoun le foin rerûe{-il eu ohamp ev.nt le rlmtsr8ge des boû€{?)

A la qttostion du mode dc séchage, l€s 42 prodùcteurs de foin d'gvoine
ont donné lec réponses suivantee:

Tel qne la feucheuee le po6e per t€rre 43,7 % (n: 42)
Répartition sur touûe la surface par rateeu-faneur 39,6%
Rstourné plusieurs fois pff ratêru-frnÈrf 16,7%

43,7 S des fermiers pntiqu€nt le séchrge du foin tel qu'il est posé pâr
terre prr lr frucheusô, qui nlentit le processur do séchage et diminue la qualité
du foin. h réprnition et le rÊtoumem€nt du foin rme ou plusieurs fois pendant
la séchrgo néce*eitent cnp€n&ût un nleûr-fmanr. 6a Oisponibilile ae æne
nechinc n'e jureis 6té indiqde eous E O4 !)

En co qui cocerne le bmps qui s'&oulo entre le coupe de fenâge ôt le
nneceqe dos bottes, les réponsee sont les suivatrû06:

moins do 5 jours 26,5fi des productzun do foin d'avoine (n= 42)
€nar€ 5 ot l0 jours 67,3%
plu8 d€ lojoure 6,1%

Ainsi, plus & 72*� & fermiers leissent le foil trop lmgtcmps ur
ch"!nf, qui p€d rin6i de sa qurlité I ceure dÊs inienpéries.
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- Trrnbport €t sûockage du foin
(Comment transportez-vous le foinjusqu'à lo ferme?
comme{lt stookez-vous le foin?)

Ia présence trop prolongée du foia au chanp (voir H 05) peut
s'expliquer en partie par des capacités de treûsport insuffisantes. Les moy€ns
de tr.ûsport indiqués sont:

dos de muld (ône) 20,0ft des producleurs
de foin d'avoine (n: 42)

chÂriot (trsction animele) l2,O% '

trectÊur avec r€morque 4,096 '

c8miotr, pick-up, etc, 22,O% '

Dans la plupart des css, le foin est conservé È I'abri, d,onc sans
préjudice pour sa qualité. tæs méthodes de stock&ge suivantes ont é1é cil&Â
(producteurs de foin d'avoine seulement):

en balle€ s'ns prctection o'ot 
âif,#JîT"i" t": otl

e.D meule recouvertÊ de terre 4,O% "

en balles sous plastique 10,0% '

à l'étable 86,0% "

- Critèr€s de qualité du foin
(D'apêe quels oritères jugez-vous la qualité du foin?)

Lcs 42 producteurs de foin d'avoiDe ont Épondu à cette question. En
tonant compte des réponses multiples, ls répsrtitiol de celles relatives aux
critères de qualité est la suivante:

Couleru et odeur 66,096 (n: 42\
Couleur, odeur et teneur en grains mtrs 26,0%
Couleur, odeur et prix 2,O%
Tenear en grains mtrs 6,0%
T€neur en mauvâises herb€s O.0%,
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DISCUSSION

Des résultat8 de l'enquête découlent les conclusioss et les exigences
suivmt€s à l'égsrd de I'ANOC et de ll recherche fourragère de I'INRA:

* Les adhérrnts

Le frible niveau de formation pourrait B'opposer à h diffusion des
innovations tochniquc€. Mais la longue expérience profeesionnelte, le présence
à la feræ ot le dêir commun de renforcer leur eergagement à la ferme consti-
ùr€nt sutsnt d'atouts pour l'introduction de nouvelles techniques et
I'emélioration d,e la gesùon du pâùrrage.

- Adhésion I I'ANOC

Il apparaft que les rembres de cetûe sssociation qui recherchent une
méliontion génâique des troqresux sort égslement conscients du fait que le
fournge de base doit être produit à la ferm. Pour sâtisfaire les sttentes de s€€
mombres, I'ANOC dovra à l'avenir élargir son cbamp d'action par la vulgari-
sation des culûrres fourragères, le promotion de le vent€ ôt l'êNrcsdr€m€nt des
élevanrs (voir également: problèmes dans l'élevage).

* Exploitation

I-r SAU relk cultivée cheque ann& varie chez plus de 48% des
fermiers eûtre l0 et 30 hs. Sur coc zurfeces, d€s investis.sem€nts efficaces à
long teræ serai€nt prcfitrbles, notsmrent dos resur€c d'amélioration du sol
(par exemple chsulege), de prctêction contre l'érosion ou do eemis fourragers
et pa8toÎcux pluriannuols, etc.

Un grand nombre d'exploitante rencontr€ot des problèmes de labour et
de p€nte do aêfr&in etlou d'€eu stÂgDrûte et d'éroeion, el sont foroés de proc.â
dor I h transfomation de cos terreinr en prairiec permrftNrt€s car difficiles à
mêSre €n veleur. Dans h égion couvertc psr l'enquête, la surface susceptible
d'êtrÊ trmsfornéê en prairies dépasse le,s 1.500 h.. t€€ platrt€s pâstorÀles qui
cmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvi€nn€dfl sont d€6 gremiûéÊs annuelles û Trifoliwn subterraneun @itke
1992, Bi,Jre 1994\.
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- Disponibilit4 des machin€s

Mêm si les données sur la disponibilité des machines sont Peutêtre
incomplèfes, il apparaft cleirement qu€ très peu de fermee sont t€chniqueænt
€n llrsure de prstiquer ure cultur€ fourragère modenre. Ainsi, ævkon 5%
eeulemt des exploit&tions sont Euipées pour une préparation précise du lit de
seffnoes, un semis régulior, la lutle contre loe mauvaises herbe6 et l'entretien
du peuplement. Per conséquent, ls mise eu point de néthodee 'tdaptéeÆ' d€
production er pastorale constitue un objectif important de la
recberche fourrsgère. L'ANOC poumit âpporter son aide pow cotrstituer un
parc de machines eer propriété collective ou aider à l'acquisition par les Centres
de Tnvaux de matériel epproprié.

- Production animale

Par rapport à la moyenne des surfaces fourragères cultivées (8,60% de
la SAU), la ch&rge est très élevée, de sorte qu'une très faible proportion des
be,soins sont sstisfaits p8r des cultures fourragères (voir ci-aprLs: bilan de
l'alimentation). Afin de minimiser les dépenses pour I'echat de fourage
zupplémentaire, il est nécecsaire d'intensifier la culture fourragère et
d'améliorer les parcours naturels (parcours communaux).

L'INRA pe,rrt développer de nouvelles variétés et de nouvelles
techDiques de culture et d'€xploitÂtion, mais l'exploitation des parcours
commursux ne peut êtr€ églementée que si les utilisateurs cooÈrent âvec les
autorités locales. Ici, I'ANOC peutjouer un rôle de médiateur.

- Objectif prioritairr de lélevage

Lr spécialisation des éleveurs de bovins dans la production laitière
exige une production êlev& de fourage de qualié. est donc indispensable
pour le diversification et I'intensificrtion de la culture fouragère d'examiner
de plus près la sihration de ces producteurs lsitiers, étant donaé qu'ils sont les
premiers concernés par des innovations dans ce dornaine.

- Trarshrunance

L'éloignement reletivement faible de.s pâturages permet de fréquents
contrôles d€s eniqa'r et rme réglerneotation ciblée. La gestion des pâturages et
les soins vétérinaires s'€Nr trouvent facilités. Les exploitants qui pratiquent une
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transùunanc€ brève ou qui ne se déplacent Fss, sont plus tributrires de la
sauvegarde des zurfaces fourragères de leur fernre. Des mesures d'amélioration
prstor&le sont particulièremt importantes pour c€ groupe, qui représ€nte
néanmoins 52,2% &s fermiers (sans à max. 2 mois de transhumance).
L'ANOC ef I'INRA devrai€nt orgadser des démnstrations cibl6es pour les
familisrisor svec le6 possibilitée existanùes.

- Gerdieonage d€s tmupeaux

Au cas où I'on visê urre meillzure gestio des pôturages, le sérien et
le riguour du gardiennage exigés du berger pourrai€nt posor un problème. En
effet, I'applicetion dee directivee de pôturage (mise en déf€ns temporsire, du,6e
de pAhrrage d'une pnirie, etc.) est une conditior essentielle pour la persietance
et la productivié des prairiec améliorées.

Une neilleure fonnetion et une plus gnnde responsabilisation contri-
bueroat à intégrer les gardiens dans une milleure gestion de,s pâturage.s,

- Activit6 futurcs pour lramélioration de lélevage

Le problèm Êss€otiel quê représente le manque de fourrage, explique
fa raison pour laquelle 79,2% des exploitrûts intprogés attendent à l'aveNrir de
I'ANOC dee 'conseils pour la production foumgère' (voir cidessus).

En ce qui conceme I'amélioration génétique des troupeaux préconisée
psr ious les éleveurs, I'ANOC possède une longue expérience. Par contre,
I'emélioretion de I'atimtrt&tim du ch€ptel, notamrnent por du fourrage produit
À le ferre, dem&nde outre un€ sssistînce technique intensifiée de I'ANOC,
l'élebontion per la rechercbe fourragère de thètr6 de wlgarisation appropriés.
D€s rés trts sont disponibles pour la région du Moye.n-Atlas (Bâtke 191,
Bâtte 1992, Bôtke 1994); il est néûmins nécesseire de pourzuivre ce trlvail
pour h diversification des ressources fouregères,

- Alim€ntatioû du cleptd ct production fourragère

h nrtur€ et le quâûtité d'eliments sc5€té6 (voir t bl€8u 12) reflèteot la
quaûtité €t lr qualité iasuffisentes du foumgo produit à la ferme, I: faible
zurfece enblavée (8,7% de le SÀU totale) et l'utilisetion fréquente de semences
de quelité médiocre sont dau nisons qui expliquent le production insuffisante
do fournge I la ferm. De plus, les rendemÊnts moyens médiocres d'avoine
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font suppo6er que le dosage de l'engrais szoté €6t souvest nal maîtrisé
(l'enquête ne foumit p8s de données sur c€ point).

L rendêm€t:t moyen de I'avoine foumagère de l,l0'3 bottes/ba ave.c
environ 25 kg MS/botæ correqnnd à utr tonnage moyen d'envimn 3,5 t
MS/hr, Ce résultst e6t ttès différent dee r€ndements obtenus dalrÊ les essais du
Programre Fourrages, par êxemple à le Station Oulmès au Moyetr-Atlas.
Mal$é d€s précipitltions inférieures I la myenno, des r€ndements de 14 t
MS/hr oat pu êtr€ atieints (Rspport Annuel du Programme Fourrages 91/92 et
92t93r.

L'inoportmce absolue de l'avoinÊ concordo evec l'évolution des
enblavures dens d'autres régioru du Maroc. On peut s'€o féliciter, vu le6
avsnt8ges d'une culture d'evoine pure. L'ANOC devrait faire mieux connaitre
aux éleveurs les nouvelles variétés d'avoine pr6serrtées à l'inscription au
Catalogue Officiel par I'INRA au cours des 3 demières années et faciliter
l'accès des élevzurs à ces semences.

L'orge à double frn méâte aut rt d'attention, élant donné que le
déprinrge pratiqué tôt au prinæmps contribue &valrtageusement b
I'approvisionnoment des enimaux en fourfsge vert.

- hoblànes liés I la production founagère

Etrnt domé que les conditions cliûatiques ne peuvent pâs êtrê
influencées directement, le choir de plmtes adâpté€s est primordial. Dans ce
domailrE lr recberchp fourragère p t apporùer un appui considérable, alors
que I'amélioration d€s tecbnique8 cultural€s et de la fertilisation doit être
obtsrue p8r une formation ciblê. L'ANOC devrsit inciter les éleveurs à
s'associer pour scheter engrais, machines, sem€nces, etc,

- Bilan de l'elimentdion du cheptd et calerrdrier fourrager

I-r disponibilité tÈs bève des fourrages verts de qualité (pesque
rmiquemt I'orge déprinée €Nr hiver et la luzeme €n été) néaeÆsite une
complém€ntatior de qualité. M&lgré ces echats, presque la noitié des explbi-
tant6 (47,9%) doivent couvrir plus de 6096 de leurs besoins e.n UF par le
Étursge. A cetæ fin, ils dovraient améliorer la performanct de leurs pâturages
per une exploitation réglementée des parcours collertifs et par des mesures
d'anéliontion prsûorsle à l'aide de h fertilisstion et I'elsemeûcement. En
outre, l& diversificstion de la production fourragère peut aider À prolonger la
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dispoûibilité des fouragee de valeur, ce qui reod néceseaire Ie retrforcêmeN
des ectivités de recherche d€ I'Atrtenne Fourages du CRRA Meknèe en vue
d'introduire de nowelles pl8ûtes fourragèros au Moyen-Atlas.

- nér€ûe de cécurité €n lourrNge et bdfetnent de h paille

Un Snnd nonbrc d'élevours qui ne poesèdent pes rb réren ee da
founrg€s, dép€ndÊût in anDê défrvorable Êntièrèm€nt {'dirnente ache*és à
pdr élevé €t sona clors contrrilts de pratiquer dee gbsttsg€3 d'urg€oce, snéâû-
ts€ant dnsi de6 années d'efforte.

L'ANOC devrait fcvofiesr b constihrtion de r@rves de fourragos en
quaotités appropriées, ainsi qu'rme plus large diffusion des mérlodos
d'atnéliorafion de la peille pour mieux exploiær se valeur fouragère, et ce afin
de msintenir, même en année défavorable, une productivité satisfaisanie du
troup€ru.

Lr recherche d€ I'INRÀ pout cotrhibuer à améliorer l'âpplication
prariquo des différents trsitem€nts dê lr psille et ù étudier leur irflu€nc€ sur la
velzur fourragère.

- Prûjefs d'introduction de cultur€s fouragères el conbaintcs pour le
r{alisation daru le possé

La fr{uenæ demande de luzpme confirme que Ie fourrage vert de
quelité n'€st pas disponible ni p€ndrnt longtemps, ni en quantité srftsmte.
Toutofoie, les répoues du questionnlirÊ se limitmt en général aux plantes four-
ragèars habituelloment connues, Los vsriétés nouvelles $m exeryle Trifolim
subtertatcum pour prairios permrnentes) no sont p.s citéer dans los réponres,
leur potentiel productif a'&ant pas srffisammt connu.

L'introduction de plmtes fourngères pex exigeanres et sdapté€s êst
d'8utstrt plu6 inportrnto que le manque d'eeu d'irrigation et dec facteus
édapho-climatiquos défsvorables ont été désignés comm principsles contreintÊs
au développement de la luzeme et d'autres cultues fouragères.

L'ANOC peut agir zur la disponibilité €n senrenc€s et sur le savoir
feire I tnvers sos servicec et son assistârce. Il incombe à la recherche
fouragère d'assurer le développement eû la multiplicstion des semelrces de bûÊê
d'espècÊs adeptéee et élaborer des thèmes de vulgarisation portant sur
l'instNllrtid, l'ontretieû €t l'exploirrtion de ces cultures.
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* Page Spéctal Fotn

I-a contradiction apparcnie de ces réponses avec le6 résultâts du tsbleâu
13, selon lesquels 16,7% des producteurs de fouffage cultiv€nt de l&
vesce/rvoine €t eeulem€nt 62,5% & I'avoiae pure, s'explique par le feit que,
biea que l'on Sme de la vesce/avoine, la vesc€ est fortÊm€nt éprimée al cours
du développem€ût du pe.uplement, de sortê que reule l'8voine est técoltée.
Be$rcoup do fermiers e|l sont cooÂcients et eiteût la vesce/avoine comme
€ulhue foufir8àe er, confofsén€nt à ls îéslité, l'avoine comme culfure de
foin, Uæ enquâe nenée dens la égion de M€enèÆ (H. Mahyou, non publié) .
confiflné cette divergeoce €nhe ls densnde €t h réâlité lors de lr cùlture de
vesce/avoino. h difficulté d'obtenir des proportions de nélange qu ibtées de
céréales/léguninarses, explique ssns doute l'augmentstion constante de la
cultue d'rvoine pure au détrimenl de lc veoc€-gvoin€. Même si les chiffrÊs
présentés ici 6ort ùn perr &léstoires, il ne fait aucun doute que l'avobe pure est
de loin h plus importante culture pour le foin.

I-a précocité des variétés cultivées n'est pas connue, mais des variétés
à maturité terdive ne sont généraleme pas disponibles. En considérant les
conditions climatiques de la égion du Moyen-Atlss, on peut supposer que lâ
maturation de I'evoine se déroule pratiquement comme indiqué dans le tablegu
16, c'eet I dire que la floraison e lieu approximativement entro le miliel et la
fia du mois d'avril.

Dens ce ces, lee éponses données par les producteurs de foin sont en
m-t e coDtrsdictiod, ctt 49*� déclsrent effêchrpr la coupe au stade floraison,
m&is seuleD€nt 18,3 % effectuent la coupe avant début mai.

Los indicationÉ relatives à la dat€ de coupe sembleNrt ptus stres que les
réponces à propos du stade végétatif difficile ù déterminer. On peut alors consi-
déta que 81.7% M producæurs de foin d'rvoinê effectuedt la récrlte trop tard
pour obtenir du foin de bonne quelité. IJ coup€ étânt retrrdée par crsinte de6
demièr,ee pr'écipitrtions, lr culture de types L maturité brdive e6t à
r€comffrd€r, c|f ils sori slors I un stede plus jane et de meilleurs qu&lité.
Au cours dês troic dernièrÊc rlrné€6, I'INRÂ r inscrit plusieurs variétés tardives
dans le Crtrlogue Officiel, qui ont foumi d€6 r€ndeneots élevéc, €dlrê autres
rhne des eesris vffiétrur rédisés à Oulnès.

Il hut ercour&ger lr mulliplicltion des semencqs et les goupos-cibles
doivent être informés de b veleur deo semmc€s. Dans ce domai.ne également, il
est tréc€ûsrire que I'ANOC er I'INRA coordonnent lzurs activités.
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Le eéchage du foin tel qu'il eet posé par terre par la feucheuse, rotarde
le proceesus de séchage et peut entrsiner sa décomposition et une forte baisse
de sr vdeur fourragère. L'htbitude ile le laisser plus de 5 jours eu cbaq,
s'explique en pertie par Ie fait qu'il n'est prs refoumé,

Si lo foin ost bien retourné, l'€nsoleillem€nt du Moyeo-Aths pormet
ilèe frn avril d'obtenir un séchage eo 2 à 3 jours; un séchsgo ot ramsssage
rapidec enpechent de6 peries do vala[ fourragère.

Lc siockage du foin à l'âable ou soue plastique que prafiquent la
qurei-totrlité des éleveure, ôst tout à fsit approprié, Encor€ frut-il pnrduire du
foin de qualité pour que coe mures de protectid soi€nt utilee. h plupan des
élevourË sômbleût sevoir que L tenqrr Ên greins mtrs ne constitue pâs un
criêre utile pour juger de la qualité du foin. Iæ foin d'avoine à foræ teneur en
grsinÊ mtrs est sans doute couÉ berucoup trop tard et ne possède qu'uno faible
qualité fourragke; sanle lme minorité d'éleveurs (6,0%) se bese exclusivem€nt
sur ce critère pour apprécier la qualité du foin.

I: couleur vertê €l unê bonrc odeur frrîche sont de bien meilleurs
indicd€urs do le quelité du foin d'evoine. Dtns cette optiqw, rme coupe plus
précoce ou le choix de variétés plus tardives sont à préconiser.

Qrtre I'quipement en mrchin€s (retesu-feneur), il faut sensibiliser les
élev€urs au rôle importart que jou€nt le durée du séchage et le degré de matu-
rité dans la production d'un foin de qurlité. Ceci pourait se faire dans le cadre
ile joumées d'information au niveau de I'ANOC. Le cabietr tl'information
'L'Eleveur', publié récemnent psr I'ANOC, pourrait également y contribuer
largement,
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