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 Le pâturage au centre des  

strat®gies dõ®levage agro-écologiques 
 

Le p©turage est le mode dõexploitation de lõherbe le plus ®conome. Aussi 

convient-il de tout mettre en îuvre pour que les surfaces pâturées dans les 

systèmes fourragers soient bien valorisées.  

 

Or, la gestion du p©turage est d®licate car elle repose sur lõajustement 

permanent entre lõoffre fourrag¯re propos®e cõest-à-dire la quantit® dõherbe 

disponible et les besoins du troupeau.  

 

Afin de permettre un pilotage plus efficace du pâturage, le GIEE Elevage 

Econome et Agro-écologique avec le soutien financier du Ministère de 

lõAgriculture et de lõAlimentation dans le cadre de la contribution du 

compte dõaffectation sp®ciale ç Développement agricole et rural et le 

partenariat technique avec la chambre dõagriculture de lõOise a mis en 

place depuis 2019 un programme dõexp®rimentation et de suivi devant 

aboutir ¨ lõ®laboration dõoutils et dõindicateurs locaux et pertinents aupr¯s 

des éleveurs laitiers.  

 

Gr©ce aux r®sultats de ce projet, les ®leveurs locaux b®n®ficieront dõoutils 

dõaide ¨ la d®cision ç adaptées » et pourront ainsi ambitionner des 

performances supérieur en terme économique et environnementale.  

 

        Vincent DELARGILLIERE 

        Président du Groupe Elevage Econome et Agro-écologique du CERNODO 

Le p©turage cõest ç lõart de faire se rencontrer  
la vache  et lõherbe au bon moment »  

(A. Voisin, 1957) 
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Dans un contexte de transition agro-écologique des 

mod¯les agricoles, les syst¯mes traditionnels dõ®levage 

basés sur une ration alimentaire maïs-soja dõune part, 

et dõimportants investissements en mat®riels et 

installations dõautre part, sont mis ¨ rude ®preuve car 

fortement dépendants des cours et politiques agricoles. 

Dans ce contexte, un petit groupe dõ®leveurs adh®rents 

du CERNODO* ce sont aperçus, de par leur ouverture 

¨ dõautres mod¯les et gr©ce ¨ leur participation ¨ 

différentes formations et échanges collectifs, que 

certains élevages, ayant fait des choix radicalement 

diff®rents, sõen sortent mieux. 

Il sõagit des ®levages ayant mis®s sur lõautonomie et la 

marge, plutôt que la productivité et le recours aux 

intrants. Mais ce type de technique ne sõimprovise pas. 

Convaincus dõune part de lõimportance dõ®changer et 

de r®fl®chir en groupe pour progresser et dõautre part, 

que des modèles innovants et plus écologiques existent 

aujourdõhui et montrent un niveau de performance 

élevé, les éleveurs ont constitué un Groupement 

dõInt®r°t Economique et Environnemental (GIEE), 

reconnu le 20 décembre 2018 par la DRAAF des Hauts 

de France. 

Lõobjectif de ce GIEE ®tait dõimpulser une dynamique 

positive en sõappuyant sur une animation de groupe, 

un accompagnement technique et économique, et un 

apport de formations et dõ®changes avec dõautres 

éleveurs. 

Ces actions doivent permettre aux membres du groupe 

dõ°tre dans une dynamique de changement positif, tout 

en communiquant vers dõautres agriculteurs. 

Le GIEE Elevage Econome  

et Agro -écologique  
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Impulser une dynamique positive vers des  

systèmes plus herbagers 

 

Le CERNODO et la Chambre dõAgriculture :  

Qui sommes-nous ? 
 
La Chambre dõAgriculture de lõOise accompagne 

depuis de nombreuses ann®es lõassociation locale de 

développement agricole du CERNODO. 

Le CERNODO est une association au service des 

agriculteurs et acteurs agricoles du Nord-Ouest du 

d®partement de lõOise compos®e de :  

 

239 Adhérents qui cultivent près de 16 449 

Hectares répartis en 13 groupes à thème. 
 

 

Productions grandes cultures, maraîchage et 

arboriculture, bovins viande et lait,  o v i n s , 

 caprins, porcins, volaillesé 

 

Agriculture conventionnelle, intégrée, 

biologique, vente directe et transformation... 

 

De nombreuses actions collectives : tours de 

plaines, r®unions dõ®changes, visites, 

 formations, analyse technico-économique 

 

Le GIEE Elevage Econome et Agro-écologique vient 

compléter cette organisation. 
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Les actions menées par le GIEE : 

GIEE  
Groupement dõInt®r°t Ecologique et Environnemental  

 
Lõ®levage laitier ®conome et  

agro-écologique :  

système gagnant de demain !  
 

Action nÁ1 : 
 
Produire des 
connaissances 
techniques 
adapt®es au 
territoire 

R®f®rences et 
indicateurs 
®conomiques et  
environnemen-
taux  

R®f®rences 
techniques 

R®alisation dôun diagnostic de performance avec suivi 
et pr®visionnel  

Exp®rimenta-
tion : R®f®-
rences sur la 
dynamique 
de pousse de 
lôherbe : ®va-
luer la perti-
nence de nos 
outils de me-
sure 
(herbom¯tre) 

Exp®rimenta-
tion : R®f®rence 
sur lô®volution 
de la fertilit® 
des sols : ®va-
luer par des 
analyses les 
niveaux de 
fertilit® (PðK 
et PH) de nos 
sols. 

 
Action nÁ2 : 
 
 
Mont®e en  
 comp®tences  

Formations, 
Interventions  

£changes
visites, 
Voyage 

 
Action nÁ3: 
 

¶ Promotion 

¶ Diffusion 

Journ®es Portes 
Ouvertes  

Articles de presse  



Nous le savons, le pâturage des vaches représente une 

formidable opportunité de baisser les coûts de 

production. Mais la gestion du pâturage ne 

sõimprovise pas et demande m°me dõ°tre tr¯s 

technique dans sa conduite. Les éleveurs doivent 

sõappuyer sur des outils dõaide ¨ la d®cision pertinents 

et efficaces ; des indicateurs et repères adaptés au 

territoire qui doivent permettre de prendre les bonnes 

d®cisions et manager avec pr®cision lõalimentation du 

troupeau. La performance technique des systèmes 

passe donc par un pilotage minucieux  des éleveurs.  

Cõest tout lõobjet de ces travaux et suivis mis en place 

par le Groupe Elevage Econome et Agroc-écologique 

depuis deux ans. 

 

Le programme dėexpérimentation 

et de suivi  
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Pas dõimprovisation pour le p©turage 

 

Objectif  du programme : 
 

Outiller avec des r®f®rences locales sur la valorisation de lõherbe  

les ®leveurs laitiers  et d®velopper lõefficacit® des syst¯mes herbagers 

Besoins du troupeau 



Au p©turage, lõ®leveur g¯re une surface offerte aux 

animaux. Des animaux qui en fonction de différentes 

caractéristiques ont des besoins.  

La connaissance de la quantit® dõherbe disponible 

(Fiche Outil N°1 et 2) et son niveau de croissance 

(Fiche Outil N°3)  dõune part et lõ®valuation des 

besoins du troupeau dõautre part (Fiche Outil N°4 et 

5) permet donc de déterminer quelle surface doit être 

offerte (Fiche Outil N°6) ainsi que le niveau dõapport 

en fourrage complémentaire (Fiche Outil N°7)  à 

prévoir afin que les animaux consomment pleinement 

lõ®quivalent de cette croissance. Dans cette adaptation 

constante de lõ®leveur il est aussi important de pouvoir 

réaliser de bonnes récoltes (Fiche Outil N°8) et faire 

des stocks de qualité pour les périodes hivernales 

(Fiche Outil N°9).  

Enfin, il sõagit de maintenir une fertilit® des sols 

propice à une plus grande productivité (Fiche Outil 

N°10, 11 et 12).  
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Des outils pour adapter la prise de décision : 

Besoins du troupeau 

2 
DEMANDE  

Besoins du troupeau 

Estimer les besoins journaliers 

des animaux. 

Fiche Outil N°4 et 5  

Gérer la conduite du pâturage avec 

lõindicateur ç jours dõavance » 

Ajuster la complémentation à la pousse  

Pr®voir les r®coltes dõapr¯s les sommes de 

températures. 

Fiches Outil N°6, 7, 8 et 9 

PILOTAGE  

Outils de pilotage 

1 
OFFRE  

LõHerbe disponible 

Mesurer la hauteur, la quantité 

et la croissance de lõherbe. 

Fiches Outil N°1, 2 et 3  

Objectifs des outils proposés :  
 
Améliorer le management des prairies en permettant une meilleure prise de décision pour : 
 

Augmenter la productivit® de lõherbe, ®viter le surp©turage 
 

Décider de la fauche de certaines surfaces (débrayage) 
 

Diminuer la compl®mentation (augmenter lõautonomie alimentaire autant que possible) 
 

Améliorer la qualité des récoltes 
 

Favoriser la fertilité des sols 

3 

4 
FERTILITE  

Fiche Outil N°10,11 et 12 



Résultats N°1 :  

 

Lõherbe disponible 
 
La quantit® dõherbe disponible est une donn®e essentielle pour pouvoir g®rer au mieux la conduite au p©turage. Pour 

cela, il faut °tre capable de mesurer la hauteur dõherbe, de la convertir en quantit® disponible ¨ lõinstant ç T » et enfin 

de prévoir son évolution.  
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 



La hauteur dõherbe ¨ lõentr®e des animaux sur une 

parcelle ainsi quõ¨ leur sortie est un indicateur simple 

et facile ¨ mesurer ¨ lõherbom¯tre. 

La hauteur dõherbe ¨ lõentr®e de la parcelle 

Lõherbe, lorsquõelle est exploit®e ¨ un stade feuillu, se 

révèle de bonne valeur alimentaire. Par contre, sa 

valeur peut nettement diminuer lorsquõelle nõest pas 

exploit®e au bon stade, cõest-à-dire à partir du début 

épiaison. 

Ainsi, la hauteur dõherbe ¨ lõentr®e des animaux est 

un compromis entre une hauteur minimale pour que 

la production soit suffisante et une hauteur maximale 

au-delà de laquelle la valorisation est pénalisée : perte 

de valeur alimentaire, risque de gaspillage et herbe 

couchée. 

 

La hauteur de sortie 

Cõest la hauteur dõherbe ¨ laquelle les animaux 

sortent de la parcelle. Elle peut varier selon la nature 

des prairies et la p®riode dõexploitation.  

 

Fiche Outil N°1 :  

Mesurer la hauteur dõherbe 
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 

Hauteurs dõentr®e/sortie des animaux 

En pratique pour le 

pâturage, la hauteur 

entrée conseillée varie de 

8 à 15 cm 

La hauteur de sortie 

conseillée est de 5 à 6,5 

cm au printemps et de  

4 à 6 cm en été. 

Hauteur dėentrée, hauteur de sortie et ingestion dėherbe 
 

Kg de MS ingérée par vache/jour : mesures herbomètre  
(Source : dõapr¯s les travaux de lõINRA de Rennes) 

*il est déconseillé de mettre des animaux au pâturage dans une parcelle à 18 cm 

 

La hauteur dõherbe ¨ lõentr®e ne pr®sage pas des quantit®s dõherbe 

ing®r®es. Cõest avant tout la combinaison hauteur dõentr®e/

sortie qui est déterminante. 

 

Exemple : si les vaches entrent dans une parcelle à 12 

cm, il faut envisager une sortie à 5,5 cm (herbomètre) 

VISER une hauteur sortie 

de parcelle égale à 45 % de 

la hauteur dõentr®e 



La hauteur dõherbe peut °tre ®valu®e ¨ lõîil nu 

cependant pour plus de pr®cision et dõobjectivit®, 

lõutilisation de lõoutil Herbom¯tre est de loin le plus 

pertinent. Cet appareil mesure une hauteur dõherbe 

« compressée » qui prend donc en compte la densité de 

lõherbe ¨ lõendroit de la mesure : plus lõherbe est dense, 

moins elle sõ®crase sous le poids du plateau. La mesure 

sõeffectue en posant, au hasard et ¨ lõarr°t, le pied de 

lõherbom¯tre sur le sol.  

Pour avoir une mesure dõherbe moyenne repr®sentative 

de la parcelle il convient de réaliser une quinzaine de 

relevé en zig zag et au hasard. Il faut toutefois éviter de 

poser le pied de lõappareil dans les trous ou sur des 

bosses. De même il faut éviter les bouses fraîches mais 

poser à poximité de façon à tenir compte des refus. Il 

faut aussi ®viter les cas particuliers telles que lõentr®e de 

la parcelle, la proximit® des haies ou des points dõeaué 

Afin dõobtenir la quantit® 

dõherbe disponsible et le 

niveau de croissance entre 

deux périodes il suffit de 

multiplier la hauteur 

mesurée avec la densité 

estimé. 
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 

Comment mesurer lõherbe ? Utilisation de lėherbomètre 
 

Lõherbom¯tre est un outil de pilotage du p©turage et 

peut sõutiliser de diverses faons suivant les objectifs 

recherchés. 

 

G®rer lõentr®e des animaux :  

la mesure de la hauteur ¨ lõherbom¯tre permettra de 

v®rifier si la hauteur dõexploitation est ¨ son optimum 

entre 10 et 15 cm. Au-delà de 15 cm, il sera préférable 

de faucher la parcelle pour éviter le gaspillage. 

 

Décider de la sortie des animaux :  

la mesure permet de vérifier la pression de pâturage. 

En fonction de la strat®gie de lõ®leveur (de s®v¯re ¨ 

libérale) entre 4,5 et 7 cm 

 

Evaluer les stocks dõherbe disponible sur pied : 

La mesure de la hauteur dõherbe sõeffectue alors sur 

lõensemble de la surface de p©turage des vaches laiti¯res 

à une date donnée. Cette hauteur est converti en 

quantité de fourrage disponible. Ce qui facilite la prise 

de décision pour réaliser des récoltes et garder une 

qualité constante du fourrage pâturé. 

 

Quantifier la croissance sur une période : 

La comparaison des mesures r®alis®es ¨ lõherbom¯tre 

entre deux périodes permet de calculer un niveau de 

croissance, indicateur de décision pour pouvoir ajuster 

et prévoir les fauches.  
 

Quel est lõint®r°t de mesurer lõherbe en syst¯me herbager ?  
Il y a un int®r°t ¨ mesurer lõherbe d¯s que lõon poss¯de une surface accessible cons®quente ou un faible chargement, autrement dit dès que la 

surface permet de couvrir les besoins du troupeau. Le but du suivi ®tant dõorganiser le p©turage afin de distribuer le moins possible (ou 

supprimer) la compl®mentation ¨ lõauge. Le risque de mesurer ¨ lõîil, et non ¨ lõherbom¯tre, est de se retrouver sans herbe ou d®border et de 

devoir faucher. Lõutilisation de lõherbom¯tre sur une longue dur®e permet de se faire lõîil et dõapprendre ¨ mieux connaitre ses p©tures. Le 

suivi de la pousse est un outil dõaide ¨ la d®cision important et qui a des cons®quences ®conomiques. Lõint®r°t est ®galement de connaitre la 

quantit® dõherbe disponible sur la plateforme pour g®rer avec les jours dõavance selon les saisons. 

 

Comment se déroule la réflexion concernant les rotations ?  
La r®flexion commence d¯s lõautomne, en anticipant le p©turage dõhiver ou en pr®parant la saison suivante, afin dõavoir un p©turage de 

printemps optimal. Lorsque se font les premières sorties du printemps, il faut être attentif aux caractéristiques des parcelles : attention à la 

portance et ¨ la quantit® dõherbe, cette derni¯re doit °tre adapt®e au besoin : pâturage seul ou stock à prévoir. Suivant la météo, il faudra 

éviter les zones à risques (humidité / sec) afin de conserver une bonne qualité de terre pour le reste de la saison. Un piétinement trop fort en 

d®but de saison peut fortement d®t®riorer le couvert v®g®tal. Pour ajuster au mieux la rotation, il est important dõobserver lõavancement de la 

consommation par les VL. Lors du d®primage avec 24h / paddock, il est important dõanalyser la p©ture ¨ la sortie. Il ne faut pas hésiter à 

rentrer les b°tes si la qualit® des p©tures se d®gradent trop. La r®flexion passe avant tout par de lõobservation mais aussi par un acquis de 

connaissance, grâce à de nombreuses discussions entre agriculteurs. 

 

A quel(s) niveau(x) se trouvent les économies faites grâce à une bonne gestion du pâturage ?  
On observe de faon directe des ®conomies sur la m®canisation. Avec une bonne gestion, il nõy aura plus de fauche de refus. Si la surface 

enherbée nous le permet, un pâturage sur pied bien géré permet de diminuer, voire supprimer, les intrants alimentaires de la ration. 

Concernant le temps de travail, il y a beaucoup de réflexion à avoir au début, pour apprendre à bien gérer sa rotation et faire de bonnes 

observations mais une fois que la technique est acquise, la gestion se fait toute seule. Les installations de matériel (clôtures, points dõeau et 

chemins) prennent du temps au départ mais engendrent des économies (méca + alim) par la suite.  
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 

Il existe aujourdõhui sur le march® diff®rents outils de mesure Herbom¯tre. Les plus fr®quemment utilis®s sont les 

outils ¨ plateau tel que lõHerboMETRE (Franais) ou le Jenquip (N®oz®landais).  Les recherches 

bibliographiques sur les mesures permises par ces outils ont montr® une relation et permis dõ®tablir des ®quations 

de conversion pour passer de lõun ¨ lõautre. Mais pour un ®leveur du nord ouest de lõOise, quel est le mod¯le le 

plus pertinent, le plus adapt® ? Pour apporter des ®l®ments de r®ponse aux ®leveurs locaux, le GIEE sõest ®quip® 

de ces diff®rents mod¯les et les a tester. Il en ressort pour chacun des points positifs et n®gatifs quõil sõagit ensuite 

dõanalyser en fonction de a situation personnel. 

HerboMETRE - Arvalis Institut du Végétal (Fra) 

Relevé des mesures de façon manuel 
 

Donnée de la hauteur en cm avec une précision au 1/2 cm 
 

Repère visuel appréciable 
 

Besoin dõenregistr® les mesures et de faire le calcul pour convertir en biomasse ¨ la main 
 

Temps de mesure important 
 

Fragilité du matériel, à manipuler avec précaution 
 

Simple dõemploi et tr¯s modile 
 

Coût estimé : 80 ϵ HT  

Affichage instantanée, enregistrement de la mesure et calculs des biomasses automatisé 

(mais ne peut pas donner la mesure en hauteur) 
 

Besoin dõune connection ¨ un smartphone ou une tablette en bluetooth.  
 

Demande de manipuler souvent les deux outils notamment lors des changement de parcelle 
 

Une seule cl® de connection possible avec lõapplication ce qui ç condamne » quasiment à 

r®server un smartphone ou une tablette ¨ lõoutil et donc des difficult®s dans le cas ou plu-

sieurs personnes différentes seraient amenés à réaliser les mesures.  
 

Temps de relevé très rapide 
 

Mat®riel robuste ¨ lõexception de la pile. Probl¯me dõautonomie.  
 

La mesure de la hauteur est réalisé en 1/2 cm et non en cm ce qui est à prendre en compte 

dans lõutilisation de lõ®quation. 
 

Coût estimé : 1 000 ϵ HT  

JenQuip EC 20 (NZ) 

JenQuip EC 10 (NZ) 

Quel herbomètre utiliser ? 

Matériel robuste, autonome et très maniable  
 

Enregistrement de la mesure et visibilit® instantan®e sur lõ®cran 
 

Valorisation des mesures possibles soit directement en quantité soit en 

hauteur 
 

Temps de relevé rapide et pratique car directement sur écran 
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 

Au-del¨ de la mesure ¨ lõherbom¯tre il est aussi possible de se faire ç lõîil  ». 

Pour cela, voici quelques repères : 

Quel repères pour quels pâturages ? 

 

Entr®e dõune parcelle Pleine croissance Sortie de la parcelle 

Stade 

Hauteur dõherbe 

10 -12 cm 8 - 9 cm 5 - 6 cm 

2 500 à 3 000  

kg de MS/ha 

Repère visuel 

Stock dõherbe  

sur pied  
(Pour une densité de  

250 kg de MS/cm) 

Valeur 

Alimentaire 
MAT en g/kg de MS 

UFL / kg MS 

MAT 

145 
UFL  

0,87 
MAT 

169 

UFL  

0,91 

2 000 à 2 250 

kg de MS/ha 
1 250 à 1 500 

kg de MS/ha 

+ de 15 cm  
Orientation 
fauche  3 750 kg de MS/ha 

MAT 

178 

UFL  

0,98 



La densité correspond à la quantité de matière sèche 

contenue dans un centim¯tre dõherbe sur une surface 

dõun hectare. Elle est essentiel pour pouvoir bien 

valoriser lõoutil herbom¯tre et passer dõune hauteur ¨ 

une quantit® dõherbe. N®anmoins la mesure de cette 

donnée est complexe et extrèmement variable. Par 

simplicité, il convient donc de se rapporter à des 

« références » qui peuvent impliquer une forte 

variabilité par rapport à la situation réelle de terrain. 

Cette variabilité est à prendre en considération car peut 

fortement impacté les résultats obtenus et donc les 

prises de d®cisions.  Jusquõ¨ pr®sent, cõest la densit® 

régionale évaluée à 220 Kg de MS / Ha et ce quelque soit 

la période qui était utilisée comme référence. 

En 2019, le GIEE 

Elevage économe et Agro

-écologique a mis en 

place un suivi sur trois 

sites afin de ré-évaluer la 

pertinence de cette 

référence avec pour 

objectif : 

¶ dõ®valuer la valeur 

de densité en fonction de 

la période 

¶ Dõ®valuer la valeur 

de densité en fonction de 

l a  l o c a l i s a t i o n 

géographique sur les 

deux petites région 

agricoles couvertes par 

les adhérents du GIEE 
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Besoins du troupeau 

Quelle densité utiliser ? 

 Picardie Verte - Conv Pays de Bray - Conv  Pays de Bray - AB 

AVRIL  234 132 153 

MAI  266 173 254 

JUIN  117 125 211 

Résultats obtenus en Kg de MS / cm / Ha dėavril à juin sur chaque site : 

  !±wL[ a!L W¦Lb   

{ŜƳŀƛƴŜ мс мт му мф нл нм нн но нп нр нс ah ̧   

5ŜƴǎƛǘŞ мрп мфт ому нмм оло нлн мрл нлф мпу мсн 
мм
о 

мфт ƪƎ   

Résultats obtenus en Kg de MS / cm / Ha dėavril à juin en moyenne sur les trois sites : 

Nouvelle Référence = 200 Kg / cm / 

Fiche Outil N°2 :  

De la hauteur à la  

quantitée disponible  
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Quantit® dõherbe disponible 

Besoins du troupeau 

Calcul de la biomasse disponible 

La quantit® de biomasse dõherbe disponible pour lõalimentation du troupeau ¨ lõinstant T est exprim®e en Kg de 

mati¯re s¯che par hectare. Elle est le r®sultat du niveau de hauteur dõherbe mesur® moins  la hauteur de sortie 

visée multiplié par la densité de référence.  

Biomasse disponible pour le troupeau  
 

= 
Hauteur dõherbe  

mesur®e ¨ lõinstant T 
Hauteur de sortie 

visée 
X  Densité de référence 

Exemple de calcul :  

Paddock Hauteur dõherbe  

mesurée 

Hauteur de  

sortie visée 

Densité de réfé-

rence utilisée 

Biomasse calcu-

lée 

Surface du  

Paddock 

Biomasse disponible 

pour le troupeau 

1 12 cm  

 

6 cm  

 

 

200  

kg MS/ha/cm 

1 200 kg MS/ha 2,1 ha 4 410 Kg MS 

2 7 cm 200 kg MS/ha 1,9 ha  380 Kg MS 

3 8,5 cm 500 kg MS/ha 2,5 ha 1 250 kg MS 

4 9 cm 600 kg MS/ha 1,6 ha  960 kg MS 

5 10,5 cm 900 kg MS/ha 1,8 ha 1 620 kg MS 

9,9 ha 8 620 kg MS TOTAL  

Dans cette exemple nous obtenons une quantit® dõherbe disponible pour le troupeau de 8 620 Kg de mati¯res s®ches sur 

les 9,9 ha de pâturage disponibles 


