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Allem a g ne,  H olla nde,  B elg ique,  R oy a um e- Uni,

F ra nce,  L ux em bourg ,  E s pa g ne et I ta lie .  L e  v irus  de

S chm a llenberg  es t a u jourd’hu i prés ent un  peu pa r-

tout en  E urope occidenta le.  Média tiquem ent,  on  le

prés ente s urtout a u  tra v ers  des  cons équences  de

s on pa s s a g e da ns  les  é lev a g es  de m outons  où les

pertes  d’a g nea ux  ont été très  im porta ntes  et pa r-

fois  s upérieures  à  5 0  % .  C ependa nt,  chèv res  et

bov ins  ont a us s i été a ffectés  pa r le  v irus .  C hez  les

chèv res ,  les  cons équences  s ont les  m êm es  que

chez  les  m outons  :  m a lform a tions  et m orta lités

néo- na ta les .  C hez  les  bov ins ,  s i jus qu’il n ’y  a  peu

la  prés ence du  v irus  n ’éta it d ia g nos tiquée que pa r

l’a na ly s e d’a v ortons  ( s a ns  qu’on  pu is s e pour cela  le

cu lpa bilis er de l’a v ortem ent) ,  depuis  quelques  s e-

m a ines  les  na is s a nces  de v ea ux  m a lform és  s e m ul-

tip lient.  L es  s c ientifiques  prog res s ent da ns  leurs

recherches .  I ls  ont a ppa renté le  v irus  de S chm a l-

lenberg  a u  g roupe des  S im bu- v irus ,  v irus  v éh icu lés

pa r des  cu licoïdes  et a ffecta nt un iquem ent les  ru-

m ina nts .  I ls  s em blent optim is tes  qua nt

à  un  retour à  une s itua tion  norm a le

pour les  procha ines  m is es  ba s  du  fa it

que la  m a jorité  des  a n im a ux  a uront

ont été in fectés  a v a nt leur m is e à  la

reproduction  et prés enteront donc une

im m unité fa ce a u  v irus .

C e 1 8  a v ril,  la  F I C O W s ’es t prés entée

a u nouv ea u m in is tre  rég iona l en  cha rg e

de l’a g ricu lture,  Mons ieur C a rlo D i An-

ton io.  Pour cette rencontre,  e lle  a v a it

conv ié  une qu inz a ine d’é lev eurs  à  dé-

ba ttre  s u ite  à  une prés enta tion  fa ite

s ur la  s itua tion  des  s ecteurs  ov ins  et

ca prins  en  Wa llon ie  et s ur les  pers pec-

tiv es  de s outien  de ces  s ecteurs  qu i

pourra ient être env is a g ées  da ns  la  ré-

form e de la  Politique Ag ricole  C om -

m une prév ue pour l’a n  procha in .  L’a v e-

n ir du  dév eloppem ent de l’é lev a g e ov in

et ca prin  en  Wa llon ie  pa s s e en  g ra nde

pa rtie  pa r l’intérêt que le  m onde a g ri-

cole  v oudra  lu i a ccorder ca r c ’es t lu i qu i d is pos e des

terres  a g ricoles ,  terres  de plus  en  plus  d iffic iles

d’a ccès  pour les  non a ctifs  a g ricoles .  O r le  m onde

a g ricole  n ’es t déjà  pa s  content de s on  s ort.  C om -

m ent dès  lors  le  s ens ibilis er à  des  s pécu la tions  qu i

lu i pa ra is s ent m a rg ina les ,  dont la  cha rg e de tra v a il

es t im porta nte,  dont la  m a rg e brute hors  prim e es t

m oindre et qu i de s urcroît ne bénéfic ient d’a ucune

a ide s pécifique de la  PAC  ? L a  F I C O W a  prés enté a u

Min is tre  div ers es  pis tes  de réflex ion  ba s ées  s ur une

a pproche com pa ra tiv e des  m a rg es  brutes  de l’é le-

v a g e ov in  v ia nde et de l’é lev a g e bov in  a lla ita nt.

H ors  prim es  de toute na ture qu i s oit,  la  m a rg e dé-

g a g ée pa r l’é lev a g e ov in  es t de l’ordre de 3 0 0  € /

ha  in férieure à  celle  de l’é lev a g e bov in  a lla ita nt.

C ’es t d ire  l’a ttention  que m éritent les  s ecteurs

ov ins  et ca prins  lors que les  é lev eurs  de bov ins  c la -

m ent leurs  d ifficu ltés  ! Attentif à  la  prés enta tion

fa ite,  Mons ieur D i Antonio s ’es t d it très  s a tis fa it de

cette rencontre qu i en  a ppelle  d’a utres .

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

Le mot de la 

Fédération

L'Unité  d’E pidém iolog ie  et Ana ly s e de R is ques  de la  Fa cu lté  de m éde-

c ine v étérina ire  de l'Un iv ers ité  de L ièg e ( UR E AR- UL g ) ,  en  colla bora -

tion  a v ec le  D épa rtem ent de Médecine V étérina ire  et C entre du  Mou-

ton  de l’Univ ers ité  de Na m ur,  enta m e une enquête épidém iolog ique

v is a nt à  év a luer l’im pa ct z ootechnique et économ ique de la  m a la die

de S chm a llenberg  s ur les  é lev a g es  ov ins  et/ou  ca prins  en  B elg ique.

L a  prem ière éta pe de cette enquête cons is te  en  un  ques tionna ire  à

des tina tion  des  é lev eurs .  CETTE ENQUÊTE NE PEUT donc ÊTRE RÉALISÉE SANS VO-

TRE PARTICIPATION. L’a nony m a t es t g a ra nti.  Merci de prendre quelques

m inutes  de v otre tem ps  à  cette fin ,  QUE VOTRE EXPLOITATION SOIT OU NE SOIT

PAS AFFECTÉE PAR LE VIRUS SCHMALLENBERG.

L e  form ula ire  d 'enquête peut être té lécha rg é s ur le  s ite  web de la  F I -

C O W :  http: //www.ficow.be/ 

I l doit être  renv oy é pour le  3 1  m a i 2 0 1 2 .   L e  renv oi peut s e  fa ire  :

§ S oit pa r m a il :   c la ude.s a eg erm a n@ulg .a c.be

§ S oit pa r v oie  pos ta le  :  C entre de R echerches  O v ines ,  1 8  rue du

                                                 S trouv ia ,  5 3 4 0  Fa u lx - les -Tom bes .

L es  rés u lta ts  s eront com m uniqués  dès  que pos s ible  da ns  v otre rev ue

« F ilière ov ine et ca prine ».

! SCHMALLENBERG: VOTRE PARTICIPATION À L�ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE !



D ura nt s on  jeune â g e,  l’a g nea u croît es s entie lle-

m ent g râ ce a u  la it qu ’il ing urg ite.  C ’es t s on  un ique

a lim ent penda nt s on  prem ier m ois  de v ie  et s on

princ ipa l a lim ent jus qu’à  l’â g e de 8  s em a ines .  Pour

l’a g nea u d’herbe non com plém enté en  pra irie ,  le

la it res te es s entie l jus qu’à  l’â g e de 1 4  s em a ines

ca r il ne peut rem pla cer s on  a pport a lim enta ire  pa r

une a ug m enta tion  de s a  cons om m a tion  d’herbe.

L e la it es t le  ca rbura nt de la  crois s a nce juv énile

des  a g nea ux .  S on  g énéra teur es t le  p is  de la  bre-

bis  et il ne produit en  s uffis a nce que s i e lle  es t

nourrie  correctem ent,  ta nt qua ntita tiv em ent que

qua lita tiv em ent.  L a  production  de la it dépend a us -

s i de la  v a leur g énétique de la  brebis  et de l’éta t

s a n ita ire  du  pis .  Un  pis  ex em pt de m a m m ite es t

néces s a ire  pour a s s urer une crois s a nce optim a le

des  a g nea ux ,  s urtout en  ca s  de na is s a nces  m ulti-

p les .  A  défa ut,  l’é lev eur dev ra  recourir  à  l’a lla ite-

m ent a rtific ie l ( tou-

jours  coûteux )  ou  à

l’a doption  ( pa rfois  d if-

fic ile) ,  procédés  g éné-

ra nt s ouv ent une

m oins  bonne crois -

s a nce et toujours  un

s urplus  de tra v a il.  I l

es t donc im porta nt de

contrôler les  p is  pour

repérer les  m a m m ites

et réform er les  brebis

a tteintes .

L e  p is ,

d e u x  g la n d e s  d is t in c te s

L e pis  des  brebis  es t cons titués  de deux  g la ndes

dis tinctes ,  s épa rées  pa r un  lig a m ent s us pens eur

et a y a nt cha cune leurs  propres  s y s tèm es  s a ng uin

et ly m pha tique.  L e pis  es t donc cons titué de deux

dem i- pis  'indépenda nts '.  L a  conta m ina tion  d’un

dem i- pis  pa r un  a g ent pa thog ène n ’eng endre

donc pa s  la  conta m ina tion  de l’a utre dem i- pis .

A ins i,  s i la  brebis  a  une m a m m ite,  c ’es t à  droite

ou à  g a uche,  m a is  pa s  des  deux  côtés ,  ou  a lors  ils

ont été conta m inés  indépenda m m ent.

L’examen du pis porte princ ipa lem ent s ur le  repé-

ra g e des  m a m m ites  et s ur la  détection  de bles s u-

res  pouv a nt eng endrer des  m a m m ites .  I l doit être

effectué à  3  périodes  c lés  :

§ à la mise en lutte,  pour v érifier que des  m a m m i-

tes  de ta ris s em ent ne s e s ont pa s  dév eloppées ,

§ à l’agnelage,  pour rechercher une cong es tion

 ou  une cha leur a v ec ris que de m a m m ite,  

§ le  jour du  s ev ra g e,  pour fa ire  un  bila n  de la

la cta tion.

L e pis  doit être  s y m étrique et s ouple à  la  pa lpa -

tion.  I l ne doit pa s  prés enter d’œdèm e,  d’indura -

tions  ou  d’a bcès  et ne pa s  être plus  cha ud que le

res te du  corps  de la  brebis .  L es  tra y ons  doiv ent

être un iform ém ent

s ouples  et ne pa s  pré-

s enter de lés ions  cuta -

nées  ( m ors ures ,  bou-

tons ,  v errues ) .  S i lé-

s ions  il y  a ,  l’é lev eur

doit y  être  a ttentif ca r

elles  rendent les  tétées

douloureus es  pour la

brebis  et s ont donc

s ource de refus  de té-

tées  … et donc d’a ppa -

rition  de m a m m ites .  L e

la it,  dont on  peut a v oir un  a perçu  en  tira nt quel-

ques  jets  da ns  la  pa um e de s a  m a in ,  doit être  li-

qu ide et un iform ém ent bla nc.

L e s  m a m m ite s ,

u n e  c a u s e  im p o r ta n te  d e  r éfo r m e

L a  m a m m ite es t une in fla m m a tion  de la  g la nde

m a m m a ire.  E lle  es t d’orig ine in fectieus e,  princ i-

pa lem ent ba ctérienne et p lus  a cces s oirem ent v i-

LES MAMMITES, 

UNE CAUSE IMPORTANTE DE RÉFORME

Philippe Vandiest
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ra le  ( Mae di V is n a)  ou  fong ique ( m y copla s m e) .

E lle  peut a us s i être  déclenchée pa r une non v i-

da ng e du  pis  pa r l’a g nea u ( m ort,  m a la de,  s ev ré)

ou  pa r un  refus  d’a lla item ent de la  brebis  s u ite  à

un tra um a tis m e a u  pis  ( b les s ure a u  tra y on,  coup

de s ole il ou  coup de froid s ur le  p is ) .

L a  m a m m ite s e déclenche à  l’a g nela g e,  en  cours

de la cta tion  ou  a u  ta ris s em ent.  E lle  rend g énéra -

lem ent la  g la nde m a m m a ire a tteinte défin itiv e-

m ent im productiv e et es t de ce fa it une ca us e de

réform e des  brebis .

L e s  m a m m ite s  d e  la c ta t io n ,
a tte n t io n  a u  p is  s a le  o u  à  u n  " q u a r t ie r "  n o n  tété

A l’a g nela g e,  il es t a is é  de v érifier la  fonctionna li-

té  du  pis ,  que ce s oit lors  du  pa rt qua nd la  brebis

es t couchée -  et a lors  s ouv ent docile  -  ou  lors -

qu’elle  es t m is e en  ca s e d’a g nela g e.  T irer quel-

ques  jets  de cha que tra y on perm et de les  débou-

cher plus  fa c ilem ent et p lus  ra pidem ent que ne

pourra ient le  fa ire  les  a g nea ux  et donc de décon-

g es tionner le  p is .  S i à  défa ut de colos trum ,  un

tra y on libère un  liqu ide a queux  et des  g rum ea ux

bla nchâ tres ,  pa s  de doute:  une m a m m ite s ’es t

déclenchée en  fin  de g es ta tion.  S i rien  ne s ort du

tra y on ou  s ’il n ’en  s ort que quelques  g rum ea ux

épa is ,  c ’es t que la  brebis  a  s ouffert d’une m a m -

m ite lors  du  ta ris s em ent.

L e ris que de m a m m ite es t prés ent dura nt toute la

période de la cta tion,  m a is  s urtout dura nt les  deux

prem iers  m ois  lors que la  production  de la it es t

im porta nte.  C om m e les  a g nea ux  tètent s ouv ent

a u  m êm e tra y on,  il fa ut être a ttentif a ux  brebis

qui a lla itent p lus ieurs  a g nea ux  et dont un  m eurt.

L e "qua rtier" non tété ris qua nt de s e g org er de

la it,  il es t a lors  prudent de rentrer la  brebis  s i e lle

es t en  pra irie  et de tâ cher d’ha bituer l’a g nea u

res ta nt à  téter a ux  deux  m a m elles .

S i une m a m m ite s e déclenche à  l’a g nela g e ou  du-

ra nt la  la cta tion,  le  "qua rtier" a tte int doit être  tra it

pour être décong es tionné et il fa ut a dm in is trer à

la  brebis  un  a ntib iotique pa r v oie  g énéra le  ( in jec-

tion  intra - m us cu la ire)  ou  directem ent da ns  le

tra y on ( in jection  intra - m a m m a ire) .  L’effica c ité  de

l’in jection  intra - m a m m a ire n ’es t pa s  g a ra ntie  s i la

brebis  res te s u itée ca r,  da ns  un  prem ier tem ps ,  le

qua rtier a tte int res tera  tété pa r l’a g nea u et l’a nti-

b iotique a dm in is tré  en  s era  ex tra it,  ou  tout a u

m oins  en  pa rtie .  

Type de mammite
aiguë

Germes
pathogènes

Symptômes Prévention

Généralités

C oncentré à  v olonté C oncentré ra tionné à  5 0  %

R oug eur et g onflem ent du  ‘qua rtier’ a tte int,

douleur eng endra nt a ba ttem ent,  boiterie  et

a norex ie,  la it a norm a l ( a queux  et porteur de

g rum ea ux ) .

C oncentré ra tionné à  5 0  %

B onne hy g iène  :

Ø litière propre et s èche ;

Ø lu tte  contre les  a ffec-

tions  et les  tra um a tis -

m es  cuta nés  ;

Ø élim ina tion  des  z ones

boueus es  ;

E v iter les  lés ions  a ux

tra y ons  ca us ées  pa r   :

Ø a g nea ux  "v oleurs " ;

Ø a g nea ux  a ffa m és  ;

Ø ecthy m a  ;

Coliforme

Gangrèneuse

E .  coli 

K le bs ie lla

S taphy lococcu s

au re u s  

C los trid iu m

s e pticu m

F ièv re,  dépres s ion,  choc et m ort,  pa rfois  throm -

bos e v a s cu la ire.  

S urv ient s ouv ent jus te a près  la  m is e ba s .

‘Q ua rtier’ a tte int  roug e et cha ud,  v iola cé a près

2  à  3  jours ,  pu is  noir et froid ( throm bos e) .   

8 0  %  de m orta lité  s i a bs ence de tra item ent.  

Man n h e im ia h ae -

m oly tica

Actin om y ce s  

C ory n e bacte riu m

py oge n s

Atrophie du  ‘qua rtier’ a tte int,  qu i dev ient pa r-

fois  cy a nos é en  fin  d’év olution.  

5 0  %  de m orta lité  s i a bs ence de tra item ent.  L es

brebis  s urv iv a ntes  dév eloppent s ouv ent des  a bcès .  

Abcès  qu i percent à  tra v ers  la  pea u de la  m a -

m elle.

TABLEAU 1 – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MAMMITES AIGÜES



Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 20125

Après  la  tétée,  le  s ph incter du  tra y on ne s e re-

ferm e pa s  im m édia tem ent et es t une s ource d’en-

trée de g erm es  pa thog ènes  da ns  la  m a m elle.  Aus -

s i,  m a inten ir le  p is  et les  tra y ons  propres  pa r un

lita g e a déqua t en  berg erie,  pa r une pros cription

du pâ tura g e des  z ones  boueus es  et pa r une pré-

v ention  des  dia rrhées  dues  a ux  v erm inos es  et a ux

cha ng em ents  a lim enta ires  bruta ux  perm et de

prév enir les  m a m m ites  de la cta tion.

L e s  m a m m ite s  d e  ta r is s e m e n t ,
u n e  m a u v a is e  s u r p r is e  à  l ’a g n e la g e

L e s ev ra g e des  a g nea ux  es t une période où le  ris -

que de dév eloppem ent de

m a m m ites  es t très  im porta nt

ca r le  p is  res te productif m a is

n ’es t p lus  v idé de s on  la it.  Aus -

s i fa ut- il enca drer cet ins ta nt

pa r une conduite  a lim enta ire

réduis a nt la  production  du  la it.  

Deux semaines avant le sevrage
des agneaux,  la  ra tion  des  bre-

bis  en  berg erie  es t réduite  pa r

la  s uppres s ion  de l’a pport en  concentré ou  tout

a u  m oins  pa r la  s uppres s ion  d’a pports  protéiques

( pour les  a g nelles ) .  S i les  brebis  s ont en  pra irie ,

e lles  s ont m is es  s ur une pa rcelle  ou  l’herbe es t

peu a bonda nte ( !!! pa s  s ur une pa rcelle  à  herbe

courte is s ue d’une repous s e ca r cette herbe es t

très  riche,  s urtout en  protéines ) .  

Au sevrage,  s e lon  le  ca s ,  les  brebis  res tent en  ber-

g erie  ou  y  s ont rentrées .  E lles  s ont priv ées  d’ea u

penda nt un  jour et,  penda nt une diz a ine de jours ,

ne reçoiv ent que de la  pa ille  ou  un  foin  de piètre

qua lité.  Après  cette diz a ine de jours  de rég im e

ex clus iv em ent fibreux ,  les  brebis  retrouv ent

prog res s iv em ent une a lim enta tion  fourra g ère

ordina ire.  Une tra ns ition  pa r

un fourra g e de qua lité  m oy en-

ne ( foin  ou  herbe)  es t à

recom m a nder,  ta nt pour év iter

une rela nce de la  production

de la it chez  quelques  brebis

que pour év iter les  d ia rrhées .

Pa ra llè lem ent à  cette conduite

a lim enta ire  et a fin  de v ider

correctem ent les  p is ,  il es t
L'injection intra-mammaire, un

geste préventif ou curatif.

Type de mammite
Germes

pathogènes
Symptômes Prévention

Subclinique

C oncentré à  v olonté

G ra nde v a riété

de g erm es

C oncentré ra tionné à  5 0  %

Ma uv a is e crois s a nce des  a g nea ux  due

à  une fa ib le  production  la itière,  m or-

ta lité  néona ta le,  boiterie .

C oncentré ra tionné à  5 0  %

E nv ironnem ent propre et s a ns  boue.

E lim ina tion  des  brebis  a v ec m a m m i-

tes ,  s ource de conta m ina tion.

L utte contre l’ecthy m a  et a utres  lé-

s ions  cuta nées  du  pis .

B onne conduite  du  ta ris s em ent ( res -

triction  a lim enta ire) .

Atrophique

Interstitielle
chronique
indurative

My coplas m a

agalactiae  

My coide s

m y coide s

V irus  du  Mae di

V is n a

Ma m m ite a ig uë ou  chronique.

Pis  rem pli m a is  fa ib le  production  de

la it due à  l’a trophie du  tis s u  m a m -

m a ire ( m a uv a is e crois s a nce des

a g nea ux ) .

S y m ptôm es  a nnex es  ( a rthrite,  k éra to-C hez  les  brebis  de plus  de 3  a ns .  

Nom breux  pis  de bois  ( indura tion  de

la  m a m elle) ,  réduction  de la  produc-

tion,  m a uv a is e crois s a nce des

a g nea ux .  

Prés ence de s y m ptôm es  a rticu la ires  et

pu lm ona ires .

C onta m ina tion  pa r le  la it,  l’urine,  les

s écrétions  na s a les ,  ocu la ires  et repro-

ductrices .  

E lim ina tion  des  brebis  m a la des .

R éform e des  brebis  in fectées .

S épa ra tion  des  a g nea ux  de leurs  m è-

res  et therm is a tion  du  la it.

Pla n  d’éra dica tion  de la  m a la die  ( tes ts

s érolog iques ) .

TABLEAU 2 – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MAMMITES AUTRES QU'AIGÜES
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préféra ble  de s ev rer les  a g nea ux  pa r une s épa ra -

tion  défin itiv e d’a v ec les  brebis  et de ne pa s  les

rem ettre ens em ble a près  quelques  jours .  L es  té-

tées  s tim ulent la  production  de la it et il fa ut leu r

préférer la  tra ite  m a nuelle  pour a uta nt que cela

s oit v ra im ent néces s a ire  ( c- à - d da ns  le  ca s  d 'une

forte cong es tion  du  pis ) .  

L e  ta ris s em ent peut être s écuris é  pa r l’in jection

d’un  a ntib iotique da ns  les  tra y ons  directem ent

a près  le  retra it des  a g nea ux  ( "s ering ue intra -

m a m m a ire de ta ris s em ent") .  D a ns  ce ca s ,  toute

tétée ou  tra ite  u ltérieure es t à  pros crire.

A  l’ex a m en,  le  p is  doit être  re-

dev enu s ouple.  S ’il es t g onflé

pa r du  la it m a is  es t à  tem péra -

ture norm a le,  tout v a  bien  a us -

s i m a is  il fa ut le  v ider.  Pa r con-

tre,  s ’il es t cha ud,  c ’es t un  s i-

g ne d’in fection.  I l fa ut a lors  le

v ider,  dés infecter l’ex trém ité

des  tra y ons  et in jecter da ns

ceux - c i un  a ntib iotique ou  a d-

m in is trer à  la  brebis  un  a ntib io-

tique pa r v oie  g énéra le.

Fa ute d’une conduite  a lim enta ire

s év ère a u  ta ris s em ent,  les  m a m m ites  peuv ent être

nom breus es  et ce d’a uta nt p lus  que le  ta ris s em ent

es t précoce et/ou  que les  brebis  s ont bonnes  la itiè-

res .  C es  m a m m ites  s e  découv rent à  l’a g nela g e et

priv ent a lors  les  p is  d’un  "qua rtier".

D e s  s y m p tôm e s  r é v é la te u r s

L ors que l’é lev eur obs erv e une m a m m ite,  c ’es t

pa rce que des  s ig nes  c lin iques  lu i s ont rév élés  :

§ g onflem ent de la  m a m elle  et m odifica tion  de

l’a s pect du  la it ( la it a queux  contena nt des

g rum ea ux ) ,

§ pis  cha ud,  roug e et douloureux  ( dépla ce-

m ent a ccom pa g né de boiterie) ,  

§ brebis  a ffa ib lie  ( hy pertherm ie,  pros tra tion,

is olem ent) .

C ette mammite obs erv ée es t d ite  clinique ou aïgue.

E lle  néces s ite  l’a dm in is tra tion  d’un  a nti- in fla m m a -

toire  et d’un  a ntib iotique pa r v oie  g énéra le  ( in jec-

tion  intra - m us cu la ire)  ou  pa r v oie  intra - m a m -

m a ire ( s ering ue s pécifique intra - m a m m a ire) .  E lle

es t le  p lus  s ouv ent due à  une in fection  de pa s teu-

relles  ou  de coliba cilles .  L a  récupéra tion  du  pis

n ’es t ja m a is  g a ra ntie  et es t m êm e a s s ez  ra re.  I l

es t donc prudent de réform er la  brebis  pour év i-

ter de s e retrouv er à  l’a g nela g e s u iv a nt a v ec une

brebis  n ’a y a nt qu’un  "qua rtier" fonctionnel et

deux  a g nea ux  à  nourrir.

S i le  "qua rtier" a tte int dev ient froid et v iola cé,

c ’es t le  s ig ne d’une m a m m ite g a ng réneus e,  s ou-

v ent due à  des  s ta phy locoques  dorés  ou  à  des

pa s teurelles .  Q uoi qu’on  fa s s e,  ce  qua rtier es t

des tiné à  s e  g a ng rener et à  tom ber.  S a ns  tra ite-

m ent,  la  brebis  ris que de m ourir,  ce  qu i es t ra re-

m ent le  ca s  pour une m a m m ite a ig uë "ordina ire".

A  l’inv ers e des  m a m m ites  a i-

g uës  ( ou  c lin iques )  qu i s ’ex pri-

m ent pa r des  s y m ptôm es  ob-

s erv a bles  v is uellem ent et qu i

s ont douloureux  pour la  brebis ,

les  mammites chroniques (ou sub-

cliniques) ne s e rév èlent que pa r

la  prés ence d’indura tions  da ns

le  pis .  C elles - c i s e  détectent pa r

pa lpa tion  du  pis  en  cours  ou  en

fin  de la cta tion  et s ont res pon-

s a bles  d’une dim inution  de la

production  de la it et donc d’une

m a uv a is e v ites s e de crois s a nce

des  a g nea ux .  E lles  peuv ent être tra itées  pa r l’a d-

m in is tra tion  d’un  a ntib iotique pa r v oie  g énéra le

m a is  e lles  perdurent g énéra lem ent da ns  le  p is  de

la  brebis  d’a nnée en  a nnée et dev ra ient ég a le-

m ent être une ca us e de réform e,  s urtout pour les

brebis  prolifiques .

I l ex is te  deux  a utres  ty pes  de m a m m ites ,  les

m a m m ites  a trophiques  dues  à  des  m y copla s m es

et les  m a m m ites  inters titie lles  indura tiv es  dues

a u v irus  du  Mae di V is n a .  E lles  eng endrent toutes

deux  une a trophie et une indura tion  du  pis ,  a v ec

pour m êm e cons équence la  d im inution  de la  pro-

duction  la itière des  brebis  et donc de la  v ites s e de

crois s a nce des  a g nea ux .  L a  réform e de ces  brebis

es t cons eillée ca r e lles  ne retrouv eront ja m a is

leur potentie l la itier et s ont s ources  de conta m i-

na tion  des  a utres  brebis .  L es  m a m m ites  a trophi-

ques  peuv ent prés enter une form e a ig uë que peut

s oula g er l’a dm in is tra tion  d’un  a ntib iotique pa r

v oie  g énéra le.

Source des tableaux

R oz ette L  ( D r V étérina ire) .  2 0 0 8 .  Mam m ite s  ch ez  le s  bre b is  al-

laitante s .  B ulletin  de l'A llia nce Pa s tora le  n° 7 8 3 :  1 4  -  1 6 .

La mammite gangréneuse
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Eloigne mouches et autres insectes dont ceux trans-
mettant la langue bleue et le virus de Schmallenberg.
D'autant plus important en l'absence de vaccination!
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D é r o u le m e n t  d e  l ’é tu d e

L’étude a  été conduite  de

2 0 0 8  à  2 0 0 9  a uprès  de

3 3  a g ricu lteurs  fortem ent

im pliqués  da ns  la  g es tion

de pra iries  d ites  de «

ha ute v a leur b iolog ique »

( prim a bles  à  la  MAE  8 ) .

E lle  s ’es t intéres s ée ta nt

à  l’a ctiv ité  de g es tion  de

ces  pra iries  pa r le  pâ tu-

ra g e ex tens if que pa r la

fa uche ta rdiv e.  D es  en-

quêtes  en  ferm e ont per-

m is  de m ieux  ca ra ctéri-

s er les  ex ploita tions  m a is

ég a lem ent d’a ppréhender

les  m otiv a tions  a y a nt

conduit les  ex ploita nts  à

s ’orienter v ers  cette div ers ifica tion  a ins i que les

fre ins  qu i pourra ient en  lim iter le  dév eloppem ent.

L’étude s ’es t pours u iv ie

pa r une a na ly s e du  tem ps

de tra v a il et des  perfor-

m a nces  économ iques .   

L es  rés u lta ts  prés entés  c i-

a près  ne concernent que

les  ex ploita tions  réa lis a nt

une g es tion  de ces  pra iries

pa r pâ tura g e a v ec des

m outons .  L es  ex ploita tions

s ont s c indées  en  deux

g roupes  s elon  le  m ode de

conduite  de ce pâ tura g e :

fix e/tourna nt ou  itinéra nt.

L e pâ tura g e fix e  cons is te  à

la is s er pa ître  les  a n im a ux

s ur une m êm e pa rcelle

c lôturée.  Av ec le  pâ tura g e

L’emprunte des activités humaines, présentes et passées, est fortement ancrée dans le paysage wallon. Prairies
humides de fond de vallée ardennaise, pelouses sèches des coteaux calcaires de la Fagne et de la Famenne, ver-
gers hautes tiges du pays de Herve, landes de haute Ardenne et de Lorraine . . . sont autant d’exemples de milieux
ouverts ou semi-ouverts façonnés par l’homme et pourtant riches d’une diversité biologique qui mérite d’être pré-
servée. Le maintien de ces sites particuliers ne peut s’accomplir sans l’aide d’agriculteurs qui devront cependant
adopter des pratiques extensives et mettre leurs objectifs de production entre parenthèses. En effet, la protec-
tion de la flore et de la faune sauvage est l’objectif à atteindre, bien avant la production de fourrages, de viande
ou de lait. Pour compenser cette perte de revenu, l’Europe a mis en place les méthodes agro-environnementales
(MAE) dans le cadre du Programme de Développement Rural (deuxième pilier de la PAC - Politique Agricole Com-
mune). Les MAE auxquelles les agriculteurs wallons peuvent adhérer sont au nombre de 11 ( ta blea u  1 ) .  Mais ces
aides suffisent-elles à rémunérer correctement le travail accompli ? Une étude subventionnée par la Direction du
Développement rural du SPW a tenté de répondre à cette question . . . en voici les principaux enseignements.

FAIRE PÂTURER DES MOUTONS

SUR DES MILIEUX NATURELS : 

UN ATOUT ÉCOLOGIQUE . . .
ET ÉCONOMIQUE ? 

Pierre Rondia (1), Amélie Turlot (2), Virginie Remience (2), Didier Stilmant (3)(4)

C e ntre  wallon  de  R e ch e rch e s  agron om iqu e s

( 1 )  Un ité Nu trition  an im ale  e t du rab ilité;  ( 2 ) Un ité Mode  d ’élev age ,  B ie n - être  e t Q u alité;    

( 3 )  D éparte m e nt Produ ction s  e t filière s ;  ( 4 )  Un ité S y s tèm e s  agraire s ,  Te rritoire  e t Te ch n olog ie s  de  l’in form ation

TABLEAU 1 – LES MÉTHODES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

Méthode Intitulé
C oncentré à  v olonté

1

C oncentré ra tionné à  5 0  %

E lém ents  du  rés ea u écolog ique et

du  pa y s a g e ( ha ies ,  ba ndes  bois ées ,

a rbres ,  a rbus tes ,  bu is s ons ,  a rbres

fru itiers  ha utes  tig es  et m a res )

2

3

4

5

Pra irie  na turelle

B ordures  herbeus es  ex tens iv es

( tourn ière enherbée,  ba nde de

pra irie  ex tens iv e)

C ouv erture h iv erna le  du  s ol

C u lture ex tens iv e de céréa les

6

7

8

9

Anim a ux  de ra ces  loca les  m ena cées

Fa ible  cha rg e en  béta il

Pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique

B a ndes  de pa rcelles  a m éna g ées

1 0

1 1

Pla n  d’a ction  a g ro- env ironnem enta l

Ag ricu lture biolog ique
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tourna nt,  les  a n im a ux  cha ng ent a u  m oins  une fois

de pa rcelle  dura nt la  s a is on  de pâ tura g e.  Pour ces

deux  ty pes  de pâ tura g e,  le  cha rg em ent ins ta nta né

( nom bre de bêtes  à  l’hecta re)  es t fa ib le.  D a ns  le

ca s  du  pâ tura g e itinéra nt,  les  a n im a ux  s ont rég u-

lièrem ent dépla cés  de petites  pa rcelles  en  petites

pa rcelles  a u  m oy en de c lôtures  m obiles .  L e  cha rg e-

m ent ins ta nta né y  es t p lus  im porta nt.

Précis ons  que cette étude ne porte que s ur l’a cti-

v ité  de g es tion  des  pra iries  prim ées  MAE  8  et non

s ur l’ens em ble des  a ctiv ités  des  ex ploita tions  s u i-

v ies .  L es  a ctiv ités  p lus  conv entionnelles ,  a utres

que celle  de g es tion  de pra iries  de ha ute v a leur

biolog ique,  ne s ont donc pa s  cons idérées  da ns

l’a na ly s e s a uf s i e lles  intera g is s ent a v ec cette

dern ière.  D a ns  ce ca s ,  l’interv ention  d’a ctiv ités

néces s a ires  a u  m a intien  de la  troupe ov ine,  m a is

ex ternes  à  l’a ctiv ité  de g es tion  étudiée,  s ont

com pta bilis ées  com m e une cha rg e ( pa r ex .  im pu-

ta tion  d’un  ferm a g e pour les  pa rcelles  néces s a ires

à  l’h iv erna g e des  a n im a ux ) .  

L e  tem ps  de tra v a il com pta bilis e  le  tem ps  cons a -

cré a ux  différentes  a ctiv ités  inhérentes  a u  tra v a il

de g es tion  des  pra iries  :  

§ Surveillance : dépla cem ents  pour le  s u iv i ré-

g u lier du  troupea u ;

§ Alimentation : tem ps  cons a cré pour nourrir et

a breuv er les  bêtes  ;  

§ Transport : tem ps  néces s a ire  pour ra s s em bler

et conduire les  a n im a ux  s ur une nouv elle

pâ ture,  com prend ég a lem ent le  tem ps  de

pos e des  c lôtures  m obiles  pour le  pâ tura g e

itinéra nt  ;

§ Traitements/soins : a dm in is tra tion  de v erm ifu-

g es ,  tonte,  boucla g e,  pes ée des  a g nea ux ,  etc .  ;  

§ Matériel et bâtiments : prépa ra tion  du  bâ tim ent

pour l’h iv erna g e,  tra v a ux  de ré-

pa ra tion,  cons truction  d’a bris ,

m is e en  éta t des  c lôtures   ;

§ Travail mécanique : entretien  des

pâ tures  ( débrous s a illa g e,  entre-

tien  des  ha ies ,  etc . )  et des  a cti-

v ités  liées  à  la  fa uche ta rdiv e  ;  

§ Autres : tra v a il a dm in is tra tif

( com pta bilité ,  décla ra tions  PAC ,

a ccueil v is iteurs ,  etc . )  et a utres

a ctiv ités  non repris es  précé-

dem m ent ( a g nela g e,  récupéra -

tion  de bêtes  écha ppées ,  etc . ) .

L es  perform a nces  économ iques  re-

la tiv es  à  l’a ctiv ité  de g es tion  des  pra iries  de ha ute

v a leur b iolog ique repos ent s ur le  ca lcu l de la

m a rg e brute et du  rev enu a g ricole  fa m ilia l,  qu i s e

défin is s ent de la  m a nière s u iv a nte :  

§ Ma rg e brute ( MB )  =   produits  tota ux  ( hors

prim es )  – cha rg es  opéra tionnelles

§ R ev enu a g ricole  fa m ilia l ( R AF )  =  produits  to-

ta ux  ( prim es  inc lus es )  – cha rg es  réelles

( opéra tionnelles  et de s tructure)

L e rev enu a g ricole  fa m ilia l,  déterm iné pour cha -

que g roupe défin i c i- a v a nt,  es t ens u ite  com pa ré à

un R AF  m oy en d’ex ploita tions  conv entionnelles

is s u  du  rés ea u com pta ble de la  D AE A ( D irection

de l’a na ly s e économ ique a g ricole) .  

C a r a c té r is t iq u e s  d e s  e x p lo ita t io n s  e t
te m p s  d e  t r a v a i l

Pa rm i les  3 3  a g ricu lteurs  qu i ont pa rtic ipé à

l’étude,  6  utilis ent des  m outons  pour la  g es tion

des  pra iries  :  1  en  pâ tura g e fix e,  2  en  pâ tura g e

tourna nt et 3  en  pâ tura g e itinéra nt.  L a  répa rtition

g éog ra phique des  ex ploita tions  s e concentre s ur

les  rég ions  de la  Fa m enne ( pâ tura g e itinéra nt)  et

de la  G a um e ( pâ tura g e fix e  ou  tourna nt) .  L es

prem ières  s ources  de m otiv a tion  pour les  a g ricu l-

teurs  s ont leur pa s s ion  pour la  na ture et leur in -

térêt pour s a  s a uv eg a rde.  Toutes  les  ex ploita tions

s e trouv ent en  a g ricu lture biolog ique.  E nfin ,  les

a g ricu lteurs  a y a nt recours  a u  pâ tura g e itinéra nt

entretiennent des  s urfa ces  en  m oy enne trois  fois

plus  im porta ntes  que ceux  pra tiqua nt le  pâ tura g e

fix e ou  tourna nt et ce pour un  nom bre d’heures

de tra v a il à  l’hecta re pres que deux  fois  p lus  é lev é

( ta b le a u  2 ) .  

L e  pâ tura g e itinéra nt dem a nde donc da v a nta g e

Pâturage fixe/
tournant

Pâturage
itinérant

C oncentré à  v olonté

Nom bre d’a g ricu lteurs 3

C oncentré ra tionné à  5 0  %

3

Ag ricu lteur à  titre  princ ipa l ( % )

Ag ricu lteur is s u  du  m ilieu  a g ricole  ( % )

E x ploita tion  en  bio  ( % )

S urfa ce a g ricole  utile  m oy.  ex pl.  ( h a)

3 3

6 6

6 6

6 6

1 0 0

7 9

1 0 0

1 1 3

Pra iries  en  MAE 8  ( h a)

C ha rg em ent ( UG B /h a) 1

Unité de tra v a il ( UT F ) 2

Tem ps  de tra v a il m oy.  ( h /h a/an )

3 4

0 , 3

9 2

0 , 5

0 , 2

1 4

0 , 9

2 5

TABLEAU 2 – PROFIL DES EXPLOITATIONS OVINES ET TEMPS DE TRAVAIL RELATIF À CETTE 
                  ACTIVITÉ

1 .  Une un ité  de tra v a il a nnuel corres pond à  1 8 0 0  h  ( S ou rce  E UR O S TAT ) .

2 .  Un UG B  corres pond à  0 , 1 5  ov in  de plus  de 6  m ois .



d’inv es tis s em ent en  tem ps  ( f ig u r e  1 ) ,  nota m -

m ent pour la  s urv eilla nce,  l’a lim enta tion,  le  tra ns -

port ( y  com pris  la  pos e de c lôtures  m obiles )  et les

s oins  donnés  a ux  a n im a ux .  Pour fa ire  fa ce à  la

cha rg e de tra v a il a ccrue g énérée pa r le  pâ tura g e

itinéra nt,  deux  a g ricu lteurs  s ur les  trois  font a ppel

à  de l’a ide ex térieure ( eng a g em ent de pers onnel) .  

R é s u lta ts  é c o n o m iq u e s

L es  perform a nces  économ iques  des  deux  c la s s es

de pâ tura g e fi-

g urent a u  ta -

b le a u  3 .  

Produits

L es  contra intes

s pécifiques  im -

pos ées  à  la

g es tion  des

m ilieux  de

ha ute v a leur

biolog ique ( fa i-

b le  cha rg e a n i-

m a le,  a bs ence

d’a pports  de

fertilis a nts )  les

rendent peu renta bles  s a ns  les

prim es .  C es  dern ières  représ en-

tent 7 7 %  des  produits  pour la

g es tion  pa r pâ tura g e « fix e  ou

tourna nt » et 8 8 %  des  produits

pour la  g es tion  pa r pâ tura g e itiné-

ra nt.  L a  MAE  8  es t la  m éthode

a g ro- env ironnem enta le  m a jori-

ta ire  a ctiv ée s ur ces  pra iries .  S on

m onta nt es t fix é  a rbitra irem ent à

4 5 0  euros /ha /a n.  C ette prim e

peut être a dditionnée à  d’a utres

( B I O,  a utres  MAE )  pu is que le  cu-

m ul des  a ides  s ur une m êm e s ur-

fa ce es t m a intena nt pos s ible  ( le

pla fonnem ent es t s upprim é) .

L’objectif de la  MAE  8  ( a ddition-

née des  a utres  prim es )  es t de

com pens er l’éca rt de m a rg e brute

obs erv é entre une pra irie  de

ha ute v a leur b iolog ique et celle  de

pra iries  conv entionnelles  wa llon-

nes  ( dont le  m onta nt es t fix é  à

1 2 8 0  euros /ha /a n) .  Av ec une MAE

8  dont le  m onta nt v a rie  de 2 0 9  à

2 7 1  euros /ha  ( ta b le a u  3 ) ,  on  es t b ien  en  deçà

des  4 5 0  euros /ha  perm is .  C ette s itua tion  s ing u-

lière rés u lte  de l’a ctiv a tion  de cette prim e pa r les

a g ricu lteurs  s ur une pa rtie  s eu lem ent des  s urfa -

ces  g érées  de la  s orte.  A ins i,  s eu lem ent 4 7  à

6 0 %  des  pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique s ont

décla rées  en  MAE  8 .  D e cette fa çon,  les  a g ricu l-

teurs  s e  donnent une m a rg e de s écurité  en  ca s

de contrôle  pa r l’a dm in is tra tion  des  s uperfic ies

élig ib les  qu i,  lors qu’elles  s ont d is cutées ,  peuv ent

conduire à  des  péna lités  fina ncières .  L a  s itua tion

s em ble heu-

reus em ent

s ’a m éliorer a u-

jourd’hu i a v ec

un écla irc is s e-

m ent des  con-

ditions  d’é lig i-

b ilité  des  pa r-

celles  qu i de-

v iennent

m oins  s u jettes

à  controv ers e.

L e pos te «

m ouv em ent et

a ccrois s em ent

du troupea u »

représ ente la

FIGURE 1 - TEMPS DE TRAVAIL DE CHAQUE ACTIVITÉ RAMENÉ À L’HECTARE SELON LE MODE

DE PÂTURAGE
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Pâturage fixe/
tournant

Pâturage
itinérant

C oncentré à  v olonté

P r o d u its  ( €/h a) ,  d o n t  : 5 2 9

C oncentré ra tionné à  5 0  %

1 0 1 1

MAE 8

B I O

2 0 9

1 3 9

Autres  MAE

Mouv em ent et a ccrois s em ent du  troupea u,

y  inc lus  v ente des  a g nea ux  et réform es

4 7

1 0 6

2 7 1

1 1 3

1 6 1

1 3 4

Autres  produits 3 2 8

C h a r g e s  o p é r a t io n n e l le s  ( €/h a) ,  d o n t  :

Alim enta tion

6 4

4 7

F ra is  v étérina ires

F ra is  d’é lev a g e

4

1 3

C h a r g e s  d e  s t r u c tu r e  ( €/h a) ,  d o n t  : 1 5 8

3 3 2

1 7 1

1 4 9

1 2

1 0

3 8 1

Méca nis a tion

B â tim ent

1 2 6

8

C lôtures

Ferm a g e

1 1

3

Autres 8

Ma r g e  b r u te  ( €/h a) 4 2

1 6 8

5 0

9

7

1 4 6

- 3 7

R e v e n u  a g r ic o le  fa m il ia l  ( €/h a) 3 0 7 4 5 9

TABLEAU 3 – PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DES MODES DE GESTION ( v ale u r m oy e n n e /h a)

3 .  D PU ;  s ubv entions
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v a leur pris e  pa r le  troupea u dura nt l’a nnée.  L a

ca tég orie  « a utres  produits  » reprend les  D PU et

les  s ubv entions .  L es  s ubv entions  s ont des  bud-

g ets  com plém enta ires  a ux  prim es  a ccordés  pa r le

S PW à  certa ins  a g ricu lteurs  im pliqués  da ns  des

g es tions  pa rticu lièrem ent contra ig na ntes   ( ca s

des  pelous es  s èches  g érées  pa r pâ tura g e itiné-

ra nt) .  A ins i,  le  pâ tura g e itinéra nt com pta bilis e

deux  fois  p lus  de recettes  que le  pâ tura g e fix e  ou

tourna nt g râ ce à  da v a nta g e de MAE  a ctiv ées  et

a ux  s ubs ides  a ccordés .  E n  contrepa rtie ,  ce  m ode

de pâ tura g e doit fa ire  fa ce à  des  cha rg es  plus

cons équentes .

Charges opérationnelles

Q uel que s oit le  m ode de pâ tura g e cons idéré,  l’a li-

m enta tion  cons titue le  pos te le  p lus  im porta nt des

cha rg es  opéra tionnelles .  Une dépens e a lim enta ire

plus  é lev ée es t obs erv ée pour le  pâ tura g e itiné-

ra nt ( 1 4 9  euros /ha )  m a is  e lle  res te da ns  l’a bs olu

la rg em ent in férieure à  celle  g énérée pa r un  é le-

v a g e conv entionnel d’ov ins  à  l’herba g e ( 3 6 0  eu-

ros /ha  – D elm otte,  2 0 0 9 ) .  C ette obs erv a tion  s ’ex -

plique pa r une conduite  très  ex tens iv e des  a n i-

m a ux  et pa r une fin ition  des  a g nea ux  hors  de ces

s ites .  L’utilis a tion  de ra ces  rus tiques  ( Ardenna is

roux ,  Merg ella nd)  occa s ionne des  fra is  v étérina i-

res  réduits .  L e  nom bre de tra item ents /a n  es t

d’env iron  1 , 2  ( a ntipa ra s ita ires  et v a cc in  F C O  prin-

c ipa lem ent) .  L e  pos te « fra is  d’é lev a g e » ( cotis a -

tions  AR S I A,  AF S C A,  certifica tion  B I O,  etc . )  res te

s im ila ire  entre les  m odes  de pâ tura g e.

Charges de structure

Au n iv ea u des  cha rg es  de s tructure,  la  m éca nis a -

tion  représ ente le  pos te le  p lus  im porta nt,  dev a nt

les  bâ tim ents ,  l’entretien  des  c lôtures  et les  fer-

m a g es .  L a  m éca nis a tion  entra îne une dépens e

d’env iron  1 2 0  à  1 7 0  euros /ha ,  les  a m ortis s em ents

et fra is  d’entretiens  représ enta nt p lus  de 6 0  %  du

pos te.  L a  dépens e en  ferm a g es  es t fa ib le  ca r les

pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique s ont s ituées

bien  s ouv ent en  rés erv es  na turelles  et s ont cédées

à  titre  préca ire  et g ra tu it.  A  noter que ce pos te

com prend ég a lem ent les  ferm a g es  im putés  pour

les  pa rcelles  d’h iv erna g e des  a n im a ux .  L e  pâ tu-

ra g e itinéra nt occa s ionne des  cha rg es  plus  im por-

ta ntes  a u  n iv ea u des  bâ tim ents .  C ela  rés u lte  des

s ubv entions  a y a nt s erv i à  la  cons truction  de ber-

g eries  ég a lem ent im putées  a u  n iv ea u des  cha rg es

de m a nière à  perm ettre la  com pa ra is on  entre les

g roupes ,  ces  m onta nts  a y a nt déjà  été a ffectés  a u

niv ea u des  produits .  L e  pos te « a utres  »,  p lus  im -

porta nt pour le  pâ tura g e itinéra nt,  reprend les

fra is  qu i ne rentrent pa s  da ns  les  ca tég ories  préci-

tées  ( fra is  de pers onnel,  a cha t de D PU,  fra is  a dm i-

n is tra tifs ,  etc . ) .

Marge brute et revenu agricole familial

L a  m a rg e brute qua s i inex is ta nte,  v oire  nég a tiv e

pour le  pâ tura g e itinéra nt,  es t le  rés u lta t d’une

v a loris a tion  diffic ile  des  a n im a ux  en  ra is on  de leu r

conform a tion  bouchère non conform e à  la  de-

m a nde du  m a rché et des  conditions  du  m ilieu  qu i

ne perm ettent pa s  leur eng ra is s em ent.  Pour ra p-

pel,  les  d ifférentes  prim es  ne s ont pa s  pris es  en

com pte da ns  le  ca lcu l de la  m a rg e brute.  A  titre

de com pa ra is on,  un  é lev a g e conv entionnel

d’ov ins  à  l’herba g e g énère une m a rg e brute hors

prim es  de 4 4 6  euros /ha  ( D e lm otte ,  2 0 0 9 ) .  

Pa r contre,  le  pâ tura g e itinéra nt dég a g e un  rev e-

nu a g ricole  fa m ilia l p lus  im porta nt s u ite  à  da v a n-

ta g e d’a ides  perçues  ( MAE  et s ubv ention)  et ce,

m a lg ré des  cha rg es  plus  fortes .

Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 2012

FIGURES 2 ET 3 -MARGE BRUTE ADDITIONNÉE DU MONTANT DES PRIMES PERÇUES ( e u ros /h a) : SITUATION LORS DE L'ÉTUDE (FIG. 2) ET SIMULATION

PRIMES NATURA 2000 INCLUSES (FIG. 3)
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R e n ta b i l i té  :  c o m p a r a is o n  a v e c
u n e  a c t iv ité  c o n v e n t io n n e l le

L a  m a rg e brute des  a ctiv ités  de g es tion  de

pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique pa r des

ov ins ,  prim es  com pris es ,  es t proche des

5 2 3  euros /ha  de m a rg e brute hors  prim es

d’un  a telier conv entionnel d’ov ins  à  l’her-

ba g e  ( f ig u r e  2 ) .   Toutefois ,  on  es t loin

d’a tteindre les  1 2 8 0  euros  de m a rg e brute

pa r ha  de pra irie  conv entionnelle  qu i res te la  v a leur

de référence pour le  ca lcu l de la  prim e MAE  8 .  R a p-

pelons  a us s i que cette étude a  été m enée en  2 0 0 8

et 2 0 0 9 ,  s oit jus te a v a nt l’ins ta ura tion  des  indem ni-

tés  du  prog ra m m e Na tura  2 0 0 0 .  I l conv ient donc

de ten ir com pte de ces  a ides  s pécifiques  qu i peu-

v ent s ’a dditionner a ux  MAE  pour a uta nt que les

pa rcelles  s e  trouv ent en  z one Na tura  2 0 0 0 .  L a  con-

v erg ence des  objectifs  entre les  MAE  et Na tura

2 0 0 0  font que bon nom bre de pra iries  é lig ib les

pour les  MAE  le  s ont a us s i pour Na tura  2 0 0 0 .  L a  f i -

g u r e  3  prés ente les  rés u lta ts  de la  fig ure 2  a ux -

quels  s ont a joutés  les  prim es  Na tura  2 0 0 0 .  C ette

s im ula tion  cons idère que toutes  les  pra iries  de

ha ute v a leur b iolog ique s e trouv ent en  z one Na tura

2 0 0 0  ( a v ec contra intes  fortes )  et qu’elles  font l’ob-

jet d’un  a rrêté publié  a u  Moniteur belg e.  Moy enna nt

ces  hy pothès es ,  on  obs erv e une a m éliora tion  de la

s itua tion  s a ns  pour a uta nt a tte indre la  v a leur s eu il

de 1 2 8 0  euros /ha .  E nfin ,  une ha us s e des  prim es

tota les  de 2 0 0  euros /ha  en  m oy enne peut être ob-

tenue s i l’ens em ble des  pra iries  g érées  en  ha ute

v a leur b iolog ique es t prim é MAE  8 .

A  ce s ta de,  on  pourra it conclure à  une renta bilité

ins uffis a nte des  a ctiv ités  de g es tion  de pra irie  de

ha ute v a leur b iolog ique pa r des  m outons .  L’objec-

tif n ’éta nt pa s  da ns  le  ca s  prés ent de produire des

denrées  a lim enta ires  m a is  b ien  d’œuv rer en  fa -

v eur de la  b iodiv ers ité,  v ou loir à  tout prix  une

m a rg e brute équiv a lente à  celle  de pra iries  con-

v entionnelles  a - t- e lle  dès  lors  un  s ens  ? C e qu i

im porte,  c ’es t de fourn ir à  l’a g ricu lteur une jus te

rém unéra tion  pour les  s erv ices  rendus  à  la  s ocié-

té.  I l pa ra ît donc opportun  de com pléter cette

com pa ra is on  en  s ’intéres s a nt a u  rev enu du  tra v a il

g énéré pa r cette a ctiv ité  de g es tion.  D a ns  ce con-

tex te,  le  rev enu a g ricole  pour l’a ctiv ité  de g es tion

ex clus iv e de pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique,

ex prim é pa r un ité  de tra v a il fa m ilia l ( R AF /UT F ) ,

es t s upérieur à  celu i d’une a ctiv ité  conv ention-

nelle  ( de 1 , 3  à  1 , 5  fois  -  ta b le a u  4 ) .  L es  prim es

MAE  perm ettent donc,  en  m oy enne,  d’a s s urer un

rev enu correct à  un  a g ricu lteur qu i s era it occupé

à  tem ps  ple in  pour cette a ctiv ité.  Toutefois ,  les

a g ricu lteurs  s ont ra rem ent pris  à  cent pour cent à

la  g es tion  des  pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique,

le  pâ tura g e itinéra nt fa is a nt fig ure d’ex ception.  I l

es t donc utile  d’a v oir une im a g e plus  réa lis te  de

la  s itua tion  qu i tienne com pte à  la  fois  des  heures

pres tées  pour les  a ctiv ités  de g es tion  et pour cel-

les  p lus  conv entionnelles .  O n peut a ins i ca lcu ler

un  « rev enu m ix te » ( ta b le a u  4 ) .  I l  représ ente le

rev enu réellem ent dég a g é pa r l’a ctiv ité  de g es tion

en fonction  du  tem ps  cons a cré a uquel es t a jouté

le  rev enu d’une a ctiv ité  conv entionnelle  pour le

tem ps  res ta nt d’un  équiv a lent tem ps  ple in .  Au  v u

du fa ib le  nom bre d’un ités  de tra v a il occupés  pa r

le  pâ tura g e fix e  ou  tourna nt ( 0 , 2  UT F ) ,  s on  rev e-

nu m ix te res te proche de celu i d’une a ctiv ité  a g ri-

cole  conv entionnelle  a lors  que celu i du  pâ tura g e

itinéra nt lu i es t s upérieur.

P o u r  c o n c lu r e  .  .  .

B ien  que la  m a rg e brute à  l’hecta re de pra irie  de

ha ute v a leur b iolog ique n ’a tteig ne pa s  celle  d’une

pra irie  conv entionnelle ,  les  prim es  et a utres  s ub-

s ides  dis ponibles  perm ettent à  l’a g ricu lteur d’ob-

ten ir un  rev enu a g ricole  fa m ilia l s uffis a nt que

pour rendre cette a ctiv ité  pérenne.  

L a  g es tion  de ces  pra iries  a u  m oy en du  pâ tura g e

ex tens if pa r des  m outons  représ ente donc une

opportunité  de div ers ifica tion  à  ne pa s  nég lig er.

C ependa nt,  l’eng a g em ent de l’a g ricu lteur da ns

cette v oie  l’a m ènera  à  repens er s es  pra tiques  ( en

m etta nt s es  objectifs  de productiv ité  de côté)  et à

a cquérir une technic ité  a utre pour répondre effi-

ca cem ent a ux  objectifs  de cons erv a tion  des  m i-

lieux  na turels .  Mêm e s i l’a ctiv ité  de g es tion  s e

doit d’être renta ble  pour être pérenne,  la  pa s s ion

com m une pour la  na ture qu i a n im e ces  a g ricu l-

teurs  es t prim ordia le  pour m ener à  b ien  la  m is -

s ion  qu i leur es t confiée.

Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 2012

*  Unité  de tra v a il fa m ilia l

4 .  R AF  m ix te =  0 , 2  x  R AF  g es tion  +  0 , 8  x  R AF  conv entionnel

5 .R AF  m ix te =  0 , 9  x  R AF  g es tion  +  0 , 1  x  R AF  conv entionnel

Pâturage fixe/
tournant

Pâturage
itinérant

C oncentré à  v olonté

R AF  g es tion  ( e u ros /UT F * )  4 1 1 2 7

C oncentré ra tionné à  5 0  %

3 9 9 8 4

R AF  conv entionnel ( e u ros /UT F * )

R AF  m ix te ( e u ros /UT F * )

2 6 9 7 0

2 7 5 8 0 4

2 9 7 7 1

3 6 6 7 0 5

TABLEAU 4 – COMPARAISON DU REVENU AGRICOLE FAMILIAL (RAF) ENTRE UNE

ACTIVITÉ CONVENTIONNELLE ET CELLE DE GESTION
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E nfin ,  la  dépenda nce a ux  prim es  rend

cette a ctiv ité  la rg em ent tributa ire  des

orienta tions  politiques  qu i s eront don-

nées  a u   deux ièm e pilier de la  PAC .

Toutefois ,  l’a ctiv ité  de g es tion  des

pra iries  de ha ute v a leur b iolog ique de-

v ra it s ubs is ter,  v oire  s ’a m plifier,  s u ite

a u  « v erdis s em ent de la  PAC  ».  

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

D elm otte C .,  Va ndies t P.,  Wina nce E .  et D e-

cruy ena ere V.  2 0 0 9 .  An aly s e  te ch n ico- écon o-

m iqu e  de  la cam pagn e  2 0 0 6 .  Te n dan ce  2 0 0 7 -

2 0 0 8 .  S PW:  7 4  p.

E tu de  s u bv e ntion n ée  par le  S e rv ice  pu b lic  de

Wallon ie  ( S PW)  -  D ire ction  G én érale  de  l’Agri-

cu ltu re ,  de s  R e s s ou rce s  n atu re lle s  e t de  l’E nv i-

ron n e m e nt -  D ire ction  du  D év e loppe m e nt ru ral.   

Nou s  re m e rc ion s  v iv e m e nt le s  agricu lte u rs

ay ant partic ipé à l’étu de  ain s i qu e  la D ire ction

de  l’an aly s e  écon om iqu e  agricole  du  S PW pou r

la fou rn itu re  de  don n ée s  is s u e s  de  le u r rés e au

com ptable .

Vous  v endez  v otre viande sous forme de colis d irecte-

m ent a ux  cons om m a teurs  ou  g roupem ents  de cons om -

m a teurs  ou  v ous  conna is s ez  des  é lev eurs  qu i le  font? 

Vous  a v ez  une a ctiv ité  de tondeur ou  conna is s ez  un

tondeur nouv ellem ent ins ta llé?

Votre é lev a g e / a ctiv ité  prés ente des  pa rticu la rtités  qu i

v a lent à  être connues ?

N'HÉSITEZ PLUS À NOUS LE FAIRE SAVOIR... POUR LE BÉNÉFICE DE

TOUS À COMMENCER PAR LE VÔTRE!

L a F I C O W,  e n  tant qu e  C on s e il de  F ilière s ,  s 'in s crit com m e

organ is m e  s ou te n ant l'e n s e m ble  de s  m aillon s  de  la filière

ov in e  e t caprin e .  A  ce  titre ,  au  qu otid ie n ,  n ou s  s om m e s  ré-

gu lière m e nt e n  contact av e c  le s  con s om m ate u rs  e t au tre s

de m an de u rs  de  b ie n s  e t s e rv ice s .

ficow@ficow.be ou  0 8 1 /6 2 .7 4 .4 7

La FICOW à votre service, 

!AIDEZ-NOUS... A IDEZ-VOUS!
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C o m m e n t  o p t im is e r  la  p r o d u c t io n  d e

la  p r a ir ie  ?

Une pra irie  productiv e réduit cons idéra blem ent le

prix  de rev ient de récolte  pa r tonne de m a tière s è-

che.  L a  productiv ité  d’une pra irie  dépend du  po-

tentie l des  es pèces  pra iria les  s em ées  ou  na turelle-

m ent prés entes ,  de leur a da pta bilité  a u  s ol et a u

clim a t,  de leur peuplem ent et de leur â g e.  C e po-

tentie l de production  es t à  prés erv er en  év ita nt

des  erreurs  d’ex ploita tion  te lles  que le  s urpâ tura g e

ou le  s ous  pâ tura g e et en  év ita nt le  dév eloppe-

m ent de pla ntes  a dv entices  concurrentes .  L’utilis a -

tion  de v a riétés  rés is ta ntes  a ux  m a la dies  com m e

les  rou illes  perm et ég a lem ent de prés erv er le  po-

tentie l de rendem ent et de qua lité  de la  pra irie .

Un déprim a g e tôt a u  printem ps  es t un  ex cellent

m oy en de dens ifier et d’a v oir p lus  de ta lles .  Pour

a v oir une productiv ité  optim a le il fa ut une s urfa ce

folia ire  s uffis a nte.  Pour l’obten ir il fa ut a s s urer un

bon recouv rem ent des  pla ntes  et une ha uteur

d’herbe s upérieure à  5 , 5  cm .

L es  v a leurs  énerg étiques  et protéiques  dépendent

de l’es pèce,  du  ra pport feu illes /tig es ,  du  ry thm e

d’ex ploita tion,  de la  proportion  de feu illes  entrées

en s énes cence et de la  prés ence de m a la die  s ur

le  feu illa g e qu i a ltère l’a ppétibilité  et la  d ig es tib ili-

té.  Pépin ière de s élection  de pla ntes  fourra g ères ,

contrôle  de la  rés is ta nce a ux  m a la dies .

C o m m e n t  o p t im is e r  le  p âtu r a g e  ?

L e fourra g e de qua lité  pâ turé es t de loin  le  p lus

économ ique,  pa rce qu’il ne néces s ite  pa s  de ré-

colte  m éca nique,  m a is  a us s i pa rce qu’un  fourra g e

de bonne qua lité  a  un  encom brem ent fa ib le  et

v a loris e  m ieux  le  concentré.

Plus  la  pa rt de fourra g e pâ turé es t im porta nte

plus  le  coût a lim enta ire  ba is s e.  Pour y  pa rv enir,  il

fa ut prév oir des  es pèces  ca pa bles  de produire ou

de cons tituer des  s tock s  s ur p ied ta nt que les

a n im a ux  peuv ent res ter dehors .  D es  s olutions

ex is tent pour les  périodes  es tiv a les  ou  h iv erna les .

L a  ca pa cité  d’ing es tion  de la  brebis  v a rie  bea u-

coup en  fonction  de la  g ra v idité,  du  s ta de de g es -

ta tion  et du  nom bre d’a g nea ux .  A  cha cun des

s ta des ,  il es t fonda m enta l de com pa rer la  ca pa ci-

té  d’ing es tion  ( C I )  a ux  bes oins  énerg étiques  et

La rentabilité de l’élevage ovin dépend en grande partie de la gestion des ressources fourragères. Ces ressources

peuvent être optimisées par l’accroissement de la production de matière sèche à l’hectare, par la qualité du four-

rage adaptée à l’animal et à son stade physiologique, et par la proportion de fourrages stockés par rapport aux

fourrages totaux consommés dans l’élevage. Enfin, les particularités de l’espèce ovine font qu’à certains stades

physiologiques (fin de gestation, début de lactation, préparation à la lutte, finition des agneaux), l’animal est par-

ticulièrement exigeant.

Orienter son système fourrager consistera donc à choisir des espèces et des variétés adaptées à ces périodes exi-

geantes qui peuvent varier d’une exploitation à une autre en fonction de la date d’agnelage et du système : plein

air intégral, demi plein air, demi-bergerie.

QUELLES PRAIRIES
POUR LES OVINS ?

CONDUITE DE LA PRAIRIE ET

CHOIX DES ESPÈCES FOURRAGÈRES 
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants (GNIS - France)
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protéiques .  A ins i on  peut cons ta ter le  n iv ea u de

qua lité  ex ig é à  cha que s ta de phy s iolog ique de la

brebis  ( ta b le a u  1 ) .

L a  qua lité  v a  de pa ir a v ec la  productiv ité  et les

pa ra m ètres  s e  m ultip lient entre eux  v ers  le  ba s

com m e v ers  le  ha ut :  p lus  le  fourra g e es t de

bonne v a leur a lim enta ire,  m oins  il es t encom -

bra nt,  ce  qu i s e  tra duit pa r une a m éliora tion  des

perform a nces  a n im a les .  I l fa ut g érer l’a lim enta -

tion  en  fonction  du  s ta de phy s iolog ique de la  bre-

bis  et du  s ta de de dév eloppem ent de la  p la nte

fourra g ère.  Une la rg e g a m m e d’es pèces  et de v a -

riétés  en  cons ta nte a m éliora tion  s ont m is  à  la

dis pos ition  des  é lev eurs .  L eur choix  doit prendre

en com pte les  bes oins  des  brebis  a ux  différents

s ta des  de production  et l’a ptitude des  es pèces  à

com bler ces  bes oins  a ux  différentes  époques  de

l’a nnée ( ta b le a u  2 ) .

L a  f in it io n  d e s  a g n e a u x  à l ’h e r b e  :
c ’e s t  p o s s ib le

L es  bes oins  des  a g nea ux  en  fin ition ,  c ’es t à  d ire

a u  delà  de 3 0  k g  de poids  v if v a rient en  fonction:

ü du s ex e :  + 3 %  de bes oins  pour les  fem elles  ;

ü du G MQ  :  +  ou  – 8 %  pa r tra nche de 5 0

g ra m m es  ;

ü du ty pe g énétique du  m outon :  1 0 %  d’éca rt

entre les  ty pes  à  potentie l é lev é et les  a utres .

Un a g nea u m â le de 3 0  k g  à  potentie l m odéré a v ec

un G MQ  de 3 0 0  g  a ura  des  bes oins  de 1 , 2 5  UF v /j

et 1 1 1  g /j  de PD I .  Un a g nea u à  potentie l é lev é a ura

des  bes oins  de 0 , 9 8  UF v /j  et de 1 1 4  g /j  de PD I .

D es  es pèces  fourra g ères  s ont tout à  fa it ca pa bles

d’a tteindre ce n iv ea u de v a leur pour s a tis fa ire  les

bes oins  des  a n im a ux  s a ns  a pport d’a lim ent concen-

TABLEAU 2 – APTITUDE DES ESPÈCES FOURRAGÈRES À RÉPONDRE AUX BESOINS DES BREBIS SELON LES ÉPOQUES DE L’ANNÉE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

B R E B I S  À

L ’E N T R E T I E N

R a y  g ra s s  a ng la is

F étuque élev ée

D a cty le

R a y  g ra s s  d’I ta lie

R a y  g ra s s  d’I ta lie

Juillet Août Sept. Oct.

R a y  g ra s s

a ng la is

L uz erne

Nov. Déc.

F étuque

élev ée

B R E B I S

S U I T ÉE S

A G N E A U X

E N

F I N I T I O N

F étuque des  prés

B rom e

L otier

R a y  g ra s s  a ng la is

Trèfle  b la nc

D a cty le

B rom e

Trèfle  b la nc

F étuque des  prés

Trèfle  inca rna t

Trèfle  d’a lex a ndrie

C olz a

R a y  g ra s s

a ng la is

F étuque des  prés

L otier

TABLEAU 1 – EVOLUTION DES BESOINS ET DE LA CAPACITÉ D’INGESTION (CI) DE LA BREBIS EN FONCTION DE SON STADE PHYSIOLOGIQUE

Brebis de 60 kg
gestante de 2

agneaux

Besoins
d’entretien

Besoins de
reconstitution

( p o u r  1 0 0  g r
d e  G MQ / j o u r )

Semaines  
-6 et -5

Semaines 
-4 et -3

Semaines 
-2 et -1

Semaines 
0 à +3

C oncentré à  v olonté

U F L 0 , 7 1 1 , 2 7 0 , 8 1 0 , 9 7 1 , 2 1 1 , 9 1

P D I  ( gr)
C I
U F L  /  C I

5 4

1 , 7

7 6

1 , 7

0 , 4 1 0 , 7 4

8 8

1 , 5

1 1 2

1 , 4 5

0 , 5 4 0 , 6 7

1 3 2

1 , 3 2

1 8 4

1 , 9 6

0 , 9 2 0 , 9 7

Semaines 
+4 à +6

Semaines 
+7 à +10

1 , 7 1

C oncentré ra tionné à  5 0  %

1 , 4 6

1 6 4

2 , 1 6

1 3 4

2 , 3 1

0 , 7 9 0 , 6 3

Agnelage



tré  s upplém enta ire  ( cf.  ta b le a u  3 ) .  A ins i les  re-

pous s es  de da cty le,  de ra y - g ra s s  a ng la is ,  de fétuque

des  prés ,  a s s ociées  a u  trèfle  b la nc perm ettent d’a t-

te indre fa c ilem ent l’objectif.  Pour y  a rriv er il es t ce-

penda nt néces s a ire  de res pecter quelques  règ les  :

ü offrir a ux  a n im a ux  une ha uteur d’herbe s uf-

fis a nte,  entre 5  et 1 2  cm ,  a fin  que l’a n im a l

a it une ing es tion  ra pide.  ;

ü org a nis er un  pâ tura g e tourna nt ra pide a fin

qu’il n ’y  a it que de jeunes  repous s es .

L e choix  de l’es pèce s e fera  en  fonction  du  ty pe

de s ol et de la  période de fin ition  des  a g nea ux .

Pa r ex em ple pour des  fin itions  d’a g nea ux  entre

fin  a oût et s eptem bre des  pâ tures  de ra y - g ra s s

a ng la is  et trèfle  b la nc en  s ol s a in  s eront pa rticu-

lièrem ent a da ptées .  D e m a rs  à  octobre :  le  brom e

fourra g er et le  da cty le,  a v ec du  trèfle  b la nc ou  du

lotier en  s ol s écha nt conv iendront pour toute la

période.  Pour ces  es pèces ,  il es t pos s ible  de ca ler

une fa uche da ns  l’a nnée,  nota m m ent pour le  da c-

ty le  pour réa lis er un  étêta g e effica ce et obtenir

des  repous s es  feu illues  ( ta b le a u  2 ) .

E n  r é s u m é

ü L’herbe es t le  fourra g e le  m oins  coûteux  à

produire encore fa ut- il b ien  ex ploiter s es

pra iries ,  en  év ita nt s urpâ tura g e,  s ous  pâ tu-

ra g e et en  ex ploita nt une herbe à  une ha u-

teur s upérieure à  5 , 5  cm .  C ette g es tion  es t

optim is ée pa r l’utilis a tion  de v a riétés  fourra -

g ères  rés is ta ntes  a ux  m a la dies  ;

ü L’a lim enta tion  à  l’herbe des  ov ins  doit pren-

dre en  com pte le  s ta de phy s iolog ique et les

bes oins  des  a n im a ux  a ux  différentes  pério-

des  de l’a nnée ;

ü L e bon choix  des  es pèces  fourra g ères  per-

m et d’a lim enter les  a n im a ux ,  brebis  com m e

a g nea ux ,  a u  pâ tura g e penda nt une g ra nde

pa rtie  de l’a nnée.

R é fé r e n c e  

G NI S .  2 0 0 9 .  Q u e lle s  prairie s  pou r le s  ov in s ? S a lon

Tech 'O v in  2 0 0 9 .  http : //www.prairie s - gn is .org/im g/actu /prai-

rie s % 2 0 te ch % 2 0 ov in % 2 0 de f1 .pdf

Source des tableaux 1 et 3

I NR A.  2 0 0 7 .  Alim e ntation  de s  bov in s ,  ov in s  e t caprin s .  E d.

Q ua e,  3 3 0 p.

TABLEAU 3 – VALEURS DES PRINCIPALES ESPÈCES FOURRAGÈRES

Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 2012

UFL / kg de MS
( s tade  fe u illu )

UEM 
( Un ité d ’E n com -

bre m e nt Mou ton )

UFL / UEM UFL / kg de MS
( s tade  débu t

ép iais on )

UEM UFL / UEM

C oncentré à  v olonté

R G A 1 , 0 3 0 , 9 5 1 , 0 8 0 , 9 4 1 , 1 0

C oncentré ra tionné à  5 0  %

0 , 8 5

F étu q u e  éle v ée

D a c ty le

F étu q u e  d e s  p r és

B r o m e

0 , 8 5

0 , 9 8

0 , 9 6

0 , 8 3

1 , 0 3

0 , 9 8           

( ép i 1 0  cm )

0 , 8 1

0 , 8 6

0 , 8 8

1 , 1 8

0 , 7 6

0 , 8 7

1 , 2 7

1 , 1 4

0 , 9 3

0 , 8 9

1 , 0 9

1 , 0 0

0 , 6 9

0 , 8 7

1 , 0 6

1 , 0 8

0 , 8 8

0 , 8 2

T r èf le  b la n c
1 , 0 9  

( v égétatif)
0 , 8 3 1 , 3 1

0 , 9 8

( florais on )
0 , 8 6 1 , 1 4

16



L'a pport de concentré a ux  jeunes  a g nea ux  en  pra i-

rie  penda nt la  période d’a lla item ent es t le  fa it de

nom breux  é lev eurs ,  m a is  s urtout des  é lev eurs  s é-

lectionneurs  qu i es pèrent a ins i v oir leurs  a g nea ux

croîtrent p lus  v ite  pour ex prim er a u  plus  tôt leurs

év entuels  a touts .  R ev ers  de la  m éda ille  :  le  coût de

l’a lim ent,  le  s urplus  de tra v a il et l’év entuelle  a ccou-

tum a nce des  a g nea ux  à  recev oir un  a lim ent com -

plém enta ire,  a ccoutum a nce qu i peut s e  tra duire  pa r

une difficu lté  d’a da pta tion  à  une conduite  ex c lus iv e

à  l’herbe qu i s era it pra tiquée u ltérieurem ent.

Trois  es s a is  ont été m enés  pa r l’I NR A de T heix

pour év a luer l’intérêt de cette com plém enta tion

a lim enta ire  s ur les  perform a nces  de crois s a nce et

d’a ba tta g e d’a g nea ux  de boucherie  rentrés  en

berg erie  a u  s ev ra g e pour y  être fin is .

C o n d u ite  d e s  e s s a is  ( Tab le au  1 )

L es  trois  es s a is  ont été réa lis és  a v ec des  a g nea ux

de ra ce I le  de F ra nce a lla ités  doubles .  Av a nt la

m is e à  l’herbe,  les  a g nea ux  de cha que es s a i

éta ient m enés  en  un  s eu l lot et recev a ient tous  un

com plém ent a lim enta ire  à  v olonté ( m a ïs  g ra in  hu-

m ide) .  A  la  m is e à  l’herbe,  interv enue à  l’â g e de

5 0  jours  en  m oy enne,  les  a g nea ux  de cha que es s a i

ont été s c indés  en  deux  g roupes  hom og ènes  :  un

g roupe n ’a  plus  reçu  le  com plém ent a lim enta ire

(N C )  et l’a utre à  continuer à  le  recev oir (C ) .  L es

brebis  n ’éta ient pa s  com plém entées  en  pra irie .

Après  9  s em a ines  de pâ tura g e,  tous  les  a g nea ux ,

a lors  â g és  de 1 6  s em a ines ,  ont été s ev rés  et ren-

trés  en  berg erie  pour fin ition  a v ec du  concentré et

du  foin .  I ls  ont été a ba ttus  ( ou  s ortis  d’ex périence

pour les  a n im a ux  de renouv ellem ent)  à  4 0  k g  v ifs

pour les  m â les  et 3 8  k g  pour les  fem elles .

L’es s a i 1  ( a nnée 1 )  et l’es s a i 2  ( a nnée 2 )  ont com -

pa ré les  perform a nces  d’a n im a ux  bénéfic ia nt d’une

m êm e dis ponibilité  en  herbe ( cha rg em ent de 1 2  bre-

bis  hecta re,  rota tion  de cha que lot s ur 3  pa rcelles  de

1 7 0 0  m ² cha cune) .  L’es s a i 1  a  com pa ré 2  lots  ( NC  et

C )  ta ndis  que l’es s a i 2  a  dupliqué la  com pa ra is on  de

2  lots  pour pouv oir év entuellem ent confirm er les  ob-

s erv a tions  fa ites  (N C 1  et C 1  – N C 2  et C 2 ) .

Intérêt d’une complémentation des

agneaux au pâturage pendant

la période d’allaitement

Dans le précédent numéro de Filière Ovine et Caprine, nous vous avons pré-

senté deux essais réalisés par l’Institut National de Recherche Agronomique

(INRA) de Clermont-Ferrand-Theix. Ces essais mettaient en évidence l’inté-

rêt zootechnique d’une distribution de concentré à volonté à des agneaux

engraissés en bergerie par rapport à un rationnement et une alimentation

davantage basée sur l’ingestion de fourrage. Une approche économique

mettait également en exergue une distribution à volonté du concentré et ce

même au prix élevé qui est le sien actuellement.

Le prix élevé des aliments interpelle aussi les producteurs d’agneaux

d’herbe qui sont nombreux à complémenter leurs agneaux en prairie. Cette

complémentation est-elle vraiment nécessaire et, surtout, l’est-elle vrai-

ment avant le sevrage, quand les agneaux disposent du lait maternel et

d’une herbe de qualité ? L’INRA de Clermont-Ferrand-Theix a répondu à

cette question par le biais d’une étude diffusée en 1988 (voir Filière ovine

et Caprine n° 29) et d’essais menés en 1992. Ces essais, bien qu’anciens,

conservent toute leurs valeur et conclusions et restent un guide dans la

conduite des agneaux en prairie. Ils vous sont présentés ci-après.

Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 2012
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L’es s a i 3  ( a nnée 3 )  a  com pa ré les  perform a nces

d’a n im a ux  bénéfic ia nt ou  non d’un  com plém ent a li-

m enta ire  m a is  s e lon  que la  d is ponibilité  en  herbe

éta it fa ib le  (B N C  et B C  -   cha rg em ent de 1 9  brebis

hecta re,  rota tion  de cha que lot s ur 4  pa rcelles  de

7 8 0  m ² cha cune)  ou  im porta nte (H N C  et H C  -

cha rg em ent de 1 3  brebis  hecta re,  rota tion  de cha -

que lot s ur 4  pa rcelles  de 1 1 5 0  m ² cha cune) .

R é s u lta ts  z o o te c h n iq u e s  e t  s a n ita ir e s  
( Tab le au  2 )

C r o is s a n c e  a u  p âtu r a g e

D a ns  les  3  es s a is  et pour tous  les  lots ,  qu ’ils  s oient

com plém entés  ou  non,  la  crois s a nce des  a g nea ux

en pra irie  a  été s a tis fa is a nte.  Av a nt s ev ra g e,  cette

crois s a nce dépend fortem ent de la  production  la i-

tière des  brebis .  E lle  a  cependa nt toujours  été plus

im porta nte pour les  lots  com plém entés .

§ D a ns  l’essai 1,  la  com plém enta tion  ( 1 2 , 3  k g

de MS )  a  perm is  un  g a in  de crois s a nce m a -

joré de 1 4  %  ( 3 1 5  g r/j  contre 2 7 6  g r/j )  -  s ta-

tis tiqu e m e nt s ign ificatif - ;

§ D a ns  l’essai 2,   la  com plém enta tion  du  pre-

m ier g roupe ( 1 3 , 9  k g  de MS )  n ’a  perm is  a u-

cun g a in  de crois s a nce s ig n ifica tif ( 2 8 9  g r/j

contre 2 8 1  g r/j )  ta ndis  que celle  du  deux ièm e

g roupe ( 9 , 4  k g  de MS )  a  perm is  une crois -

s a nce m a jorée de 9  %  ( 2 9 4  g r/j  contre 2 6 9

g r/j )  -  s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif -  ;  

§ D a ns  l ’essai 3,  a v ec une fa ib le  d is ponibilité

d’herbe,  la  com plém enta tion  ( 1 6 , 0  k g  de

MS )  a  perm is  un  g a in  de crois s a nce m a joré

de 2 7  %  ( 2 8 7  g r/j  contre 2 2 6  g r/j )  -  s tatis ti-

qu e m e nt s ign ificatif - .  Av ec une herbe a bon-

da nte,  la  com plém enta tion  ( 1 7 , 5  k g  de MS )

n’a  perm is  a ucun g a in  de crois s a nce s ig n ifi-

ca tif ( 2 7 7  g r/j  contre 2 7 6  g r/j ) .

Croissance en bergerie

R entrés  en  berg erie

lors  du  s ev ra g e,  les

a g nea ux  des  3  es s a is

ont eu  de belles  crois -

s a nces  m oy ennes  du-

ra nt leur période de fi-

n ition  ( de 2 7 7  à  3 6 9

g r/j ) .  L a  tenda nce ob-

s erv ée a u  pâ tura g e

s ’es t inv ers ée,  ce  s ont

les  a g nea ux  non com -

plém entés  a v a nt s e-

v ra g e qu i ont eu  les  m eilleures  crois s a nces ,  à  l’ex -

ception  de ceux  de l’es s a i 3  qu i bénéfic ia ient d’une

herbe en  a bonda nce ( - 9 % ,  3 0 1  g r/j  contre 3 2 9  g r/j ) .

§ D a ns  l’essai 1,  les  a g nea ux  non com plém en-

tés  en  pra irie  ont eu  une crois s a nce a près  s e-

v ra g e s upérieure de 1 2  %  pa r ra pport à  celle

des  a g nea ux  com plém entés  ( 3 6 9  g r/j  contre

3 3 0  g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif - ;

§ D a ns  l’essai 2,  les  a g nea ux  non com plém en-

tés  en  pra irie  ont eu  une crois s a nce a près

s ev ra g e s upérieure de 2 3  %  da ns  la  pre-

m ière réplica tion  ( 3 4 0  g r/j  contre 2 7 7  g r/j )  –

s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif – et de 2  %  da ns

la  deux ièm e réplica tion  ( 3 3 3  g r/j  contre 3 2 6

g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif -  ;  

§ D a ns  l’essai 3,  a v ec une fa ib le  d is ponibilité

d’herbe,   les  a g nea ux  non com plém entés  en

pra irie  ont eu  une crois s a nce a près  s ev ra g e

s upérieure de 3  %  pa r ra pport à  celle  des

a g nea ux  com plém entés  ( 2 9 7  g r/j  contre 2 8 7

g r/j )  – s tatis tiqu e m e nt n on  s ign ificatif - .

Consommation d’aliments et de foin en bergerie

L ors  de la  période de fin ition  en  berg erie,  les

a g nea ux  qu i n ’a v a ient pa s  été com plém entés  en

pra irie  ont da v a nta g e cons om m é d’a lim ents  ( m a ïs

g ra in  hum ide +  concentré)  et de foin  que ceux  qu i

a v a ient été com plém entés  ( s tatis tiqu e m e nt s ign ificatif) ,  à

l’ex ception  de ceux  de la  prem ière réplica tion  de

l’es s a i 2  [ - 1 , 7  k g  de MS  d’a lim ents  cons om m és  ( 1 6 , 6

k g  contre 1 8 , 3  k g ,  s oit - 9 % )  et - 1 , 3  k g  de MS  de

foin  cons om m é ( 1 2 , 8  k g  contre 1 4 , 1  k g ,  s oit - 9 % ) ] .

§ D a ns  l’essai 1:  + 8 , 3  k g  de MS  d’a lim ents

cons om m és  ( 3 1 , 4  k g  contre 2 3 , 1  k g ,  s oit +

3 6 % )  et + 1 , 1  k g  de MS  de foin  cons om m é

( 7 , 4  k g  contre 6 , 3  k g ,  s oit + 1 7 % ) ;

§ D a ns  l’essai 2 ( deux ièm e réplica tion) :  + 3 , 4

k g  de MS  d’a lim ents  cons om m és  ( 1 9 , 2  k g  de

ESSAI 1 ESSAI 2

Nombre agneaux

N C

1 2

C

1 2

N C 1

1 2

C 1

1 2

N C 2

1 2

Date mise à l’herbe

Date sevrage
e1 8 /0 4 e

e2 3 /0 6 e

CRITÈRES D’ALLOTEMENT

 üD a te  n a is s a n c e e0 4 /0 3 e

e2 5 /0 4 e

e2 6 /0 6 e

e0 3 /0 3 e

ESSAI 3
C 2

1 2

B N C

1 2

B C

1 2

H N C

1 2

e2 5 /0 4 e

e2 4 /0 6 e

e2 8 /0 2 e

H C

1 2

 üP o id s  n a is s a n c e  ( kg)

 üC r o is s a n c e  n a is s a n c e  
      -  m is e  à l ’h e r b e  ( gr/j )

4 , 5

2 1 4

 üS e x e 1 2  M

4 , 6

2 1 8

4 , 1

2 1 1

1 2  M
6  M

6  F

4 , 1

1 9 9

a 4 , 0 a

2 0 6

6  M

6  F

6  M

6  F

4 , 1

1 9 3

4 , 2

2 1 1

6  M

6  F

7  M

5  F

4 , 2

1 9 8

4 , 2

2 1 0

7  M

5  F

7  M

5  F

4 , 2

2 1 1

7  M

5  F

T A B L E A U  1  – D I S P O S I T I F  E X P ÉR I ME N TA L  E T  C R I T ÈR E S  D ’A L L O T E ME N T
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MS  contre 1 5 , 8  k g ,  s oit + 2 2 % )  et + 2 , 7  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 1 3 , 6  k g  contre

1 0 , 9  k g ,  s oit + 2 5 % ) ;  

§ D a ns  l’essai 3:

1 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it fa i-

b le  lors  du  pâ tura g e:  + 5 , 2  k g  de MS

d’a lim ents  cons om m és  ( 3 5 , 8  k g  de MS

contre 3 0 , 6  k g ,  s oit + 1 7 % )  et + 5 , 1  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 2 2 , 4  k g  con-

tre  1 7 , 3  k g ,  s oit + 2 9 % ) ;

2 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it im -

porta nte a u  pâ tura g e:  + 5 , 6  k g  de MS

d’a lim ents  cons om m és  ( 2 9 , 2  k g  de MS

contre 2 3 , 6  k g ,  s oit + 2 4 % )  et + 2 , 6  k g

de MS  de foin  cons om m é ( 1 8 , 1  k g  con-

tre  1 5 , 5  k g ,  s oit + 1 7 % ) .

Consommation totale d’aliments

Au bila n ,  la  cons om m a tion  cum ulée d’a lim ent pa r

a g nea u dura nt les  périodes  d’a lla item ent et de fi-

n ition  ( m a ïs  g ra in  hum ide +  concentré)  es t tou-

jours  s upérieure pour les  a g nea ux  qu i ont été

com plém entés  en  pra irie  ( de + 4  k g  de MS  à  +

1 5 , 6  k g  de MS ,  s oit de + 1 3  %  à  + 9 4  % ) .

§ D a ns  l’essai 1:  + 4  k g  de MS  d’a lim ents  ( 3 5 , 4

k g  contre 3 1 , 4  k g ,  s oit + 1 3 % ) ;

§ D a ns  l’essai 2:  

1 .  prem ière réplica tion:  + 1 5 , 6  k g  de MS

d’a lim ents  ( 3 2 , 2  k g  contre 1 6 , 6  k g ,  s oit

+ 9 4 % ) ;

2 .  deux ièm e réplica tion:  + 6  k g  de MS  d’a li-

m ents  ( 2 5 , 2  k g  contre 1 9 , 2  k g ,  s oit +

3 1 % ) ;

§ D a ns  l’essai 3:

1 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it fa i-

b le  lors  du  pâ tura g e:  + 1 0 , 8  k g  de MS

d’a lim ents  ( 4 6 , 6  k g  contre 3 5 , 8  k g ,  s oit

+ 3 0 % ) ;

2 .  lors que la  d is ponibilité  en  herbe éta it im -

porta nte a u  pâ tura g e:   + 1 1 , 9  k g  de MS

d’a lim ents  ( 4 1 , 1  k g  contre 2 9 , 2  k g ,  s oit

+ 4 1 % ) .

Abattage

L es  a g nea ux  ont été a ba ttus  à  un  poids  v if a p-

prox im a tif défin i :  3 8  k g  pour les  fem elles  et 4 0

k g  pour les  m â les .  C om m e leur crois s a nce à

l’herbe a v a it été bonne da ns  tous  les  ca s  ( de 2 2 6

g r/j  à  3 1 5  g r/j )  et qu’ils  s ont res tés  long tem ps  en

pra irie  ( jus qu’à  l’â g e de 1 6  s em a ines ) ,  ils  éta ient

déjà  a s s ez  lourds  lors qu’ils  ont été s ev rés  et ren-

trés  en  berg erie  pour fin ition .  L a  période de fin i-

tion  a  donc été re la tiv em ent courte pour cha que

es s a i.  L a  d ifférence entre la  durée de fin ition  en

berg erie  des  a g nea ux  com plém entés  en  pra irie

( m eilleure crois s a nce à  l’herbe)  et des  a g nea ux

non com plém entés  ( m eilleure crois s a nce en  ber-

g erie)  es t en  fina lité  a s s ez  fa ib le.  E lle  v a rie  de 3

jours  à  8  jours  s e lon  l’es s a i et,  à  l’ex ception  de la

prem ière réplica tion  de l’es s a i 2 ,  e lle  es t à  l’a v a n-

ESSAI 1 ESSAI 2

DURANT L’ESSAI (EN PRAIRIE)
N C C N C 1 C 1 N C 2

 üC r o is s a n c e  ( gr/j )

 üC o n s o m m a tio n  a l im e n t  ( kg  MS )

2 7 6

-

EN FINITION (EN BERGERIE)
 üC r o is s a n c e  ( gr/j ) 3 6 9

3 1 5

1 2 , 3

2 8 1

-

3 3 0 3 4 0

2 8 9

1 3 , 9

2 6 9

-

2 7 7 3 3 3

ESSAI 3
C 2 B N C B C H N C

2 9 4

9 , 4

2 2 6

-

3 2 6 2 9 7

2 8 7

1 6 , 0

2 7 6

-

2 8 7 3 0 1

H C

2 7 7

1 7 , 5

3 2 9

 üC o n s o m m a tio n  m a ïs  ( kg  MS )

 üC o n s o m m a tio n  c o n c e n tr é  ( kg  MS )

-

3 1 , 4

 üC o n s o m m a tio n  fo in  ( kg  MS )

 üC o n s o m m a tio n  to ta le  ( kg  MS )

7 , 4

3 8 , 8

 üP o id s  v i f  ( kg)

 üA g e  ( jou rs )

4 0 , 8

1 3 9

 üD u r é e  d e  f in it io n  ( jou rs )

ABATTAGE

2 8

-

2 3 , 1

3 , 2

1 3 , 4

6 , 3

2 9 , 4

1 2 , 8

2 9 , 4

3 , 2

1 5 , 1

3 , 9

1 5 , 3

1 4 , 1

3 2 , 4

1 3 , 6

3 2 , 8

4 1 , 1

1 3 4

3 9 , 1

1 3 9

2 4 2 2

4 0 , 1

1 4 7

3 8 , 9

1 4 2

3 0 2 6

3 , 7

1 2 , 1

-

3 5 , 8

1 0 , 9

2 6 , 7

2 2 , 4

5 8 , 2

1 , 4

2 9 , 2

-

2 9 , 2

1 7 , 3

4 7 , 9

1 8 , 1

4 7 , 3

3 9 , 4

1 3 9

3 9 , 8

1 5 3

2 2 3 8

4 0 , 7

1 4 5

4 0 , 9

1 4 6

3 2 3 1

1 , 4

2 2 , 2

1 5 , 5

3 9 , 1

4 0 , 7

1 4 3

2 8

 üN o m b r e

 üP o id s  c a r c a s s e  f r o id e  ( kg)

1 2

1 8 , 3

 üR e n d e m e n t  ( % )

 üF e r m e té  g r a s  d o r s a l  ( n ote  de  3  à 1 5 )  

4 4 , 9

8

 üP o id s  g r a s  ( p é r ir é n a l  +  p é r is to m a c a l) ( gr)  3 7 8

1 2

1 9 , 4

1 0

1 7 , 9

4 7 , 2

1 1

4 5 , 8

1 2

1 0

1 8 , 4

1 0

1 8 , 0

4 5 , 9

1 2

4 6 , 3

1 1

4 8 5 5 0 7 4 9 8 5 1 4

1 0

1 8 , 1

9

1 8 , 4

4 5 , 9

1 1

4 6 , 2

8

9

1 9 , 1

8

1 9 , 1

4 6 , 9

9

4 6 , 7

8

4 7 1 4 5 9 5 5 6 5 2 8

8

1 9 , 1

4 6  , 9

9

5 6 1

T A B L E A U  2  – R ÉS U L TAT S  D E  C R O I S S A N C E ,  D E  C O N S O MMAT I O N  E T  D ’A B AT TA G E



Filière Ovine et Caprine n°40 - 2ième trimestre 2012 20

ta g e des  a g nea ux  com plém entés  en  pra irie .

L a  com plém enta tion  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent ne s em ble pa s  a v oir in fluencé le  ren-

dem ent à  l’a ba tta g e des  a g nea ux .  C e rendem ent

ne v a rie  que de 0 , 1  à  0 , 7  %  da ns  les  es s a is  2  et 3 .

D a ns  l’es s a i 1 ,  il es t cependa nt nettem ent à

l’a v a nta g e des  a g nea ux  com plém entés  ( + 2 , 3  % ) .

Au  n iv ea u de l’eng ra is s em ent des  a g nea ux ,  la

com plém enta tion  en  pra irie  es t pos itiv e s ur la  fer-

m eté du  g ra s  de couv erture ( m eilleure da ns  les

es s a is  1  et 3  et équiv a lente da ns  les  deux  réplica -

tions  de l’es s a i 2 )  m a is  tend à  produire des  ca r-

ca s s es  s ens iblem ent plus  g ra s s es  ( es s a is  1  et 3 ) .

Incidence sur l’infestation parasitaire

L a  com pa ra is on  de l’in fes ta tion  pa ra s ita ire  des

a nim a ux  en  pra irie  s e lon  qu’il y  a it eu  ou  non a p-

port d’un  com plém ent a lim enta ire  a  été fa ite  s ur

ba s e de l’év olution,  entre la  m is e en  pra irie  et la

rentrée en  berg erie,  :

§ du ta ux  de peps inog ène da ns  le  s a ng  ( le

peps inog ène,  prés ent da ns  la  ca illette,  pa s s e

d’a uta nt p lus  fortem ent da ns  le  s a ng  que la

m uqueus e de la  ca illette  es t a ltérée pa r des

pa ra s ites ) ,

§ du nom bre de la rv es  in fes ta ntes  pa r k g  de

m a tière s èche d’herbe,  

§ et/ou du  nom bre d’oeufs  pa r g r de fèces .

D a ns  l’es s a i 1 ,  l’év olution  du  ta ux  de peps inog ène

da ns  le  s a ng  des  a g nea ux  dura nt la  période de

pâ tura g e a  été s ens iblem ent s im ila ire  chez  les

a g nea ux  com plém entés  et non com plém entés .

D a ns  les  deux  réplica tions  de l’es s a i 2 ,  ce  ta ux  a

peu év olué chez  les  a g nea ux  com plém entés  m a is

a  s ig n ifica tiv em ent a ug m enté chez  les  a g nea ux

non com plém entés  :  doublé da ns  la  prem ière ré-

plica tion  et trip lé  da ns  la  deux ièm e.  D a ns  l’es s a i

3 ,  le  ta ux  de peps inog ène a  peu év olué chez  les

a g nea ux  com plém entés  quel que s oit la  d is ponibi-

lité  en  herbe.  C hez  les  a g nea ux  non com plém en-

tés ,  il a  a ug m enté de 4 0  %  da ns  le  lot d is pos a nt

d’herbe en  a bonda nce et a  doublé da ns  le  lot à

fa ible  d is ponibilité  d’herbe.

L e nom bre de la rv es  in fes ta ntes  pa r k g  de m a -

tière s èche d’herbe n ’a  été re lev é que da ns  l’es s a i

2 .  E ntre la  m is e à  l’herbe et le  s ev ra g e,  il a  év olué

de 5 6  à  6 0 0  et de 3 7  à  8 0 2  da ns  les  deux  lots

non com plém entés  a lors  qu’il n ’a  év olué que de 5

à  6 8  et de 7 3  à  2 3 6  da ns  les  lots  com plém entés .

D a ns  l’es s a i 1 ,  le  nom bre d’oeufs  rejetés  a v ec les

fèces  des  a g nea ux  éta it fa ib le  et équiv a lent da ns

les  deux  lots .  D a ns  les  deux  réplica tions  de l’es s a i

2 ,  ce  nom bre éta it s ig n ifica tiv em ent m oindre pour

les  lots  com plém entés .

A n a ly s e  d e s  r é s u lta ts

L es  es s a is  1  et 2  ne perm ettent pa s  de tirer de

v érita bles  ens eig nem ents  s ur la  com plém enta tion

d’a g nea ux  de boucherie  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent,  a g nea ux  qu i ens u ite  s ont rentrés  en

berg erie  pour fin ition .  C erta ins  rés u lta ts  s ont v a -

ria bles  d’un  es s a i à  l’a utre et ont peut être été in -

fluencés  pa r une dis ponibilité  d’herbe différente.

Aus s i,  l’es s a i 3  a  été réa lis é  et a  cons idéré deux

ca s  de fig ure :  une dis ponibilité  en  herbe fa ib le  et

une dis ponibilité  en  herbe im porta nte.

L’es s a i 3  dém ontre que lors que les  a g nea ux  ne

s ont pa s  com plém entés  en  pra irie ,  leur v ites s e de

crois s a nce dépend fortem ent de la  d is ponibilité  en

herbe ( +  2 2  %  s i d is ponibilité  en  herbe im por-

ta nte ( 2 7 6  g r/jour contre 2 2 6 ) ) .  S i l’herbe es t peu

dis ponible,  les  brebis  en  ing èrent m oins  et leur

production  la itière dim inue.  L es  a g nea ux  en  pâ tis -

s ent a lors  doublem ent :  ils  ing èrent ég a lem ent

m oins  d’herbe m a is  a us s i m oins  de la it.  E n  outre,

ils  s e  pa ra s itent fortem ent ( ta ux  de peps inog ène

doublé)  du  fa it qu ’ils  pâ turent p lus  ra s  ( la  m a jori-

té  des  la rv es  in fes ta ntes  s e  trouv ent à  la  ba s e des

pla ntes ) ,  ce  qu i peut ég a lem ent a v oir une inc i-

dence s ur leur crois s a nce.  L’a pport d’un  com plé-

m ent a lim enta ire  perm et de m a jorer la  crois s a nce

de ces  a g nea ux  de 2 7  %  ( 2 8 7  g r/jour contre 2 2 6

g r/jour)  et de leur m a inten ir un  bon éta t s a n i-

ta ire.  L eur crois s a nce es t a lors  équiv a lente à  celle

d’a g nea ux  dis pos a nt d’herbe à  v olonté et pour qu i

l’a pport d’un  com plém ent es t inutile  ( 2 7 7  g r/jour

contre 2 7 6  g r/jour) .  E n  effet,  s i l’herbe es t a bon-

da nte,  l’ing es tion  de concentré s e s ubs titue à  l’in -

g es tion  d’herbe et la  crois s a nce des  a g nea ux  ne

s ’en  trouv e pa s  a m éliorée.

S i la  com plém enta tion  en  pra irie  dura nt la  pha s e

d’a lla item ent es t pos itiv e s ur la  crois s a nce des

a g nea ux  en  ca s  de fa ib le  d is ponibilité  en  herbe,

elle  tend à  a g ir pos itiv em ent s ur la  ferm eté du

g ra s  de couv erture m a is  nég a tiv em ent s ur l’en-

g ra is s em ent de la  ca rca s s e.

Un regard économique sur les résultats de l’es s a i 3

( ta b le a u  3 )  a v ec un  concentré év a lué à  3 0 0  € la

tonne,  un  foin  à  1 2 5  € la  tonne,  une pa ille  de li-
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tière à  1 0 0  € la  tonne et une v a loris a tion  des  ca r-

ca s s es  à  5 , 5  € le  k g  m ontre que l’intérêt de la

com plém enta tion  des  a g nea ux  penda nt la  période

d’a lla item ent es t fina ncièrem ent intéres s a nte lors -

que l’herbe es t peu  a bonda nte ( +  2 , 8 2  € pa r

a g nea u) .  D a ns  ce ca s ,  e lle  perm et a us s i de ré-

du ire  la  période de fin ition  ( -  6  jours )  et donc le

tem ps  de tra v a il de l’é lev eur.  Pa r contre,  s i l’herbe

es t d is ponible  en  qua ntité,  il es t p lus  intéres s a nt

de ne pa s  com plém enter les  a g nea ux  ( +  3 , 6 1  €

pa r a g nea u) ,  s a cha nt que la  période de fin ition  ne

s era  que fa ib lem ent m a jorée ( +  3 jours ) .

Source

Pra che S .  ,  T hériez  M.,  B échet G .  1 9 9 2 .  C om plém e ntation

de s  agn e au x  au  pâtu rage  pe n dant la ph as e  d 'allaite m e nt -

I nte raction  e ntre  le  n iv e au  de  com plém e ntation  e t la qu antité

d 'h e rbe  offe rte  e t e ffe t s u r le  n iv e au  de  paras itis m e .  I NR A

Prod.  An im .  5 ( 2 ) :  1 3 7 - 1 4 8 .  http : //gran it. jou y. in ra. fr/pro-

du ction s - an im ale s /1 9 9 2 /Prod_ An im _ 1 9 9 2 _ 5 _ 2 _ 0 6 .pdf

ESSAI 3

CONSOMMATION

B N C B C H N C H C

 üc o n c e n tr é  ( 8 7 %  MS  à 3 0 0  €/T )

 üfo in  ( 8 5 %  MS  à 1 2 5  €/T )

( 3 5 , 8  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 2 , 3 4  €

( 2 2 , 4  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  3 , 2 9  €

 üp a i l le  e n  f in it io n  ( à 1 0 0  €/T )

C O N S O MMAT I O N  T O T A L E

3 8  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T

=  3 , 8  €

1 9 ,4 3  €

( 4 6 , 6  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 6 , 0 7  €

( 1 7 , 3  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 5 4  €

( 2 9 , 2  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 0 , 0 7  €

( 1 8 , 1  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 6 6  €

3 2  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  3 , 2  €

2 1 ,8 1  €

3 1  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  3 , 1  €

1 5 ,8 3  €

( 4 1 , 1  k g / 8 7 % MS )  x  3 0 0  €/T

=  1 4 , 1 7  €

( 1 5 , 5  k g / 8 5 % MS )  x  1 2 5  €/T

=  2 , 2 8  €

2 8  jours  x  1  k g  x  1 0 0  €/T  

=  2 , 8  €

1 9 ,2 5  €

VALORISATION CARCASSE SUR LA PÉRIODE DE L’ESSAI

 üPrise de poids vif entre l’abat-
       tage et la mise à l’herbe

2 8  k g

 üR e n d e m e n t  à l ’a b a tta g e

V A L O R I S AT I O N  C A R C A S S E

( à 5 , 5  €/kg  carcas s e )

4 6 , 2  %

2 8  k g  x  4 6 , 2  %  x  5 , 5  € 

=  7 1 ,1 5  €

MARGE ( v aloris ation  carcas s e  -  con s om m ation )

5 1 ,7 2  €

D IFFÉRENCE DE MARGE SUITE À LA COMPLÉMENTATION

2 9 , 6  k g 2 9 , 1  k g

4 6 , 9  %

2 9 , 6  k g  x  4 6 , 9  %  x  5 , 5  € 

=  7 6 ,3 5  €

4 6 , 7  %

2 9 , 1  k g  x  4 6 , 7  %  x  5 , 5  € 

=  7 4 ,7 4  €

2 8 , 9  k g

4 6 , 9  %

2 8 , 9  k g  x  4 6 , 9  %  x  5 , 5  € 

=  7 4 ,5 5  €

5 4 ,5 4  € 5 8 ,9 1  €

+ 2,82 € + 3,61 €

5 5 ,3 0  €

T A B L E A U  3  – I N T ÉR ÊT  ÉC O N O MI Q U E  D E  L A  C O MP L ÉME N TAT I O N

D a ns  cet a rtic le  prés enté en  pa g e 1 9  du  précédent num éro de "F ilière O v ine et C a prine",  le  pa ra g ra phe

introduis a nt le  1 er es s a i a  été m a lencontreus em ent s upprim é lors  de la  m is e en  pa g e.  C e pa ra g ra phe es t

à  pla cer jus te a près  le  titre  « 1 er es s a i ».

C e t  e s s a i  a  été m e n é s u r  d e u x  lo ts  d e  2 7  a g n e a u x ,  c h a c u n  c o n s t itu é d e  1 5  m âle s  e t  d e  1 2  fe m e l-

le s ,  s e v r és  à  9  s e m a in e s  e t  r e c e v a n t  u n  m êm e  fo in  d o n n é à  v o lo n té.  L e

p r e m ie r  lo t  a  b én éf ic ié d ’u n  a p p o r t  d e  c o n c e n tr é à  v o lo n té ( q u a n t ité p la -

fo n n ée  à  1 2 2 0  g r  b r u t  p a r  j o u r )  ta n d is  q u e  le  d e u x ièm e  lo t  a  été r a t io n n é

à  5 0  %  ( 6 1 0  g r  b r u t  p a r  j o u r ) .  L e s  a g n e a u x  o n t  to u s  été a b a ttu s  a u  m êm e

p o id s  ( 3 4  k g ) ,  s a n s  te n ir  c o m p te  d e  le u r  éta t  d ’e n g r a is s e m e n t .  P a r  k g  d e

m a t ièr e  s èc h e  ( MS ) ,  le  fo in  d o s a it  0 .5 0  U F V,  6 6  g r  d e  P D I E  e t  5 2  g r  d e

P D I N  e t  le  c o n c e n tr é 1 .0 0  U F V,  1 2 5  g r  d e  P D I E  e t  1 6 4  g r  d e  P D I N .

Toutes  nos  ex cus es  pour les  dés a g rém ents  ca us és  pa r cette erreur de m is e en  pa g e!

 Article "Pour l’engraissement des agneaux en bergerie, un concentré

à volonté reste économiquement performant" : 
ERRATUM



A lo r s  q u e  v o u s  e x e r c e z  d é j à u n e  a u tr e  a c t iv i -
té  p r o fe s s io n n e l le ,  v o u s  p o u v e z  e n tr e v o ir
l ’id é e  d ’e n tr e p r e n d r e  s im u lta n é m e n t  u n e  a c -
t iv ité  d ’in d é p e n d a n t .

L es  ra is ons  en  s ont a us s i nom breus es  que v a riées  :

ü ins uffis a nce de v os  rev enus  profes s ionnels ;

ü pra tique d’un  hobby  qu i s e  tra ns form e en

a ctiv ité  lucra tiv e;

ü éta pe a v a nt de dev enir indépenda nt à  titre

princ ipa l.

Qu'est ce qu'un indépendant à titre
complémentaire ?

Vous  êtes  indépenda nt à  titre  com plém enta ire  s i v o-

tre  a ctiv ité  indépenda nte es t ex ercée en  pa ra llè le  :

ü a v ec une a ctiv ité  s a la riée ex ercée à  m i-

tem ps  a u  m oins  ;

ü ou a v ec une a ctiv ité  s ’étenda nt s ur 2 0 0  jours  a u

m oins  qu i re lèv e d’un  a utre rég im e de pens ions

que celu i des  tra v a illeurs  s a la riés ,  éta bli pa r ou

en v ertu  d’une loi,

pa r un  règ lem ent

prov incia l ou  pa r

la  S NC B  ;

ü ou a v ec des  pres -

ta tions  da ns  l’en-

s eig nem ent cor-

res ponda nt à  6 /

1 0  a u  m oins  de

l’hora ire  prév u

pour l’a ttribution

du tra item ent

com plet.  Un en-

s eig na nt s ta tuta ire  qu i n 'a tte int pa s  6 /1 0  d'un

hora ire  com plet m a is  a  qua nd m êm e a u  m oins

un dem i hora ire,  peut dem a nder à  la  ca is s e

d'a s s ura nces  s ocia les  d 'être a s s im ilé  à  un  titu-

la ire  d 'a ctiv ité  com plém enta ire.

Vous  s erez  toujours  indépenda nt à  titre  com plé-

m enta ire,  m êm e s i v otre a ctiv ité  princ ipa le  ces s e,

da ns  les  ca s  s u iv a nts  :

ü s i v ous  prés erv ez  v os  droits  à  une pens ion

de retra ite  ou  d'inv a lid ité  ;

ü ou s i v ous  bénéfic iez ,  en  rem pla cem ent de

v otre s a la ire,  d’une pres ta tion  da ns  le  ca dre

de la  s écurité  s ocia le  dont le  m onta nt es t a u

m oins  ég a l à  celu i de la  pens ion  m in im um

d'un indépenda nt is olé.

Techniquem ent,  il ne fa ut p lus  pa rler d’a ctiv ité  indé-

penda nte à  titre  com plém enta ire  lors que v ous  êtes

pens ionné.  Vous  s erez  da ns  ce ca s  s oum is  a u  rég im e

pa rticu lier de cotis a tions  s ocia les  pour pens ionnés .

Personnes admises comme complémentaires
par extension

C erta ins  indépenda nts  à  titre  princ ipa l dont les  re-

v enus  profes s ion-

nels  s ont peu éle-

v és  ( in férieurs  à

6 5 9 9 , 0 5  €)  peu-

v ent être a utoris és

à  cotis er com m e

des  tra v a illeurs  in -

dépenda nts  à  titre

com plém enta ire.

Pour cela ,  outre la

condition  re la tiv e

a ux  rev enus ,  il

fa ut que des  droits

à  des  pres ta tions

de s écurité  s ocia le  a u  m oins  équiv a lentes  à  celles

du rég im e des  tra v a illeurs  indépenda nts  leur

s oient g a ra ntis .  C 'es t le  ca s  nota m m ent pour les

ETRE INDÉPENDANT À TITRE 
COMPLÉMENTAIRE EN AGRICULTURE

INASTI
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Vous produisez plus que
vos besoins en consomma-
tion personnelle? Vous af-
fichez une activité commer-
ciale? Vous demandez des
primes? Autant de raisons
de vous questionner quant
à la déclaration d'une acti-
vité d'indépendant.

Le texte en italique correspond à une précision pour l’activité agricole (rédacteur: P. Vandiest, FICOW)



pers onnes  m a riées  et les  v eufs .  L es  étudia nts

( â g és  de m oins  de 2 5  a ns )  a ins i que les  pers onnes

ex erça nt certa ines  fonctions  politiques  peuv ent

ég a lem ent être a s s im ilés  à  des  indépenda nts  à  ti-

tre  com plém enta ire.  L es  rev enus  cons tituent ic i

a us s i un  critère pertinent.

E x is te - t- i l  d e s  l im ite s  à v o tr e  a c t iv ité
c o m p lé m e n ta ir e  ?

L’a ctiv ité  com plém enta ire  n ’im plique pa s  de lim ite

de tem ps  cons a cré à  cette a ctiv ité  n i de lim ite  de

rev enus .  Toutefois ,  des  rev enus  é lev és  tirés  de

v otre a ctiv ité  peuv ent a v oir des  répercus s ions

da ns  d’a utres  dom a ines .

E x e m ple  :

§ S i v ous  êtes  chôm eur et que v ous  ex ercez  à  titre

a cces s oire  une a ctiv ité,  v ous  ne pourrez  bénéfi-

c ier des  a lloca tions  de chôm a g e que s ous  certa i-

nes  conditions .  Pour de plus  a m ples  in form a -

tions ,  conta ctez  le  F O R E M.  S a chez  cependa nt

que v ous  pourrez  pours u iv re v otre a ctiv ité  com -

plém enta ire  s i v ous  a v ez  déjà  ex ercé cette a ctiv i-

té  dura nt la  période penda nt la quelle  v ous  a v ez

été occupé com m e tra v a illeur s a la rié  et ce dura nt
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a u m oins  les  3  m ois  précéda nt la  dem a nde d’a l-

loca tions .  E n  ca s  de cum ul a utoris é,  une réduc-

tion  de l’a lloca tion  de chôm a g e peut s ’a ppliquer.

D is p o s it io n s  d u  s ta tu t  s o c ia l  r é s e r -
v é e s  a u x  in d é p e n d a n ts  à t i t r e  c o m -
p lé m e n ta ir e

E n ta nt qu’indépenda nt à  titre  com plém enta ire,

v ous  a v ez  les  m êm es  oblig a tions  s ocia les  que les

indépenda nts  à  titre  princ ipa l,  à  s a v oir :

ü être a ffilié  a uprès  d’une ca is s e d’a s s ura nces

s ocia les  ( dès  le  jour où débute v otre a ctiv ité

indépenda nte)  ;

ü pa y er les  cotis a tions  ;

ü v ous  a ffilier à  une m utuelle  ( pour a uta nt que

v otre a ffilia tion  ne rés u lte  de v otre a ctiv ité

princ ipa le) .

Pour pouv oir bénéfic ier du  rég im e de cotis a tions

d’indépenda nts  à  titre  com plém enta ire,  il v ous

fa udra  fourn ir à  la  ca is s e d’a s s ura nces  à  la quelle

v ous  v ous  a ffilierez  la  preuv e de v otre a utre a cti-

v ité  ( a ttes ta tion  de l’em ploy eur qu i v ous  a  eng a -

g é s ous  contra t de s a la rié) .

Comment sont calculées les cotisations ?

E lles  s ont norm a lem ent ca lcu lées  s ur ba s e

des  "rev enus  de référence",  c 'es t- à - dire  les

rev enus  profes s ionnels  nets  réév a lués  de

tra v a illeur indépenda nt de la  3 e a nnée c iv ile

qui précède celle  pour la quelle  les  cotis a tions

s ont dues .

E x e m p le  :  les  cotis a tions  de 2 0 1 2  s ont ca lcu lées

s ur la  ba s e des  rev enus  a da ptés  de 2 0 0 9  ( coeffi-

c ient de réév a lua tion  2 0 1 2 /2 0 0 9  =  1 , 0 9 5 0 3 5 0 ) .

E n ca s  de début d 'a ctiv ité,  ces  rev enus  de

référence n 'ex is tent pa s .  Vous  pa ierez  donc

des  cotis a tions  forfa ita ires  prov is oires ,  qu i

s eront rég u la ris ées  pa r la  s u ite  en  fonction

de v os  rev enus .  S i v ous  pens ez  recueillir des

rev enus  profes s ionnels  é lev és ,  v ous  pouv ez

dem a nder à  pa y er des  cotis a tions  prov is oires

plus  é lev ées .  E n  des s ous  d 'un  certa in  s eu il

de rev enu,  les  indépenda nts  à  titre  com plé-

m enta ire  ne s ont pa s  redev a bles  de cotis a -

tions .

L es  m onta nts  et pourcenta g es  de ces  cotis a -

tions  s ont m entionnées  da ns  le  Ta b le a u  1 .

T A B L E A U  1  – 
C O T I S AT I O N S  S O C I A L E S  D E S  T R AV A I L L E U R S

I N D ÉP E N D A N T S  E N  A C T I V I T É C O MP L ÉME N T A I R E

A. COTISATION TRIMESTRIELLE PROVISOIRE

1 ère a nnée 7 1 , 4 3  €

2 èm e a nnée

3 èm e a nnée

7 3 , 1 7  €

7 4 , 9 1  €

B. COTISATIONS DÉFINITIVES

1 )  pour un  rev enu profes s ionnel de

référence in férieur à  1 .3 9 3 , 7 0  € a  0  € a

2 )  pour un  rev enu profes s ionnel de

référence à  pa rtir de 1 .3 9 3 , 7 0  €

S oit u n e  cotis ation  trim e s trie lle  m in im ale  :

ü2 2  %  s ur la  pa rtie  du

rev enu profes s ionnel de

référence n 'ex céda nt

pa s  5 4 .3 9 8 , 0 6  €

ü1 4 , 1 6  %  s ur la  pa rtie

du rev enu  profes s ion-

nel de référence qu i dé-

pa s s e 5 4 .3 9 8 , 0 6  € s a ns

ex céder 8 0 .1 6 5 , 4 0  €

1 ère a nnée

2 èm e a nnée

7 1 , 4 3  €

7 3 , 1 7  €

3 èm e a nnée

à  pa rtir de la  4 e a nnée c iv ile  com plète

7 4 , 9 1  €

7 6 , 6 5  €

S oit u n e  cotis ation  trim e s trie lle  m ax im ale  : 3 .9 0 4 , 0 6  €
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Quels sont vos droits sociaux en tant qu'in-

dépendant à titre complémentaire ?

B ien  que v ous  s oy ez  indépenda nt et que v ous  co-

tis iez ,  v ous  continuez  à  bénéfic ier des  a v a nta g es

s ocia ux  que v ous  procure l’a utre rég im e s ocia l

a uquel v ous  êtes  a s s u jetti du  fa it de v otre a ctiv ité

ou s ta tut princ ipa l ( s a la rié ,  fonctionna ire) .  L es  co-

tis a tions  v ers ées  s erv ent,  en  fa it,  à  contribuer à

l’équilibre du  rég im e des  indépenda nts  et,  qua nd
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elles  a tte indront le  m onta nt des  cotis a tions  de

l’indépenda nt à  titre  princ ipa l en  ra is on  du  n iv ea u

des  rev enus ,  e lles  pourront v ous  donner év en-

tuellem ent certa ins  droits .

Que se passera-t-il si vous abandonnez rapi-

dement votre activité complémentaire ?

S i v ous  a ba ndonnez  ra pidem ent v otre a ctiv ité

com plém enta ire,  l’I NAS T I  peut a utoris er la  ca is s e

à  rem bours er pa rtie llem ent ou

tota lem ent les  cotis a tions  v er-

s ées .

C e s era  le  ca s  s i les  3  condi-

tions  s u iv a ntes  s ont rem plies  :

ü l’a ctiv ité  com plém enta ire

v ous  ra pporte un  rev enu li-

m ité ;

ü v ous  ces s ez  v otre a ctiv ité

da ns  la  prem ière a nnée

( m oins  de 4  trim es tres

d’a s s u jettis s em ent a u  s ta -

tut s ocia l des  tra v a illeurs

indépenda nts )  ;

ü v ous  en  fa ites  la  dem a nde

à  l’I NAS T I .

Q u e lle s  s o n t  le s  d é m a r -

c h e s  a d m in is t r a t iv e s

o r d in a ir e s  à a c c o m p lir  ?

L es  dém a rches  s ont les  m êm es

que celles  de tout indépenda nt

à  titre  princ ipa l :

ü s'affilier à une caisse d'assu-

rances sociales

Vous  dev ez  être a ffilié  à  une

ca is s e d 'a s s ura nces  s ocia les  de

v otre choix  dès  le  jour où dé-

bute v otre a ctiv ité.

S i v ous  ne v ous  êtes  pa s  a ffilié

a u  plus  ta rd le  jour où v ous  dé-

butez  v otre a ctiv ité,  v ous  cour-

rez  le  ris que de dev oir pa y er

une a m ende a dm in is tra tiv e de

5 0 0  à  2 0 0 0  €.  Vous  recev rez

a lors  une m is e en  dem eure

L a  B a nque–C a rrefour des  E ntre-

pris es  ( B C E )  a  été créée le  1 er

ju illet 2 0 0 3  da ns  le  ca dre de la

s im plifica tion  a dm in is tra tiv e ( no-

ta m m ent s uppres s ion  de la  dou-

ble  num érota tion  R ég is tre  de

com m erce – T VA et rem pla ce-

m ent pa r un  num éro un ique) .  L a

B C E  es t un  reg is tre  de toutes  les

données  de ba s e concerna nt les

entrepris es  et leurs  un ités  d’éta -

blis s em ent.  E lle  es t tenue à  jour

pa r des  org a nis a tions  a g réées ,

les  g u ichets  d’entrepris es ,  qu i

s ont les  interlocuteurs  un iques

des  entrepris es .  I ls  s ont cha rg és

de nom breus es  tâ ches  pour les -

quelles  les  entrepris es  dev a ient

précédem m ent fa ire  a ppel à  p lu-

s ieurs  ins ta nces  :

§ l’ins cription  des  entrepris es

da ns  la  B a nque- C a rrefour

des  E ntrepris e  ( B C E )  ;  

§ la  v érifica tion  d’oblig a tions

et d’a utoris a tions  pour l’ins -

cription  d’une entrepris e

com m ercia le  ou  a rtis a na le  ;

§ les  ca pa cités  entrepreneuria les ,  c- à - d les  conna is s a nces  de g es tion  de

ba s e,  la  com pétence profes s ionnelle  inters ectorie lle  et/ou  s ectorie lle  ;  

§ l'a ctiv a tion  d’un  num éro de T VA ( peut ég a lem ent être  fa ite  pa r un

burea u de T VA)  ;

§ percev oir les  droits  dus  pour le  tra item ent a dm in is tra tif ;

§ l’a utoris a tion  pour le  com m erce a m bula nt ;

§ la  licence de boucher- cha rcutier ;  

§ etc.

Vous  trouv erez  da v a nta g e d'in form a tions  s ur le  s ite:  http : //

econom ie . fgov.be/fr/entrepris es /v ie_entrepris e/C reer/Gu ichets_entrepris es_agrees

LE GUICHET D'ENTREPRISE

Guichets d’Entreprises agréés

ACERTA
http : //www.acerta.be

EUNOMIA
http : //www.eunom ia.be

FORMALIS
http : //www.form alis .be

HDP
http : //www.hdp.be

PARTENA
http : //

www.gu ichetentrepris es .partena.be

SECUREX
http : //www.go- s tart.be

UCM
http : //www.ucm .be

XERIUS
http : //www.acerta.be

ZENITO
http : //www.zen ito.be

C ha cun de ces  G uichet d 'E ntre-

pris es  pos s ède de nom breux  bu-

rea ux  rég iona ux .



ble s .  C e  rég im e  forfaitaire  n e  don n e  lie u  à au cu n

paie m e nt ou  re m bou rs e m e nt de  T VA.  L a fac ilité

adm in is trativ e  e n  e s t la s e u le  rais on  de  s on  ch oix .

E n  m a t ièr e  d ' im p ôt

L es  rev enus  de v os  deux  a ctiv ités  s eront cum u-

lées ,  ce  qu i pourra  donner lieu  év entuellem ent à

des  ha us s es  de ta ux  d’im pôt lors que certa ins  p la -

fonds  de rev enus  s ont dépa s s és .

C om m e tout indépenda nt,  v ous  s erez  tenu de

fa ire  les  v ers em ents  a ntic ipés  trim es trie ls  en

fonction  des  rev enus  qu’a ura  procurés  l’a ctiv ité

com plém enta ire.  C es  v ers em ents  a ntic ipés  s ont

v iv em ent cons eillés  s i v ous  v oulez  év iter les  m a -

jora tions  d’im pôt m a is  leur a bs ence ne donne pa s

lieu  à  m a jora tion  s i v ous  êtes  â g é de m oins  de 3 5

a ns  et s i v ous  le  précis ez  da ns  v otre décla ra tion  à

condition  que ce s oit la  prem ière ins ta lla tion

com m e tra v a illeur indépenda nt.

L e  rev e n u  déc laré de  l’activ ité com plém e ntaire

agricole  pe u t être  rée l ou  forfaitaire .  L e  rev e n u  rée l

e s t dégagé par la te n u e  d ’u n e  com ptabilité tan d is

qu e  le  rev e n u  forfaitaire  e s t bas é s u r le s  barèm e s

agricole s  de  v otre  rég ion  de s qu e ls  s ont dédu ite s

ce rtain e s  ch arge s  s péc ifiqu e s  ( pre s tation s  v étéri-

n aire s ,  frais  de  m édicam e nts ,  frais  d ’e ntre pris e s ,

…) .  L ’a p p l ic a t io n  d e s  b a r èm e s  fo r fa ita ir e s

n ’e s t  p a s  p e r m is e  a u x  p e r s o n n e s  n e  d éte n a n t

q u e  d e s  o v in s  e t  / o u  c a p r in s  ( p a s  d e  b a r èm e s

éta b l is ) .  Pou r le s  élev e u rs  de  bov in s  e t le s  cu lti-

v ate u rs  déte n ant de s  ov in s  e t/ou  caprin s ,  le  bén é-

fice  com plém e ntaire  prov e n ant de  l'élev age  ov in

et/ou  caprin  pe u t être  déte rm in é s oit e n  app liqu ant

la rég le m e ntation  forfaitaire  à la s u pe rfic ie  de s  te r-

rain s  affe ctés  au d it élev age ,  s oit in d iv idu e lle m e nt.

Obligations en tant qu'employeur

S i v ous  êtes  tra v a illeur indépenda nt à  titre  com -

plém enta ire,  v ous  pouv ez  eng a g er un  tra v a illeur

m a is  v ous  s erez  s oum is  à  des  form a lités  pa rticu-

lières .  R ens eig nez - v ous  a uprès  de l’office  na tiona l

de s écurité  s ocia le  ( O NS S ) .

Source

I ns titut Na tiona l d 'As s ura nces  S ocia les  pour Tra v a illeurs  I n -

dépenda nts  ( rs v z - ina s ti) .  2 0 1 2 .  L e  s tatu t s oc ial de s  tra-

v aille u rs  in dépe n dants :  être  I n dépe n dant à titre  com plém e n -

taire .  1 4  p.  http : //www.rs v z - in as ti. fgov.be /fr/tools /pu blica-

tion s /s e con dary _ activ ity _ fr.pdf
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v ous  donna nt encore un  déla i de 3 0

jours .  Pa s s é ce déla i de 3 0  jours ,  s i

v otre a ffilia tion  n 'a  toujours  pa s  eu

lieu ,  v ous  s erez  a utom a tiquem ent a f-

filié  à  la  C a is s e na tiona le  a ux ilia ire  ( =

ca is s e d 'a s s ura nces  s ocia les  de l'I ns -

titut na tiona l d 'a s s ura nces  s ocia les

pour tra v a illeurs  indépenda nts ,  ou

plus  fa m ilièrem ent l'I NAS T I ) .  Après  a v oir été ins crit

penda nt 4  a ns  s a ns  interruption,  v ous  pouv ez  en

princ ipe cha ng er de ca is s e d 'a s s ura nces  s ocia les .

ü s ’a d r e s s e r  à u n  " G u ic h e t  d 'e n tr e p r is e s "

p o u r  fa ir e  e n r e g is t r e r  s o n  a c t iv ité  d a n s  la

b a n q u e  d e  d o n n é e s  d e s  e n tr e p r is e s

C ha que entrepris e  y  es t identifiée pa r un  num éro

unique pour la  T VA,  l’O NS S ,  le  reg is tre  de com -

m erce . . .

L e  "G uichet d 'entrepris es " peut fa ire  la  dém a rche

d’a ctiv er le  num éro de T VA ou  le  requéra nt peut

s e cha rg er de cette a ctiv a tion  a uprès  d’un  burea u

rég iona l du  Min is tère des  F ina nces .

Obligations fiscales

E n  m a t ièr e  d e  T V A

D e u x  rég im e s  coex is te nt :  le  rég im e  n orm al e t le

rég im e  particu lie r agricole .

S i v ou s  ch ois is s ez  le  rég im e  T VA n orm al,  v ou s

factu rez  v os  liv rais on s  de  b ie n s  ou  v os  pre s tation s

de  s e rv ice s  à v os  c lie nts  ( m ontant dû m ajoré de  la

T VA) .  Trim e s trie lle m e nt,  v ou s  faite s  u n e  déc lara-

tion  de  T VA ( T VA pe rçu e s  e t T VA pay ée s )  e t an -

n u e lle m e nt v ou s  étab lis s ez  u n  lis tin g  de  v os

c lie nts  ( n om s  et n u m éros  de  T VA)  e t déc larez  v o-

tre  ch iffre  d ’affaire s  an n u e l ( dont le  m ontant défi-

n i la périod ic ité de  v os  déc laration s :  m e n s u e lle  ( s i

s u périe u r à u n  m illion  d ’e u ros )  ou  trim e s trie lle ) .

L e  rég im e  T VA n orm al e n ge n dre  le  paie m e nt ou  le

re m bou rs e m e nt de  la balan ce  T VA pe rçu e  / T VA

pay ée  s e lon  qu ’e lle  e s t pos itiv e  ou  n égativ e .

L e  rég im e  particu lie r agricole  ( ou  rég im e  forfai-

taire )  n e  v ou s  pe rm et pas  de  faire  de s  factu re s .

C e  s ont v os  c lie nts  qu i v ou s  re m ette nt de s  borde -

re au x  d ’ach ats ,  s an s  m e ntion  e t m ontant de  T VA.

Av e c  ce  rég im e ,  v ou s  n e  dev ez  pas  re ntre r de  dé-

c laration  de  T VA;  v ou s  dev ez  ju s te  introdu ire  an -

n u e lle m e nt u n  lis tin g  T VA de  v os  c lie nts  ( n om s  et

n u m éros )  e t con s e rv e r v os  docu m e nts  com pta-
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C hers  a m is  s électionneurs ,

C om m e cha que a nnée,  un  certa ins  nom bres  d’é le-

v eurs  étra ng ers  s em blent intéres s és  pa r la  v is ite

d’ex ploita tions  ov ines  et ca prines  en  B elg ique,  et

plus  pa rticu lièrem ent en  Wa llon ie.  C es  é lev eurs

s ont en  g énéra l à  la  recherche de reproducteurs

de qua lité,  et s ouha itent pouv oir v is iter p lus ieurs

élev a g es  a v a nt de fix er leur choix .

Nous  fa is ons  ic i a ppel a ux  m em bres  de l’AWE O C

qui s ont dés ireux  de recev oir ces  a cheteurs  po-

tentie ls  et de prés enter leurs  produits  à  cette oc-

ca s ion.  Pouv oir a s s urer une offre  s uffis a nte et d i-

v ers ifiée es t es s entie l s i nous  v oulons  m a inten ir

ces  a cheteurs  da ns  le  s ud du  pa y s ,  et ceci da ns

l’intérêt de tous  les  é lev eurs  de l’AWE O C .

Nous  v ous  dem a ndons  donc de v ous  m a nifes ter s i

v ous  dis pos ez  d’a n im a ux  de qua lité  à  v endre,  et

que v ous  êtes  dis ponible  pour pa rtic iper à  ces

rencontres  intra - com m una uta ires .

J e  v ous  ra ppelle  da ns  ce ca dre quelques  points

im porta nts :

§ Av oir une certa ine dis ponibilité  pour recev oir

les  é lev eurs  ( y  com pris  en  s em a ine) ,

§ Pouv oir prés enter

un nom bre d’a n i-

m a ux  s uffis a nt ( re-

g roupem ent a v ec

d’a utres  é lev a g es

env is a g ea ble) ,  

§ Au n iv ea u des

conditions  s a n ita i-

res  liées  à  l’ex por-

ta tion  :

-  être  indem ne de

m a edi-  v is na ,

-  v a cc ina tion  la n-

g ue bleue pa rfois

ex ig ée pa r le

pa y s  im porta teur,

-  a n im a ux  g énoty -

pés  AR R /AR R

( ou év entuellem ent AR R /AR Q,  AR R /AR H ,

AR R /AH Q   s i depuis  3  a ns ,  un  tes t s cra pie

es t pra tiqué de fa çon s y s tém a tique s ur

tous  les  a n im a ux  décédés  da ns  l’é lev a g e,

a v ec rés u lta ts  nég a tifs ) ,

-  pour les  a n im a ux  m â les  :   être  indem nes

de brucella  ov is  et épididy m ite,

-  pour les  a n im a ux  nés  a près  le  0 1 /0 1 /2 0 1 0 ,

être identifiés  a u  m oy en de boucles  é lec-

tron iques .

S i v ous  êtes  intéres s és ,  m erci de fourn ir ra pide-

m ent v os  coordonnées  ( +  nom bres  d’a n im a ux

com m ercia lis a bles )  a u  s ecréta ria t de l’AWE O C .

Contacts 

S u ffo lk

Venturino Pa oletti:  0 4 7 7 /5 4 0 3 5 1

Te x e l

André L a rdennois :  0 4 7 7 /2 9 2 8 1 2

A u tr e s  r a c e s

les  prés idents  de com m is s ions  ra c ia les

EXPORTATION D’ANIMAUX REPRODUCTEURS

AVEC LE CONCOURS DE L’AWEOC

Philippe DEJARDIN – AWEOC

Jour

J eudi 

J eudi 

Date Officiels  AWEOC

1 7 - m a i

1 7 - m a i

D im a nche

D im a nche

D im a nche

D im a nche

2 7 - m a i

1 7 - ju in Wa v re

2 4 - ju in

1 - ju il

L a  R eid

Ath

D im a nche 

S a m edi 

D im a nche

S a m edi 

1 - ju il

1 4 - ju il

B a rv a ux /O urthe

C iney

1 5 - ju il

2 1 - ju il

S a m edi 

S a m edi 

D im a nche 

S a m edi 

2 8 - ju il

1 - s ept

L ibra m ont

2 - s ept

1 5 - s ept

D im a nche 1 6 - s ept

Non officiels

Aweoc
Précisions

J odoig ne

C iney  ( S t Q uentin)

Foire  a g ricole

B D M + Tex el F ra nça is

S ira u lt

Moutons  +  chèv res

S iv ry

B rug elette

Foire  a g ricole

Foire  a g ricole

B a ttice Moutons

B a ttice

Mons

C hèv res

Foire  Ag ritim e

Mons Foire  Ag ritim e

PLANNING DES CONCOURS 2012
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