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ABSTRACT

The veterinary Ethology is a new discipline whjch has evolved
from the need for a beiter undéistanding of the origins and causation of
frustrations, deviations, and stereotypes commonly exhibited by domestic
animals'in môdern mass production systems. This recquires the comparati-
ve anO functional observation of wjld and feral anjmal models,. as well
ui ôi Oor"itic animals reared under growing constraint conditions, jn or-
der, first, to stress limits to the oversimplification of the environ-
*ent, th. iestriction of movements and the dens'ifjcation of captive po-
pulations, and secondly, to propose ney1 management systems 'in accordan-
le wjth tÉe elementary needs of the animals, thus reestablishing their
psychophysiolog.ica1 hârmony and equilibrium. With thjs in mind, a pre-
ii*inaiy-enquiiy has been tonducted with the collaboration of the french
speakin"g profesiional breeders associat'i ons, in order to find common in-
terests-in the study of farm animals behaviour.

RE SUME

L'Ethol0gie vétérinaire est une d'iscipline nouvel'le située
au carrefour des vojes suivjes par 1es éthologistes intéressés par lr.
explication des causes, fonctions et caractères adaptatifs des comporte-
ments naturels, et celies suivies par 1es vétérinaires et éleveurs in-
téressés par 1és problèmes de santé et de productjon des animaux domes-

tiques. Les techniques modernes d'élevage jntensif ont suscité la ré-
probation du public pour des raisons d'éthique.et ont fait naître des

problèmes nouveaux d'inadaptation des an'imaux à des condjtions de main-
tenance s'écartant par trop de cel les recquîses pour satisfajre leurs
besoins élémenta'ireS de confort. Il s'en eSt suivi un besoin d'informa-
tjons sur les exigences réelles des animaux d'é'levage. L'observation de

ceux-ci par 1es tèchniques éprouvées de l'éthologie comparative et fonc-
tionnelle est susceptible de fournir des informations ut'iles en vue de

réal iser 1,adéquatiôn des systèmes d'élevage et de production aux be-

soins des anjmaux, et de rétablir ainsi 1'équilibre psychophysiologique
de ces derniers. C'est dans cet esprit de conciliation et de complémen-
tarité qu'une enquête a été conduite dans les milieux professionnels
des éleveurs de Belgique francophone, de façon à dégager des thèmes et
approches de recherches convenant aux deux parties.
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] NTRODU CTI ON

Le service d'Etholog'ie et psychologie animale de l,université
de Liège s'est organisé à partir des ànnées-soixante d,abord autour d,
une activité de recherches sur le comportement naturel d,oiseaux et de
qgislg!l sauvages conduites sur le terrain, en Europe et en Afrique;
dès 1960 au _Katanga.pourtant, puis à 1'Aquàrium de Liège, une partié
des activités s'était orientée déjà vers des aspects pius pratiques,
avec I lé!udq de pêcheries africajnes, 1'acc1imatation' d,espèces'uxoti-
ques-et indigènes en bassins, 1a création d'une unité de recherchàs pis-cicoles, et finalement d'une station de pisc'iculture expérimentale
(RUl^lET, 1981 a et b). par ailleurs, 1e sârvice organii.ii a pa.ii" ae
1968 au Rwanda des missions de recherches dans 1e-parc national de l,Akagera.:yr Je_comportement, les structures socjalàs, 1a distirruiion,la densité et la biomasse des ongulés sauvages - bufiles, é1ands, to-'pis, impaias - dont I'abondance Jaissait enirevoir oes possibilités d'activités annexes économiquement rentables (ferme à gjbier), L'eniàmute
des expériences africaines du service devaii condujré en 1ôz: a-r;àisa-nisation à rr]ège d'un colloque sur le thème,'Zoologie et Àssistance
technique" (RUWET, lg74). Alors qu'i'l était composé init.ialement de na-turalistes s'intéressant exclusivement à des problèmes propres à la zào-logie - faunistique, éco1ogie,.éthologie des ânimaux sairuà9es - le ser-vice diversifiait donc ses activités èn s'ouvrant à des problèmes sus-ceptibles de déboucher sur des applications.

Au début des années soixante-dix, 1e service devait franchir
une étape importante.en prenant contact avec le monde vétérinaire, eten centrant.une partie de ses préoccupations sur 1es problèmes deé ani-
maux-domestiques; l'un de nous en effet (J.c.R.) fut sollicité en 1971par 1e Professeur A. L0ussE, Doyen de la Faculté de Médecine vétérjnairede cureghem, pour-y organiser.et y faire un enseignement d'Etholàgjà-et-
Psychologie animale en troisjème candjdature en ic.iences vetèriniiies,
enseignement qui débuta en février 1972. L,intérêt rencontré auprès dài
co11ègues, étudiants et chercheurs devait conduire à organiser en novem-
bre.1974. à cureghem un_colloque in'ernational sur ,'les ["ôntares du com-portement animal dans la profession vétérinaire,', qui réunit plus àe-
200 participants - étudiants, scientifiques et piaticiens. cette options est raffermie ces toutes dernières années, puisque pour 1u p..riè.u
fois.en .198i à Liège, plusieurs zoologistes 

-oirt 
consul"e leur'mémo.ire

de fin d'études aux^prob1èmes de compàrtement des animaux de ferme,
p9rc9 et bovjns (GERARD, 1981; GERARD et RUt^tET, 1982; pAULUS, 1981;
DELHAXHE,19B2a,b, et c). Récemment enfin, l,un de noüs (O.O.i à fàÀ.e
une enquête .auprès des associations d,é1évage, de façon'à'déterminer
ce que les éleveurs be1ges sont susceptiblei à,attenâre des études de
comportement et de défin'ir des centres d'intérêt cornmun.

. Le bq! du présent articre est d'étabr'ir un premier biran. Irconvient en effet d'.élaborer une synthèse en tenant tomptà des souhaitsdes éleveurs comme des intentjg!: èt possibiljtés des eihàtogisies àu 
-

service. Il sera dès lors possible de s,inspirer oe ceità-syithèse pourorienter les recherches futures, Avant d'exposer 1'enquêie en détail etde la confronter à la-po]it'ique du service, i1 peut eire utile de rapfe-ler la définition et 1'objet de l,éthologié vétérinaire, Àt de tracerun bref historique de ses développementi
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DEFINITION - OBJET

L'éthologie vétérinaire est la disc.ipline qui, par la connajs-
sance du comportement des animaux domestiques, essaye de conc'iljer une
meilleure production du point de vue de l'éleveur et un mejlleur bien-
être dans le chef de l'animal. Production et santé, et interrelations
entre les deux, ont de tout temps été les deux préoccupations majeures
des vétérinaires; l'éthologie jntervjent dès le moment où des pràblèmes
de comportement sont imp'liqués dans la production et le bien-être. Sila baisse ou l'amélioration de 1a production sont aisées à mesurer, 1e
bien-être est considéré comme une notion subjective très difficile à
apprécier dès le moment où la seule intégrité physique n'est pas en
cause, et où il faut prendre en compte 1'équilibre psychologique de 1'
animal. Préoccupation futile ? Certes non sur 1e plan de 1,éthique, et
pas davantage su'- 1e plan de 1a production, car maint éleveur a fait
1'expérience que négliger 1es problèmes comportementaux peut conduire
à des pertes. Problème difficile ? Certes oui, car le bien-être - état
d'harmonie physique et psychoiogique d,un individu en équil.ibre avec
son environnement selon la définition de BRANTAS (1975) - n,est encore
généraiement détecté et identifjé que sur des bases négatives : absence
de stress sur le plan physiologique, absence de blessuies et maradies
sur le plan médical, absence de frustrations, p.ivations et des dé-
yiu!l9l: et stéreotypies comportementales qui s,en su.ivent sur 1e plan
de l'éthologie. Pourtant, un état de bien-être correspondant à une bonne
adaptation au miIjeu se tradu'it aussi par des manifestations positives
de l'état d'harmonie; 1'éthologie peut aider à 1es prendre en compte(crr. FotSCH et NABHÔ117, 7982i.

Selon cette conception, 1,étho'logie vétérinaire est s.ituée au
carrefour des problèmes de production et de santé; c,est donc une d.isci-
p1 ine résolument_app1 iquée, qui sort des sentiers strjctement théoriqueset académiques. Elle est centrée sur l'équilibre psycho-physiologique
d'animaux confrontés à des conditions de maintenancà, confinemeni,'a1i-
mentation, reproducti on, choi s i s et imposés par 'l 

'homme. El l e conéerne
donc essentiel lement, mais pas exclusivement, 1es anjmaux domestiques(*);elle s'étend apx animaux de laboratoire et aux animaux sauvages nés ou "
I.gi!lgnr: gn. captivité (zoos, ménageries, etc.. .; cfr. BOURLiERE , 1976;
0DBERG, 1976) pour autant que 1es équilibres psychophysiologiquei sojent
en cause. Elle n'a pas pour autant 1e monopole àe l,étude dù comportement
des animaux domestiques (et a fortiori de laboratoire ou captifs') car
ceux-ci peuvent être utilisés pour des recherches à caractère fondamen-tg]. çn lgciobiologie par exemp'le (cfr. SyME et Syt'4E, 1979; KILEy-
|,JORTHINGTON et de la PLAIN, 1983), être examinés pour ce qu,ils ont departiculier (étude du processus de la domestication et de ses effets,
par exemple; cfr. ZEUNER, 1963; tpSTEIN, 197i; HIGGS, 1976; B0UQUEGNÉAU,

!977), être împ1 iqués dans des problèmes ae piyctrologie humaine comme
1e développement de 1a personnalité ou dans dei techàiques de psychothé-
rapie (cfr. Dil'1ARET, 1976; BALINT, 1966; C0ND0RET, 1973).

(*) L'animal domestique,'est un animal qui vit au contact de 1'homme,
dans son domaine ou sa maison (domus), qui dépend de lui pour 1'és-
sentiel de sa nourriture, lui fournit un travaii, des proàu.its, des
services, et qui a été tellement modifié par ce éompaghonnage, ces
interrelations, et la sélection orientée vers ces tônètions, âu fil
des siècles et des millénaires, que sa forme domestique se distingue
finalement plus ou moins profondément sur res plans morphologiquei,
physiolog'iques et comportementaux, de sa souche ou du piototÿpe saü-
vages, parfois d'ailleurs disparus,, (complété, d,après RUl.lET, Lg77).
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Pour la plupart des auteurs anglo-saxons, ,'veterinary ethology,,
est.synonyme d'''app1 ied.animal.ethology',. A notre sens, l,éthô1ogie vè_térinaire a un objet précis qui est 1 

iéquilibre psychophysiologi{ue des
animaux_domestiques au sens large (de ferme, de coôpaghié, ee iaboratoi-
re ou simplement captifs), équilibre dont 1a perturbai'ion entraîne des
troubles du bien-être, voire de santé, et peut rejaillir sur 1a produc-
tion. L'éthologie animale_appliquée, tout en englobant 1,éthologie vété-rinaire, a un objet pius 1arge, puisqu'elle s'étend,'à la proteétion et
à la conservation de la vie sauvage, à 1a gestion et au contrôle des
ressources et production animales" comme 1e précise I'intitulé des
'cahiers d'Ithologie_appliquée", et à d'autres domaines encore (psycho-
logie développementale, psychopathologie comparée et psychotheràbié).

H]STORIQUE

Curieusement, 1es. éthologi stes dans leur ensemble n,ont pas
été les premiers à se pencher sur le comportement des animaux domèsti-
gyg: e! à.en percevoir l,jntérêt. Certes, un des pères fondateurs de
1'Ethologie comme L0RENZ a longuenent étudié 1e càmportement des oies,
des canards, des chiens. Mais les éthologistes ont boudé les animaux àe
ferme. Des -psychologues pour les animaux-de compagnie 1e plus souvent,et des vétérinaires pour les animaux de rente, ôni réa1isé dans les an-
nées cinquante ce qu'il convient d'appeler uné première approche. Enfait, n'ayant aucune familiarité avec les an'imaux sauvages,1es psycho-
logues animaliers se rabattaient sur I'arrjmal domestiqué comme matér.iel
aisément accessible et manipulab.le. pour leur part, aÿant reçu une for-mqtlol d'organiciens, n'ayant. guère de pratique compoitementâ1iste, 'les
vétérinaires étaient surtout à-la recherche de receites pratiques;'i1s
s'inspiraient avant tout des méthodes des psychologues, e11es-mêmés d'inspiration behaviorjste; i1 n'est pas étonnànt dè; lo;s que 1es premiers
pas ont été marqués par 1'approche ponctuelle de comportements parcel-
laires,en faisant la part belle à la réflexologie et aux conditionne-
ments. Plus récemment,'les éthologistes, d,aboid préoccupés surtout d'
animaux sauvages, ont commencé à s intéresser aux animaui domestiques,
quand s'est fait sentir la nécessité de conjuguer recherche fondamentâ-le et recherche appliquée, et quanc ils se ioit renou compte de l,inté-rit de vérifier la rés'istance des comportements phylogénétiquement adàp-tés avec lesquels ils étajent familiarisés, au 1ông piocessus de domesltjcatjon et aux conditjons modernes très contraignàntes d'élevage. tÀiproblèmes d'éthique et 1es po1émiques qu,ont suséité celles-ci ànt ac-céléré-1a prise de conscience des intérêts communs et 1e rapprochement
entre les parties.
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U1.ja1on capital du développement de I'Ethologie Vétérina.ire,ublication par HAFEZ du monumental "Behav.iour àf domest.ic ani-
962, rééd|té en 1975), véritable bible récapitulant tout ce qui
é fait sur_le comportement des animaux domestiques. un secondportant a été la création en 1974 du périodique spéc.ia1isé
animal Ethology,',,émanation de la Society for the Veterinary

, tandiq que,se multipljaient les réunjoni, colloques et con-
cette discipline nouvelle. La compilation de cette revue et cel-
vues plus récentes montre très bien l,évolution de i,éthologieire en moins de dix ans : d,abord parcellaire, puis hétérogéne,gie vétérinaire trouve sa pensée unificatrice-sàus l,influànce
logistes.objectivistes et-de 1'approche éco-éthologique dans laù il devient évident que 1a compréhension du compoitemÀni speci-
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fique et de ses déviances ne peut se comprendre que par référence à ses
racines, à son évolutjon phylogénétique, à sa s'ignification adaptative
(voir travaux de ZEIB,1977; SYME et SYME,1979; ARNOLD et DUDZINSKI,
1976; KILEY-W0RTHINGTON et de 1a PLAIN,1983). Il semble clair aujourd'
hui que 1'éthologie vétérinaire ne trouvera son trois'ième souffle qu'en
maîtrjsant les méthodes naturaljstes de terrain soucieuses de replacer
comportement et structures socjales dans leur contexte évolutjf et fonc-
tionnel, et en assimilant celles-ci dans la perspective de recherches
d'appl ications concrètes, d'amé1joration des conditions et pratiques
d'é1evage, I'amél iorat:on étant recherchée non seulement sous I'ang1e
de la rentabilité, mais aussi sous I'ang1e du bien-être de l'anima1, no-
tion à laquelle 1'opinion publique est de plus en plus sensjble.

LE POINT DE VUE DES ELEVEURS :0bjet et résultats d'une enquête auprès

des associations d'éleveurs

Un questionnaire a été envoyé en 1982 à toutes les associatjons
provinciales de langue française et à toutes les associatjons nationa-
les d'éleveurs, exception faite des apiculteurs. Il a été mis au point
en collaboratjon et transmis avec I'appui de Monsieur VANSNICK, inspec-
teur général de I'Administration centrale du service de 1'élevage et de
f inspection vétérina'ire au Ministère de 1'Agriculture.

Contenu du questionnaire et pourcentage de réponses

Question 1 : Etiez-vous au courant de I'existence de 1'étho'log'ie vétéri-
frâiiê-eiânt notre invervention ? Si ouj, dans quelles circonstances en
avez-vous fait connaissance ?

Réponses partagées : 50 % oui; 50 % non.

Quest'ion 2: Pensez-vous que l'étude du comportement des animaux d'éle-
vâgé-püi6§e contribuer à l'amélioration de 1'élevage ? Pourquoi ?

Réponses affirmatives dans Ieur grande majorité.

Qgg:!igl_3 : En ce qui concerne 1'espèce ou
ôùpez, pènsez-vous que 1'éthologie vétérinai

la race dont vous vous oc-
re puisse être utile ?

Pourquoi ?

Réponses affirmatives dans leur grande majorité.

Question 4 : Avez-vous des problèmes comportementaux ou liés drune ma-
niEre-ôü-A'une autre au comportement dans 1'exploitatjon de vos ani-
maux ? Lesquels ?

Réponses très partagées et beaucoup n'ont pas répondu à cette question.

Question 5: Pensez-vous à des expériences ou à des recherches précises
qüê-Çôü§-ioudriez voir effectuer ? Lesquelles ?

Réponses très partagées et beaucoup n'ont pas répondu à cette question.
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Que
Ue

stion 6: Seriez-vous
qüêTTë-manière ?

disposé à coopérer avec le servjce d,Ethologie ?

97.,5 % des réponses sont affirmatives et, parmi ceres-c.i, 1es proposi-
lj:l: :,fruntes reçoivent res proportioni d'approbatiàn-inoiquées ci-apres:
1. Accueil d'étudiants ou de chercheurs : 59 %2. coopération technique : 53 %

3. Correspondance : 53 %

4. Publication d'art.icles dans votre périodique : 53 %5. Participation à des conférences et'à des ,ièuuir-l 'Ès 
Z6. Distribution des informations aux élevèr"i-qrÀ-ràri-rôpresentez : 7l %

Question 7: Dans ouel doma'ine voudriez-vous voir 1'éthologie vétér.i_nâiie-§ê-Aévelopper ptus pàrticriiarËÀàrt i
- Etude de la domesticat'ion .: t2,p ! narm'i 1es réponses affirmatives.- 4pplication à la zootechnie et'à 1a'production i 6i-ù -- Applicatjoh à 1,hygiène et à ta pathà1ogià:67 %- App'lication au bien-être et au confort àes animaux : 5g %- Autre domaine : pas indiqué.

Question 8 : En tant qu'association, disposez-vous d,animaux vous ap-pàFtênânt-? Si oui,.seriez-vÀri airËoié à nous res raisser étudier ?sous quel'les conditions ? Queltes sônt ràs àà"a.ie"i;ii;;;, et tes con_ditions d,éievage de ces animaux ?

Les,réponses sont partagées, mais ra totarité des personnes qui ont ré-pondu affirmativement à-ra première partie oe rà-qlàsiion-sont affirma_tives aussi quant à 1a perspective dà nous les laisser étudier.

Qug:liel-9: Pourrions-nous savo'ir combjen d,éleveurs sont inscrits àvotre association ? combien d'animaux cela reprèsÀÀtà-i-ii l
Çettg-question sort.du cadre des propos du présent articre et .ir estinuti le de s'y étendre ici.

Qgg:!lgl_19: Avez-vous des suggestions ou remarques à formuler ?
Peu de précision.

Dans lrensemble, 36 %.des réponses provenaient des associations d,ére-vage bovin, z0 % de 1'érevage ovin-caprin, zo % ;; i;Ëi;;iie crrevatin,16 % des avicurteurs-et éreieurs oe-iâpini;-i.i à-z'.;;;;;ï provenaientdes éleveurs de porcs.

. Du dialogue amorcé par 1e biais de 1'enquête par quest.ionnaire,
g! peut dégager 1es sujets suivants, pour lesquels ii âxisie des facjl.i-tés pratiques :
- étude du comportement des taurillons de séiection;- recherche des densités de population optimales dans l,élevage des bo-vins au pâturage et en stabuiation;
- étude comparative du_comportement éociar des différentes races de che-vaux et poneys en Belgique;
- comportement maternel et adoption chez les moutons à viande;- étude comparative des structures sociares oes chèvràs ei moutons rai-tiers;
- étude de la co-stabulation des bé1iers;- étude des assoc iati.ons .de-co-pâturage 

.interspécifiques;
- étude comparative des différentes ràces et espèces'avréoles.
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LE P0INT DE VUE DE L'ETH0LOGISTE: Polit'ique du service vis-à-vis des

animaux de production

Le thème central des recherches du service d'Ethologie est I '
étude des interrelations entre comportement, structures sociales et dy-
namique des populations de vertébrés (RUl^iET, 1981a); jndiv'idu, groupe
social et populations sont trois niveaux possibles d'études consjdérés
et abordés généralement d'une manière séparée mais qui, en fait,'inter-
agissent et ne peuvent se comprendre que 1'un par rapport à I'autre
(ibidem). C'est par leur comportement que 1es individus interagissent
et établ.issent des structures sociales; c'est au se'in de ces groupes
que prend place 1a reproduction, dont le succès détermine le renouvel-
lement de 1a popt lation; celle-ci, composée d'une masse de consommateurs,
interagit avec les ressources du milieu et subit les aléas climatiques,
qui en limitent les nombres. Le milieu fixe les effectifs; ceux-ci sont
le cadre démographique où se constituent les groupes sociaux, au sein
desquels les individus se reproduisent et expriment, par leur comporte-
ment, des relations à caractère compétitif ou coopératif (cf, RUWET,

cours 1983 ) .

Chez les animaux domestiques, et spécialement dans les condi-
tions modernes d'élevage intensif,'iI est clair que le niveau popula-
tionnel est entièrement manjpulé et fîxé par 1'homme, et échappe aux
lo'is naturelles de régulation : fréquence et taux de recrutement des
jeunes, niveau et qual ité des ratjons aljmentajres, soustractjon aux
aléas climatiques (abris, climatologie en stabulation), fixation de 1a
structure par âge et par sexe, et pré1èvement régulier de I'intérêt du
capital-troupeau.Le n'iveau populationnel est donc entièrement fixé par
I'homme en fonctjon des seuls impératifs de production.0r, cette popu-
lation, aussi artificielle soit-e11e, n'en constitue pas moins le cadre
démographique où interagissent les animaux. Quel est dans ces conditions
1e degré de liberté d'expression des comportements spécifiques; 1a struc-
turation sociale est-elle encore possible et peut-e1le encore jouer ce
rôle modérateur des interact'ions comportementales des animaux en fonc-
tion de la densjté ? Pour 1,éthologiste, mais aussi pour l,é1eveur, 1,
étude du comportement et des structures sociales en mil'ieu d,élevage
se révèle donc fort instructive,car,,la question capitale se pose àe sa-voir en quoi 1a captivité, la domestication - et les cond'itions moder-
nes d'élevage en masse - modifient les structures sociales, 1e comporte-
ment sexuel,1e comportement familial et parental, et en quoi les alté-
rations de ceux-ci peuvent être en compétition - ou en contradiction -
avec I'assimilatjon, 1a croissance, 1a reproduction, 1a production,,
(cfr. RUWET, 7977).

La domesticatjon et 1,élevage des anjmaux de production est un
long processus qui a conduit de la situation naturelle des souches d,or.i-
gine aux conditions parfois concentrationnajres des systèmes modernes
de production intensive. l,'étude du comportement des animaux domestiques
d'élevage doit dès lors nécessairement se replacer dans une double pers-
pecti ve :

a. essayer de comprendre comment agissent, se structurent des animaux
domestiques laissés en serni-l iberté, dans des conditions prus natu-relles de distribution et d'exploitation de 1'espace; étudier compor-
tement et structures sociales de groupes retournés à l,état sauvage
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(groupes féraux); comparer avec ce que 1'on sa'it des homologues ou
prototypes sauvages (SCHLOET, 1958; ZEEB, 1977; SINCLAIR, 1977; LOTT
et HART, 1979; SERENI, 1979; REINHARDT, 1980; KILEY-l'iORTHINGTON et
de I a PLAIN, 1983 );

b. apprécier comment les contraintes de 1'élevage en masse modjfient
1e comportement et les structures sociales, et comment et jusqu'où
ceux-ci parviennent encore à assurer 1'équil ibre adaptat'if de l'ani-
mal dans son milieu d'é1evage. Tant que ce rôle équilibrateur et adap-
tat'if du comportement et des structures socia'les peut continuer à

gai ns de producti on. Dès que I 'équ'i l i -
ésordres comportementaux surviennent,
dommages corporels, et se tradujsent
Jusqu'à présent, 1es seuls critères

servation et 1'enregistrement des manifestat'ions comportementales
traduisa.nt 1e passage de l'état de bien-être à celui de déséquilibre
(cfr. FOLSCH et NABHOLZ, 798?).

Appl iquée aux animaux de ferme, 1a première perspective impl i-
que que 1'éthologiste, comme il le fait quand il étudie des animaux sau-
vages, accepte d'abord de se fondre dans le milieu de vie des animaux
domestiques, et accepte drobserver avant que d'intervenir, tout en re-
cherchant des situations les plus proches possible d'une vie semj-natu-
re11e, sans les contraintes imposées par 1'homme. Dans la seconde pers-
pective, i1 pourra utilement comparer 'les comportements s'exprimant dans
des conditions différentes et de plus en plus contraignantes de mainte-
nance et d'élevage; c'est seulement en se resituant par rapport à ces
contextes que I rimagination d'expériences provoquées prendra son sens.
Remarquons ici que les observatjons d'un GUYOMARC'H..sur 1e comportement
des volailles en semi-liberté et les travaux d'un FiiLSCH sous différen-
tes conditions d'élevage ont fait davantage pour définir l'état naturel
d'équilibre psychophysiologique de ces animaux et se sont rév61és pius
riches de perspectives d'utiljsations judicieuses que 1a masse de tra-
vaux djts expérimentaux qui ont encombré la littérature. Les expérien-
ces où des animaux - fussent-'i1s d'élevage - sont d,emblée placés dans
des condjtions déljbérément contraignantes et stressantes sont à nos

r apprécier 1'équilibre adaptatif sont
'animal - Ie plus souvent mis en rap-
mai ntenance, 1 ' hygi ène, I es rat i ons -
éthologie peut et doit fournir les
, 1a perte de rentabilité, le moment où
Ldaptatif psychophysiologique, par 1'ob-

jouer, l'éleveur bénéficje de
bre adaptatif est rompu, des d

qui peuvent a1 1er jusqu'à des
par des pertes de rentabilité.
qui ont été pris en compte pou
f inté9rité physiologique de 1

port avec 1es aménagements de
et les gains Je production. L'
moyens d'apprécier, b ien avant
I ' animal est en déséqu i I i bre a

yeux injustjfiées et inutj les. C'est de I'animal adapté
qu'i1 faut partir. Et selon notre point de vue, product
sont deux not'ions interdépendantes, qui ne peuvent, n'i
éthique, ni d'un point de vue réa1iste, être envisagées
tre.

et
ion
d'un
l,u

équi 1 ibré
et bien-être
point de vue

ne sans l'au-

CONCLUSI0N : Vers un rapprochement des points de vue

_ l'4û par un intérêt scientifique, 1,éthologiste souha.i te analy-
ser le processus de la domestication pour découvrir les mécanismes côm-
portementaux qui 1'ont favorisé (habjtuat'ion, conditionnement, fixatjons
sexuelles et sociales, etc.) et apprécjer dans queile mesure e11e a plus
ou moins profondément marqué ou infléchi 1es patrons comportementaux et
soc.iaux spécifiques. A cet effet, 1'approche comparative de djvers cas
d'espèce et la méthode naturaliste d'observation le conduira de l'étude
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des prototypes, homologues ou formes encore sauvages jusqu,aux varjétés
lgTgtliqT.t des systèmes d'érevage conçus pour 1u"proàràiion de masse.L'étude d'animaux ribres ou élevès souë des conoitioni-Je'ptus-.n piu,contraignantes 1ui permettra de déterm.iner au tiur".r-oà, man.ifestationscomportementales re stade à partir duquel les dirto.irôni du milieu d,élevage s'écartent par trop des condid;ons rÀqrriài porl-r ,expression
des.patrons comportementaux et sociaux à.i uÀirurr, ààËuriunt reurs ca_pacités d'apprentissage et où, par conséquent, i;r; à;;iiiui. piv.r,oài,y-siologique est rompu.

fu1û par l,intérêt économique, tourné vers la rentabilité, quilui a déjà fait assimirer des notioné complexes a" iooiàiÀni" iÀvsïàn.,nutrition, insémination-sélection), 1,é1eveu. .n genÈrui-se revèle ou_vert aux recherches sur.re comportèment des an.imaü* àoÀ..iiques, aoÀiil attend des amél iorations concrètes. Le tenancie. a;uÀà exploitationtraditionnelle de taiile moyenne,. qui a une conna.issance empirique ex-cellente de ses animaux, n'ést güère demandeur, et it àraint souventque Çe1 manipulations ne pertur6ent et dàrang.it-i.i bà;;;. Ir est sus_ceptibie d' intégrer facirement un éthologistË-pratiàu;;;"i. méthode na_turariste,dont re mode.gg uiu et de pensé. eit'si p;;;;; àu sien. L,ex_ploitant de grosses unités de proouciion de type industr.iel est davan_tage demandeLrr, car Iexcès des concentrationi'et rà-iroquence des com_portements pathologiques qui en résurte rui ànt-iuil p.àr'ir" consciencedes problèmes. Ir est p]us susceptibre d,accueirir rË ir,àr.n.r. s,ins_pirant des méthodes de raboratoire en psychophysiolqg.ie expérimentale,dont la rigueur simplificatrice et 1 ",ôojectirite aÈiiÀ.u.i,eu', s,appa-rentent davantage à ses propres-techniquès o'etevagàj'ii"craint par con_ll. t'éthologiste naturariste plus soucieux a;eirriqrË .i oi* proche desligues protectionnistes dont l'action èonduit à oes rèt1eâentations con_traignantes pour 1ui. pourtant,-1'équiiiùr. prv.r,àËnviioiogique oe t,animat, que certains_ appel rent re bien-êtrà,-;"t-;;i Ë;i"il'p.urr. o.son adaptation au mirieu d'é1evage, est 1u-,i"iirËrr."ôà.ànti" du bonfonctionnement de 1'expl0itation] Âpp"eci"" iet Ètai ;;à;;itibre et re_chercher- 1es aménagements pour l, atteindre requièrent ru'Ëor raborationdes éthoiogistes.

Elevage et Ethologie, loin d'être antagonistes, peuvent êtrecomplémentaires. c'est par une information et uié cànnuir!àr.u récipro-ques qu'ensemble éreveurs et chercheurs aboutiront â tà ruit.iru des don_nr'es nécessaires pour aménager 1es expioitations et.onoïiions d,élevagede tetle.façon qu'eires soiènt .orputiui.i-àrÀl-ià, ô;;iË;rités spéci_fiques.d'adaptation des animaux et fori qr", par conséquent, 1es éreva-ges soient rentables et performants', sans Ai"â-.riiic;;i;;:
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N.B. A.P.E.D.B.B. = Association Provinciale des Eleveurs et Détenteurs
de Bétail Bovin.

A.N.E.D.B.B. = Association Nationale des Eleveurs et Détenteurs
de Bétail Bovin.
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