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L’ex a m en org a nis é le  1 3  a v ril dern ier pa r la  F I -

C O W pour obtenir le  certifica t d’a ptitude a u  tra ns -

port d’a n im a ux  a  v u  9 4  de ces  9 6  pa rtic ipa nts

réus s ir le  m odule g énéra l et 9 5  réus s ir le  m odule

m outons .  D e nom breux  pa rtic ipa nts  ont tenté

leur cha nce da ns  d’a utres  m odules ,  s ouv ent s a ns

en a v oir étudié  la  m a tière,  a v ec un  ta ux  de réus -

s ite  a pprécia ble  :  m odule bov ins  :  3 5  réus s ites  /

3 9  pa rtic ipa nts  – m odule porcs  :  2 4  réus s ites  / 3 0

pa rtic ipa nts  –  m odule chev a ux  :  3 7  réus s ites  /

3 9  pa rtic ipa nts  – m odule v ola illes  :  2 1  réus s ites  /

2 9  pa rtic ipa nts .  C om m e quoi,  cet ex a m en es t fa -

c ile  et ne doit être  redouté pa r pers onne.  D eux

g ra nds  g riefs  env ers  cet ex a m en :  l’oblig a tion

s y s tém a tique d’y  pa rtic iper a lors  que d’a utres

conditions  d’octroi du  certifica t a ura ient pu  être

réfléch ies  et s on  coût ex orbita nt de 1 0 0  €,  un

s ca nda le dénoncé pa r bea ucoup com m e éta nt

une poule a ux  œufs  d’or pour certa ins .  L e  S erv ice

Public  F édéra l et l’AF S C A nous  ont confirm é que

la  pos s es s ion  d’un  certifica t d’a ptitude a u  tra ns -

port s era  oblig a toire  à  pa rtir du  1 er s eptem bre

pour tout tra ns port com m ercia l de plus  de 5 0  k m

effectué pa r toute pers onne détena nt plus  de 1 0

ov ins  ou  plus  de 1 0  ca prins  â g és  de plus  de 6

m ois .

L ors  d’une réunion  tenue à  Na m ur ce 2 4  ju in ,

Mons ieur F ra nçois  D es ques nes ,  C ons eiller a u  ca -

binet du  Min is tre  B enoît L utg en,  nous  a  a ffirm é

que les  détenteurs  d’ov ins  et de ca prins  dev ra ient

bénéfic ier,  tout com m e les  détenteurs  de bov ins ,

de la  prim e à  l’herbe pour les  a nnées  2 0 1 2  et

2 0 1 3 .  L e dos s ier qu’introduira  la  R ég ion  wa llonne

a uprès  de la  C om m is s ion  européenne da ns  le  ca -

dre de la  v a loris a tion  de l’a rtic le  6 8  du  règ lem ent

de la  PAC  ira  da ns  ce s ens  et dev ra it ég a lem ent

dem a nder l’é lig ib ilité  des  pra iries  tem pora ires  et

non plus  des  s eu les  pra iries  perm a nentes .  Actuel-

lem ent,  4 4 3 6  ex ploita tions  bov ines  bénéfic ient de

la  prim e à  l’herbe.  L es  cha ng em ents  a nnoncés

dev ra ient rendre é lig ib les  4 1 7  ex ploita tions  s up-

plém enta ires  et v oir a ins i le  re liqua t budg éta ire

être utilis é.  Aucun a utre cha ng em ent ne dev ra it

être a pporté s ous  peine de dev oir a ug m enter le

budg et cons a cré à  la  prim e à  l’herbe a u  détrim ent

de ceux  cons a crés  a ux  D PU et a ux  prim es  à  la  v a -

che a lla ita nte,  ce  qu i s era it une m es ure im popu-

la ire.  L a  procha ine réform e de la  PAC ,  prév ue

pour 2 0 1 3 ,  dég a g era  peut être d’a utres  m oy ens

fina nciers  à  l’a v a nta g e de la  v a loris a tion  de l’a rti-

c le  6 8 ,  a rtic le  qu i perm et d’octroy er des  a ides

s pécifiques  a ux  s ecteurs  en  difficu lté.

C es  dern iers  m ois  ont v u  le  dos s ier ‘F ièv re Q ’

trouv er un  épilog ue m oy ennem ent heureux  a v ec

la  décis ion  d’un  a rrêté m in is térie l du  1 3  m a i qu i

im pos e la  v a cc ina tion  de tous  les  ca prins  â g és  de

plus  de 3  m ois  a ux  ex ploita tions  où la  prés ence

de la  ba ctérie  C ox ie lla bu rn etiï ( a g ent de la  fièv re

Q )  a  été rév élée et qu i perm et a ux  ex ploita tions

pos itiv es  dont les  a n im a ux  s ont v a cc inés  de fa bri-

quer du  from a g e a u  la it cru .   L e  v a ccin  es t m is

g ra tu item ent à  d is pos ition  des  ex ploita tions  ca pri-

nes  pos itiv es  pa r l’AF S C A et es t à  a dm in is trer

oblig a toirem ent pa r un  v étérina ire.  S i cette  déci-

s ion  s ou la g e les  é lev eurs  et/ou  tra ns form a teurs

de la it de chèv re,  e lle  es t v iv em ent reg rettée pa r

les  producteurs  de la it de brebis  ca r le  v a cc in

n’es t pa s  a g réé pour le  m outon et l’interdiction  de

fa briquer du  from a g e a u  la it cru  dem eure pour

eux  en  ca s  de conta m ina tion.  I ls  es péra ient un

a rrêté a lla nt da ns  le  s ens  des  a v is  s c ientifiques

qui d is cu lpent l’ing es tion  de produits  a lim enta ires

com m e s ource d’in fection  hum a ine ou,  tout bon-

nem ent,  de ne plus  être m is  s ur la  s e llette  pa r

l’AF S C A . . .  com m e les  producteurs  de la it de v a -

che.

Le mot de la 

Fédération

P h i l ip p e  V a n d ie s t  – F I C O W



I l es t connu que l’a lim enta tion  in fluence forte-

m ent la  com pos ition  des  tis s us  et donc les  qua -

lités  s ens orie lles  et nutritionnelles  de la  v ia nde

obtenue.    

L es  qua lités  s ens orie lles  des  a lim ents  recou-

v rent d’une pa rt la  cou leur et l’a s pect v is uel qu i

jouent un  rôle  im porta nt da ns  l’a cte d’a cha t,  et

d’a utre pa rt,  la  fla v eur,  la  jutos ité  et la  tendreté

qui s ont déterm ina nts  pour la  s a tis fa ction  du

cons om m a teur a u  m om ent de la  cons om m a -

tion.

L es  qua lités  nutritionnelles  font ég a lem ent l’ob-

jet d’intens es  préoccupa tions ,  toutefois  p lus  ré-

centes .  E lles  découlent de la  prés ence da ns

l’a lim ent de cons titua nts  qu i s ont cons idérés

com m e bénéfiques  pour la  s a nté hum a ine,

com m e pa r ex em ple certa ines  form es  d’a c ides

g ra s .

L es  a c ides  g ra s  ( AG )  s ont des  é lém ents  cons ti-

tua nts  des  g ra is s es .  S elon  leur s tructure,  ils  a p-

pa rtiennent à  d ifférentes  fa m illes  d’AG  :  AG  s a -

turés ,  m onoins a turés  ou  poly ins a turés .  D e plus ,

certa ins  de ces  a c ides  g ra s  s ont a ppelés  a c ides

g ra s  es s entie ls  ca r ils  s ont im porta nts  pour le

bon fonctionnem ent de notre org a nis m e qui es t

pourta nt inca pa ble de les  s y nthétis er ;  nous  de-

v ons  donc oblig a toirem ent les  a pporter v ia  no-

tre  a lim enta tion.  I l s ’a g it de l’a c ide linolén ique,

précurs eur des  AG  poly ins a turés  de la  fa m ille

des  om ég a  3 ,  et  de l’a c ide linolé ique,  précur-

s eur des  AG  poly ins a turés  de la  fa m ille  des

om ég a  6 .

L e corps  m édica l s ou lig ne depuis  p lus ieurs  a n-

nées  l’im pa ct nég a tif d ’un  ex cès  de m a tières

g ra s s es  da ns  l’a lim enta tion  hum a ine,  et en  pa r-

ticu lier des  AG  s a turés  qu i a ug m entent les  ris -

ques  de problèm es  ca rdio- v a s cu la ires .  Pa r con-

tre,  la  s ubs titution  AG  s a turés  pa r des  AG  po-

ly ins a turés  om ég a - 6  réduit le  choles térol- L D L

( le  « m a uv a is  » choles térol) ,  et donc le  ris que

de dév elopper ce ty pe de m a la dies .  L es  a c ides

g ra s  ins a turés  te ls  que l’a c ide linolé ique font

ég a lem ent lég èrem ent a ug m enter le  ta ux  de

choles térol- H D L  ( le  « bon »choles térol) ,  qu i con-

tribue à  é lim iner les  trig ly cérides  da ns  le  s a ng .

Pa r a illeurs ,  les  a c ides  linolé iques  conjug ués  ou

C L A a ura ient des  effets  bénéfiques  s ur la  s a nté

:  propriétés  a nti- ca ncéreus es ,  propriétés  hy po-

choles térolém ia ntes  et effet s ur le  dépôt de

g ra is s e a u  n iv ea u des  a dipocy tes .  D a ns  notre

a lim enta tion,  ces  dériv és  de l’a c ide linolé ique s e

retrouv ent princ ipa lem ent da ns  les  m a tières

g ra s s es  du  la it et de la  v ia nde des  rum ina nts ,

les  ba ctéries  prés entes  da ns  le  rum en de ceux -

c i conv ertis s a nt l’a c ide linolé ique en  C L A.
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Christel Daniaux – FI-
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6A  V I A N D E  D E  N O S  A G N E A U X

S ’E N  R E S S E N T - E L L E  ?

A  l ’h e r b e ,  m o n  a g n e a u  a  p lu s  d e  g o ût  ? ! L e  b io ,  c ’e s t  m e i l le u r  p o u r  la  s a n té  ? ! 

L e s  q u a l ité s  n u tr it io n n e l le s  e t  s e n s o r ie l le s  d e  n o s  v ia n d e s  s o n t- e l le s  in f lu e n c é e s  p a r  le s  te c h -

n iq u e s  d ’é le v a g e  e t  s i  o u i ,  d a n s  q u e l le s  m e s u r e s  ?

P e t it  to u r  d ’h o r iz o n  d e s  é tu d e s  s c ie n t if iq u e s  s u r  le  s u j e t…

C h r is te l  D a n ia u x  – F I C O W
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A lim e n ta t io n  à l ’h e r b e  :  u n  b ie n -

fa it  p o u r  la  v ia n d e  d ’a g n e a u

! U n e  q u a l ité  n u tr it io n n e l le  s u p é r ie u r e

Pa r ra pport à  l’a lim enta tion  en  berg erie  a v ec du

concentré et du  foin ,  l’é lev a g e à  l’herbe des

a g nea ux  es t fa v ora ble  à  la  v a leur s a nté des  a c i-

des  g ra s  dépos és  da ns  la  v ia nde,  a v ec une

m oindre proportion  d’a c ide pa lm itique,  un  a c ide

g ra s  s a turé réputé pro- a thérog ène,  et une plus

g ra nde proportion  d’a c ides  g ra s  de la  fa m ille

des  om ég a  3  et du  C L A.  L’a ug m enta tion  de la

proportion  de C L A es t d’a uta nt p lus  m a rquée

que les  conditions  de pâ tura g e s ont fa v ora bles

( herbe de bonne qua lité  d is ponible  à  v olonté) .

Pa r a illeurs ,  en  ca s  de fin ition  en  berg erie  a près

une pha s e d’é lev a g e à  l’herbe,  l’effet s ur la

com pos ition  en  a c ides  g ra s  des  lip ides  de la

v ia nde dépend de la  durée de la  fin ition  :  fa ib le

s i la  durée de fin ition  es t courte ( 3  s em a ines ) ,

a uquel ca s  l’effet de l’a lim enta tion  à  l’herbe s ur

les  qua lités  nutritionnelles  es t g loba lem ent

m a intenue,  ou  fort s i la  durée de fin ition  es t

plus  long ue ( 6  s em a ines ) ,  et da ns  ce ca s  la

com pos ition  en  a c ides  g ra s  des  lip ides  de la

v ia nde s e ra pproche plutôt de celle  d’a g nea ux

de berg erie.

Notons  que ces  effets  de l’a lim enta tion  à  l’herbe

s ur la  qua lité  nutritionnelle  de la  v ia nde s ont

bea ucoup plus  s ig n ifica tifs  chez  les  ov ins  que

chez  les  bov ins ,  nota m m ent en  ce qu i concerne

la  na ture des  a c ides  g ra s  des  dépôts  a dipeux .

! D e s  c a r a c té r is t iq u e s  s e n s o r ie l le s  d if fé r e n te s

L a  proportion  d’a c ide s téa rique ( C 1 8 : 0 )  es t p lus

élev ée chez  les  a g nea ux  d’herbe que chez  les

a g nea ux  de berg erie,  ce  qu i es t fa v ora ble  à  la

ferm eté du  g ra s  s ous - cuta né,  critère im porta nt

de qua lité  de la  ca rca s s e.  L a  couleur du  g ra s  es t

très  lég èrem ent plus  ja une chez  les  a g nea ux

d’herbe,  en  lien  a v ec les  p ig m ents  ca roténoïdes

de l’herbe pâ turée,  m a is  cet effet n ’es t s ouv ent

pa s  perceptible  à  l’œil.  L a  v ia nde des  a g nea ux

fin is  à  l’herbe es t en  m oy enne plus  s om bre et a

une fla v eur plus  forte que la  v ia nde des  a n i-

m a ux  fin is  a v ec un  rég im e à  ba s e de concentré.

C ependa nt,  la  d ifférence entre les  deux  ty pes

d’a g nea ux  dépend bea ucoup de leur v ites s e de

crois s a nce et de leur â g e à  l’a ba tta g e :  a ins i,  la

fla v eur es t peu  a ug m entée chez  les  a g nea ux

a ba ttus  jeunes  a lors  qu’elle  es t bea ucoup plus

forte chez  les  a g nea ux  â g és  à  l’a ba tta g e.  L a

v ia nde des  a g nea ux  d’herbe es t a us s i p lus  riche

en a c ide linolén ique,  dont les  produits  d’ox y da -

tion  lors  de la  cu is s on  ont une odeur dés a g réa -

ble.

Pour ce qu i concerne la  na ture de la  pra irie ,

plus ieurs  études  m ontrent que la  v ia nde

d’a g nea ux  é lev és  a u  pâ tura g e prés ente une fla -

v eur plus  intens e et m oins  a ppréciée lors que

l’a n im a l cons om m e un rég im e riche en  trèfle

bla nc pa r ra pport à  un  rég im e riche en  g ra m i-

nées .  L e  pâ tura g e de trèfle  b la nc conduit en  ef-

fet à  des  concentra tions  plus  é lev ées  en  s ca tole

et en  indole da ns  le  tis s u  a dipeux  que le  pâ tu-

ra g e de ra y - g ra s s ,  ces  deux  com pos és  éta nt

res pons a bles  de fla v eur et d’odeurs  dés a g réa -

bles .  Pour ex em ple,  le  s ca tole  es t res pons a ble

de la  perception  de la  fla v eur « m outon ».  No-

tons  que le  m ode d’é lev a g e biolog ique prom eut

s ouv ent le  trèfle  b la nc da ns  les  pra iries .

L’é lev a g e à  l’herbe es t donc pa rfois  défa v ora ble

du point de v ue de s es  qua lités  s ens orie lles

pour les  cons om m a teurs  fra nça is  ( fla v eur,  en

pa rticu lier) .

! Ma is  d e s  q u a l ité s  p lu s  v a r ia b le s

I l fa ut a us s i cons idérer que ces  différents  critè-

res  de qua lité  de la  v ia nde a ins i que la  qua lité

de la  ca rca s s e s ont p lus  v a ria bles  chez  les

a g nea ux  d’herbe que chez  les  a g nea ux  de ber-

g erie,  ce  qu i peut néces s iter des  contra intes  de

tri s upplém enta ires  pour g érer cette v a ria bilité

a u  n iv ea u de la  filière.  

O utre ces  a s pects  qua lita tifs ,  ra ppelons  que

l’a lim enta tion  à  l’herbe perm et de réduire  les

cha rg es  d’a lim enta tion  da ns  le  contex te a ctuel

de v ola tilité  du  prix  des  m a tières  prem ières ,

tout en  m a intena nt une productiv ité  a n im a le

élev ée.  Au- delà  de ces  préoccupa tions  z ootech-

n iques  et économ iques ,  e lle  répond ég a lem ent

a ux  a ttentes  des  cons om m a teurs  et p lus  la rg e-

m ent de la  s ociété en  m a tière de conditions

d’élev a g e des  a n im a ux  et de leur b ien- être,  a in-

s i que d’env ironnem ent et d’entretien  de l’es -

pa ce.
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B io  o u  p a s  :  u n e  q u a l ité  a v a n t

to u t  c o m p a r a b le …

L a  certifica tion  « biolog ique » s ur un  produit g a -

ra ntit une m a nière de produire et non une qua lité

s upérieure com m e on peut s ouv ent l’entendre.  

D es  chercheurs  de l'I NR A  ( Pra che et al. ,  2 0 0 9 )  ont

v oulu  com pa rer les  qua lités  s ens orie lles  et nutri-

tionnelles  de la  v ia nde

d’a g nea ux  é lev és  en  c ircu it

biolog ique et conv entionnel.

L’étude a  été réa lis ée à  la  fois

a v ec des  a g nea ux  a lim entés

à  l’herbe et a v ec des  a g nea ux

a lim entés  en  berg erie  ( a v ec

du concentré et du  foin) .

R a ppelons  que s i le  ca h ier

des  cha rg es  « bio » prom eut

l’a lim enta tion  à  l’herbe,  il a u-

toris e  cependa nt l’a lim enta -

tion  en  berg erie  lors que les

conditions  c lim a tiques  ne per-

m ettent pa s  le  pâ tura g e.  G a r-

dons  néa nm oins  à  l’es prit que

la  production  d’a g nea u biolo-

g ique s u it m a jorita irem ent un

m ode de production  « her-

ba g e ».

C oncrètem ent,  lors  de l’ex pé-

rim enta tion,  les  d ifférences

de production  s u iv a ntes  ont

été m is es  en  oeuv re entre les

s y s tèm es  conv entionnels  et

biolog iques  :

o A l’herbe :  fertilis a tion  m i-

néra le  s ur la  pra irie  ( 1 0 0

unités  N/ha )  en  a g ricu l-

ture conv entionnelle  v er-

s us  a ucune en  a g ricu lture

biolog ique,  à  l'orig ine de

com pos itions  bota n iques

différentes  ( nota m m ent

une proportion  plus  é le-

v ée de lég um ineus es  en  «

biolog ique »)

o E n berg erie  :  a lim ents

( concentré et foin)  b io v s

conv entionnels ,  les  con-

centrés  éta nt cons titués

des  m êm es  m a tières

prem ières .   

Pour les  a g nea ux  de berg erie,  le  m ode de produc-

tion  biolog ique com pa ré a u  m ode conv entionnel a

induit des  m odifica tions  des  a c ides  g ra s  dépos és

da ns  la  v ia nde fa v ora bles  à  la  v a leur s a nté pour

l’hom m e :  ba is s e de la  teneur en  a c ide pa lm itique

qui es t réputé pro- a thérog ène ( 6 .1 % )  et a ug m en-

ta tion  de 3 2 .2 %  des  teneurs  en  C L A.  Aucun cha n-

g em ent des  qua lités  s ens orie lles  ( odeur,  fla v eur,

tendreté,  jutos ité  et cou leur)  n ’a  été décelé.  

C om pte tenu des  a v a nta g es  nutritionnels  de la  v ia nde produite  à  l’herbe

et de l’im a g e pos itiv e que les  cons om m a teurs  en  ont,  des  études  ont

été dév eloppées  pour dis crim iner,  s ur le  produit v ia nde,  les  a g nea ux  en-

g ra is s és  à  l’herbe de ceux  qu i ont été eng ra is s és  a v ec un  rég im e à  ba s e

de concentré.  L es  m éthodes  d’a uthentifica tion  de l’a lim enta tion  de

l’a g nea u a ins i dév eloppées  s ont ba s ées  s ur deux  ty pes  d’a pproches  :

! s oit la  qua ntifica tion,  da ns  le  g ra s  ou  la  v ia nde,  de tra ceurs  m o-

lécu la ires  ou  a tom iques  dont la  prés ence ou  les  proportions

s ont ca ra ctéris tiques  de l’a lim enta tion  cons om m ée pa r l’a n im a l

( pa r ex em ple les  ca roténoïdes ,  les  terpènes  et les  a c ides  g ra s ) ;  

! s oit des  m éthodes  g loba les ,  te lles  que les  m éthodes  s pectra les

qui s ont ba s ées  s ur les  propriétés  optiques  de ces  produits ,  et

plus  récem m ent la  g énom ique fonctionnelle .

C es  m éthodes  s ont m a intena nt tes tées  da ns  des  conditions  d’a lim enta -

tion  m oins  contra s tées ,  pa r ex em ple en  ca s  de com plém enta tion  a u  pâ -

tura g e ou  lors  d’une fin ition  en  berg erie  et en  intera ction  a v ec les  ca -

ra ctéris tiques  des  a n im a ux ,  en  pa rticu lier la  ra ce.

" E x e m p le s  d e  v a l id a t io n  à g r a n d e  é c h e l le  e t  d ’a p p l ic a t io n  s u r  le

te r r a in

Un prem ier tra v a il a  été effectué s ur env iron  2 5 0  a g nea ux  de ra ce L i-

m ous ine é lev és  s oit à  l’herbe,  s oit en  berg erie  a v ec du  concentré et du

foin .  L a  proportion  d’a g nea ux  correctem ent c la s s és  a v ec la  m éthode

s pectra le  V I S - I R  s ur le  g ra s  périréna l a  été de 9 7 , 5  %  pour les  a g nea ux

d’herbe et de 9 7 , 8  %  pour les  a g nea ux  de berg erie.  L a  v a lida tion  de

cette m éthode,  à  potentie l très  im porta nt ca r a s -

s ez  s im ple à  m ettre en  œuv re,  s e  pours u it.

Une colla bora tion  a  ég a lem ent dém a rré a v ec la  fi-

lière « a g nea ux  de pré- s a lé  de la  ba ie  du  Mont-

S a int- Michel »,  qu i prend des  eng a g em ents  s pécifi-

ques  s ur le  proces s us  de production  des  a g nea ux .

A  term e,  ces  a na ly s es  pourra ient être effectuées

en routine da ns  les  a ba ttoirs  ou  com m e outil

d 'a na ly s e da ns  les  filières  g a ra ntis s a nt une qua li-

té  ou  un  m ode de production.

A g n e a u ,  d o n n e s - m o i  ta  v ia n d e .. .

…E t  j e  te  d ir a i  c e  q u e  tu  a s  m a n g é  !
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Pour les  a g nea ux  à  l’herbe,  le  m ode de production

biolog ique com pa ré a u  m ode conv entionnel n ’a

pa s  induit de m odifica tions  de la  v a leur s a nté pour

l’hom m e des  a c ides  g ra s  dépos és  da ns  la  v ia nde.

C ependa nt,  il fa ut noter un  ris que plus  im porta nt

de défa uts  de qua lités  s ens orie lles  ( odeur de la  cô-

telette)  en  m ode de production  biolog ique,  proba -

blem ent en  lien  a v ec une proportion  plus  é lev ée

de lég um ineus es  da ns  les  pra iries  ( en  pa rticu lier

du  trèfle  b la nc) ,  donc da ns  la  ra tion  de l’a n im a l.  

C ette étude en  pa rticu lier v a  da ns  le  m êm e s ens

que la  m a jorité  des  études  s c ientifiques  s ’éta nt

penchée s ur le  s u jet.  Une rev ue bibliog ra phique

( D a ng our et al. ,  2 0 0 9 )  porta nt s ur 1 6 2  études  s c ienti-

fiques  publiées  ces  5 0  dern ières  a nnées  a  re lev é

que,  lors que la  qua lité  des  produits  es t pris e  en

cons idéra tion,  a ucune différence da ns  la  com pos i-

tion  des  tis s us  de la  v ia nde n ’es t obs erv ée pour 9

des  1 0  nutrim ents  les  p lus  fréquem m ent étudiés .

I ls  en  concluent que la  v ia nde roug e produite  s ous

m ode de production  « biolog ique » ou  s ous  m ode

de production  « conv entionnel » prés ente une com -

pos ition  nutritionnelle  la rg em ent com pa ra ble.  

A  contra rio,  une étude brita nnique  ( Ang ood  e t al. ,

2 0 0 8 )  s ’es t penchée s ur la  com pa ra is on  de côtelet-

tes  d’a g nea u « bio » v s .  « conv entionnelles  » d irec-

tem ent a chetées  da ns  3  s uperm a rchés  différents .

L a  v ia nde « bio » tes tée prés enta it une m eilleure

qua lité  nutritionnelle  ( p lus  forte teneur en  a c ides

g ra s  poly ins a turés )  a ins i qu ’une m eilleure qua lité

s ens orie lle .  C ette dern ière s e m a rque à  la  fois  pa r

une m eilleure jutos ité  ( a ttribuée à  une plus  forte

teneur en  g ra s  intra m us cula ire)  et une m eilleure

fla v eur ( a ttribuée à  la  d ifférence de profil en  a c i-

des  g ra s  poly ins a turés ) .  E v idem m ent,  n ’oublions

pa s  que cette étude com pa re de la  v ia nde prov e-

na nt d’a n im a ux  qu i ont très  certa inem ent eu  des

a lim enta tions  non com pa ra bles ,  v oire  des  m odes

d’élev a g e non com pa ra bles  ég a lem ent,  contra ire-

m ent à  l’étude fra nça is e m enée pa r l’I NR A m en-

tionnée c i- a v a nt.  E lle  ne tes te donc pa s  l’effet de

l’a lim enta tion  s ens u  s tricto.

R é fé r e n c e s  b ib l io g r a p h iq u e s   

Ang ood,  K .  M.,  Wood,  J .  D .,  Nute,  G .  R .,  Whitting ton,  F.  M.,

H ug hes ,  S .  I .,  & S hea rd,  P.  R .  2 0 0 8 .  A com paris on  of organ ic

an d  conv e ntion ally - produ ce d  lam b pu rch as e d  from  th re e

m ajor UK  s u pe rm arkets :  Price ,  e atin g  qu ality  an d  fatty  ac id

com pos ition .  Mea t S c ience,  7 8 ( 3 ) ,  1 7 6 - 1 8 4 .

H ocquette J .- F.,  O rtig ues - Ma rty  I .,  Pica rd B .,  D orea u M.,  B a u-

cha rt D .,  Micol D .  2 0 0 4 .  L a v ian de  de s  ru m in ants  :  D e  n ou -

v e lle s  approch e s  pou r am éliore r e t m aîtris e r la qu alité.  V ia n-

des  Prod.  C a rnés ,  2 4  ( 1 ) ,  7 - 1 8 .  http: //www.office-

elev a g e. fr/v pc/2 4 1 /7 - H O Q UE TT E .PD F  

D a ng our A.,  D odhia  S .,  H a y ter A .,  A ik enhea d A.,  A llen  E .,

L ock  K .,  Ua uy  R .  Nutrition  a nd Public  H ea lth  I nterv ention  R e-

s ea rch  Unit,  L ondon S chool of H y g iene & Tropica l Medic ine.

2 0 0 9 .  C om paris on  of com pos ition  ( n u trie nts  an d  oth e r s u bs -

tan ce s )  of organ ically  an d  conv e ntion ally  produ ce d  foods -

tu ffs :  a s y s te m atic  rev iew of th e  av ailab le  lite ratu re .  R eport

for the Food S ta nda rds  Ag ency.  2 0 9  p.  http: //

www.nutriwa tch.org /0 4 Foods /fs a /nutrient.pdf

Pottier E .,  Tourna dre H .,  B enoit M.,  Pra che S .  2 0 0 9 .  Max im i-

s e r la part du  pâtu rage  dan s  l’alim e ntation  de s  ov in s  :  in térêt

pou r l’au ton om ie  alim e ntaire ,  l’e nv iron n e m e nt e t la qu alité

de s  produ its .  Fourra g es  1 9 9 ,  3 4 9 - 3 7 1 .

Pra che S .,  B a llet J .,  J a iller R .,  Metea u K .,  Pica rd B .,  R enerre

M.,  B a ucha rt D .  2 0 0 9 .  C om parais on  de s  qu alités  de  la v ian de

et de  la carcas s e  d ’agn e au x  produ its  e n  élev age  b iolog iqu e

ou  conv e ntion n e l.  I nnov a tions  Ag ronom iques ,  4 ,  2 8 9 - 2 9 6 .  

Pour div ers es  ra is ons  le  nom bre d’ins ém ina tions  réa lis ées  pa r le  C entre d’I ns ém ina tion  et de S élection

O v ines  es t en  ba is s e depuis  quelques  a nnées .  I l es t v ra i que le  recours  incontourna ble à  la  s y nchronis a -

tion  des  cy c les   des  brebis  et la  néces s ité  de tra v a iller a v ec des  s em ences  fra iches  représ entent un  ha n-

dica p certa in  pour l’ins ém ina tion  ov ine.  

L e  tem ps  pa s s é pour m ener à  b ien  l’a ctiv ité  d’ins ém ina tion  n ’es t p lus  en  ra pport a v ec l’intérêt qu’elle  s us -

c ite  chez  les  é lev eurs  et les  coûts  eng endrés  pa r l’a cha t des  béliers ,  leur entretien ,  la  prépa ra tion  des

pa illettes  et les  dépla cem ents  dev iennent proportionnellem ent trop im porta nts .  I l a  donc été décidé,  il y

a  quelques  s em a ines ,  de ne plus  réa lis er d’ins ém ina tions  da ns  les  é lev a g es .

C eci n ’in fluence en  rien  la  pours u ite  des  a utres  a ctiv ités  du  C entre du  Mouton,  que ce s oit a u  n iv ea u de la

recherche,  de la  form a tion  ou  des  s erv ices  a ux  é lev eurs .  L a  journée porte ouv erte a ura  lieu  com m e d’ha -

bitude en  octobre,  les  s u iv is  de g es ta tion  pa r échog ra phie da ns  les  ex ploita tions  et l’év a lua tion  de la  qua -

lité  de la  s em ence des  béliers  indem nes  de m a edi à  Fa u lx - les  -Tom bes  s ont m a intenus .  Pour une

m eilleure org a nis a tion  de ce s erv ice,  les  prélèv em ents  et a na ly s es  de s em ence s eront réa lis és ,  s ur ren-

dez - v ous ,  les  v endredi 9  s eptem bre et 1 4  octobre ( pour tous  rens eig nem ents  :  0 8 1 /5 8  2 8  9 4 ) .

LE CENTRE DU MOUTON DE FAULX-LES-TOMBES A MIS FIN À SES ACTIVITÉS D’INSÉMINATION
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B ien  que v a ria ble  s elon  les  es pèces  et les  condi-

tions  de récolte,  la  v a leur a lim enta ire  de la  pa ille

de céréa les  res te fa ib le.  Pa rticu lièrem ent pa uv re

en a z ote,  e lle  ne peut pa s  s a tis fa ire  les  bes oins

des  brebis  s a ns  com -

plém enta tion  en  con-

centré quel que s oit

leur s ta de phy s iolo-

g ique.  L’utilis a tion  de

la  pa ille  com m e uni-

que fourra g e toute

l’a nnée ex ig e une a t-

tention  pa rticu lière

s ur le  p la n  des  a p-

ports  v ita m in iques  et

m inéra ux .

U n  a p p o r t  d e  c o n c e n tr é  
o b l ig a to ir e

Après  les  a g nea ux ,  la  pa ille  es t à  rés erv er a ux

brebis  à  fa ib les  be-

s oins .  D a ns  tous  les

ca s ,  un  a pport de

concentré res te né-

ces s a ire  pour équili-

brer la  ra tion.  Pour

les  brebis  a lla ita n-

tes ,  il es t env is a -

g ea ble de ra tionner

les  qua ntités  de foin

et de la is s er la

L a  s é c h e r e s s e  d e  c e s  d e r n ie r s  m o is  a  c o n s id é r a b le m e n t  a lté r é  la
p o u s s e  d e  l ’h e r b e .  L e s  q u a n t ité s  d e  fo u r r a g e s  r é c o lté e s  e n  p r e -
m ièr e  c o u p e  o n t  d o n c  é té  m o in s  im p o r ta n te s  q u e  d ’o r d in a ir e  e t
fa u te  d e  p o u v o ir  r é a l is e r  u n e  d e u x ièm e  c o u p e  p r o d u c t iv e ,  v o ir e
u n e  t r o is ièm e ,  le s  s to c k s  e n g r a n g é s  s e r o n t  in s u ff is a n ts  p o u r  le s
b e s o in s  d e  n o m b r e u x  é le v e u r s .  S u r  le s  m a r c h é s ,  l ’o f f r e  e n  fo u r -
r a g e s  s e r a  d o n c  m o in d r e ,  a u s s i  p a r c e  q u e  la  s é c h e r e s s e  a  to u t
a u ta n t  s é v i  e n  F r a n c e  q u ’e n  B e lg iq u e  e t  p a r c e  q u e  le  lo n g  e t  v i -
g o u r e u x  h iv e r  d e r n ie r  a  v id é  d e  n o m b r e u s e s  g r a n g e s  d e  le u r s
r é s e r v e s  2 0 1 0 .  P a r m i le s  a lte r n a t iv e s  a u  fo in  e t  à l ’e n r u b a n n a g e

d ’h e r b e  p o u r  l ’a l im e n ta t io n  h iv e r n a le  d u  t r o u p e a u  o u  p o u r  la  f in it io n  d e s  a g n e a u x  e n  b e r g e r ie ,
la  p a i l le  o f f r e  d e  r é e l le s  p o s s ib i l i té s .  L a  g a g e u r e  p o u r  c e r ta in s  s e r a  p e u t  êtr e  d ’e n  t r o u v e r  d a n s
d e  b o n n e s  c o n d it io n s  c a r  la  s é c h e r e s s e  e n  a  é g a le m e n t  r é d u it  la  p r o d u c t io n .

C o m m e  a c h e te r  ta r d  c ’e s t  a c h e te r  c h e r,  n o u s  v o u s  p r o p o s o n s  d ès  a u j o u r d ’h u i  d e  r é f lé c h ir  s u r
v o s  p r o c h a in s  s c h é m a s  d ’a l im e n ta t io n  e t  d e  fa ir e  v o s  s to c k s  e n  c o n s é q u e n c e .  L e s  d e u x  a r t i -
c le s  s u iv a n ts  p r é s e n ta n t  la  v a lo r is a t io n  d e  la  p a i l le  d a n s  l ’a l im e n ta t io n  d e s  b r e b is  e t  d a n s  l ’a l i -
m e n ta t io n  d e s  a g n e a u x  e n  f in it io n  d e v r a ie n t  v o u s  y  a id e r.
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D E  L A  P A I L L E  P O U R  L E S  B R E B I S  E N

P h i l ip p e  V a n d ie s t  – F I C O W

S o u r c e s

Pottier E .,  S a g ot L .  2 0 0 8 .  Q u e l ty pe  de  fou rrage  pou r la fin ition  de s  agn e au x  e n  be rge rie  ? F iche technique du  C I I R PO,

I ns titut de l'E lev a g e.  http: //www. ins t- e lev a g e.a s s o. fr/s pip.php?a rtic le1 6 5 1 3

S a g ot L .  2 0 1 1 .  D e  la paille  pou r le s  bre b is .  F iche technique du  C I I R PO,  I ns titut de l'E lev a g e.  http: //www. ins t-

e lev a g e.a s s o. fr/s pip.php?a rtic le1 9 4 2 0

T y p e  d ’a n im a u x N iv e a u  d ’in té r êt

A g n e a u x  s o u s  la  m èr e P R ÉC O N I S É

A g n e a u x  e n  f in it io n
B r e b is  a l la ita n te s
B r e b is  e n  f in  d e  g e s ta t io n

B r e b is  à l ’e n tr e t ie n

P R ÉC O N I S É

P O S S I B L E

P O S S I B L E

A D A P T É

B r e b is  e n  f lu s h in g  e t  e n  lu tte P O S S I B L E

I N T ÉR ÊT  D ’U N E  R AT I O N  À B A S E  D E  P A I L L E  P A R  C AT ÉG O R I E

D ’A N I MA U X

LM#1N#FNO11M#FP!Q#1M@#BQMBO@#MR#BMQZMQOM

Ma lg r é  s a  fa ib le  v a le u r  a l im e n ta ir e ,  la  p a i l le  p e u t  c o n s t itu e r  la  r a t io n  d e
b a s e  d e s  b r e b is  e n  c a s  d e  m a n q u e  d e  fo in .
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pa ille  à  v olonté da ns  un  s ouci d’économ is er le

prem ier fourra g e.  L ors que les  qua ntités  de con-

centré dis tribuées

pa r brebis  dev ien-

nent é lev ées  ( s upé-

rieure à  un  k g ) ,  un

fra ctionnem ent des

a pports  en  deux

fois  pa r jour es t

a lors  indis pens a ble

a fin  de lim iter les

a cidos es .  L a  lu -

z erne ou  la  pu lpe

de bettera v es  dés -

hy dra tées  com plè-

tent s ouv ent les  ra -

tions  à  ba s e de

pa ille  da ns  les  ré-

g ions  proches  des

z ones  de produc-

tion.  L e  fra ctionne-

m ent des  a pports  en  concentré

es t a lors  cons eillé  a u- delà  de 7 0 0

g  de concentré dis tribués  pa r

brebis  et pa r jour.  S i les  condi-

tions  de récolte  et de cons erv a -

tion  s ont bonnes ,  la  pa ille  de cé-

réa les  es t un  fourra g e bien  con-

s om m é.  O n peut com pter entre

1 , 5  et 2  k g  pour une brebis  a lla i-

ta nte et env iron  1  k g  pour les  a u-

tres  s ta des  phy s iolog iques  refus

com pris .

L a  p a i l le  d e  p o is  :  e n tr e

u n e  p a i l le  d e  c é r é a le s

e t  u n  fo in

L a  pa ille  de pois  protéa g ineux

prés ente une v a leur a lim enta ire

interm édia ire  entre celle  d’une pa ille  ou  d’un

foin .  E lle  peut cons tituer le  s eu l fourra g e de la

ra tion  des  brebis  et

être offerte à  v o-

lonté.  Ma is  a tten-

tion,  s es  qua lités

de récolte  et de

cons erv a tion  in -

fluencent fortem ent

l’a ppa rition  de pro-

blèm e s a n ita ire.  L a

pa ille  doit en  effet

être récoltée a us s i-

tôt a près  le  ba tta g e

et être très  s èche

s ous  peine de dé-

v eloppem ent de

m ois is s ures  da ns

les  ba lles .

E X E MP L E S  D E  R AT I O N

A p p o r ts
Q u a n t ité s  e n  g r  p a r  b r e b is  e t

p a r  j o u r

P O U R  D E S  B R E B I S  E N  E N T R E T I E N

Pa ille  de céréa les A v olonté

P O U R  D E S  B R E B I S  A L L A I T A N T E S

C éréa les

C MV  de ty pe 7 /2 1

5 0 0

3 0

L e s  6  p r e m ièr e s

s e m a in e s

A u - d e là d e  6

s e m a in e s

Un

a g nea u

a lla ité

D eux

a g nea ux

a lla ités

Pa ille  de céréa les

Tritica le

A v olonté

6 0 0

Tourtea u de colz a

C MV  de ty pe 7 /2 1

5 0 0

4 0

Pa ille  de céréa les

Tritica le

A v olonté

8 0 0

Tourtea u de colz a

C MV  de ty pe 7 /2 1

7 0 0

4 0

A v olonté

5 0 0

3 0 0

4 0

A v olonté

6 0 0

5 0 0

4 0

T y p e  d e  p a i l le U F L MAT  ( gr) P D I N  ( gr) P D I E  ( gr) P  ( gr) C a  ( gr)

A v o in e 0 , 5 0 3 2 2 0 4 8 1 3 , 5

O r g e

B lé

P o is  p r o té a g in e u x

0 , 4 4

0 , 4 2

3 8

3 5

0 , 5 3 6 6

2 4

2 2

4 6

4 4

4 2 6 0

1

1

3 , 5

2

1 5

F o in  d e  g r a m in é e s

d e  q u a l ité  m o y e n n e
0 , 6 3 8 8 5 8 7 3 3 , 1 3 , 9

V A L E U R S  A L I ME N TA I R E S  D E  Q U E L Q U E S  P A I L L E S  ( par kg  bru t)

L a  p a i l le  e s t  d 'a b o r d  à r é s e r v e r  a u x  b r e b is  à fa ib le s

b e s o in s .
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D a n s  la  p lu p a r t  d e s  r a t io n s ,  la  p a r t  d u  fo u r -

r a g e  r e s te  r e la t iv e m e n t  m o d e s te ,  v a r ia n t  d e

1 5  à 2 5  %  s e lo n  le  ty p e  d ’a g n e a u x  e t  le

m o d e  d e  d is t r ib u t io n  d u  c o n c e n tr é .  S o n  r ôle

e s t  p a r  c o n s é q u e n t  e s s e n t ie l le m e n t  d e  p a r t i -

c ip e r  a u  b o n  fo n c t io n n e m e n t  r u m in a l .  U n e

lé g èr e  a m é lio r a t io n  d e  l ’in d ic e  d e  c o n s o m -

m a t io n  e n  c o n c e n tr é  a  p a r fo is  é té  m e s u r é e

a v e c  d e s  fo u r r a -

g e s  d ’e x c e l le n te

q u a l ité  a v e c  to u -

te fo is  u n  in té r êt

é c o n o m iq u e  l i -

m ité .  L ’a p p é -

te n c e  d u  fo u r -

r a g e  p r é v a u t  s u r

s a  v a le u r  a l i -

m e n ta ir e .

F o in  o u  p a i l le  in d if fé r e m m e n t

L’utilis a tion  de foin  ou  de pa ille  n ’a  que très  peu

d’influence s ur les  perform a nces  des  a g nea ux ,

leur indice de cons om m a tion  et les  qua lités  de

ca rca s s e.  Une bonne pa ille ,  a y a nt bénéfic ié  de

bonnes  conditions  de récolte  et de s tock a g e,  es t

toujours  préféra ble  à  un  m a uv a is  foin  quels  que

s oient la  na ture du  concentré et s on  m ode de dis -

tribution.

F o in  o u  e n r u b a n n a g e  d e  

lé g u m in e u s e s

Av ec les  fourra g es  de lég um ineus es ,

cons erv és  s ous  form e de foin  ou  d’en-

ruba nna g e,  une cons om m a tion  des

feu illes  riches  en  m a tière a z otée per-

m et de réduire  les  a pports  en  correc-

teur a z oté.  L ors que ces  fourra g es  s ont a s s ociés  à

une céréa le  s eu le,  les  indices  de cons om m a tions

en concentré ne s ont pa s  détériorés  m a is  les

qua ntités  de fourra g es  dis tribuées  pa r a g nea u

s ont m ultip liées  pa r deux  ou  trois  pa r ra pport à

une ra tion  com pos ée de foin  de g ra m inées  et de

m éla ng e ferm ier.  C ette pra tique entra îne toute-

fois  une ba is s e de la  v ites s e de crois s a nce de l’or-

dre de 2 5  % .  L a

durée de fin ition

des  a g nea ux  es t

a lors  m a jorée de

deux  à  trois  s e-

m a ines .  Aucune

détériora tion  de la

qua lité  des  ca rca s -

s es  n ’a  été m es u-

rée.

E n s i la g e  d e  m a ïs  e t  d e  g r a m in é e s

L’utilis a tion  d’ens ila g e de m a ïs  perm et l’obtention

de crois s a nces  s outenues  et de ca rca s s es  de

bonne qua lité.  L es  a pports  s ont lim ités  de s orte

que les  a ug es  s oient v ides  le  m a tin ,  s oit env iron

7 0 0  g r de m a tière s èche pa r jour.  Un a pport de

concentré de l’ordre de 5 0 0  g r pa r jour com pos é,

pa r ex em ple,  de 7 5  %  de céréa le  et 2 5  %  de

tourtea u de s oja  doit être  a pporté.  Foin  et/ou

pa ille  s ont ég a lem ent m is  à  d is pos ition  des

a g nea ux .

L’enruba nna g e de g ra m inées  peut ég a lem ent être

utilis é  pour la  fin ition  des  a g nea ux .  S ous  rés erv e

KDIG%LMNI%!I%HODPPQRI%NODP%GQ%HSTSLSOT
!IA%QRTIQDU%IT%VIPRIPSI%W

L e  r ôle  d u  fo u r r a g e  d a n s  la  r a t io n  d e s  a g n e a u x  s e  l im ite  d a n s  la  p lu p a r t

d e s  c a s  à l ’a p p o r t  d e  f ib r e s .  I l  d o it  d o n c  a v a n t  to u t  êtr e  a p p é ta n t .

V A L E U R S  A L I ME N TA I R E S  D E S  P R I N C I P A U X  F O U R R A G E S  ( par kg

bru t)

T y p e  d e  fo u r r a g e U F V P D I N  ( gr) P D I E  ( gr)

F o in  d e  g r a m in é e s 0 , 5 3 5 5 6 9

P a i l le

F o in  d e  lu z e r n e

E n s i la g e  d e  m a ïs

0 , 3 1

0 , 5 2

2 2

1 0 5

0 , 8 0 5 2

4 4

8 8

6 6

T E N E U R  E N  MAT  D E  L A  L U Z E R N E  ( gr par kg  de  m atière  s èch e )

P la n te  e n t ièr e T ig e s F e u i l le s

MAT 1 9 5 9 1 2 6 0
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de dis pos er

d’un  lot

d’a g nea ux  s uf-

fis a nt à  l’a v a n-

cem ent de la

botte,  les

a g nea ux  le

cons om m ent à

un n iv ea u

équiv a lent de

celu i d’un  foin .

Mêm e a v ec un

enruba nna g e

d’ex cellente

qua lité,  on  ne

peut pa s  es pérer d’économ ies  im porta ntes  de

concentré pa r ra pport à  un  foin ,  ce  qu i en  lim ite

l’intérêt.

E n  r é s u m é  …

! U n  b o n  fo u r r a g e  e s t  a v a n t  to u t  u n  fo u r -
r a g e  a p p é ta n t .  C e tte  q u a l ité  p r é v a u t
s u r  s a  v a le u r  a l im e n ta ir e .

! L ’u t i l is a t io n  d e  fo in  o u  d ’e n r u b a n n a g e
d e  lé g u m in e u s e s  l im ite  le s  b e s o in s  e n
c o r r e c te u r  a z o té  m a is  n e  p a r t ic ip e  p a s
à u n e  d im in u t io n  d e  la  c o n s o m m a tio n

d e  c o n c e n tr é .

!!! NOTRE SITE WEB EST DISPONIBLE

POUR VOS ANNONCES !!!

Consultez nos autres annonces

sur www.ficow.be!

VEND moutons Z W A R T B L E S  

Agneaux et agnelles

Nés en février 2011

Indemnes de Maedi-Visna

Inscrits à l'AWEOC

Henry Haidon - 04/275 39 19  

4470 Saint-Georges

VEND C H ÈV R E S  P I E  E T  C R O I S ÉS  P I E  
Chevreaux et chevrettes 

Nés en février 2011

Olivier Vanwarbeck - 0494/44 31 18  

4606 Saint-André (Dalhem)

VEND moutons E N T R E  S A MB R E  E T  ME U S E

Agneaux et agnelles

Inscrits à l'AWEOC

Béatrice Metens - 0479/77 55 07  

5660 Cul-des-Sarts

A N I MA U X

P o u r  fa v o r is e r  l ' in g e s t io n  d e
fo u r r a g e ,  c o m p te r  8  à 1 0
a g n e a u x  p a r  m ètr e  l in é a ir e
d e  r âte l ie r
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E n prés enta nt la  com m unica tion,  M.  D a cia n  C ioloş,

m em bre de la  C om m is s ion  cha rg é de l'a g ricu lture

et du  dév eloppem ent rura l,  a  ins is té  s ur la  néces s i-

té  de fa ire  de la  PAC  une politique «plus  écolog ique,

plus  équita ble,  p lus  effic iente et p lus  effica ce».  «L a

PAC  ne concerne pa s  un iquem ent les  a g ricu lteurs ,

m a is  tous  les  c itoy ens  de l'UE ,  en  leur qua lité  de

cons om m a teurs  et de contribua bles .  I l es t donc im -

porta nt de concev oir une politique qu i s oit p lus

com préhens ible  pour le  g ra nd public  et qu i m ontre

cla irem ent les  a v a nta g es  collectifs  que les  a g ricu l-

teurs  a pportent à  la  s ociété da ns  s on  ens em ble.

L'a g ricu lture européenne s e doit d 'être com pétitiv e

du point de v ue ta nt économ ique qu 'env ironnem en-

ta l» a - t- il a jouté.

I l y  a  quelques  m ois ,  la  C om m is s ion  a  org a nis é un

déba t public  et une g ra nde conférence s ur l'a v enir

de la  PAC .  I l res s ort de la  g ra nde m a jorité  des  con-

tributions  que la  PAC  doit s e  concentrer s ur trois

objectifs  princ ipa ux  :

! une p r o d u c t io n  a l im e n ta ir e  v ia b le  ( la  four-

n iture de denrées  a lim enta ires  s a ines  et en

s uffis a nce v is a nt à  g a ra ntir la  s écurité  a lim en-

ta ire,  da ns  un  contex te de crois s a nce de la  de-

m a nde m ondia le,  de cris e  économ ique et de

v ola tilité  a ccrue du  m a rché)  ;

! la  g e s t io n  d u r a b le  d e s  r e s s o u r c e s  n a tu r e l-
le s  e t  l 'a c t io n  e n  fa v e u r  d u  c l im a t  ( les  a g ri-

cu lteurs  s ont s ouv ent contra ints  de fa ire  pa s -

s er les  cons idéra tions  env ironnem enta les  a v a nt

toute cons idéra tion  économ ique,  s a ns  toutefois

pouv oir répercuter ces  coûts  s ur le  m a rché)  ;

! le  m a in t ie n  d 'u n  é q u i l ib r e  te r r ito r ia l  e t  d e
la  d iv e r s ité  d e s  z o n e s  r u r a le s  ( l'a g ricu lture

dem eure l'un  des  princ ipa ux  m oteurs  économ i-

ques  et s ocia ux  et un  é lém ent déterm ina nt du

dy na m is m e en  m ilieu  rura l) .

L a  com m unica tion  publiée étudie  les  ins trum ents

s us ceptibles  de s erv ir la  réa lis a tion  de ces  objectifs .

E n  ce qu i concerne les  p a ie m e n ts  d ir e c ts ,  la  com -

m unica tion  m et l'a ccent s ur la  néces s ité  de redis tri-

buer,  de réa m éna g er et de m ieux  c ib ler le  s outien,

en  le  fonda nt s ur des  critères  objectifs ,  équita bles

et fa c ilem ent com préhens ibles  pour les  contribua -

bles .  C es  critères  dev ront être ta nt économ iques  ( la

fonction  des  pa iem ents  directs  éta nt de g a ra ntir un

«s outien  a u  rev enu»)  qu 'env ironnem enta ux  ( les

a g ricu lteurs  fourn is s a nt des  biens  d 'intérêt g éné-

ra l) ,  et le  s outien  dev ra  être da v a nta g e orienté v ers

les  a g ricu lteurs  a ctifs .  L es  fonds  dev ra ient être ré-

pa rtis  de m a nière plus  équita ble  et da ns  des  condi-

tions  économ iquem ent et politiquem ent réa lis a bles ,

m oy enna nt toutefois  une période de tra ns ition  des -

tinée à  év iter une rupture bruta le.

L'une des  options  pourra it cons is ter à  octroy er un

s outien  a u  rev enu de ba s e ( qu i pourra it prendre la

form e d'un  pa iem ent un iform e pour cha que rég ion  -

et non pa s  d 'un  pa iem ent forfa ita ire  pour l'ens em -

ble de l'UE  – ba s é s ur de nouv ea ux  critères  et p la -

fonné à  un  certa in  n iv ea u) ,  a uquel s 'a joutera ient un

pa iem ent oblig a toire  à  portée env ironnem enta le

pour le  fina ncem ent d 'a ctions  s upplém enta ires  ( a n-

nuelles )  a lla nt a u- delà  des  règ les  de ba s e en  m a -

L a  C o m m is s io n  e u r o p é e n n e  a  p u b l ié  le  1 8  n o v e m b r e  2 0 1 0  u n e  c o m m u n ic a t io n  in t itu lé e  «L a
p o l it iq u e  a g r ic o le  c o m m u n e  ( P A C )  à l 'h o r iz o n  2 0 2 0  :  A l im e n ta t io n ,  r e s s o u r c e s  n a tu r e l le s  e t
te r r ito ir e  -  R e le v e r  le s  d é f is  d e  l 'a v e n ir ».  C e tte  r é fo r m e  v is e  à fa ir e  d e  l 'a g r ic u ltu r e  e u r o p é e n n e
u n  s e c te u r  p lu s  d y n a m iq u e  e t  p lu s  c o m p é t it i f,  e t  p lu s  à m êm e  d e  r é p o n d r e  a u x  o b j e c t i fs  d e  la
s tr a té g ie  E u r o p e  2 0 2 0 ,  à s a v o ir  p r o m o u v o ir  u n e  c r o is s a n c e  d u r a b le ,  in te l l ig e n te  e t  in c lu s iv e .
C e  d o c u m e n t  d é c r it  t r o is  o p t io n s  p o u r  la  r é fo r m e  à v e n ir.  À l ' is s u e  d e s  d é b a ts  s u r  la  q u e s t io n ,
la  C o m m is s io n  p r é s e n te r a  à la  m i- 2 0 1 1  d e s  p r o p o s it io n s  lé g is la t iv e s  fo r m e lle s .

9B*:QRRSTTSQU*VQUUO*9OT*WHBUVOT
9SWUOT*V4XUO*AQ9SYSZXO*BWHS:Q9O*
:QRRXUO*YQXHU[O*\OHT*94B\OUSH

BAH]T*=>;^
h ttp : / / e u r o p a .e u / r a p id / p r e s s R e le a s e *

* Pou r p lu s  d 'in form ation s :  

  h ttp : //e c .e u ropa.e u /agricu ltu re /cap- pos t- 2 0 1 3 /com m u n ication /in dex _ fr.htm
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tière de conditionna lité  ( couv erts  v ég éta ux ,  rota tion

des  cu ltures ,  pâ tura g es  perm a nents ,  g el des  terres

à  des  fins  écolog iques ,  etc . ) ,  un  pa iem ent octroy é

a ux  ex ploita nts  des  z ones  prés enta nt des  contra in-

tes  na turelles  s péci-

fiques  ( défin i a u  n i-

v ea u de l'UE  et

com plém enta ire  des

pa iem ents  v ers és

a u  titre  des  m es u-

res  de dév eloppe-

m ent rura l)  et un

pa iem ent «couplé»

pla fonné et option-

nel en  fa v eur de

certa ines  form es

d'a g ricu lture pa rti-

cu lièrem ent v u lné-

ra bles  ( s em bla ble

a u  pa iem ent op-

tionnel introduit [ a u

titre  de l'a rtic le  6 8 ]

da ns  le  b ila n  de

s a nté de la  PAC ) .

Un rég im e de s ou-

tien  s im ple et s péci-

fique dev ra it renfor-

cer la  com pétitiv ité

des  petites  ex ploi-

ta tions ,  réduire  les

lourdeurs  a dm in is -

tra tiv es  et contri-

buer à  la  v ita lité

des  z ones  rura les .

E n  ce qu i concerne

les  m e s u r e s  d e

m a r c h é ,  te lles  que

l'interv ention  publi-

que et l'a ide a u

s tock a g e priv é,  il

s era it pos s ible  d 'in -

troduire  des  m es u-

res  de ra tiona lis a -

tion  et de s im plifi-

ca tion  et év entuel-

lem ent de nou-

v ea ux  é lém ents

toucha nt à  l'a m élio-

ra tion  du  fonction-

nem ent de la  cha îne

a lim enta ire.  C es

m éca nis m es  cons ti-

tua ient certes  les

ins trum ents  tra ditionnels  de la  PAC ,  m a is  les  réfor-

m es  s ucces s iv es  a y a nt da v a nta g e a x é l'a g ricu lture

européenne s ur le  m a rché,  ils  ont été réduits  à  des

m es ures  du  ty pe «filet de s écurité»,  à  te l point que

L e s  a id e s  à la  p r o d u c t io n  o v in e  e t  c a p r in e  e n  F r a n c e

E n 2 0 0 9 ,  la  F ra nce a  décidé d’a ctiv er l’a rtic le  6 8  du  règ lem ent européen n° 7 3 /2 0 0 9

éta blis s a nt des  règ les  com m unes  pour les  rég im es  de s outien  en  fa v eur des  a g ri-

cu lteurs  de l’Union  ( règ lem ent PAC  – Politique Ag ricole  C om m une) .  C et a rtic le  pré-

v oit l’a pplica tion  de m es ures  de s outien  pa rticu lières  à  l’a v a nta g e de s ecteurs  en

difficu lté.

L es  s ecteurs  ov in  et ca prin  fra nça is  ont bénéfic ié  de cette a ctiv a tion  pour une env e-

loppe tota le  a nnuelle  de 1 3 5  m illions  d’euros  à  pa rtir de 2 0 1 0 ,  s oit 1 2 5  m illions

pour le  s ecteur ov in  et 1 0  m illions  pour le  s ecteur ca prin .  

C om m e le  règ lem ent prév oit que la  m is e en  pla ce d’un  s outien  à  un  s ecteur donné

a u titre  de l’a rtic le  6 8  néces s ite  que les  a ides  préex is ta ntes  s oient tota lem ent dé-

couplées ,  la  F ra nce a  donc opté,  à  com pter de la  ca m pa g ne 2 0 1 0 ,  pour un  décou-

pla g e tota le  de la  prim e à  la  brebis  et de la  prim e s upplém enta ire  en  rég ions  défa -

v oris ées .  C es  prim es  ont donc été s upprim ées  et leurs  m onta nts  v ers és  da ns  le

m onta nt des  D PU ( D roits  a u  Pa iem ent Unique) .  Pour ra ppel,  lors  de la  réform e de

la  PAC  en  2 0 0 5 ,  la  F ra nce a v a it opté pour un  découpla g e pa rtie l ( 5 0  % )  des  prim es

à  la  brebis  et des  prim es  s upplém enta ires  en  rég ions  défa v oris ées ,  a lors  que la  B el-

g ique a v a it opté pour un  découpla g e tota l.

Pour bénéfic ier de l’a ide a ux  ov ins  ou  de l’a ide a ux  ca prins ,  les  é lev eurs  doiv ent

s ’eng a g er à  déten ir res pectiv em ent a u  m oins  5 0  ov ins  é lig ib les  ou  2 5  ca prins  é lig i-

b les  penda nt une période de 1 0 0  jours  cons écutifs  à  com pter à  pa rtir du  1 er fé-

v rier.  S ont cons idérées  é lig ib les  les  brebis  ou  chèv res  correctem ent identifiées  qu i

ont m is  ba s  a u  m oins  une fois  ou  qu i s ont â g ées  d’a u  m oins  un  a n.  D ura nt cette

période,  les  a n im a ux  élig ib les  propos és  pour l’a ide  peuv ent être rem pla cés  pa r

d’a utres  a n im a ux  élig ib les  ou  pa r des  a g nelles  ou  des  chev rettes  à  condition  qu’el-

les  s oient nées  a v a nt le  3 1  décem bre de l’a nnée précédente,  qu’elles  a ient été

identifiées  da ns  les  7  jours  s u iv a nt leur na is s a nce et que leur nom bre s oit lim ité  à

2 0  %  du  nom bre tota l d’a n im a ux  pour lequel l’a ide à  été s ollic itée.

L a  prim e es t de 2 1  € pa r brebis  ou  a g nelle  et de 1 4  € pa r chèv re ou  chev rette.  Pour

les  ov ins ,  un  s eu il de productiv ité  es t ex ig é :  0 , 6  en  2 0 1 1 ,  0 , 7  en  2 0 1 2  et 0 , 8  en

2 0 1 3  ta ndis  que pour les  chèv res  l’a ide es t p la fonnée à  4 0 0  a n im a ux .  L’a ide peut

être m a jorée de 3  €.  Pour ce fa ire,  l’é lev eur ov in  doit contra ctua lis er une pa rtie  de

s a  production,  c ’es t- à - dire  s ’eng a g er pa r contra t à  com m ercia lis er a u  m oins  5 0  %

de s es  a g nea ux   a uprès  d’un  m a x im um  de trois  a cheteurs

( des  dis pos itions  s pécifiques  ont été prév ues  pour la  v ente s ur

les  m a rchés ,  la  v ente en  c ircu it court et la  v ente à  un  eng ra is -

s eur) .  I l doit a us s i fourn ir un  prév is ionnel de m is e en  m a rché

de la  tota lité  de s a  production  a ux  opéra teurs  a v ec  qu i il a

contra ctua lis é  et dés ig ner un  de ceux - c i pour en  in form er I n -

terbev  O v ins  ( As s ocia tion  Na tiona le  I nterprofes s ionnelles  du

B éta il et des  V ia ndes  – s ection  ov ine) ,  en  cha rg e du  s u iv i de la

filière ov ine fra nça is e.  L’é lev eur de chèv res  doit qua nt à  lu i

s ’eng a g er à  res pecter un  code de bonnes  pra tiques  d’hy g iène.

P h i l ip p e  V a n d ie s t  – F I C O W
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les  s tock s  publics  ont pra tiquem ent dis pa ru.  A lors
qu 'en  1 9 9 1  encore les  m es ures  de m a rché repré-
s enta ient 9 2  %  des  dépens es  de la  PAC ,  leur pa rt
da ns  le  budg et de la  PAC  ne s 'é lev a it p lus  qu 'à  7  %
en 2 0 0 9 .

L a  politique de d é v e lo p p e m e n t  r u r a l  a  perm is  de
renforcer la  dura bilité  du  s ecteur a g ricole  et des  z o-
nes  rura les ,  du  point de v ue économ ique,  env iron-
nem enta l et s ocia l,  m a is  des  v oix  s 'é lèv ent toute-
fois  pour que les  a s pects  liés  à  l'env ironnem ent,  a u
cha ng em ent c lim a tique et à  l'innov a tion  s oient p le i-
nem ent intég rés ,  de m a nière horiz onta le,  da ns  tous
les  prog ra m m es .  L'a ttention  es t portée s ur l'im por-
ta nce que rev êtent les  v entes  directes  et les  m a r-
chés  loca ux ,  a ins i que s ur les  bes oins  s pécifiques
des  jeunes  a g ricu lteurs  et des  nouv ea ux  ex ploi-
ta nts .  L'a pproche L E AD E R  s era  m ieux  intég rée.
Pour plus  d 'effica c ité,  il es t propos é d'év oluer v ers
une a pproche da v a nta g e fondée s ur les  rés u lta ts ,
év entuellem ent a s s ortie  d 'objectifs  qua ntifiés .  L'un
des  nouv ea ux  é lém ents  de la  future politique de
dév eloppem ent rura l dev ra it être  un  ens em ble
d'o u t i ls  d e  g e s t io n  d e s  r is q u e s  perm etta nt de
réa g ir p lus  effica cem ent a ux  a léa s  du  m a rché et à
la  v ola tilité  des  rev enus .  L es  Éta ts  m em bres  de-
v ra ient pouv oir d is pos er de s olutions  pour fa ire  fa ce
a ux  ris ques  liés  à  la  production  et a u  rev enu,  s olu -
tions  qu i v ont d 'un  nouv el outil de s ta bilis a tion  des
rev enus  com pa tible  a v ec l'O MC  à  un  s outien  renfor-
cé en  fa v eur des  ins trum ents  d 'a s s ura nce et des
fonds  com m uns .  C om m e pour les  pa iem ents  di-
rects ,  il conv iendra it de prév oir une nouv elle  répa r-
tition  des  fonds ,  ba s ée s ur des  critères  objectifs ,
tout en  év ita nt une rupture bruta le  pa r ra pport a u
rég im e a ctuel.

L a  com m unica tion  dis ting ue trois  options  pos s ibles
pour l'orienta tion  à  donner à  la  PAC  a fin  de re lev er
ces  g ra nds  défis  :

1 .  r e m é d ie r  a u x  in s u ff is a n c e s  le s  p lu s  p r e s -
s a n te s  q u e  p r é s e n te  la  P A C  p a r  d e s  c h a n -
g e m e n ts  p r o g r e s s ifs  ;

2 .  fa ir e  d e  la  P A C  u n e  p o l it iq u e  p lu s  é c o lo g i-
q u e ,  p lu s  é q u ita b le ,  p lu s  e f f ic ie n te  e t  p lu s
e f f ic a c e  ;

3 .   r e n o n c e r  a u x  m e s u r e s  d e  s o u t ie n  a u  r e v e -
n u  e t  a u x  m e s u r e s  d e  m a r c h é  e t  c o n c e n -
tr e r  l 'a c t io n  s u r  le s  o b j e c t i fs  e n  m a t ièr e
d 'e n v ir o n n e m e n t  e t  d e  c h a n g e m e n t  c l im a -
t iq u e .

D a ns  ces  trois  options ,  la  C om m is s ion  prév oit le
m a in t ie n  d u  s y s tèm e  a c tu e l  à d e u x  p i l ie r s  – un

prem ier p ilier com prena nt les  pa iem ents  directs  et
les  m es ures  de m a rché,  dont les  règ les  s ont c la ire-
m ent défin ies  a u  n iv ea u de l'UE ,  et un  deux ièm e pi-
lier com prena nt les  m es ures  pluria nnuelles  de dé-
v eloppem ent rura l a u  s ein  duquel les  options  s ont
form ulées  a u  n iv ea u de l'UE  m a is  où le  choix  défin i-
tif en  ce qu i concerne les  rég im es  rev ient a ux  E ta ts
m em bres  ou  a ux  rég ions  da ns  le  ca dre d'une g es -
tion  conjointe.  I l es t un  a utre é lém ent com m un a ux
trois  options ,  c 'es t l'idée que le  futur s y s tèm e  d e
p a ie m e n t  d ir e c t  n e  p o u r r a  p a s  r e p o s e r  s u r  d e s
p é r io d e s  d e  r é fé r e n c e  h is to r iq u e s  m a is  dev ra it
être lié  à  des  critères  objectifs .  «L e s y s tèm e a ctuel
prév oit des  règ les  d ifférentes  pour les  E ta ts  m em -
bres  de l’a ncienne UE  à  1 5  et les  1 2  nouv ea ux  E ta ts
m em bres  ;  cette  s itua tion  ne dev ra  pa s  pers is ter
a près  2 0 1 3 »,  a  ra ppelé le  com m is s a ire  C ioloş.  D es
critères  plus  objectifs  dev ront ég a lem ent être défi-
n is  en  ce qu i concerne les  dota tions  pour le  dév e-

loppem ent rura l.

C A L E N D R I E R  D E S  C O N C O U R S  2 0 1 1

2 1  j u i l le t ( jeudi)  – A los t ( ov ins )

2 3  j u i l le t  ( s a m edi)  – L ibra m ont ( ov ins )

2 1  a o ût  ( d im a nche)  – Wa reg em  ( ov ins )

2 8  a o ût  ( d im a nche)  – Mom a lle  ( ov ins  et 
ca prins )

3  s e p te m b r e  ( s a m edi)  – B a ttice et G rim berg en
( ov ins )

4  s e p te m b r e  ( d im a nche)  – B a ttice ( ca prins )

1 1  s e p te m b r e  ( d im a nche)  – Vollez ele
( ov ins )

1 8  s e p te m b r e  ( d im a nche)  – F ra s nes - lez -
Anv a ing  ( ov ins )

S O U P E R  O R G A N I S É P A R  L ’A S S O C I AT I O N

P R O V I N C I A L E  D E S  E L E V E U R S  D E  MO U -

T O N S  À V I A N D E  D U  B R A B A N T  W A L L O N

R ens eig nem ents  et ins criptions  :

G his la in  PI E R R E  0 1 0 /8 6  0 2  4 1  ( a près  1 9  H )

C O MMU N I Q U ÉS  D E

L 'A W E O C
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P a ie m e n ts  d ir e c ts Me s u r e s  d e  m a r c h é D é v e lo p p e m e n t  r u r a l

O P T I O N  1

R épa rtir de m a nière plus  équita ble
les  pa iem ents  directs  entre les  Éta ts
m em bres  ( tout en  m a intena nt te l
quel le  m éca nis m e a ctuel de pa ie-
m ent direct)

R enforcer les  outils  de g es tion  des
ris ques .

Ma inten ir l'orienta tion  donnée pa r le
bila n  de s a nté,  à  s a v oir a ug m enter
le  fina ncem ent pour re lev er les  défis
liés  a ux  cha ng em ents  c lim a tiques ,  à
l'ea u,  à  la  b iodiv ers ité,  a ux  énerg ies
renouv ela bles  et à  l'innov a tion.

O P T I O N  2

R épa rtir de m a nière plus  équita ble  les
pa iem ents  directs  entre les  Éta ts  m em -
bres  et m odifier s ens iblem ent la  défin i-
tion  de ces  pa iem ents .  L es  pa iem ents
directs  s era ient a ins i com pos és  :

! d’un ta ux  de ba s e s erv a nt de
s outien  a u  rev enu ;

! d’un s outien  com plém enta ire
oblig a toire  pour les  b iens  pu-
blics  env ironnem enta ux  a u
m oy en d'a ctions  a g roenv ironne-
m enta les  s im ples ,  g énéra lis ées ,
non contra ctuelles  et a nnuelles ,
ba s é s ur les  coûts  s upplém enta i-
res  néces s a ires  à  la  m is e en  œu-
v re de ces  a ctions  ;

! d’un pa iem ent com plém enta ire  et
optionnel à  l'in tention  des  ex ploi-
ta nts  des  z ones  s oum is es  à  des
contra intes  na turelles  s pécifiques  ;

! d’un pa iem ent couplé optionnel
en  fa v eur de certa ins  s ecteurs
et rég ions .

I ns ta urer un  nouv ea u rég im e pour
les  petites  ex ploita tions .

R a tiona lis er et s im plifier,  le  ca s
échéa nt,  les  ins trum ents  de m a r-
ché ex is ta nts

Am éliorer et s im plifier,  le  ca s
échéa nt,  les  ins trum ents  de m a r-
ché ex is ta nts

Ada pter et com pléter les  ins tru-
m ents  ex is ta nts  pour m ieux  s 'a li-
g ner s ur les  priorités  de l'UE ,  a v ec
des  m es ures  de s outien  a x ées  s ur
l'env ironnem ent,  les  cha ng em ents
c lim a tiques  et/ou  la  res tructura tion
et l'innov a tion,  et pour renforcer les
in itia tiv es  rég iona les /loca les .

R enforcer les  outils  de g es tion  des
ris ques  ex is ta nts  et introduire  un
outil de s ta bilis a tion  des  rev enus
com pa tible  a v ec la  boîte  v erte de
l'O MC ,  pour com pens er les  pertes
de rev enu im porta ntes .

Pla fonner le  ta ux  de ba s e tout en
tena nt com pte de la  contribution
des  ex ploita tions  de g ra nde ta ille  à
l'em ploi da ns  les  z ones  rura les .

O P T I O N  3

S upprim er prog res s iv em ent les  pa ie-
m ents  directs  da ns  leur form e a ctuelle .

L es  rem pla cer pa r des  pa iem ents
pla fonnés  pour les  b iens  publics  en-
v ironnem enta ux  et pa r des  pa ie-
m ents  com plém enta ires  pour les  ex -
ploita nts  des  z ones  s oum is es  à  des
contra intes  na turelles  s pécifiques .

Une certa ine redis tribution  des
fonds  entre les  Éta ts  m em bres ,  fon-
dée s ur des  critères  d 'objectifs ,
pourra it être  env is a g ée.

S upprim er toutes  les  m es ures  de
m a rché,  à  l'ex ception  év entuelle
des  c la us es  de perturba tion  qu i
pourra ient être utilis ées  en  période
de cris e  profonde.

L es  m es ures  s era ient princ ipa le-
m ent a x ées  s ur les  cha ng em ents
c lim a tiques  et les  ques tions  env i-
ronnem enta les .

D E S C R I P T I O N  D E S  T R O I S  O P T I O N S  G ÉN ÉR A L E S



cons titua nt une s ource s ubs ta ntie lle  d’em plois

da ns  un  g ra nd nom bre de z ones  rura les  v u lné-

ra bles  de l'Un ion  européenne.

7 .  L a  tra ns hum a nce,  le  pâ tura g e et l’entretien  na -

turel des  s urfa ces  m oins  fertiles  et d iffic ile-

m ent ex ploita bles  pa r d’a utres  ty pes  d 'a ctiv ités

a g ricoles  représ entent des  a touts  m a jeurs  que

l’é lev a g e ov in  m et a u  s erv ice de l’équilibre en-

v ironnem enta l ( m a intien  de la  b iodiv ers ité,  de

la  qua lité  de l’ea u,  lutte  contre l’éros ion  et les

inonda tions ,  les  a v a la nches  ou  les  incendies ,

s tock a g e du  ca rbone contenu da ns  la  m a tière

org a nique du  s ol)  et de la  cohés ion  s ocia le

da ns  les  z ones  rura les  et qu i représ entent de

s urcroît des  bénéfices  en  term es  de touris m e/

de lois irs  da ns  des  z ones  v u lnéra bles .

8 .  O utre les  coûts  de production,  les  coûts  a dm i-

n is tra tifs  ( y  com pris  les  coûts  rés u lta nt de la

lég is la tion  env ironnem enta le  et de la  certifica -

tion  des  ex ploita tions  ov ines )  a ins i que les

coûts  s pécifiques  de tra ns port et de dis tribu-

tion  du  produit ( pa r ex .  :  m eilleure utilis a tion

de l'em ba lla g e)  représ entent eux  a us s i une

cha rg e pa rticu lièrem ent lourde pour l'économ ie

du s ecteur.  Mêm e les  ex ploita tions  dotées

d'une technolog ie  m oderne ne s ont pa s  correc-

tem ent rém unérées  pour leurs  efforts  en  ter-

m es  d'inv es tis s em ents .  L a  renta bilité  fa it dé-

fa ut a u  s ecteur ov in  depuis  déjà  long tem ps  et

ce fa it m et plus  que ja m a is  en  péril s on  a v enir.

E n  l'a bs ence d'un  s outien  a pproprié,  de nom -

breux  é lev eurs  s e  v erra ient contra ints  d 'a ba n-

donner le  s ecteur.  S i cette  s itua tion  v ena it à  s e

réa lis er,  e lle  a ura it de g ra v es  cons équences  en

term es  d'em ploi et de dy na m iques  s ocia les

da ns  les  z ones  rura les ,  d 'env ironnem ent et

P R I N C I P A L E S  P R ÉO C C U P AT I O N S  D U  S E C T E U R

P O U R  L ' A V E N I R

1 .  D es  rev enus  fa ib les  pers is ta nts  en  cons é-

quence de prix  du  m a rché en  ba is s e cons ta nte

et in férieurs  a ux  coûts  de production,  les quels

a ug m entent et a g g ra v ent la  s itua tion  ;

2 .  L a  cons om m a tion  en  ba is s e de produits  ca rnés

is s us  d 'ov ins  et de ca prins  ( de 2 , 8 9  k g /ha bi-

ta nt/a n  en  2 0 0 5  à  2 , 0 8  k g /ha bita nt/a n  en

2 0 1 0  ;  la  cons om m a tion  da ns  l’UE  a  dim inué

de 1 , 5 %  en  2 0 0 6 ,  de 3 , 0 %  en  2 0 0 7 ,  de 5 , 7 %

en 2 0 0 8  et de 1 7 , 6 %  en  2 0 0 9 .  O n es tim e

qu’elle  a ura it d im inué de 2 , 8 %  en  2 0 1 0 )  ;

3 .  L e  déclin  de la  production  de v ia nde ov ine ( en-

tre  2 0 0 0  et 2 0 0 9 ,  la  production  a  dim inué de

2 1 % .  C ette év olution  n 'es t pa s  hom og ène d'un

pa y s  à  l'a utre :  2 4 %  en  F ra nce,  1 5 %  a u

R oy a um e- Uni,  3 4 %  en  I rla nde,  4 8 %  en  E s pa -

g ne) .  C e déclin  de la  production  corres pond à

une réduction  de la  ta ille  du  cheptel ;

4 .  L e  v ie illis s em ent des  a g ricu lteurs  et un  nom bre

décrois s a nt d 'a pprentis  da ns  le  s ecteur ov in  ;

5 .  L a  d ifficu lté  à  inc iter les  jeunes  à  s u iv re une

form a tion  et à  s 'ins ta ller da ns  le  s ecteur.

R E C O MMA N D AT I O N S  D A N S  L E  C A D R E  D E  L A

P A C

! S o u t ie n  à l ’é le v a g e  o v in

6 .E n plus  d’être une s ource d’a lim enta tion  et de

fourn ir de la  la ine,  les  ov ins  form ent l’hérita g e

cu lturel des  pa y s a g es  européens ,  tout en
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d'hérita g e cu lturel.  L es  é lev eurs  ov ins  peuv ent

être cons idérés  com m e fourn is s eurs  de s erv i-

ces  publics  non m a rcha nds  de pa r le  ca ra ctère

dura ble de leur production,  la  prév ention  de

l'a ba ndon des  terres  et le  m a intien  de l'a ctiv i-

té,  nota m m ent da ns  des  z ones  rura les  v u lné-

ra bles ,  et dev ra ient être rém unérés  en  cons é-

quence.

9 .  L a  pos s ibilité  d 'octroy er un  s outien  couplé et

d’env is a g er d’a utres  m éca nis m es  de s outien

futurs  des tinés  à  m ieux  protég er le  s ecteur

ov in  s era  es s entie lle  pour a s s urer un  a v enir à

la  production  ov ine.  L'é lev a g e tra ns hum a nt

d'ov ins  et de ca prins ,  da ns  le  ca dre duquel peu

d'élev eurs  pos s èdent et/ou  louent les  terres ,

es t pa rticu lièrem ent v u lnéra ble  et dépenda nt

des  prim es  couplées  liées  a u  nom bre d'ov ins

ou de ca prins .

1 0 .  L e  s outien  à  l'é lev a g e ov in  dev ra it être  des ti-

né a ux  a g ricu lteurs  a ctifs .

1 1 .  S i néces s a ire,  une res tructura tion  dev ra it être

fa v oris ée da ns  le  s ecteur ov in .  L es  org a nis a -

tions  de producteurs  pourra ient être s oute-

nues  a fin  de concentrer l'offre  de m a nière col-

lectiv e,  de réduire  les  coûts  de tra ns form a tion

et de com m ercia lis a tion  du  produit et d 'a p-

porter une v a leur a joutée pour les  produc-

teurs .  L e  fa it d 'encoura g er l'a pprov is ionne-

m ent des  m a rchés  loca ux  cons titue une a utre

pos s ibilité .

1 2 .  C oncerna nt la  conditionna lité,  il dev ra it ex is -

ter une certa ine toléra nce en  ca s  d 'erreur de

lecture,  de perte inv olonta ire  de m a rques  a u-

ricu la ires  et d 'in fra ction  non intentionnelle ,

a v ec pour objectif une m is e en  œuv re propor-

tionnelle  et un iform e des  contrôles  et des

s a nctions  da ns  tous  les  E ta ts  m em bres .  E n

outre,  les  v is ites  de contrôle  dev ra ient être

a nnoncées  bien  à  l'a v a nce.  L a  conditionna lité

dev ra it a border les  a s pects  critiques  s ous

l'a ng le  des  ris ques .  L e  problèm e dev ra it ég a -

lem ent être tra ité  en  term es  de ris ques  pour

la  s a nté des  a n im a ux  :  in fection  de l'oreille ,

problèm e s pécifique à  l'é lev a g e ov in  et ca prin .

! T r a n s p a r e n c e  a u  s e in  d e  la  c h a în e

a l im e n ta ir e

1 3 .  Pour a m éliorer la  répa rtition  des  m a rg es  a u

s ein  de la  cha îne a lim enta ire,

que ce s oit pour la  v ia nde ou

pour d’a utres  produits  is s us  de

l’é lev a g e ov in ,  il conv ient d’in -

form er,  en  toute tra ns pa rence,  les  a cteurs  de

la  filière a ins i que le  public  des  prix  de la

v ia nde ov ine a u  n iv ea u de la  production,  de la

tra ns form a tion,  de la  d is tribution  et de la  con-

s om m a tion.  Une in form a tion  tra ns pa rente s ur

la  form a tion  des  prix  es t un  pa s  néces s a ire

v ers  la  réduction  des  dés équilibres  a u  s ein  de

la  cha îne a lim enta ire,  v oire  v ers  un  contrôle

des  m a rg es  a bus iv es  pra tiquées  pa r certa ins

dis tributeurs  a u  détrim ent des  a utres  m a illons

de la  cha îne et du  cons om m a teur.  E nfin ,  cec i

dev ra it a ider à  év iter que les  prix  ne s oient ti-

rés  v ers  le  ba s  de m a nière trop ex ces s iv e.

1 4 .  L es  é lev eurs  ov ins  doiv ent fa ire  fa ce à  des

coûts  de production  en  ha us s e s a ns  pour a u-

ta nt d is pos er de m a rg es  ou  de prix  à  la  pro-

duction  a ccrus .  C 'es t pourquoi un  obs erv a -

toire  européen des  coûts  de production,  des

prix  et des  m a rg es  es t néces s a ire.  C ela  per-

m ettra  une m eilleure com préhens ion  des

m a rchés  et des  différences  rég iona les  pa r les

opéra teurs  du  s ecteur a ins i qu 'un  pouv oir de

nég ocia tion  a ccru .

! P r o m o t io n  d e s  p r o d u its  e u r o p é e n s

1 5 .  L a  v ia nde ov ine produite  loca lem ent s elon  les

norm es  européennes  res tera  un  a tout pour la

s ociété européenne.  Pour cons erv er et dév e-

lopper l’intérêt des  cons om m a teurs  et des

jeunes  en  pa rticu lier pour cette v ia nde,  il y  a

lieu  de renforcer et d’a m éliorer s a  prom otion

s ur le  m a rché com m una uta ire,  nota m m ent à

tra v ers  l’in form a tion  s ur l’orig ine du  produit et

s es  qua lités ,  ce  qu i perm ettra it de fa v oris er la

cons om m a tion  de produits  loca ux .

1 6 .  L es  idées  c lés  du  C opa  et de la  C og eca  en

m a tière de prom otion  des  produits  a g ricoles

doiv ent être pris es  a u  s érieux  pa r la  C om m is -

s ion,  nota m m ent s 'a g is s a nt de m es ures  de

prom otion  a u  n iv ea u européen,  de tra ns pa -

rence et de s im plifica tion  des  procédures  a d-

m in is tra tiv es  liées  a ux  prog ra m m es  de pro-

m otion.  Pour ce fa ire,  l'Un ion  européenne doit

a ug m enter s on  budg et cons a cré à  la  prom o-

tion.

1 7 .  L e  n iv ea u de la  cons om m a tion  de v ia nde

ov ine en  E urope ne reflète pa s  s uffis a m m ent

les  qua lités  intrins èques  de ce produit a lim en-

ta ire  ( production  a g ricole  res pectueus e de

l’env ironnem ent et du  bien- être a n im a l,  res -

pecta nt les  norm es  d’hy g iène et s a n ita ires

s trictes  de l’Union  européenne) .  C 'es t pour-
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quoi la  pos s ibilité  de prom ouv oir à  pa rtir du

budg et com m una uta ire  la  v ia nde ov ine g éné-

rique produite  da ns  les  pa y s  de l’UE  dev ra it

être pris e  en  com pte,  a lors  que certa ins  E ta ts

m em bres  ( les  nouv ea ux )  ne dis pos ent pa s  de

la bels  qua lité  européens  ( AO P et I G P) .  D es

ca m pa g nes  de prom otion  ( dis tribution  g ra -

tu ite  de recettes ,  d ifférentes  découpes  de

v ia nde com m e da ns  le  ca dre de la  dém a rche «

a g nea u pres to »)  pourra ient ég a lem ent être

env is a g ées .

! Me s u r e s  d e  d é v e lo p p e m e n t  r u r a l

1 8 .  Afin  de renforcer la  pos ition  des  a g ricu lteurs

a u  s ein  de la  cha îne a lim enta ire,  il es t néces -

s a ire  de prév oir des  outils  des tinés  à  fa v oris er

des  cha înes  courtes  et effica ces ,  qu i dev ra ient

g a ra ntir un  fa ib le  im pa ct s ur l'env ironnem ent,

la  qua lité  et l'in form a tion  des  cons om m a -

teurs ,  une réduction  du  nom bre d'interm édia i-

res  non a g ricoles  a ins i que des  m éca nis m es

équita bles  et tra ns pa rents .

1 9 .  L es  jeunes  a g ricu lteurs  ne s ont pa s  a ttirés

pa r cette profes s ion  en  ra is on  des  m a uv a is es

pers pectiv es  économ iques  et des  coûts  a dm i-

n is tra tifs  é lev és .  I ls  dev ra ient être encoura g és

à  entrer da ns  le  s ecteur v ia  un  s outien  a dé-

qua t à  la  form a tion  et à  l'ins ta lla tion,  a fin  de

prév enir l'a ba ndon des  terres  et de cons erv er

un élev a g e ov in  dura ble  en  E urope.  Pa r

a illeurs ,  les  ex ploita tions  de form a tion  de-

v ra ient s e  v oir offrir des  inc ita tions  pour pro-

pos er des  s ta g es  de form a tion  à  de jeunes

a g ricu lteurs .  E lles  a pportent pa r ce bia is  une

im porta nte contribution  s ocia le.

2 0 .  L es  pa iem ents  com pens a toires  pour les  z ones

prés enta nt des  ha ndica ps  na turels  ( z ones  dé-

fa v oris ées )  dev ra ient être m a intenus  da ns  le

deux ièm e pilier à  l'a ide d'une a pproche qu i

tienne com pte de la  d iv ers ité  des  s itua tions

da ns  l'UE - 2 7 .

2 1 .  L es  m es ures  a g roenv ironnem enta les  s ont très

im porta ntes  pour le  s ecteur ov in  et dev ra ient

être dév eloppées  a u- delà  de la  ques tion  des

coûts  et des  pertes  de rev enu.  C ela  rendra  la

production  plus  dura ble  en  term es  économ i-

ques  et écolog iques .  D es  m es ures  s pécifiques

cons a crées  a u  m a intien  des  pâ tura g es  et à  la

lutte  contre le  cha ng em ent c lim a tique,  des ti-

nées  à  réduire  l’em preinte ca rbone,  pour-

ra ient être env is a g ées .

2 2 .  I l y  a  lieu  de prév oir une com pens a tion  pour

les  norm es  é le-

v ées  en  m a tière

de bien- être a n i-

m a l a lla nt a u- delà

de la  lég is la tion  com m una uta ire  da ns  le  ca dre

des  prog ra m m es  de dév eloppem ent rura l.

2 3 .  L’innov a tion  et la  d is s ém ina tion  des  conna is -

s a nces  techniques  s eront indis pens a bles  pour

optim is er les  coûts  de production  et renforcer

la  com pétitiv ité  des  é lev eurs .

2 4 .  L e  dév eloppem ent de la  recherche a ppliquée

da ns  ce dom a ine doit être  encoura g é pa r l'UE ,

a v ec un  a ccent pa rticu lier s ur l’a m éliora tion

de la  qua lité  de la  v ia nde,  la  s a nté et l'a lim en-

ta tion  des  a n im a ux .  L a  recherche dev ra it ég a -

lem ent inc lure une coordina tion  des  éta blis s e-

m ents  d’a m éliora tion  g énétique.

2 5 .  Prom otion  de l’éduca tion  et de la  com m unica -

tion  s ur le  m étier :  la  prom otion  de la  profes -

s ion  d’é lev eur/de berg er ov in  s ’a v ère crucia le,

éta nt donné que le  s ecteur a  bes oin  de jeunes

pour s e pérennis er.  D e plus ,  une com m unica -

tion  pos itiv e s ur les  b ienfa its  publics  ém a na nt

de la  prés ence du  cheptel ov in  et de s es  pro-

duits  a idera  les  producteurs  à  reg a g ner l’inté-

rêt de la  s ociété.  D ès  lors ,  il y  a  lieu  de m ener

des  a ctions  de com m unica tion  et d’écha ng e

entre les  profes s ionnels  du  s ecteur et le  g ra nd

public  tout com m e les  éta blis s em ents  d’ens ei-

g nem ent.  L es  prog ra m m es  de m obilité  des

profes s ionnels  et des  é lèv es  de form a tion

a g ricole  entre les  pa y s  doiv ent être encoura -

g és .  D e s urcroît,  des  encoura g em ents  de-

v ra ient être déploy és  da ns  le  dom a ine de la

form a tion  des  é lev eurs  a fin  qu’ils  pu is s ent

m ieux  a cquérir et intég rer da ns  leurs  ex ploi-

ta tions  les  conna is s a nces  is s ues  de la  recher-

che.

2 6 .  Penda nt certa ines  périodes  de l’a nnée ( a g ne-

la g e,  tonte,  etc . ) ,  l’é lev a g e ov in  néces s ite  un

plus  g ra nd a pport en  m a in- d’œuv re.  Afin  d’a i-

der les  é lev eurs  à  trouv er plus  fa c ilem ent de

la  m a in- d’œuv re en  dehors  de leur ex ploita -

tion ,  il fa ut é la borer,  a v ec un  s outien  fina ncier,

des  prog ra m m es /outils  d’a ide à  la  recherche

et concerna nt la  m is e à  d is pos ition  de tra -

v a illeurs  s a is onniers ,  ou  prom ouv oir l’entra ide

entre les  é lev eurs .  C es  prog ra m m es /outils

d’a ide dev ra ient être a cces s ib les  à  toutes  les

ex ploita tions  ov ines ,  y  com pris  celles  de pe-

tite  ta ille .
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A U T R E S  R E C O MMA N D AT I O N S  I N D I -

R E C T E ME N T  L I E E S  A  L A  P A C  D 'A P R E S

2 0 1 3

! L ’é t iq u e ta g e  d e  la  v ia n d e  o v in e  :  m e ttr e  e n

a v a n t  l ’o r ig in e  d u  p r o d u it

2 7 .  D a ns  le  contex te de la  s itua tion  a ctuelle  d iffi-

c ile  du  s ecteur,  il es t néces s a ire  de prom ou-

v oir la  com pétitiv ité  des  producteurs  euro-

péens  pour qu’ils  pu is s ent tirer un  m eilleur

rev enu du  m a rché et a ins i a m éliorer la  renta -

bilité  de leurs  ex ploita tions .

2 8 .  L e  cons om m a teur européen doit pouv oir con-

na ître  l’orig ine g éog ra phique de la  v ia nde

ov ine qu’il a chète.  Afin  de dis ting uer la

v ia nde ov ine produite  loca lem ent de la  v ia nde

ov ine im portée,  les  producteurs  européens  et

leurs  coopéra tiv es  dem a ndent un  étiqueta g e

oblig a toire  de l’orig ine de la  v ia nde ov ine ( y

com pris  pour la  v ia nde im portée)  jus qu’a ux

points  de v ente.  C et étiqueta g e doit com por-

ter de m a nière oblig a toire  la  m ention  du  pa y s

d’orig ine ( nom  du pa y s  tiers  pour les  im por-

ta tions )  et l’orig ine « Union  européenne »,  a s -

s orties ,  s i les  opéra teurs  le  s ouha itent,  de

m entions  com plém enta ires ,  te lles  que des  in -

form a tions  s ur les  conditions  d’é lev a g e.

2 9 .  L’ens em ble de ces  m es ures  dev ra it perm ettre

de conférer une plus - v a lue à  la  production

européenne,  tout en  m a intena nt le  prix  de la

v ia nde à  un  n iv ea u a borda ble pour les  con-

s om m a teurs .  Toutefois ,  un  te l étiqueta g e

com m una uta ire  ne dev ra it pa s  rem ettre en

ca us e les  indica tions  g éog ra phiques  et les  in i-

tia tiv es  d’étiqueta g e ex is ta ntes  da ns  certa ins

pa y s  m a is  s ouv ent jug ées  com plex es  ( la bels ,

s y s tèm es  de certifica tion,  dém a rches  qua lité

rég iona les ) .

! C o m m e r c e  in te r n a t io n a l  e t  im p o r ta t io n s

3 0 .  L a  v ia nde ov ine cong elée ou  réfrig érée,  im -

portée à  pa rtir des  pa y s  tiers ,  fra nch it des

dis ta nces  de plus ieurs  m illiers  de k ilom ètres

et a rriv e s ouv ent en  E urope a ux  m om ents

crucia ux  pour une bonne v a loris a tion  de la

production  européenne ( Pâ ques ,  fêtes  de fin

d’a nnée) .  C es  im porta -

tions  ex ercent une pres -

s ion  à  la  ba is s e s ur les

prix  des  produits  euro-

péens .  L e  C opa  et la  C o-

g eca  s ’oppos ent ferm em ent à  toute a ug m en-

ta tion  de ces  im porta tions .

3 1 .  D a ns  le  ca dre d'a ccords  et de nég ocia tions

bila téra ux ,  la  réduction  des  droits  de doua ne

pourra it a v oir un  im pa ct cons idéra ble  s ur la

s ta bilité  et la  dura bilité  du  s ecteur ov in  euro-

péen.  L e C opa - C og eca  s 'oppos e à  toute ré-

duction  s upplém enta ire  de ces  droits  de

doua ne,  éta nt donné que de te lles  réductions

pourra ient g ra v em ent nu ire  à  la  com pétitiv ité

du s ecteur,  et propos e la  pos s ibilité  de dés i-

g ner com m e s ens ibles  certa ines  lig nes  ta rifa i-

res  pour la  v ia nde d’a g nea u.  L a  préférence

com m una uta ire  doit res ter de m is e s ur ces  li-

g nes .

3 2 .  E n  outre,  il es t prim ordia l que tout produit

im porté a ins i que tout a n im a l s erv a nt à  la

production  de ces  produits  res pectent des

norm es  en  m a tière de s ûreté des  a lim ents ,  de

tra ça bilité  et d’identifica tion  des  a n im a ux ,  de

s a nté et de bien- être a n im a l a ins i qu ’en  m a -

tière d’env ironnem ent qu i s oient s im ila ires  à

celles  que doiv ent res pecter les  producteurs

européens .

! R is q u e s  r e n c o n tr é s  p a r  la  p r o d u c t io n

o v in e

3 3 .  O utre les  ris ques  s a n ita ires ,  l’é lev a g e ov in

da ns  de nom breus es  rég ions  européennes  es t

confronté a u  ris que perm a nent d’a tta ques

des  g ra nds  préda teurs  ( nota m m ent l'ours ,  le

loup,  le  rena rd,  le  ly nx  et d 'a utres  préda -

teurs ) .  C es  a tta ques  eng endrent des  coûts

perm a nents  s upplém enta ires  pour les  ex ploi-

ta tions  a g ricoles ,  pa r ex em ple l'ins ta lla tion  de

clôtures  s pécia les  ou  la  créa tion  et le  m a in-

tien  de m es ures  de protection  te lles  que l'uti-

lis a tion  de ch iens  de berg er.  E n  outre,  les  ex -

ploita tions  ov ines  s ubis s ent des  pertes  direc-

tes  ( pertes  d’a n im a ux )  et indirectes  ( pa r ex .

:  a v ortem ents ,  pertes  de la it,  perte du  pa tri-

m oine g énétique) .  D es  pertes  indirectes  peu-

v ent ég a lem ent être encourues  pa r ex em ple

en ra is on  d'a tta ques  de loups ,  qu i ca us ent la

dis pers ion  des  ov ins ,  les quels  ris quent a lors

d'être renv ers és  pa r des  v éh icu les .  L es  a tta -

ques  et les  pertes  de ce ty pe doiv ent en  pre-

m ier lieu  être reconnues  com m e l'un  des  ris -

ques  a g ricoles ,  tout en  é la bora nt,  a dopta nt et

en  m etta nt en  œuv re de m a nière opportune

des  règ les  des tinées  à  offrir un  s outien  da ns

le  contex te des  coûts  s upplém enta ires  et des
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ris ques  rencontrés .  Un s outien  a pproprié  de-

v ra it a s s urém ent être a pporté à  toutes  les  ex -

ploita tions  concernées .

3 4 .  I l es t ég a lem ent es s entie l que des  prog ra m -

m es  de g es tion  a ppropriés  s oient é la borés  et

m is  en  œuv re et que la  recherche a pporte s a

contribution  en  g a ra ntis s a nt que toutes  les

m es ures  s oient m enées  à  b ien  da ns  l'intérêt

et non pa s  a u  détrim ent des  ex ploita tions

a g ricoles  en  ques tion.

! R e v a lo r is a t io n  d e  la  la in e  e t  d e s  s o u s -

p r o d u its  a u tr e s  q u e  la  la in e

3 5 .  Ma lg ré s es  nom breux  a touts ,  la  la ine es t a c-

tuellem ent un  produit na turel s ous - v a loris é,

ha bituellem ent em ploy é en  ta nt que s ous -

produit et dont le  prix  s uffit à  peine à  couv rir

les  coûts  de la  tonte.

3 6 .  L a  m is e s ur le  m a rché de la  la ine des tinée à

des  fins  d’utilis a tion  technique ne dev ra it pa s

s e tra duire  en  pra tique pa r une a ug m enta tion

de la  cha rg e a dm in is tra tiv e entra îna nt des

coûts  et des  contrôles  ex a g érés  des  ex ploi-

ta nts .  I l en  v a  de m êm e pour ce qu i es t des

ex ig ences  lég is la tiv es  dém es urées  a pplica bles

a u  tra ns port de la  la ine brute des tinée à  la

tra ns form a tion,  nota m m ent les  ex ig ences  en

m a tière d’hom olog a tion  des  v éh icu les  de

tra ns port.

3 7 .  I l es t néces s a ire  d 'intens ifier la  recherche v i-

s a nt à  dév elopper de nouv elles  utilis a tions

pour la  la ine et le  c inquièm e qua rtier.  D es  en-

coura g em ents  ( pa r ex em ple de na ture fis -

ca le)  a u  dév eloppem ent des  a ctiv ités  te lles

que la  tra ns form a tion  a rtis a na le  ou  la  tra ns -

form a tion  à  us a g e indus trie l de la  la ine ( pa r

ex em ple,  is ola tion  therm ique et s onore,  a b-

s orba nts  de pollua nts )  dev ra ient être m is  en

pla ce.

3 8 .  L es  projets  p ilotes  des tinés  à  prom ouv oir les

utilis a tions  a lterna tiv es  de la  la ine de m outon

dev ra ient s e  v oir octroy er une a ide a fin  de

s tim uler les  a ctiv ités  d 'innov a tion  da ns  ce do-

m a ine.
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C e tte  é tu d e  s e  p r o p o s e  d e  c a r a c té r is e r  la
c o n fo r m a t io n  b o u c h èr e  e t  la  q u a l ité  d e
v ia n d e  d e s  a g n e a u x  ML B  e n  u t i l is a n t  d e s
a g n e a u x  d e  r a c e s  v ia n d e u s e s  c o m m e  té -
m o in s .  L e  c h o ix  s ’e s t  p o r té  s u r  le s  r a c e s  I le
d e  F r a n c e  ( I D F )  e t  V e n d é e n  ( V E N )  e n  r a is o n
d e  le u r  c o n d u ite  d ’é le v a g e  s im ila ir e  a u  ML B
( e n  b e r g e r ie ) .  L ’I le  d e  F r a n c e  e s t  r e c o n n u
p o u r  s a  p r o p e n s io n  à d é p o s e r  d u  g r a s  a lo r s
q u e  le  V e n d é e n  a ,  a u  c o n tr a ir e ,  la  r é p u ta t io n
d e  le  f ix e r  d if f ic i le m e n t .  A in s i ,  le  Mo u to n  L a i-
t ie r  B e lg e  e s t  c o m p a r é  à d e u x  r a c e s  d e  ty p e
« e x tr êm e ».

D é r o u le m e n t  d e  l ’é tu d e

L’es s a i es t conduit en  berg erie  s ur 2 4  a g nea ux  m â -

les  s ev rés  prov ena nt,  pour cha que ra ce,  de deux

ex ploita tions  dis tinctes .  L es  a n im a ux  de cha que

ra ce s ont répa rtis  en  deux  log es  de 4  indiv idus .  I ls

s ont eng ra is s és  da ns  les  m êm es  conditions  env i-

ronnem enta les  ( bâ tim ent et a lim enta tion  identi-

ques )  et s ont a ba ttus  à  un  éta t d’eng ra is s em ent

s a tis fa is a nt.  L a  ra tion  es t com pos ée d’un  a lim ent

concentré du  com m erce,  dont s a  v a leur a lim en-

ta ire  fig ure a u  ta blea u  1 ,  et d’un  foin  de bonne

qua lité.  C et a lim ent a  été dis tribué s ur une période

d’env iron  deux  m ois  a v a nt l’a ba tta g e des  a g nea ux .

EJ;OP @ Q JR @ OG $CFQ $JSGFJTU
:OTROG $; J@ R @ FP $< F;SF $V$

WU E L L E  C O N F O R MAT I O N  B O U C H ÈR E

P O U R  Q U E L L E  Q U A L I T É D E  V I A N D E  ?

E n  W a llo n ie ,  le  c h e p te l  o v in  la it ie r  e s t  p r in c ip a le m e n t  c o n s t itu é  p a r  le  Mo u to n  L a it ie r  B e lg e
( ML B )  q u i  f ig u r e  p a r m i le s  r a c e s  lo c a le s  m e n a c é e s .  L e s  a g n e a u x  d e  ty p e  la it ie r  s o u ffr e n t  d ’u n
m a n q u e  d e  c o n fo r m a t io n  r e n d a n t  le u r  v a lo r is a t io n  b o u c h èr e  d if f ic i le  d a n s  le  c ir c u it  d e  c o m -
m e r c ia l is a t io n  c la s s iq u e .  To u te fo is ,  s e lo n  le s  é le v e u r s ,  la  v ia n d e  d ’a g n e a u x  la it ie r s  p r é s e n te -
r a it  u n e  s a v e u r  p a r t ic u l ièr e .  S i  c ’e s t  le  c a s ,  c e tte  d if fé r e n c e  g u s ta t iv e  p o u r r a it  c o m p e n s e r  le
m a n q u e  d e  c o n fo r m a t io n  e t  êtr e  u n  a to u t  p o u r  a id e r  à t r o u v e r  d e  n o u v e a u x  d é b o u c h é s  ( p r o -
d u its  d e  n ic h e ) .

P ie r r e  R o n d ia  ( 1 ) ,  G e o r g e s  S in n a e v e  ( 2 ) ,  Ma r ia n n e  S in d ic  ( 3 ) ,  V in c e n t  S e r v a is  ( 4 ) ,  V iv ia n e
P la n c h o n  ( 5 ) ,  D a n ie l  J a m a r  ( 5 )

( 1 )  C R A- W,  Un ité Nu trition  an im ale  e t du rab ilité;  ( 2 )  C R A- W,  Un ité Te ch n olog ie s  de  la tran s form ation  de s  produ its ;    

( 3 )  UL g  G x - AB T,  Un ité de  Te ch n olog ie  de s  I n du s trie s  agro- alim e ntaire s ;  ( 4 )  C R A- W,  Un ité Mode  d 'élev age ,  b ie n - être  e t qu alité;

( 5 )  C R A- W,  Un ité  S y s tèm e s  agraire s ,  Te rritoire  e t Te ch n olog ie  de  l'in form ation

L 'ÉT U D E  C O MP A R E  L A  C O N F O R MAT I O N  B O U C H ÈR E  E T  L A  Q U A L I T É D E  L A  V I A N D E  D ' A G N E A U X  D E  T R O I S  R A C E S :  

MO U T O N  L A I T I E R  B E L G E MO U T O N  L A I T I E R  B E L G EI L E  D E  F R A N C E
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L es  obs erv a tions  s u iv a ntes  ont été re lev ées :

! S uiv i des  perform a nces  de crois s a nce / en-

g ra is s em ent ( crois s a nce journa lière,  indice de

cons om m a tion,  poids  et â g e à  l’a ba tta g e …)

! Aptitudes  bouchères  ( poids  et rendem ent

ca rca s s e,  conform a tion)

! Tes ts  réa lis és  s ur la  v ia nde :

o C a ra ctéris tiques  ch im iques  ( teneur en

ea u,  protéines  et m a tières  g ra s s es )

o Mes ures  phy s iques  ( cou leur,  tendreté)

o Mes ures  s ens orie lles  ( tes t tria ng ula ire)

L a  conform a tion  es t a ppréciée à  l’a ba ttoir pa r un

cla s s em ent des  ca rca s s es  s elon  la  g rille  S E UR O P et

pa r la  pris e  des  m ens ura tions  s u iv a ntes  ( fig ure 1 )  :  

! s ur la  fa ce dors a le  :  la  p lus  g ra nde la rg eur de

la  ca rca s s e a u  ba s s in  ( G ) ,  a u  thora x  ( L AC )  et

la  la rg eur de la  ca rca s s e a ux  épa ules  ( M) ,

! s ur la  fa ce la téra le  :  la  long ueur du  dos  ( K ,  d is -

ta nce v ertica le  entre la  ba s e de la  queue et la

ba s e du  cou)  et la  profondeur de la  poitrine ( T H ) ,

! s ur la  fa ce v entra le  :  la  long ueur du  m em bre

pos térieur m es urée entre la  ba s e de la  s y m -

phy s e pubienne et l’a rticu la tion  ta r-

s o- m éta ta rs ienne ( F ) .  

L es  index  de com pa cité  des  g ig ots  et

de la  ca rca s s e ont été ca lcu lés  res pec-

tiv em ent com m e les  ra pports  de G  di-

v is é  pa r F  et de G  div is é  pa r K .

L es  m es ures  de teneurs  en  ea u,  en

protéines  et en  m a tières  g ra s s es  s ont

effectuées  s ur le  m us cle  ps oa s  m a jor

( filet m ig non)  a lors  que les  m es ures  de

couleur,  de perte de jus  à  la  cu is s on  et

de tendreté de la  v ia nde le  s ont s ur le

long is s im us  dors i ( côte dés os s ée) .  L es

m es ures  de la  cou leur de la  v ia nde s ont

ca ra ctéris ées  pa r un  pa ra m ètre d'inten-

s ité  corres ponda nt à  la  lum ina nce ( L * )

et de deux  pa ra m ètres  de chrom ina nce

qui décriv ent la  cou leur ( a *  et b* ) .

L e tes t s ens orie l de ty pe tria ng ula ire

es t réa lis é  s ur le  long is s im us  dors i

pour la  recherche de différences  g us -

ta tiv es  év entuelles  entre ces  ra ces .  L e

princ ipe de ce tes t de dég us ta tion

cons is te  à  prés enter a ux  dég us ta teurs  trois  m or-

cea ux  de v ia nde codés  ( deux  m orcea ux  prov ien-

nent de la  m êm e ra ce et du  m êm e a n im a l et le

trois ièm e es t is s u  de l’a utre ra ce) .  I l leur es t a lors

dem a ndé de déterm iner quel écha ntillon  diffère des

deux  a utres  et de dés ig ner pa rm i c inq qua lités  s en-

s orie lles  s pécifiques  propos ées  ( odeur,  g oût,  dure-

té,  jutos ité,  m eilleur) ,  ce lles  qu i s ont res pons a bles

de la  d ifférence obs erv ée.  L es  m orcea ux  s ont pré-

pa rés  de fa çon identique de m a nière à  év iter tout

bia is  ( cu is s on  à  cœur et s a ns  a s s a is onnem ent) .   

T r a ite m e n t  d e s  r é s u lta ts

L e tra item ent s ta tis tique des  données  es t réa lis é

pa r le  log ic ie l MI NI TAB .  E x cepté pour le  tes t s en-

s orie l,  tous  les  pa ra m ètres  a na ly s és  font l’objet

d’une a na ly s e de la  v a ria nce à  un  critère de c la s s i-

fica tion  a v ec le  fa cteur « ra ce » com m e fa cteur de

v a ria tion.  L es  m oy ennes  s ont ens u ite  com pa rées

deux  à  deux  s elon  la  m éthode de la  p lus  petite  d if-

férence s ig n ifica tiv e.  

F I G U R E  1  -  ME N S U R AT I O N S  S U R  L E S  C A R C A S S E S  ( E .  L av ille  e t al.  2 0 0 2 )

T A B L E A U  1  :  V A L E U R  A L I ME N TA I R E  D U  C O N C E N T R É

Ma tièr e
s èc h e

( % )

P r o té in e s
( % MS )

F ib r e s
( % MS )

Ma tièr e s
g r a s s e s

( % MS )

V E V I
( /kg  MS )

D V E
( g/kg  MS )

O E B
( g/kg  MS )

8 5 2 0 1 3 3 , 5 1 0 5 7 1 1 5 2 , 9

U F V
( /kg  MS )

P D I N
( g/kg  MS )

1 , 0 0 1 3 4

P D I E
( g/kg  MS )

1 1 0



L’a na ly s e s ta tis tique du  tes t s ens orie l

s e  ba s e s ur le  m odèle binom ia l pour

l’épreuv e de dis crim ina tion  et s ur le

tes t de la  m édia ne ( tes t de Mood)

pour les  critères  s pécifiques  de qua li-

té  org a noleptique ca r ces  données

s ont non pa ra m étriques .  

L e  tes t s ens orie l,  réa lis é  pa r 6  per-

s onnes  a u  cours  de 8  s éa nces ,  com -

prend 4 8  dég us ta tions  pa r com pa ra i-

s on  de ra ce ( ML B  v s  I D F  ;  ML B  v s

V E N et I D F  v s  V E N) .  L es  rés u lta ts  du

tes t s ’interprètent de la  m a nière s u i-

v a nte :  s i,  pour les  4 8  tes ts  de dé-

g us ta tions ,  on  obtient a u  m oins   2 2

bonnes  répons es  ( effectif critique) ,

on  peut conclure à  une différence g us ta tiv e s ig n i-

fica tiv e entre deux  ra ces .  

L e  tes t de Mood a  pour princ ipe de déterm iner la

m édia ne de l'ens em ble des  obs erv a tions  et de dé-

nom brer pour cha cun des  deux  écha ntillons  les

obs erv a tions  in férieures  et les  obs erv a tions  s upé-

rieures  à  cette m édia ne.  L ors  du  tes t,  les  dég us -

ta teurs  ont dû noter le  m orcea u de v ia nde qu’ils

préféra ient ( critère « m eilleur ») .  

P e r fo r m a n c e s  z o o te c h n iq u e s

L’indice de cons om m a tion  m oy en ( toute ra ce con-

fondue)  es t de 4 , 6  pour le  concentré et de 1 , 4

pour le  foin .  L a  cons om m a tion  de foin  com prend

les  refus  qu i n ’ont pu  être ch iffré.  L es  a g nea ux

s ont a ba ttus  à  un  poids  v if de 4 0  – 4 2  k g  à  l’â g e

de 1 3 5  – 1 4 5  jours .  L a  crois s a nce journa lière du-

ra nt l’es s a i es t res pectiv em ent de 2 6 8  g ,  3 2 1  g  et

2 8 0  g  pour le  Mouton L a itier B elg e,  l’I le  de F ra nce

et le  Vendéen.  L e poids  ca rca s s e es t de 1 9  k g  en-

v iron,  peu  im porte la  ra ce.  C es  perform a nces  z oo-

techniques  ne s ont s ta tis tiquem ent pa s  différentes

entre les  ra ces  ( ta blea u  2 ) .  S i a ucune différence

n’a  pu  être m is e en  év idence pour ces  pa ra m ètres ,

c ’es t proba blem ent en  ra is on  du  nom bre res treint

d’a n im a ux  utilis és  et de leur h is torique d’é lev a g e

( différent s elon  l’ex ploita tion  d’orig ine) .  L a  forte

v a ria bilité  intra - ra ce ( non repris e  ic i)  s ou lig ne l’in -

fluence de l’orig ine des  a n im a ux  ( g énétique,  m ode

de conduite)  s ur s es  perform a nces  futures .  C ’es t

pa r ex em ple le  ca s  a v ec le  Mouton L a itier qu i en-

reg is tre  un  éca rt de g a in  de croit journa lier de l’or-

dre de 8 0  g /j  en  fa v eur des  a g nea ux  qu i ont été

élev és  s ous  la  m ère ( brebis  a lla ita nte)  pa r ra pport

à  ceux  nourris  à  la  louv e ( brebis  tra ite) .

C o n fo r m a t io n  b o u c h èr e

L e c la s s em ent des  ca rca s s es  s ’effectue en  a ppré-

c ia nt s ucces s iv em ent l’éta t d’eng ra is s em ent [ 1  ( fa i-

b le)  ;  2  ( m oy en)  et 3  ( fort) ]  et la  conform a tion  [ P

ML B I D F V E N
E c a r t-

ty p e

g r o u p é

V a le u r

d e  p

Poids  début ( kg) 2 5 , 3 ab 2 5 , 9 a 2 0 , 3 b 4 , 3 0 , 0 3 2

Ag e début ( j )

Poids  a ba tta g e  ( kg)

Ag e a ba tta g e  ( j )

C rois s a nce début- fin  ( g/j )

7 0 a

4 1 , 9

9 6 b

4 0 , 4

1 3 4

2 6 8

1 4 4

3 2 1 , 3

6 6 a

4 1 , 1

1 4 0

2 8 0 , 4

1 2

2 , 7

0 , 0 0

0 , 5 4 2

1 7

4 7 , 7

0 , 5 1 5

0 , 0 8 8

Poids  ca rca s s e ( kg)

R endem ent ca rca s s e  ( % )

I C  concentré

I C  foin

1 9 , 7

4 6 , 9

1 8 , 7

4 6 , 2

4 , 7

1 , 4

4 , 1

1 , 6

1 9 , 4

4 7 , 4

5 , 1

1 , 2

1 , 8

3 , 2

0 , 5 3 5

0 , 7 6 3

-

-

-

-
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T A B L E A U  2  -  D O N N ÉE S  Z O O T E C H N I Q U E S  ( m oy e n n e ,  écart- ty pe  grou pé,  v a-

le u r de  p)

L e s  v ale u rs  in d icée s  d iffére m m e nt ( a,  b )  s ont s ign ificativ e m e nt d iffére nte s

e ntre  e lle s  ( v ale u r de  p< 0 , 0 5 ) .

 Figure 2 : Répartition des animaux selon leur 

note d'état d'engraissement
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Figure 3: Répartition des animaux selon leur 

classement carcasse
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F I G U R E S  2  E T  3  -  R ÉP A R T I T I O N  D E S  A N I MA U X  S E L O N  L E U R  N O T E  D ' ÉTAT  D ' E N G R A I S S E ME N T  ( F I G .  2 )  E T  S E L O N  L E U R

C L A S S E ME N T  C A R C A S S E  ( F I G .  3 )



( m édiocre)  ;  R  ( bonne)  et U ( très  bonne) ] .  S elon

les  s ta nda rds  en  v ig ueur da ns  les  filières  « c la s s i-

ques  »,  le  c la s s em ent des  ca rca s s es ,  tout com m e la

note d’éta t d’eng ra is s em ent,  péna lis ent fortem ent

les  ca rca s s es  d’a g nea ux  de ty pe la itier ( fig ures  2  et

3 ) .  C es  obs erv a tions  s ont corroborées  pa r les  m en-

s ura tions  réa lis ées  s ur les  ca rca s s es  ( ta blea u  3 ) .

L e ML B  prés ente une lig ne de dos  plus  long ue,

une la rg eur a ux  épa ules  p lus  étroite,  une plus

g ra nde profondeur de poitrine et un  g ig ot p lus  a l-

long é.  L es  indices  de com pa cité  ( ta blea u  3 )  indi-

quent un  g ig ot m oins  rebondi et une ca rca s s e

m oins  m a s s iv e pour le  ML B .  L es  m ens ura tions  du

V E N s e s ituent entre celles  du  ML B  et de l’I D F.  S i

la  conform a tion  diffère g ra ndem ent,  le  poids  des

différents  m orcea ux  ( g ig ot,  côtes ,  collier) ,  qua nt à

lu i,  es t s im ila ire  entre les  ra ces  et leurs  propor-

tions  s ont cons erv ées .  A ins i,  les  g ig ots  représ en-

tent env iron  3 4 %  de la  ca rca s s e,  le  ca rré de côtes

1 7 %  et le  collier/épa ules /fla ncs  4 9 % .  

Q u a lité  d e  la  v ia n d e

C onform ém ent a ux  obs erv a tions  s ur

ca rca s s es ,  la  v ia nde du  ML B  a  ten-

da nce à  être m oins  riche en  g ra s  in -

tra m us cula ire  et es t p lus  riche en

protéines  ( ta blea u  4 ) .  Pa r contre,

contra irem ent à  ce qu i éta it a ttendu,

n i les  notes  d’éta t d’eng ra is s em ent

n i les  teneurs  en  g ra s  intra m us cula i-

res  ne m ettent en  év idence un  dépôt

de g ra s  p lus  im porta nt chez  les  I D F

pa r ra pport a ux  V E N.  L es  m es ures

de couleur,  de perte de jus  à  la  cu is -

s on  et de tendreté de la  v ia nde,  réa -

lis ées  s ur les  côtes  dés os s ées ,  n ’ont

rév élé  a ucune différence s ig n ifica -

tiv e entre les  trois  ra ces .  Toutefois ,

une tenda nce d’une v ia nde plus  ten-

dre s ’obs erv e chez  le  ML B  ( force de

cis a illem ent m oins  im porta nte) .

Te s t  s e n s o r ie l

L es  rés u lta ts  prés entés  a u  ta blea u  5

m ontrent qu’il es t pos s ible  de dis cri-

m iner les  m orcea ux  de v ia nde s elon

la  ra ce pu is que le  nom bre de répon-

s es  correctes  es t da ns  tous  les  ca s

s upérieur à  l’effectif critique.  Nous

pouv ons  donc conclure à  une diffé-

rence g us ta tiv e perceptible  entre la

v ia nde de ML B  et celle  des  deux  a u-

tres  ra ces .  I l en  v a  de m êm e entre

les  ra ces  I D F  et V E N.  C e tes t ne

perm et pa s  à  lu i s eu l de déterm iner

l’orig ine s ens orie lle  de ces  différen-

ces ,  ces  dern ières  pouv a nt être

m ieux  cernées  pa r l’év a lua tion  com -

pa ra tiv e des  c inq critères  g us ta tifs

s pécifiques .  
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T A B L E A U  3  -  ME N S U R AT I O N S  D E S  C A R C A S S E S   ( m oy e n n e ,  écart- ty pe  grou pé,

v ale u r de  p)

L e s  v ale u rs  in d icée s  d iffére m m e nt ( a,  b )  s ont s ign ificativ e m e nt d iffére nte s

e ntre  e lle s  ( v ale u r de  p< 0 , 0 5 ) .

ML B I D F V E N
E c a r t-
ty p e

g r o u p é

E a u ( % ) 7 6 , 3 7 5 , 7 7 6 1 , 2

Protéines  ( % )

L ipides  ( % )

2 1 , 3 a

1 , 6

C ouleur :

L * 4 4 , 1

2 0 , 8 ab

2 , 5

2 0 , 3 b

2 , 6

4 3 , 4 4 7 , 2

0 , 8

0 , 9

8 , 6

V a le u r
d e  p

0 , 6 0 9

0 , 0 4 4

0 , 0 7

0 , 6 4

a *

b*

9 , 5

1 1

Pertes  jus  cu is s on  ( % )

Force de c is a illem ent ( N)

2 9 , 3

2 3 , 7

8 , 2

1 0 , 7

8 , 5

1 0 , 7

2 9 , 9

2 9 , 1

2 7

2 6 , 4

2

1 , 7

4 , 2

6 , 2

0 , 4 3 6

0 , 9 1 7

0 , 3 6 4

0 , 2 4 4

T A B L E A U  4  -  C O MP O S I T I O N  D E  L A  V I A N D E  E T  C A R A C T ÉR I S T I Q U E S

T E C H N O L O G I Q U E S  ( m oy e n n e ,  écart- ty pe  grou pé,  v ale u r de  p)
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ML B I D F V E N
E c a r t-
ty p e

g r o u p é

L A R G E U R S  ( C M)
L a rg eur a ux  g ig ots  ( G ) 2 1 , 8 2 2 2 2 , 3 1 , 1

L a rg eur a u  thora x  ( L AC )

L a rg eur a ux  épa ules  ( M)

2 2 , 6

1 9 , 1 a

A L L O N G E ME N T S  ( C M)
L ong ueur de ca rca s s e ( K ) 7 3 , 3 a

2 3 , 9

2 2 , 8 b
2 4 , 9

2 1 , 1 ab

6 5 , 9 b 7 1 , 4 ab

2

2

4 , 7

V a le u r
d e  p

0 , 6 8 3

0 , 1 2 2

0 , 0 0 8

0 , 0 1 3

Profondeur de poitrine ( T H )

L ong ueur de g ig ot ( F )

2 7 , 0 a

4 0 , 9 a

C O MP A C I T É

C om pa cité  g ig ot ( G /F ) 0 , 5 3 a

C om pa cité  ca rca s s e ( G /K )

P O I D S  ( G )
0 , 3 0 a

Poids  des  g ig ots

Poids  du  ca rré de côtes

6 5 9 9 , 2

3 3 8 2

2 3 , 8 b

3 5 , 2 b
2 5 , 9 a

3 7 , 6 b

0 , 6 2 b 0 , 5 9 b

1 , 4

2 , 4

0 , 0 4

0 , 3 3 b 0 , 3 1 ab

6 4 5 1 , 6

3 0 3 3

6 5 4 1 , 8

3 3 3 6 , 9

0 , 0 2

6 3 7

4 0 4 , 6

0 , 0 0 1

0 , 0 0 1

0

0 , 0 1 2

0 , 8 9 7

0 , 1 9 6

Poids  du  collier +  épa ules

+  fla ncs

P R O P O R T I O N S  ( % )

9 6 6 1 , 4

Proportion  g ig ots

Proportion  ca rré de côtes

3 3 , 6

1 7 , 2

Proportion  collier +

épa ules  +  fla ncs
4 9 , 2

8 9 3 6 , 9 9 4 4 3 , 3

3 4 , 9

1 6 , 4

3 3 , 8

1 7 , 3

8 2 6

1 , 4

1 , 3

4 8 , 6 4 8 , 9 1 , 9

0 , 2 2 2

0 , 1 4 7

0 , 3 7

0 , 8 3 9



L es  rés u lta ts  du  tes t de la  m édia ne de

Mood ( ta blea u  6 )  m ontrent que,  de m a -

n ière g énéra le,  la  v ia nde de ML B  a  été

n i p lus  n i m oins  a ppréciée pa r les  dé-

g us ta teurs .  D e plus ,  il n ’y  a  pa s  de dif-

férence s ig n ifica tiv e re lev ée a u  n iv ea u

des  a utres  critères  ( odeur,  g oût,  jutos i-

té,  dureté) .  D es  re la tions  étroites  entre

le  jug em ent « m eilleur » et les  a utres

critères  ex is tent cependa nt.  E lles  indi-

quent pa r ex em ple qu’une v ia nde à

l’odeur plus  forte et à  la  tex ture plus

dure a  été m oins  a ppréciée pa r les  dé-

g us ta teurs .  C om m e c’es t s ouv ent le  ca s

en  a na ly s e s ens orie lle ,  les  dég us ta teurs

ont été ca pa bles  de reconna itre  des  dif-

férences  entre ra ces  s a ns  pouv oir la  re-

lier à  des  ca ra ctéris tiques  pa rticu lières .

C es  obs erv a tions  m ontrent qu’il es t pos s ible  de

dis crim iner,  d’un  point de v ue g us ta tif,  la  v ia nde de

ML B  pa r ra pport à  celle  d’a utres  ra ces .  Pa r contre,

e lles  ne perm ettent pa s  de m ettre en  év idence les

ca ra ctéris tiques  s ens orie lles  s pécifiques  res pons a -

bles  de la  d ifférencia tion  entre ra ces .  L a  s a v eur

pa rticu lière de la  v ia nde des  a g nea ux  la itiers  m is e

en a v a nt pa r les  é lev eurs  rés u lte  s elon  toute v ra i-

s em bla nce de leur m ode de conduite  s pécifique.  E n

effet,  un  a g nea u pur la itier es t ra rem ent fin i

com m e un de ty pe v ia ndeux  ca r leur eng ra is s e-

m ent es t jug é peu renta ble  pa r les  é lev eurs .  I ls

s ont s ouv ent v endus  com m e a g nea ux  de la it pour

la  fête de Pâ ques  à  un  poids  v ois in  de 2 0  k ilos .   Pa r

cons équent,  da ns  la  pra tique,  leur v ia nde pourra it

prés enter une s a v eur pa rticu lière en  ra is on  de l’a li-

m enta tion  ( es s entie llem ent la ctée)  et de l’â g e à

l’a ba tta g e re la tiv em ent jeune ( 2 , 5  m ois ) .  

P o u r  c o n c lu r e  .  .  .

D a ns  le  ca dre de cette étude,  le  Mouton L a itier

B elg e a  enreg is tré  des  perform a nces  z ootechni-

ques  s im ila ires  à  celles  des  a utres  ra ces .  B ien  que

les  proportions  entre m us cles  s oient identiques ,  le

Mouton L a itier B elg e,  a v ec une ca rca s s e plus  a l-

long ée et m oins  eng ra is s ée,  res te péna lis é  en  fi-

lière conv entionnelle .  L es  m es ures  phy s ico- ch im i-

ques  effectuées  s ur les  v ia ndes  rév èlent peu de

différences  entre les  ra ces .  Toutefois ,  le  tes t s en-

s orie l a  perm is  de dis crim iner le  ML B  de l’I D F  et

du  V E N d’un  point de v ue g us ta tif s a ns  pour a u-

ta nt perm ettre de ca ra ctéris er a v ec précis ion  les

différences  obs erv ées .  I l es t v ra is em bla ble  que

nos  conditions  ex périm enta les  des tinées  à  is oler

le  fa cteur ra ce a ient g om m é les  d ifférences  indui-

tes  pa r le  m ode d’é lev a g e propre à  cha cune d’e lle .

L a  v a loris a tion  de la  v ia nde d’a g nea u la itier né-

ces s itera it la  défin ition  de pra tiques  d’é lev a g e

s us ceptibles  d’induire  une différence da ns  les

qua lités  s ens orie lles  de leur v ia nde.  Une fois  défi-

n ies ,  les  pra tiques  d’é lev a g es  a ins i re liées  a ux  ca -

ra ctéris tiques  s ens orie lles ,  pourra ient cons tituer

un a rg um enta ire  pertinent et crédible  v is - à - v is

des  cons om m a teurs . ( J a m a r et a l.  2 0 0 9 )

R é fé r e n c e s  b ib l io g r a p h iq u e s   

D .  J a m a r,  P.  S ta s s a rt,  Ph .  B a ret,  D .  S tilm a nt ( 2 0 0 9 ) .  L a pro-

du ction  de  v ian de  bov in e  e n  agricu ltu re  b iolog iqu e ,  au  croi-

s e m e nt du  cah ie r de s  ch arge s  e t de s  atte nte s  de s  produ c-

te u rs ,  de s  d is tribu te u rs  e t de s  con s om m ate u rs .  R a pport de

clôture du  projet V I AB I O  – ( D 3 1 - 1 1 3 4  D G AR NE )  

E .  L a v ille ,  J .  B ouix ,  T.  S a y d,  F.  E y chenne,  F.  Ma rcq,  P.L .  L e-

roy,  J .M.  E ls en  et B .  B ibé  ( 2 0 0 2 ) .  L a con form ation  bou ch ère

de s  agn e au x .  E tu de  d ’après  la v ariab ilité gén étiqu e  e ntre  ra-

ce s .  I NR A Prod.  An im .,  1 5  ( 1 ) ,  5 3 - 6 6

N o m b r e  to ta l  
d e  

d é g u s ta t io n s

N o m b r e  d e  
r é p o n s e s  
c o r r e c te s

E f fe c t i f  c r it iq u e
( α< 0 .0 5 )

ML B  v s  I D F 4 8 2 7 2 2

ML B  v s  V E N

I D F  v s  V E N

4 8

4 8

3 7

2 8

2 2

2 2

T A B L E A U  5  -  R ÉS U L TAT S  D U  T E S T  S E N S O R I E L  ( MO D ÈL E  B I N O MI A L )
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T A B L E A U  6  -  R ÉS U L TAT S  D U  T E S T  D E  L A  MÉD I A N E  D E  MO O D

P O U R  L E S  C R I T ÈR E S  G U S TAT I F S

Form a tion  théorique ( conférences )  et a teliers

pra tiques  org a nis és  pa r le  L a bora toire  de Phy -

s iolog ie  Anim a le des  F UND P de Na m ur.

O ù?  Au  C entre de R echerches  O v ines  de Fa u lx -

les -Tom bes  ( 1 8 ,  rue du  S trouv ia )

R e n s e ig n e m e n ts  e t  in s c r ip t io n s  :  0 8 1 /5 8  2 8  9 4  

S A ME D I  2 2  O C T O B R E ,

J O U R N ÉE  D E  F O R MAT I O N  " P I ÉT I N "

ML B  v s  I D F ML B  v s  V E N I D F  v s  V E N
V a le u r

d e  p

Me il le u r 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 7 6

O d e u r

G o ût

1 , 0 0

0 , 0 0

J u to s ité

D u r e té

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

- 0 , 5 0

0 , 0 0

0 , 0 0

1 , 0 0

0 , 0 0

1 , 0 0

0 , 3 9

0 , 2 1 7

0 , 5 6 5

0 , 3 6 8
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A C Q U I S I T I O N  E T  MA I N T I E N  D U  S TAT U T  
I N D E MN E  D E  MA E D I  V I S N A  E T  C A E V

L 'A F S C A  a  r é c e m m e n t  m o d if ié  la  p r o c é d u r e  d e  r e n o u v e l le m e n t  d e  la  q u a l i f ic a t io n  " in d e m n e  d e
Ma e d i  V is n a "  e t  " in d e m n e  d e  C A E V "   p o u r  le s  é le v e u r s  d is p o s a n t  d 'u n e  a tte s ta t io n  d e  2 4  m o is  v e -
n a n t  à é c h é a n c e  ( cf.  3 èm e  s ch ém a) .  L e s  a u tr e s  p r o c é d u r e s ,  a c q u is it io n  d 'u n  p r e m ie r  s ta tu t  e t  r e n o u -
v e l le m e n t  d e  c e lu i- c i  p o u r  1 2  m o is  ( cf.  s ch ém as  1  e t 2 ) ,  r e s te n t  in c h a n g é e s .

L e s  m o d if ic a t io n s  c o n c e r n e n t  le s  é le v e u r s  d o n t  a u  m a x im u m  2  a n im a u x  s o n t  p o s it i fs  a u  te s t  d e  d é -
te c t io n  E l is a .  S i  lo r s  d e  la  c o n tr e  e x p e r t is e ,  le  te s t  E l is a  e s t  à n o u v e a u  p o s it i f,  l 'é le v e u r  c o n s e r v e r a
d o r é n a v a n t  s o n  s ta tu t  p o u r  u n e  p é r io d e  l im ité e  à 1 2  m o is  à c o n d it io n  q u e  le s  a u tr e s  te s ts  ( im m u n o
d if fu s io n  o u  " I D "  e t  P C R )  s o ie n t  n é g a t ifs  e t  q u ' i l  é l im in e  le s  a n im a u x  in c r im in é s  e t  le u r  d e s c e n -
d a n c e  âg é e  d e  m o in s  d 'u n  a n .  P a r  c o n tr e ,  s i  le  te s t  E l is a  e s t  n é g a t if   lo r s  d e  la  c o n tr e  e x p e r t is e ,
l 'é le v e u r  n e  g a r d e r a  s o n  s ta tu t  d e  2 4  m o is  q u e  s i  le s  a u tr e s  te s ts  s o n t  é g a le m e n t  n é g a t ifs .

U n e  e x p l ic a t io n  p lu s  d é ta i l lé e  d e s  m a la d ie s ,  d e s  p r o c é d u r e s  e t  d e s  b a s e s  lé g a le s  s o u s - j a c e n te s
a v a it  é té  p u b l ié e  d a n s  F i l ièr e  O v in e  e t  C a p r in e  n °2 9 ,  p a g e s  7 - 1 0 .  C e t  a r t ic le  e s t  d is p o n ib le  s u r  le
s ite  w e b  d e  la  F I C O W  ( h ttp : //www.ficow.be /ficow/we bs ite /Upload/C e r2 9 .pdf) .

P h .  V a n d ie s t  -  F I C O W

→→

→

AFSCA

UPC

AF S C A -  L uc Va nholm e

1 ÈR E  ÉTA P E

A C Q U I S I T I O N

D E  L A  
Q U A L I F I C AT I O N  

' I N D E MN E '  P O U R

1 2  MO I S

L e s  artic le s  de  loi m e ntion n és  dan s  le s  s ch ém as  s ont,  à gau ch e ,  l'AR  du  2 4 /0 3 /1 9 9 3  con ce rn ant le  Mae di V is n a e t,  à droite ,

l'AR  du  2 7 /1 1 /1 9 9 7  con ce rn ant le  C AE V.
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2 ÈME  ÉTA P E  -  R E N O U V E L L E ME N T  D E  L A  Q U A L I F I C AT I O N

' I N D E MN E '  P O U R  1 2  MO I S  E T  A C Q U I S I T I O N

D E  L A  Q U A L I F I C AT I O N  P O U R  2 4  MO I S

AF S C A -  L uc Va nholm e

L e s "flèch e s  rou ge s " de s  s ch ém as  2  e t 3  in d iqu e nt le s  ch e m in s  m e n ant au  re trait de  la ce rtification  obte n u e  v ia le  s ch ém a 1 .
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3 ÈME  ÉTA P E  -  R E N O U V E L L E ME N T  D E  L A  Q U A L I F I C AT I O N

' I N D E MN E '  P O U R  2 4  MO I S

AF S C A -  L uc Va nholm e
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C e 1 3  m a i es t pa ru  a u  Moniteur belg e l’Arrêté m in is -

térie l fix a nt des  m es ures  de lutte  contre C ox ie lla

burnetii – ba ctérie

res pons a ble de la  fiè-

v re Q  -  chez  les  ov ins

et les  ca prins .  E nfin  !

D irons - nous  ! Pu is que

cet Arrêté a rriv e près

d’un  a n  et dem i a près

l’ém erg ence de la  «

cris e  » fièv re Q  et de

l’a pplica tion  de m es u-

res  ex ces s iv es  pa r

l’AF S C A ( oblig a tion  de

pa s teuris er)  s ur fond

de ba s es  lég is la tiv es

européennes  dont

l’a pplica tion  da ns  ce

ca dre nous  s em ble

plus  que douteus e

( v oir nota m m ent F i-

lière O v ine et C a prine

n°3 2  et n°3 4 ) .

E n  pa ra llè le  à  des

dis pos itions  g énéra -

les  à  prendre pour les

ex ploita tions  décla -

rées  « pos itiv es  » à  la

fièv re Q,  cet a rrêté

ins crit en  s on  s ein  la

v a ccina tion  g ra tu ite

et oblig a toire  pour les

ex ploita tions  a tte in-

tes  a ins i que la  déro-

g a tion  à  l’oblig a tion

de pa s teuris er pour

les  ex ploita tions  pos i-

tiv es  fa is a nt preuv es

d’un  s chém a  de v a c-

c ina tion  com plet a c-

com pli.  C es  m es ures

concernent a us s i b ien

les  é lev eurs  « tra ns form a teurs  from a g ers  » que les

élev eurs  « la itiers  ».  C es  dern iers  – s eu ls  à  ce jour

! " #$% & ’(’)’
&*!"*’+*’,-.%&’/01"/-2"!’&2’
’’’.&3’$-,,"*3’-’."3453"2"5*’

L'a rrêté m in is térie l porta nt des  m es ures  de lutte  contre C ox ie lla  burnetii chez

les  ov ins  et les  ca prins  a  été publié  le  1 3  m a i 2 0 1 1 .  

C et a rrêté im pos e une v a ccina tion  oblig a toire  de tous  les  ca prins  â g és  de plus

de 3  m ois  a ux  ex ploita tions  où la  prés ence de C ox ie lla  burnetiï ( fièv re Q )  a  été

rév élée pa r le  b ia is  d’une a na ly s e PC R  s ur un  écha ntillon  du  la it de ta nk  ou  s ur

un écha ntillon  prélev é da ns  le  ca dre d'une a na ly s e d’a v ortem ent.  

L’'AF S C A a  a cheté 5 0 .0 0 0  dos es  du  v a ccin  C ox ev a c pour cette v a ccina tion  obli-

g a toire.  C e v a ccin  es t m is  g ra tu item ent pa r l'interm édia ire  des  v étérina ires  à

dis pos ition  de cha que ex ploita tion  de chèv res  conta m inée.  C ontra irem ent à  la

ca m pa g ne de v a ccina tion  contre la  m a la die  de la  la ng ue bleue,  a ucune indem -

nis a tion  n ’es t prév ue pour les  fra is  de v a ccina tion .  L a  v a ccina tion  es t une m e-

s ure com plém enta ire  qu i es t a ppliquée da ns  les  ex ploita tions  conta m inées  a fin

de réduire  l’ex crétion  de la  ba ctérie  de la  fièv re Q.  D e plus ,  la  v a cc ina tion  per-

m et de lev er l’oblig a tion  de tra item ent du  la it pa r la  cha leur en  v ig ueur da ns

les  ex ploita tions  conta m inées ,  à  condition  toutefois  que toutes  les  chèv res  non

g es ta ntes  â g ées  de plus  de trois  m ois  a ient été v a ccinées .

L a  v a ccina tion  doit être  effectuée pa r un  v étérina ire  a g réé s elon  le  s chém a  de

v a ccina tion  pres crit pa r le  producteur du  v a ccin ,  à  s a v oir une prim ov a ccina tion

en 2  in jections  ( à  3  s em a ines  d 'interv a lle) ,  ou  un  ra ppel de v a ccina tion  9  m ois

a près  la  v a cc ina tion  précédente s i la  prim ov a ccina tion  a  déjà  eu  lieu ,  a dm in is -

tré  à  tous  les  a n im a ux  non- g es ta nts  â g és  de plus  de 3  m ois .  L es  v a cc ina tions

doiv ent être effectuées  da ns  les  p lus  brefs  déla is  et a u  plus  ta rd da ns  les  6

m ois  s u iv a nt la  notifica tion  de la  conta m ina tion,  m êm e s i la  prés ence de

C ox ie lla  B urnetii n ’a  entretem ps  plus  pu  être dém ontrée pa r une nouv elle  a na -

ly s e du  la it de ta nk .  L e  v étérina ire  enreg is tre  lu i- m êm e les  v a cc ina tions  da ns

S a nite l,  conform ém ent a ux  ins tructions  de l'Ag ence,  ou  tra ns m et le  form ula ire

"enreg is trem ent des  v a ccina tions  fièv re Q " a u  S erv ice Prév ention  et G es tion  de

cris e  de l'AF S C A lors qu’il n ’a  pa s  a ccès  à  S a n ite l.

D 'a utres  é lev eurs  peuv ent fa ire  v a cciner leur troupea u s ur ba s e v olonta ire,

a v ec le  v a cc in  dis ponible  en  v ente libre s ur le  m a rché.  C ette v a ccina tion  peut

ég a lem ent être enreg is trée pa r le  v étérina ire  qu i l’a  pra tiquée.  S i une ex ploita -

tion  v a ccinée a v ec du  v a ccin  de pha s e 1  dev a it s ’a v érer conta m inée u ltérieure-

m ent,  e lle  pourra  écha pper à  l’oblig a tion  de tra item ent oblig a toire  du  la it pa r la

cha leur,  s ous  rés erv e qu’elle  pu is s e a pporter une preuv e de v a ccina tion.

Christel Daniaux – FICOW
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C o m m u n iq u é  d e  p r e s s e  d e  l 'A F S C A  -  1 7  m a i  2 0 1 1

" F I E V R E  Q  :  v a c c in a t io n  e t  e n r e g is t r e m e n t  "  
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principa lem ent v ia  s es  fèces  et s es  produits  de m i-

s es  ba s  et peu  v ia  s on  la it ( pour com pa ra is on,  du-

rée d’ex crétion  m oy enne da ns  le  la it :  1 3  m ois  chez

la  v a che,  3  m ois  chez  la  chèv re et 8  jours  chez  la

brebis ) ,  la  proba bilité  qu’un  la it de ta nk  de brebis

s oit pos itif res te fa ib le.  Notons  a us s i que l’Arrêté

la is s e la  porte de la  v a cc ina tion  com m e a lterna tiv e

à  la  pa s teuris a tion  ouv erte pour les  ov ins  pour le

jour où le  v a cc in  s era  a utoris é  pour l’es pèce ov ine…

et des  études  s c ientifiques  v is a nt à  l’obtention  de

cette a utoris a tion  s ont en  cours .

N’oublions  pa s  que l’objet de cet Arrêté es t a v a nt

tout de fix er des  m es ures  cohérentes  de lutte  con-

tre  la  ba ctérie  C ox ie lla  burnetii,  s oit des  m es ures

v is a nt la  propa g a tion  de la  ba ctérie  da ns  l’a ir env i-

ronna nt pu is que s a  tra ns m is s ion  à  l’hom m e s e fa it

pa r v oie  a érog ène.  Pa rm i ces  m es ures ,  c itons  la

res triction  de l’a ccès  a ux  éta bles ,  le  com pos ta g e ou

l’enfouis s em ent im m édia t du  fum ier et l’éca rtem ent

des  a n im a ux  a y a nt a v orté.  R a ppelons  ég a lem ent

que la  v a cc ina tion  es t une m es ure de lutte  im por-

ta nte pu is qu’elle  perm et une réduction  g loba le  de

l’ex crétion  de la  ba ctérie  et nota m m ent de ces

princ ipa les  v oies  d’ex crétion  que s ont les  ex cré-

tions  féca les ,  v a g ina les  et lors  de la  m is e- ba s .  

C et Arrêté es t un  prem ier g ra nd pa s  v ers  la  c lôture

de ce dos s ier pour la  F I C O W…qui n ’en  res te néa n-

m oins  ouv ert… E n  effet,  la  v a cc ina tion  oblig a toire

dev ra it s ’ins crire  da ns  un  s chém a  plus  long  term e

que la  prim ov a ccina tion  pour a v oir un  s ens  et un

réel im pa ct da ns  les  ex ploita tions  concernées .  Tel

dev ra it être  l’objet d’un  Arrêté R oy a l à  pa ra ître.  A

s u iv re donc…
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com pta nt des  ex ploita tions  pos itiv es  -  ont s ubi de

lourdes  pertes  fina ncières  ces  dern iers  m ois  en  ne

pouv a nt plus  liv rer leur la it a ux  from a g eries  « a rti-

s a na les  » tra v a illa nt pour la  p lupa rt ex c lus iv em ent

a v ec du  la it cru .  L es  é lev eurs  ca prins  « la itiers  »

peuv ent donc enfin  redorm ir s ur leurs  deux  oreilles  !

Attirons  l’a ttention  de nos  é lev eurs  ca prins  s ur le

fa it que l’oblig a tion  de pa s teuris er res te év idem -

m ent d’a pplica tion  entre le  m om ent où l’ex ploita -

tion  es t décla rée pos itiv e et le  m om ent où le  s ché-

m a  v a ccina l es t réa lis é  ( 2  in jections  à  3  s em a ines

d’interv a lle  pour la  prim ov a ccina tion) .  Pour les  é le-

v eurs  v oula nt à  tout prix  év iter ce ris que,  res te la

pos s ibilité  de v a cciner s ur ba s e v olonta ire  à  leurs

fra is .  Notons  que cette v a ccina tion  prév entiv e peut

être réa lis ée pa r l’é lev eur lu i- m êm e ( tout en  prév a -

la nt contre l’oblig a tion  de pa s teuris er da ns  le  ca s

d’une a na ly s e u ltérieure pos itiv e du  la it de ta nk )

a lors  que la  v a cc ina tion  g ra tu ite  une fois  l’ex ploita -

tion  décla rée pos itiv e doit être  réa lis ée pa r un  v été-

rina ire  et ces  fra is  de v étérina ire  ne s ont pa s  pris

en  cha rg e pa r les  Autorités .

Précis ons  a us s i que,  s e lon  le  tex te de l’Arrêté,

l’oblig a tion  de pa s teuris er fa it s u ite  à  un  la it de

ta nk  pos itif.  L e  tex te n ’a borde pa s  la  pa s teuris a tion

da ns  le  ca s  d’un  a v orton  pos itif a lors  que l’ex ploita -

tion  es t qua nt à  e lle  b ien  décla rée com m e pos itiv e

da ns  ce ca s .  C ette nua nce prend toute s on  im por-

ta nce pour nos  é lev eurs  ov ins  la itiers  qu i ne peu-

v ent,  à  ce jour,  pa s  bénéfic ier de la  v a cc ina tion

puis que le  v a cc in  C ox ev a c ne bénéfic ie  pa s  d’une «

a utoris a tion  de m is e s ur le  m a rché » pour l’es pèce

ov ine.  Ma is  l’es pèce ov ine ex créta nt la  ba ctérie

C ette a nnée encore,  la  rev ue « L a  C hèv re »,  m a g a z ine bim es trie l édité  pa r l’I ns titut de l’E lev a g e,  es t

dis ponible  à  un  ta rif a v a nta g eux  v ia  la  F I C O W.

L’a bonnem ent,  a u  ta rif de 4 8  € a u  lieu  de 7 4  €,  com prend la  réception  de 6  num é-

ros  s ur l’a nnée.  L a  procha ine période d’a bonnem ent couv rira  a ins i la  réception  des

num éros  3 0 6  ( s eptem bre/octobre 2 0 1 1 )  à  3 1 1  ( ju illet/a oût 2 0 1 2 ) .

Pour s 'a bonner ou  s e réa bonner :  v ers er 4 8  € s ur le  com pte B E 6 6 - 1 0 3 0 - 1 0 1 5 - 3 4 4 3  de

la  F I C O W a v a nt le  1 0  a oût 2 0 1 1  a v ec en  com m unica tion  :  "a bonnem ent L a  C hèv re".

Pour plus  d’in form a tions  s ur ce m a g a z ine et s on  contenu,  cons u lter s on  s ite  I nter-

net :  http: //www. la - chev re. fr.  Pour tout rens eig nem ent a u  s u jet de l’a bonnem ent,

a dres s ez  v ous  directem ent à  la  F I C O W :  0 8 1 /6 2 7  4 4 7  ou  ficow@ficow.be

A B O N N E ME N T  C O L L E C T I F  A U  P ÉR I O D I Q U E  

" L A  C H ÈV R E "  
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