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S i les  règ lem ents  s ont g énéra lem ent a c-
cueillis  a v ec g rog ne pa r les  é lev eurs  ca r
s ource d’oblig a tions  et de fra is ,  en  v oilà  un
qui pourra it s erv ir leurs  intérêts  :  le  règ le-
m ent européen C E  1 1 6 9 /2 0 1 1  concerna nt
l’in form a tion  des  cons om m a teurs  s ur les
denrées  a lim enta ires .  I l  s era  d’a pplica tion  à
pa rtir du  1 3  décem bre 2 0 1 4  m a is  d’ic i là  des
a ctes  d’ex écution  doiv ent encore être a dop-
tés  et nota m m ent des  a ctes  qu i rég iront l’a r-
tic le  2 6  re la tif à  l’étiqueta g e ‘du  pa y s  d’ori-
g ine ou  du  lieu  de prov ena nce’ pour les
v ia ndes  ov ines  et ca prines ,  fra îches ,  réfrig é-
rées  ou  cong elées .  C e règ lem ent ‘pourra it’
s erv ir les  intérêts  des  é lev eurs  m a is  ne le
fera  pa s  néces s a irem ent ca r les  intérêts  des
élev eurs  ne s ont pa s  les  m êm es  que ceux
des  dis tributeurs  / tra ns form a teurs .
Pour les  représ enta nts  des  é lev eurs  et des
coopéra tiv es ,  le  ‘lieu  de prov ena nce’ doit
être cons idéré com m e le  lieu  de production
a g ricole  de l’a n im a l et s ’en  ten ir à  la  défin i-
tion  a ctuelle  du  C ode des  D oua nes  C om m u-
na uta ires  ( lieu  ou  l’a n im a l à  pa s s é s on  der-
n ier m ois  de v ie  et a  été a ba ttu)  es t trom -
peur pour le  cons om m a teur.
Pour l’indus trie ,  la  découpe,  la  prés enta tion
et l’em ba lla g e du  produit perm ettent s a  v a -
loris a tion  et le  ‘lieu  de prov ena nce ‘ dev ra it
être celu i de s es  entrepris es .
L es  dis cus s ions  s ’a nnoncent diffic iles  m a is  il
es t indénia ble  que s erv ir les  intérêts  des  é le-
v eurs  et être  correct a v ec le  cons om m a teur
plus  fria nd de produits  loca ux  que d’une
tra ns form a tion  loca le  de produits  im portés ,
v eut que l’étiqueta g e m entionne les  lieux  de
na is s a nce,  d’é lev a g e et d’a ba tta g e de l’a n i-
m a l ou  un  lieu  un ique s i les  trois  éta pes  de
la  v ie  de l’a n im a l s e  déroulent da ns  un
m êm e pa y s .

I n itia lem ent l’été 2 0 1 3  dev a it v oir les  d is -

cus s ions  s ur la  réform e de la  PAC  s e c lôturer
et v oir enta m er la  réda ction  du  tex te fina l de
la  nouv elle  loi com m una uta ire  dev a nt entrer
en  a pplica tion  en  2 0 1 4 .  R ien  n ’es t p lus  s ûr
a ujourd’hu i.  L es  propos itions  in itia les  de la
C om m is s ion  s ont dém ontées  de pa rtout.  L es
a v is  d iv erg ent d’un  pa y s  à  l’a utre et m êm e
a u s ein  des  E ta ts  m em bres .  Près  de 3 .0 0 0
propos itions  d’a m endem ents  ont déjà  été
a dres s ées  à  la  C om m is s ion.  L’horiz on  2 0 1 4
s em ble doréna v a nt trop proche pour bea u-
coup que pour être le  dépa rt d’une politique
a g ricole  s ereine.
L a  F I C O W a  prés enté s on  s ouha it de s outien
des  s ecteurs  ov in  et ca prin  a u  Min is tre  D i
Antonio le  1 8  a v ril dern ier ( v oir F ilière O v ine
et C a prine n° 4 1 )  et l’a  représ enté à  nou-
v ea u le  1 4  a oût a ux  représ enta nts  de s on
C a binet,  du  C a binet de la  Min is tre  F édéra le
de l’Ag ricu lture et des  s y ndica ts  a g ricoles
wa llons  ( F WA et F UG E A) .  S on  s ouha it s era -
t- il ex a ucé ? R ien  n ’es t m oins  s ûr m êm e s i
l’env eloppe dem a ndée es t m in im e fa ce à
l’env eloppe que s e pa rta g eront v ra is em bla -
blem ent les  é lev eurs  de v a ches  a lla ita ntes .

L a  F ête du  S a crifice  s ’es t déroulée ce 2 5  oc-
tobre da ns  des  conditions  que les  org a nis -
m es  de défens e des  a n im a ux  conda m nent
cha que a nnée et que les  m édia s  d iffus ent a l-
lèg rem ent.  L’a n im a l ég org é s ouffre- t- il s ’il
es t s a crifié  s a ns  étourdis s em ent préa la ble  ?
L es  s c ientifiques  s ont pa rta g és  s ur le  s u jet
et ceux  qu i ont a s s is té  à  des  étourdis s e-
m ents  ‘m a la droits ’ en  doutent pa rfois .
A  l’a v enir,  la  B elg ique s era  peut- être a us s i
pa rta g ée s ur la  m éthode d’a ba tta g e s i la  po-
litique rég is s a nt le  b ien- être a n im a l dev a it
être rég iona lis ée,  com m e l’a nnoncent déjà
quelques  m édia s .  
Prem ier rendez - v ous  pour un  év entuel cha n-
g em ent :  le  1 4  octobre 2 0 1 3 !

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

Le mot de la 
Fédération
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Un taux de mortalité de 16 % en
moyenne

L e ca lcu l du  ta ux  de m orta lité  des  a g nea ux
néces s ite  l’enreg is trem ent de toutes  les
m orta lités ,  ce  qu i n ’a  été fa it que pa r 1 7 0
élev eurs  s ur les  3 5 3  enquêtés .  A ins i,  2 7  %
des  é lev eurs  n ’enreg is trent pa s  les  a v ortons ,
1 2  %  les  m orts - nés ,  8  %  les  m orts  entre la
na is s a nce et l’identifica tion,  6  %  les  m orts
entre l’identifica tion  et le  s ev ra g e et 1 7  %
les  m orts  a près  le  s ev ra g e.  C ette ‘nég li-
g ence’ a dm in is tra tiv e peut s ’ex pliquer pa r
un s entim ent de fa ta lité  des  é lev eurs  pu is -
que 7 5  %  d’entre eux  ne croient pa s  à  la
pos s ibilité  de réduire  le  ta ux  de m orta lité  de
leurs   a g nea ux .

D a ns  les  1 7 0  élev a g es  a y a nt enreg is tré  tou-
tes  les  pertes ,  2 5  %  ont un  ta ux  de m orta li-
té  des  a g nea ux  in férieur à  1 0 , 5  %  et 2 5  %
ont un  ta ux  s upérieur à  1 8 , 7  % .  L es  5 0  a u-
tres  %  s e s ituent entre ces  deux  v a leurs
a v ec pour m oy enne 1 6  %  de m orta lité
d’a g nea ux .  L es  m orta lités  entre la  na is s a nce
et le  s ev ra g e s ont les  p lus  fréquentes  ( 5 2 , 7
% )  dev a nt les  a v ortons  et les  m orts - nés
( 3 7 , 2  % )  et les  m orta lités  a près  s ev ra g e
( 1 0 , 2  % ) .

L es  ca us es  de m orta lité  s ont m ultip les ,  en
m oy enne cha que élev eur en  a nnonce onz e.
A  la  na is s a nce,  m a uv a is e prés enta tion  de
l’a g nea u et a g nea u chétif s ont les  princ ipa -
les  ca us es  de m orta lité.  D e la  na is s a nce a u
s ev ra g e,  a g nea u chétif et entérotox ém ie
s ont les  m otifs  les  p lus  c ités  ta ndis  qu’a près
le  s ev ra g e,  ce s ont l’entérotox ém ie et les
troubles  res pira toires  qu i s ont les  p lus  pro-
blém a tiques .  F ig ure 1  

Prévenir les mortalités à l’agnelage

Plus  de la  m oitié  des  é lev eurs  interrog és
pra tiquent le  d ia g nos tic  de g es ta tion  s ur
l’ens em ble de leurs  brebis  ( 2 9  %  des  é lev a -
g es )  ou  s ur certa ins  lots  c ib lés  ( 2 3  % )  pour
pouv oir reg rouper les  brebis  s e lon  la  ta ille
de leur portée et les  s oig ner en  cons é-
quence.  I ls  v eillent a ins i à  év iter les  tox é-
m ies  de g es ta tion  et les  a g nea ux  chétifs  à  la
na is s a nce,  qu i s ont des  ca us es  d’a v orte-
m ents  et de m orta lités  à  la  na is s a nce.  D a ns
le  m êm e objectif d ’a da pter l’a lim enta tion
a ux  bes oins  des  a n im a ux ,  7 3  %  des  é le-
v eurs  interrog és  s épa rent les  fem elles  nu lli-
pa res  ( qu i n ’ont ja m a is  m is  ba s )  des  m ulti-
pa res  ( qu i ont déjà  m is  ba s ) .  C ette s épa ra -

L e  p r in c ip a l  c r itèr e  d e  r e n ta b i l i té  d e  l ’é le v a g e  o v in  v ia n d e  e s t  le  n o m b r e  d e  k i lo s  d ’a g n e a u x
p r o d u its ,  q u i  s e  t r a d u it  p a r  le  te r m e  d e  ‘p r o d u c t iv ité  p o n d é r a le  p a r  fe m e lle  m is e  à la  lu tte ’.  D if-
fé r e n ts  fa c te u r s  a g is s e n t  s u r  c e tte  p r o d u c t iv ité  :  la  fe r t i l i té  d e s  b r e b is ,  le u r  p r o l i f ic ité ,  le  p o id s
d e s  a g n e a u x  à la  v e n te  e t  le  ta u x  d e  m o r ta l i té  d e s  a g n e a u x .  C e  d e r n ie r  p ès e  d o u b le m e n t  s u r  la
r e n ta b i l i té  d e  l ’é le v a g e  p u is q u e ,  o u tr e  la  p r o d u c t iv ité  p o n d é r a le ,  i l  a f fe c te  a u s s i  le s  c h a r g e s
d ’é le v a g e  e t  c e  d ’a u ta n t  p lu s  lo u r d e m e n t  q u e  la  m o r ta l ité  s u r v ie n t  ta r d .  L a  m a ît r is e  d e  la  m o r -
ta l i té  d e s  a g n e a u x  e s t  d o n c  u n  r é e l  e n j e u  é c o n o m iq u e  p o u r  l ’é le v e u r.
U n e  e n q u ête  m e n é e  e n  F r a n c e  e n  2 0 1 0  – 2 0 1 1  p a r  le s  R é s e a u x  d ’E le v a g e  p o u r  le  C o n s e i l  e t  la
P r o s p e c t iv e  ( R E C P )  a u p r ès  d e  3 5 3  e x p lo ita n ts  a  p e r m is  d e  p r é c is e r  le  n iv e a u  d u  ta u x  d e  m o r -
ta l i té  d e s  a g n e a u x  e t  d ’e n  d é te r m in e r  le s  c a u s e s  e t  l ’in c id e n c e  d e s  p r a t iq u e s  d ’é le v a g e  ( 1 ) .
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LA MORTALITÉ DES AGNEAUX

TAUX, CAUSES ET INCIDENCE DES PRATIQUES
D’ÉLEVAGE

Philippe Vandiest – FICOW
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tion  es t g énéra lem ent pra tiquée lors que les
a g nelles  s ont m is es  en  lutte  a v a nt l’â g e d’un
a n.

Pour fa c iliter la  s urv eilla nce et les  interv en-
tions  lors  des  a g nela g es  et év iter a us s i les
pertes  d’a g nea ux  pa r a ba ndon,  la  m oitié  des
élev eurs  reg roupent leurs  brebis  pa r lots  de
5 0  a u  plus .

L es  é lev eurs  s ont g énéra lem ent prés ents
lors  des  pics  d’a g nela g es .  L ors  de ceux - c i,  ils
s ont 8 3  %  à  décla rer ne pa s  la is s er les  bre-
bis  s a ns  s urv eilla nce penda nt plus  de 3  heu-
res ,  y  com pris  la  nu it,  a lors  que 7 8  %  d’en-
tre  eux  tra v a illent pourta nt s eu l s ur l’a telier
ov in .  C ette prés ence ne s e jus tifie  pa r pour
a uta nt pa r des  interv entions  s y s tém a tiques
lors  d’a g nela g es  diffic iles .  S elon  les  s itua -

tions ,  entre 5 0  et 7 8  %
des  é lev eurs  d is ent in -
terv enir tou jours  et
s eu lem ent 6 5  %  inter-
v iennent da ns  toutes
les  s itua tions  délica tes .
F ig ure 2

Rester vigilant
après l’agnelage

Mettre les  brebis  et
leurs  a g nea ux  en  ca s es
indiv iduelles  penda nt
quelques  jours  fa v oris e
leur reconna is s a nce
m utuelle  et l’a ccepta -
tion  des  a g nea ux  pa r
leur m ère,  ce  qu i lim ite
les  ris ques  d’a ba ndon.
C ela  perm et a us s i de
réa lis er des  a doptions
d’a g nea ux ,  de v érifier
plus  a is ém ent la  pris e
de colos trum  pa r
l’a g nea u et,  le  ca s
échéa nt,  d ’interv enir
plus  fa c ilem ent pour
a s s is ter les  a g nea ux
chétifs  ou  petits  da ns
leurs  tétées .  Q ua s i-
m ent tous  les  é lev eurs
enquêtés  utilis ent des
ca s es  d’a g nela g e m a is
s eu lem ent 4 2  %  s y s té-
m a tiquem ent pour
cha que a g nela g e et 5 9
%  pour les  a g nela g es
de prim ipa res .  E nv iron
2 0  %  des  é lev eurs  ne
les  utilis ent que lors  de

na is s a nces  m ultip les .
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Figure 1 – Principales causes de mortalité des agneaux rapportées par les 
éleveurs

Figure 2 – Taux d’intervention des éleveurs lors de situations d’agnelages
difficiles
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L a  pris e  de colos trum  pa r l’a g nea u es t s y s -
tém a tiquem ent v érifiée pa r 7 0  %  des  é le-
v eurs ,  d irectem ent a près  l’a g nela g e ou  da ns
les  heures  qu i s u iv ent.  S eu ls  7  %  des  é le-
v eurs  interrog és  décla rent ne pa s  s ’en  pré-
occuper ou  ra rem ent.  L a  s us pic ion  d’un
m a nque de pris e  de colos trum  s ’a ppuie s ur
des  s y m ptôm es  a ppa ra is s a nt a près  plus ieurs
heures  ( a g nea u fa ib le,  bouche froide,  bêle-
m ents ,  dos  rond,  v entre creux )  et qu i a ltè-
rent le  pronos tic  de v ia bilité  de l’a g nea u.  L es
élev eurs  décla ra nt s urv eiller la  pris e  de co-
los trum  pa r les  a g nea ux  détectent p lus  ra pi-
dem ent ces  s y m ptôm es  et s ont p lus  prom pts
à  en  interpréter l’orig ine et donc à  réa g ir

pour lim iter les  pertes  d’a g nea ux  pa r ina n i-
tion  ou  refroidis s em ent.

Optimiser l’avenir par une politique
de réforme des brebis

O ptim is er la  réus s ite  d’une ca m pa g ne
d’a g nela g e néces s ite  des  brebis  en  bonne
condition  phy s ique et s a ns  ta re s us ceptible
d’a ltérer leur production  la itière.  Aus s i,  une
politique de réform e es t néces s a ire.  D a ns
les  é lev a g es  a y a nt pa rtic ipé à  l’enquête,  les
m otifs  de réform e prés entés  être en  re la tion

a v ec une m orta lité
potentie lle  des
a g nea ux  n ’éta ient
pa s  cons idérés
a v ec la  m êm e s é-
v érité  pa r tous .
A ins i,  s eu ls  6 5  %
des  é lev eurs  cons i-
dèrent la  m a m m ite
de ta ris s em ent ou
le  fa it d ’a v oir été
préa la blem ent v ide
deux  fois  com m e
ca us e de réform e
s y s tém a tique.D a ns
l’enquête,  s eu ls  2 5
%  des  é lev eurs  ont
décla ré intég rer
s y s tém a tiquem ent
tous  les  critères  de
réform e prés entés
da ns  leur politique
de réform e des
brebis .  F ig ure 3

Prévenir les ris-
ques d’infec-
tions et de ma-
ladies

Une bonne g es tion
s a nita ire  es t es -
s entie lle  pour lim i-
ter les  ris ques
d’infections  et de
m a la dies  des
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Figure 4 – Répartition des élevages en fonction de l’application de mesures
d’hygiène des bâtiments

Figure 3 – Taux de décision de réforme des brebis suivant le type d’affection
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a g nea ux  et donc pour optim is er leur ta ux  de
v ia bilité .  E lle  eng lobe ta nt l’hy g iène des  lo-
ca ux  et du  m a térie l que des  a ctes  prév entifs
à  pos er s ur les  a g nea ux .

La litière

L im iter l’ex pos ition  des  jeunes  a g nea ux  a ux
a g ents  pa thog ènes ,  te ls  les  coccidies ,  néces -
s ite  en  prem ier lieu  le  pa illa g e des  litières ,
ce que réa lis ent quotidiennem ent 5 7  %  des
élev eurs  a y a nt pa rtic ipé à  l’enquête m a is
que 1 8  %  des  é lev eurs  ne font a u  m ieux
que tous  les  3  jours .  L e  cura g e a nnuel de la
berg erie  es t,  qua nt à  lu i,  fa it pa r la  qua s i- to-
ta lité  des  é lev eurs .  Pa r contre,  à  peine 5 8  %
d’entre eux  la  dés infectent cha que a nnée et
5 4  %  réa lis ent un  v ide s a n ita ire  perform a nt
( de plus  d’un  m ois ) .  C ura g e,  dés infection  et/
ou  v ide s a n ita ire  ne s ont pa s  a is és  à  m ettre
en œuv re da ns  le  ca dre des  conduites  d’é le-
v a g e qu i v oient la  berg erie  continuellem ent
occupée pa r des  a n im a ux  ou  qu i eng endrent
plus ieurs  périodes  de m is es  ba s  éta lées  s ur
l’a nnée.  F ig ure 4

Le matériel d’allaitement

Protég er les  a g nea ux  néces s ite  a us s i le  net-
toy a g e du  m a térie l d ’a lla item ent.  A ins i,  8 5
%  des  é lev eurs  qu i décla rent com plém enter
des  a g nea ux  a u  biberon nettoient leur m a té-
rie l quotidiennem ent à  l’ea u  cha ude.  L es
élev eurs  pra tiqua nt l’a lla item ent a rtific ie l
d’a g nea ux  ne s ont qua nt à  eux  que 6 0  %  à
nettoy er et dés infecter quotidiennem ent
leurs  b iberons ,  s ea ux  à  tétines  ou  louv es  a u-
tom a tiques .

L’identification et la caudectomie

L a  pos e des  boucles  a uricu la ires  d’identifica -
tion  et l’a bla tion  de la  queue peuv ent être
ég a lem ent s ources  d’in fection  pa r les  g er-
m es  env ironnem enta ux  ( téta nos ,  a rthrite,
…) .  Q uelque 5 3  %  des  é lev eurs  enquêtés  dé-
c la rent dés infecter s y s tém a tiquem ent les
boucles  d’identifica tion  et/ou  la  p ince entre
cha que a g nea u.  I ls  s ont 4 7  %  à  ne le  fa ire
que ra rem ent,  v oire  ja m a is .  Pour la  pra tique

de la  ca udectom ie,  8 2  %  des  é lev eurs  utili-
s ent princ ipa lem ent l’é la s tique.  L ors qu’il es t
fa it us a g e d’une pince hém os ta tique,  la  dés -
in fection  de la  p ince es t fa ite  s y s tém a tique-
m ent entre cha que a g nea u pa r 6 4  %  des
élev eurs  m a is  ne l’es t ja m a is  pa r 1 7  %  d’en-
tre  eux .  S i l’a bla tion  de la  queue es t recom -
m a ndée s e fa ire  entre le  2 èm e et le  7 èm e jour
d’â g e,  e lle  s e  fa it cependa nt da ns  3 8  %  des
ca s  da ns  les  2 4  prem ières  heures  de v ie  de
l’a g nea u et da ns  2 5  %  des  ca s  a u- delà  du
1 0 èm e  jour.  L’us a g e de la  p ince hém os ta ti-
que le  prem ier jour es t décons eillé  ca r la
douleur peut être a s s ez  forte pour l’a g nea u
qui,  da ns  certa ins  ca s ,  peut être très  a ba ttu
et réticent à  s e  dépla cer,  ce  qu i a ug m ente
les  ris ques  de m orta lité  pa r hy potherm ie et
ina n ition.

Le cordon ombilical

Plus  de 7 5  %  des  é lev eurs  interrog és  dés in-
fectent s y s tém a tiquem ent le  nom bril des
a g nea ux  nouv ea ux - nés  et 1 6  %  ne le  font
ja m a is  ou  ra rem ent.  L a  dés infection  s e fa it
toujours  le  prem ier jours  et da ns  8 0  %  des
ca s  da ns  les  6  heures  s u iv a nt la  na is s a nce.
S i la  dés infection  s e fa it pa r trem pa g e da ns
un a ntis eptique,  s eu lem ent 1 /3  des  é lev eurs
renouv ellent le  ba in  de trem pa g e tous  les
jours .  Un a utre tiers  le  fa it 2  à  3  fois  pa r s e-
m a ine et le  tiers  res ta nt une fois  pa r s e-
m a ine ou  m oins  s ouv ent encore.  I l es t re-
com m a ndé de cha ng er la  s olution  tous  les
2 0  à  3 0  a g nea ux  et da ns  tous  les  ca s  quoti-
d iennem ent ca r e lle  s e  conta m ine ra pide-
m ent et perd de s on  effica c ité,  v oire  dev ient
conta m ina nte.

Les lots d’agneaux

E n berg erie,  il es t recom m a ndé de s épa rer
les  a g nea ux  de m oins  de 1 5  jours  des
a g nea ux  plus  â g és  pour lim iter les  ris ques
de certa ines  in fections ,  nota m m ent res pira -
toires  et d ig es tiv es .  Pa r la  s u ite,  il res te pré-
féra ble  de cons tituer des  lots  d’a g nea ux
d’â g e s im ila ire.  D a ns  l’enquête m enée,  4 8  %
des  é lev eurs  décla rent cons tituer des  lots
d’a g nea ux  de différence d’â g e in férieure à
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1 5  jours ,  3 7  %  com pris e entre 1 5  jours  et 1
m ois  et 1 5  %  s upérieure à  1  m ois .

La vaccination

8 0  %  des  é lev eurs  interrog és  décla rent pré-
v enir l’a ppa rition  de m a la dies ,  g énéra lem ent
une ou  deux ,  pa r la  v a ccina tion  des  brebis
et/ou des  a g nea ux .  S eu l un  é lev eur s ur 5  ne
réa lis e  a ucune v a ccina tion.  L es  v a ccina tions
contre l’entérotox ém ie et la  ch la m y dios e
s ont les  p lus  pra tiquées ,  res pectiv em ent pa r
un élev eur s ur deux  et pa r un  é lev eur s ur 3 .
C es  m a la dies  s ont redoutées  ca r e lles  entra î-
nent m orta lités  et a v ortem ents  et s ont re la -
tiv em ent fréquentes .  L es  m a la dies  da ng e-
reus es  m a is  p lus  ra res  ( pa s teurellos e,  coli-
ba cillos e,  tox opla s m os e)  ou  les  m a la dies
pourta nt fréquentes  m a is  dont l’inc idence
économ ique es t m oindre ( piétin ,  ecthy m a )
ne font l’objet d’une v a ccina tion  que da ns  a u
m a x im um  1 5  %  des  é lev a g es .  F ig ure 5

Conclusion

L’étude m enée pa r les  R és ea ux  d’E lev a g e
pour le  C ons eil et la  Pros pectiv e ( R E C P)  a u-
près  de 3 5 3  ex ploita nts  a  m is  en  év idence
un certa in  fa ta lis m e des  é lev eurs  pu is que 7 5
%  d’entre eux  es tim ent fa ib le  à  inex is ta nte
leur pos s ibilité  de réduire  le  ta ux  de m orta li-
té  de leurs  a g nea ux .  C ’es t proba blem ent
pour cette ra is on  que plus  de 5 0  %  des  é le-
v eurs  enquêtés  nég lig ent l’enreg is trem ent
de certa ines  ca tég ories  de m orta lité  com m e

les  a v ortons  ( 2 7  %  des  é lev eurs )  ou  les
m orts - nés  ( 1 2  %  des  é lev eurs ) .

C hez  les  1 7 0  élev eurs  a y a nt pris  note de
tous  les  ca s  de m orta lité  d’a g nea ux ,  le  ta ux
de m orta lité  m édia n  es t de 1 6  % .  I l es t s u-
périeur à  1 8 , 7  %  da ns  2 5  %  des  é lev a g es  et
inférieur à  1 0 , 5  %  da ns  2 5  %  des  é lev a g es .

L es  pra tiques  prév entiv es  de lutte  contre la
m orta lité  des  a g nea ux  s ont nom breus es  et
reconnues  m a is  ne s ont pa s  pour a uta nt a p-
pliquées  s y s tém a tiquem ent pa r les  é lev eurs .
A ins i,  l’a s s is ta nce à  l’a g nela g e en  ca s  de s i-
tua tion  diffic ile ,  l’a s s ura nce de la  pris e  de
colos trum  pa r l’a g nea u,  la  m is e en  ca s e indi-
v iduelle  des  brebis  a près  l’a g nela g e et la  ré-
form e des  brebis  prés enta nt des  ta res  im -
porta ntes  ne s ont pa s  a ppliquées  pa r tous
les  é lev eurs  et pa s  tou jours  rig oureus em ent
pa r ceux  qu i les  a ppliquent,  ce  qu i ex plique
nota m m ent la  forte hétérog énéité  du  ta ux
de m orta lité  da ns  les  é lev a g es  enquêtés .

Source

( 1 )  Mortalité de s  agn e au x  :  re s s e nti de s  éle -
v e u rs  e t m odalités  de  con du ite  e t de  ge s tion
s an itaire  de s  trou pe au x  – Fév rie r 2 0 1 2
Pre m ie rs  rés u ltats  d ’u n e  e n qu ête  n ation ale
de s  R és e au x  d ’élev age  ov in s  v ian de
http : //ide le . fr/re ch e rch e /pu blication /ide le -
s olr/re com m e n ds /m ortalite - de s - agn e au x -
re s s e nti- de s - e lev e u rs - e t- m odalite s - de - con -
du ite - et- de - ge s tion - s an itaire - de .htm l
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Figure 5 – Taux d’éleveurs faisant usage de la vaccination selon la maladie
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L’émergence du virus Schmallenberg

Un nouv ea u v irus  es t récem m ent a ppa ru  en
E urope.  I l s ’a g it d’un  v irus  de la  fa m ille  des
B u ny av iridae ,  g enre O rth obu ny av iru s .  S on
g énom e es t cons titué d’a c ide ribonuclé ique
( AR N) .  I l a  été prov is oirem ent dénom m é v i-
rus  de S chm a llenberg  ( S B V )  en  ra is on  du
lieu  de s a  prem ière identifica tion  en  A llem a -
g ne.  L a  m a la die  ca us ée pa r le  S B V  es t con-
s idérée com m e non conta g ieus e,  à  tra ns m is -
s ion  v ectorie lle ,  v ra is em bla blem ent pa r des
m oucherons  du  g enre C u licoide s .  L a  m a la die
s e m a nifes te chez  le  bov in  a dulte  pa r une
chute de la  production  la itière,  de la  fièv re,
une dia rrhée pouv a nt être s év ère et pa rfois
des  a v ortem ents .  Une a tteinte cong énita le
de ty pe a rthrog ry pos e/hy dra nencépha lie  es t
décrite  chez  des  a g nea ux ,  des  chev rea ux  et
des  v ea ux .  L’a tte inte c lin ique es t décrite  a ux
Pa y s - B a s  et en  A llem a g ne depuis  l’été  2 0 1 1
chez  les  bov ins  a dultes ,  et c ’es t depuis  dé-
cem bre 2 0 1 1  que des  ca s  d’a tteinte cong é-
n ita le  a v ec détection  du  S B V  ont été ra ppor-
tés  d’a bord en  A llem a g ne,  a ux  Pa y s - B a s ,  et
en  B elg ique,  pu is  a u  R oy a um e- Uni et en
F ra nce,  pu is  en  I ta lie ,  a u  G ra nd- D uché de
L ux em bourg  et en  E s pa g ne et p lus  récem -
m ent encore en  S u is s e,  en  Autriche,  en  Po-
log ne,  en  S uède et en  F in la nde.  Une nou-
v elle  c ircu la tion  v ira le  du  S B V  a  ég a lem ent
été confirm ée da ns  plus ieurs  pa y s  in itia le-
m ent a ffectés  ce qu i indique que le  v irus  a

pu perdurer ( « pa s s er l’h iv er »)  et perm ettre
de nouv elles  in fections .  

L e  S B V  a  été jus qu’à  prés ent es s entie lle-
m ent dia g nos tiqué pa r R T- qPC R .  D es  tes ts
s érolog iques  ont été dév eloppés  récem m ent.
L e ris que z oonotique es t cons idéré com m e
nég lig ea ble.  L’ém erg ence du  S B V  cons titue
un év ènem ent m a jeur en  s a nté a n im a le et
un  nouv ea u défi pour les  é lev eurs ,  les  v été-
rina ires  et les  chercheurs  européens  ( Ma rti-
nelle  et a l.,  2 0 1 2 a ) .

L e S B V  n ’es t pa s  une m a la die  à  notifica tion
oblig a toire  en  B elg ique.  Une s ous - décla ra -
tion  et une s ous - détection  ex is tent.  Mes urer
l’a m pleur du  phénom ène et pa rta nt,  les  per-
tes  z ootechniques  et économ iques  néces s i-
tent des  efforts  de recherche ( Ma rtinelle  et
a l.,  2 0 1 2 b) .  C eci jus tifia it l’a dm in is tra tion
d’une prem ière enquête a u  s ein  des  é lev eurs
d’ov ins /ca prins .  L’objectif de ce prem ier a rti-
c le  es t de prés enter les  rés u lta ts  prélim ina i-
res  de cette enquête dilig entée a v ec l’a ide
de la  F édéra tion  I nterprofes s ionnelle  C a prine
et O v ine Wa llonne ( F I C O W) .

Première enquête destinée aux éle-
veurs d'ovins et de caprins

C ette prem ière enquête a nony m e a  été en-
v oy ée a ux  é lev eurs  d’ov ins  et de ca prins  re-

RRÉSULTATS PRÉLIMINAIRES D’UNE PREMIÈRE
ENQUÊTE RÉALISÉE DANS DES ÉLEVAGES DE

MOUTONS WALLONS CONCERNANT LA MALADIE
DUE AU VIRUS DE SCHMALLENBERG 

Claude Saegerman(1), Ludovic Martinelle(1), Fabiana Dal Pozzo(1), Nathalie Kirschvink(2)

1  Un ité de  R e ch e rch e  e n  E p idém iolog ie  e t An aly s e  de  R is qu e s  app liqu ée s  au x  s c ie n ce s  v étérin aire ,  D é-
parte m e nt de s  Malad ie s  I n fe ctie u s e s  e t Paras itaire s ,  Facu lté de  Méde c in e  Vétérin aire ,  Un iv e rs ité de
L iège .
2  C e ntre  du  Mou ton ,  D éparte m e nt de  m éde c in e  v étérin aire ,  F UND P Un iv e rs ité de  Nam u r.
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cens és  à  la  F I C O W a y a nt une a ctiv ité  rura le
en Wa llon ie  v ia  le  périodique profes s ionnel
la  « F ilière ov ine et ca prine » ( N =  5 0 0 ) .
C ette enquête a v a it été a nnoncée et prés en-
tée lors  d’une réunion  co- org a nis ée pa r la
F I C O W s ur le  v irus  de S chm a llenberg  en
da te du  1 7  fév rier 2 0 1 2  et qu i s ’es t tenue à
l’Univ ers ité  de Na m ur.  L e  but de cette en-
quête éta it de récolter des  prem ières  obs er-
v a tions  c lin iques  s ur le  terra in ,  y  inc lus  les
év entuels  problèm es  rencontrés  dura nt les
a g nela g es  et les  chev rota g es .  C es  in form a -
tions  entreront da ns  l’es tim a tion  u ltérieure
des  pertes  z ootechniques  et économ iques
liées  à  l’ém erg ence du  v irus  de S chm a llen-
berg .  L’enquête a  eu  lieu  entre fin  fév rier et
m a i 2 0 1 2 .  

D a ns  la  s u ite  de cet a rtic le ,  s eu ls  les  rés u l-
ta ts  concerna nt les  ov ins  s ont ex pos és
com pte tenu du  fa it qu ’un  s eu l troupea u ca -
prin  inv es tig ué éta it a tte int de S B V.  

Profil des éleveurs ayant participé à
l'enquête

L es  rés u lta ts  prés entés  da ns  cet a rtic le  ont
été éta blis  à  pa rtir des  répons es  env oy ées
pa r 2 6  é lev eurs  ( 5 % )  dont 2 2  ont décla ré
recev oir le  périodique la  « F ilière  ov in e  e t ca-

prin e  ».  Pa rm i ceux - c i,  la  m oitié  ont s ig na lé
a v oir obs erv é des  ca s  c lin iques  de S chm a l-
lenberg .  L es  é lev eurs  interrog és  prov ena ient
ex clus iv em ent de Wa llon ie  ( Tableau 1) .

Animaux surveillés par les éleveurs
interrogés

Au tota l,  1 4 6 7  rum ina nts  fa is a ient l’objet
d’une s urv eilla nce pa r les  é lev eurs  interro-
g és  ( 1 2 9 2  ov ins ,  3 2  ca prins  et 1 4 3  bov ins )
( Tableau 2) .  L a  p lupa rt des  é lev eurs  ( 2 4 /2 6 )
ont s pécifié  que leur inv enta ire  d’a n im a ux
n’a v a it g uère cha ng é d’une a nnée ( 2 0 1 0 )
s ur l’a utre ( 2 0 1 1 ) .
L es  ra ces  ov ines  recens ées  éta ient celles  re-
pris es  a u  Tableau 3.
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P r o v in c e
d 'a c t iv ité

Avec SBV* Sans SBV Total

H a in a u t 2 3 5
N a m u r
L ièg e
L u x e m b o u r g
B r a b a n t  W a llo n

3
5

2
5

1
2

3
0

5
1 0
4
2

To ta l
* Sur base d'un résultat positif en PCR réalisé au CODA-CERVA

13 13 26

Races détenues
Nombre de
troupeaux

Texel 1 0
Suffolk
Croisés
Ardennais Roux
Bleu du Maine

3
3
2
2

Ile de France
Vendéen
Charolais
Zwartbles

2
2
1
1

Total 26

C a té g o r ie  d 'a n im a u x

N o m b r e  d e  r u m i-
n a n ts  p r é s e n ts
d a n s  le s  t r o u -

p e a u x  a v e c

To ta l

O v in s  v ia n d e u x  d e  m o in s  d 'u n  a n

P r é -
s e n c e

S B V
4 2 2

A b s e n c e
S B V

1 5 3 5 7 5
O v in s  v ia n d e u x  d e  p lu s  d 'u n  a n
O v in s  m âle s  r e p r o d u c te u r s
C a p r in s  d e  m o in s  d 'u n  a n
C a p r in s  d e  p lu s  d 'u n  a n
( o r n e m e n t)

4 9 6
4 3

1 6 7
1 1

1 8

1 2

0

2

6 6 3
5 4
1 8

1 4

B o v in s  d e  m o in s  d 'u n  a n
B o v in s  d e  p lu s  d 'u n  a n

To ta l

1 7
1 2 6

0
0

1134 333

1 7
1 2 6

1467

Tableau 1 - Origine des éleveurs ayant participé à
l'enquête (N=26)

Tableau 2 - Nombre de ruminants faisant l'objet d'une sur-
veillance par les éleveurs interrogés

Tableau 3 - Races ovines
principales détenues par
chacun des troupeaux
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Gestion des troupeaux

Accès aux pâtures et rentrée dans les bergeries/
chèvreries des animaux

E n 2 0 1 1 ,  les  a n im a ux  s ont s ortis  en  pâ ture
à  pa rtir du  1 /0 3 /2 0 1 1  jus qu’a u  6 /0 5 /2 0 1 1  et
s ont rentrés  da ns  les  berg eries /chèv reries  à
pa rtir du  1 5 /1 0 /2 0 1 1  jus qu’a u  1 /2 /2 0 1 2 .

L e ty pe de berg eries /chèv reries ,  l’éc la ira g e
a rtific ie l de ces  dern ières  et le  recours  à  de
l’ens ila g e éta ient s im ila ires  da ns  les  trou-
pea ux  a v ec ou  détection  de S B V  ( Tes t ex a ct
de F is her ;  P >  0 , 0 5 ) .  L ors que de l’ens ila g e
éta it utilis é,  il s ’a g is s a it es s entie llem ent
d’ens ila g e d’herbe préfa née.  L a  tem péra ture
des  berg eries /chèv reries  n ’a  qua s im ent ja -
m a is  été m es urée.

Traitements préventifs aux insecticides et répul-
sifs

L a  fréquence des  tra item ents  prév entifs  ( in -
s ectic ides )  ou  répuls ifs  ( es s entie llem ent
com plém ent a lim enta ire  à  ba s e d’a il)  éta it
g loba lem ent la  m êm e chez  les  troupea ux
a v ec ou  s a ns  S B V  ( Tes t ex a ct de F is her ;  P >
0 , 0 5 ) .

Tonte

L a  période de tonte des  a n im a ux  n ’éta it pa s
s ig n ifica tiv em ent différente entre les  trou-
pea ux  a v ec ou  s a ns  S B V  ( tes t de Ma nn-
Whitney  ;  P =  0 , 5 1 ) .

Agnelages

Aucune différence concerna nt un  déca la g e
év entuel des  a g nela g es  n ’a  pu  être objectiv é
entre le  g roupe des  ex ploita tions  a v ec ou
s a ns  S B V  ( Tes t ex a ct de F is her ;  P = 0 , 3 6 ) .

Paramètres zootechniques

Aucune différence s ig n ifica tiv e n ’a  été obs er-
v ée entre les  ex ploita tions  a v ec ou  s a ns  dé-
tection  de S B V  et ce,  concerna nt la  durée de
g es ta tion,  la  des cente du  pis  et l’a lla item ent.
C ependa nt,  la  prolific ité  éta it s ig n ifica tiv e-
m ent plus  fa ib le  ( N =  1 3  ;  m oy enne =
1 1 4 , 8 %  ;  éca rt ty pe =  6 6 , 8 )  da ns  le  g roupe
d’ex ploita tions  a v ec S B V  com pa ra tiv em ent

a u g roupe des  ex ploita tions  s a ns  S B V  ( N =
1 3  ;  m oy enne =  1 6 1 , 4 %  ;  éca rt ty pe =
4 4 , 6 )  ( tes t de Ma nn- Whitney  ;  P =  0 , 0 3 ) .
L e poids  m oy en des  a g nea ux  à  la  na is s a nce
n’éta it pa s  s ig n ifica tiv em ent différents  da ns
les  troupea ux  a tteints  pa r le  S B V  ( N =  5
troupea ux  ;  m in im um  =  2 , 4  et m a x im um  =
5 , 3  K g )  et ceux  qu i ne l’éta ient pa s  ( N =  5
troupea ux  ;  m in im um  =  2 , 7  et m a x im um  =
4 , 2  K g )  ( tes t de Ma nn- Whitney  ;  P =  0 , 2 9 ) .

Signes cliniques

L es  s ig nes  c lin iques  rencontrés  da ns  les
deux  g roupes  de troupea ux  ( ceux  a y a nt et
ceux  n ’a y a nt pa s  le  S chm a llenberg )  ont été
com pa rés  un  à  un  da ns  le  Tableau 4.  I l res -
s ort que le  s ig ne c lin ique corres ponda nt à
des  m em bres  tordus  et fig és  a  été s ig n ifica -
tiv em ent plus  obs erv é da ns  le  g roupe des
troupea ux  a v ec S B V  ( tes t ex a ct de F is her ;  P
=  0 , 0 4 5 ) .

L e nom bre d’a v ortem ents  et le  nom bre
d’a g nea ux  m ort- nés  ou  m orts  à  la  na is s a nce
éta ient s ig n ifica tiv em ent plus  im porta nt chez
les  troupea ux  a y a nt le  S B V  com pa ra tiv e-
m ent à  ceux  s a ns  S B V  ( tes t C h i 2  ;  P <
0 , 0 0 1 )  ( Tableau 5) .

D es  pa rts  dy s tociques  ont été s ig n ifica tiv e-
m ent plus  rencontrés  da ns  les  ex ploita tions
a y a nt détecté le  S B V  que ceux  qu i ne l’ont
pa s  détecté ( tes t ex a ct de F is her,  P <
0 , 0 0 1 ) .  C hez  les  troupea ux  a y a nt détecté le
S B V,  le  ta ux  de pa rt dy s tocique éta it en
m oy enne de 1 8 , 5 %  ( m in im um  de 0 %  et
m a x im um  de 6 6 , 7 % ) .
E n  outre,  en  com pa ra nt les  deux  g roupes
( troupea ux  a v ec ou  s a ns  S B V ) ,  la  m orta lité
des  a g nea ux  dura nt la  prem ière s em a ine de
v ie  éta it cons idérée com m e s upérieure pa r
les  é lev eurs  du  g roupe a v ec S B V  ( tes t ex a ct
de F is her ;  P =  0 , 0 1 ) .
Aucune différence s ig n ifica tiv e n ’a  pu  être
m is e en  év idence concerna nt des  com porte-
m ents  a norm a ux  des  a g nea ux  entre les
deux  g roupes  dura nt le  prem ier m ois  de v ie
( tes t ex a ct de F is her ;  P =  0 , 3 6 ) .
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Traitement symptomatique

L ors  de pa rt dy s tocique d’une brebis ,  un
tra item ent s y m ptom a tique a  été a ppliqué
uniquem ent da ns  des  troupea ux  d’ov ins  a t-
te ints  pa r la  S B V  ( 1 0  s ur 1 3 )  s oit pa r des
v étérina ires ,  s oit pa r des  é lev eurs .  D es  a nti-

b iotiques  ou  des  a ntib iotiques  a v ec des
a nti- in fla m m a toires  ont été utilis és  da ns
res pectiv em ent 6  et 4  ex ploita tions  d’ov ins .
L a  durée m oy enne d’un  tra item ent éta it de
3 , 5  jours  ( m in im um  2  et m a x im um  6
jours ) .  L e  pourcenta g e d’a n im a ux  tra ités
pa r ex ploita tion  éta it en  m oy enne de
1 8 , 5 %  ( m in im um  de 0 %  et m a x im um  de
6 7 % ) .  L e  coût d’un  tra item ent pa r a n im a l
éta it,  en  m oy enne,  de 5 0 , 3 6  € ( m in im um  8
et m a x im um  1 2 4 , 5  €) .

Avis des éleveurs

L’a v is  des  é lev eurs  a  été s ollic ité  concer-
na nt l’ins ta lla tion  dura ble  du  S B V,  l’utilis a -

tion  potentie lle  d’un  v a ccin  et le  coût s us -
ceptib le  d’être débours é pour a cquérir ce
dern ier.  Aucune différence s ig n ifica tiv e n ’a
été trouv ée entre les  é lev eurs  a y a nt v écu  ou
pa s  le  pa s s a g e du  S B V  ( Tes t de F is her
ex a ct ;  P >  0 , 2 1 ) .  Q ua tre é lev eurs  ( 1 5 % )
pens ent que le  S B V  ne v a  pa s  s ’ins ta ller de
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Tableau 4 - Signes cliniques observés chez les mères et la progéniture chez les troupeaux atteints ou non de SBV
durant la période de février à mai 2012

Troupeaux avec SBV (N = 13) Troupeaux sans SBV (N = 13)

MERE      
(été et/ou automne)

Ne sait
pas

Jamais Parfois Souvent Ne sait
pas

Jamais

Baisse de la production de
lait
Baisse de l'appétit
Diarrhée
Hyperthermie

9
6

3
3

5
7

4
3

2
2
1

1

3
1

2
2

1
2

2
2

Avortement
Part dystocique

PROGENITURE

2
4

2
1

Membres tordus et figés
Torticolis et/ou scoliose
Mâchoire inférieure plus
courte
Troubles nerveux

2
2

2
6

2
2

7
5

1
1

1
1

1
1

3
6

8
4

6
1

1
2

1
1

2
1

1
2

1
1

Parfois Souvent
Valeur

de P

1
1

0,47
0,77
0,70
0,70

1 1
1

0,49
0,45

2
1

2

0,045*
0,26

1,00
1,00

Chétifs
Morts-nés ou morts à la
naissance
Pourris dans la mère
*-Différence significative entre les deux groupes de troupeaux; les chiffres gras et soulignés correspondent à la plus grande oc-
currence observée chez les troupeaux avec SBV

1

1

1

1
3

4

5

6

4

1

2
1 1

1

2

2 0,77

0,27
0,40

V a r ia b le

Troupeaux
avec SBV
(N = 13)

troupeaux
sans SBV
(N = 13)

N o m b r e  d 'a g n e l le s  r e n tr é e s 2 2 2 6
N o m b r e  d e  b r e b is  r e n tr é e s
N o m b r e  d 'a v o r te m e n ts
N o m b r e  d 'a g n e a u x  n é s  n o r -
m a u x
N o m b r e  d 'a g n e a u x  m o r ts -
n é s  o u  m o r ts  à la  n a is s a n c e

5 0 5
3 5

1 1 9
8

3 6 6

69

2 1 6

24
N o m b r e  d 'a g n e a u x  n é s  à
te r m e  m a is  m a lfo r m é s 5 3 5

Tableaux 5 - Comparaison de quelques paramètres
de reproductionj et cliniques
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m a nière dura ble a lors  que 1 0  é lev eurs
( 3 8 % )  pens ent le  contra ire.  C ependa nt,  il
es t à  noter que la  m a jorité  des  é lev eurs  ( N
=  1 2  ;  4 6 % )  ne s ont pa s  en  m es ure de don-
ner un  a v is  ce qu i corrobore la  g ra nde incer-
titude concerna nt cette m a la die.  

L a  m a jorité  des  é lev eurs  ( N= 2 3  ;  8 8 % )  s ont
prêts  à  fa ire  us a g e d’un  v a ccin  contre le  S B V
s i celu i- c i s ’a v èrera it d is ponible.  L e  prix  que
les  é lev eurs  s era ient s us ceptib les  de débour-
s er pour a cquérir ce  v a ccin  es t très  v a ria ble.
Pa rm i ceux  qu i ont propos é un  prix ,  il es t <
1 ,  de 1  à  2  et > 2  euros  pa r dos e v a ccina le
pour res pectiv em ent 7 ,  7  et 4  é lev eurs  s ur
un tota l de 2 6  é lev eurs .  I l es t à  noter que 5
élev eurs  ne débours era ient rien  pour un  te l
v a ccin  et que 3  é lev eurs  n ’ont pa s  d’a v is .

Conclusions

L es  rés u lta ts  prélim ina ires  repris  c i- des s us
ont m is  en  ex erg ue plus ieurs  ca ra ctéris ti-
ques  s ig n ifica tiv em ent plus  prés entes  da ns
les  ex ploita tions  a ffectées  pa r le  S B V.  I l
s ’a g it d’un  nom bre plus  é lev é d’a v ortem ents
chez  les  brebis ,  un  nom bre plus  é lev és
d’a g nea ux  a v ec m em bres  tordus  et fig és ,  un
nom bre plus  é lev és  d’a g nea ux  m ort- nés  ou
m orts  à  la  na is s a nce,  une m orta lité  p lus  é le-
v ée des  a g nea ux  dura nt la  prem ière s e-
m a ine de v ie  et un  nom bre plus  im porta nt
de pa rts  dy s tociques  a y a nt occa s ionné des
tra item ents  s y m ptom a tiques .  C es  princ ipa -
les  ca ra ctéris tiques  ont im pa cté les  é lev a -
g es .  

L e  nom bre d’a g nea ux  nés  à  term e m a is  dé-
form és  éta ient de 1 0 %  chez  les  troupea ux
a ffectés  pa r le  S B V.  C e pourcenta g e n ’es t
pa s  s ig n ifica tiv em ent différent de celu i ob-
s erv é en  F ra nce s ur un  plus  g ra nd nom bre
de troupea ux  et qu i éta it de 1 1 , 7 %  ( C h i 2  =
1 , 3 3  ;  P =  0 , 2 5 )  ( D om ing uez  et a l.,  2 0 1 2 ) .  

Mes urer l’a m pleur de l’épis ode de S B V  et
des  pertes  z ootechniques  et économ iques
néces s ite  des  efforts  de recherche.  C om m e
ces  rés u lta ts  s ont prélim ina ires ,  une im plé-
m enta tion  de l’enquête à  p lus  la rg e échelle ,

inc lua nt un  plus  g ra nd nom bre d’é lev eurs
es t néces s a ire  pour perm ettre une a na ly s e
plus  déta illée de l’im pa ct du  S B V  da ns  les  fi-
lières  ov ine et ca prine.
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Prairie naturelle (mesure 2)

L e producteur qu i s ’eng a g e à  g érer des  pa r-
celles  de pra irie  perm a nente ( décla rées  s ous
les  codes  6 1  ou  6 1 3 )  en  res pecta nt le  ca h ier
des  cha rg es  c i- des s ous  peut obtenir une
s ubv ention  a nnuelle  de 2 0 0  euros  pa r hec-
ta re ( 2 4 0  € en  z one 1) .

o Aucune interv ention  ( pâ tura g e,  fa uche,
fertilis a tion, . . . )  s ur la  pa rcelle  entre le
1 er ja nv ier et le  1 5  ju in .  Toutefois ,  une
interv ention  un ique de n iv ellem ent s u-
perfic ie l ( éta upina g e ou  répa ra tion  de dé-
g â ts  de s a ng liers )  es t tolérée entre le  1 er
ja nv ier et le  1 5  a v ril.

o L e béta il prés ent s ur la  pa rcelle  a près  le
1 5  ju in  ne peut recev oir n i concentré,  n i
fourra g e.

o Apport de fertilis a nts  et d’a m endem ents
lim ité à  un  épa nda g e a nnuel d’eng ra is  de
ferm e ( effluents  d’é lev a g e)  entre le  1 5
ju in  et le  3 1  ju illet.

o Pa s  d’utilis a tion  de produits  phy tos a nita i-
res ,  à  l’ex ception  du  tra item ent loca lis é
contre les  orties ,  cha rdons  et rum ex .

o Pa s  de s em is  ou  de s ur- s em is .
o E ntre le  1 5  ju in  et le  3 0  s eptem bre,  la

g es tion  de la  pa rcelle  peut être réa lis ée

1 SEP : Structure Ecologique Principale ou zone à caractère
écologique reconnue par la RW

s oit pa r pâ tura g e,  s oit pa r fa uche a v ec
récolte,  s oit en  com bina nt les  deux .  E n
ca s  de fa uche,  m a intien  d’a u  m oins  5  %
de z ones  refug es  non fa uchées  jus qu’à  la
fa uche ou  jus qu’a u  pâ tura g e s u iv a nt,  s oit
a u  m oins  un  m ois .  L a  loca lis a tion  de la
z one refug e peut v a rier à  cha que fa uche.
Après  le  3 0  s eptem bre,  s eu l le  pâ tura g e
es t a utoris é.

o L a  m éthode doit être  a ppliquée s ur la  to-
ta lité  de la  s uperfic ie  de la  pa rcelle  et la
s uperfic ie  m in im a le de cha que pa rcelle
s ur la quelle  es t a ppliquée la  m éthode doit
être s upérieure ou  ég a le  à  1 0  a res .
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Chaque année, fin mars, l’agriculteur wallon peut demander une subvention pour l’application de
mesures agri-environnementales par le biais du formulaire’Déclaration de superficie et demande
d’aides’ qu’il reçoit de l’administration de la Région wallonne (DGARNE – Département des Aides).
Comme il doit mentionner le montant perçu dans sa déclaration fiscale, il reconnaît donc mener une
activité d’indépendant et doit donc déclarer son activité auprès d’une caisse sociale pour travailleurs
indépendants … sous peine de problèmes certains !

Les mesures agri-environnementales sont des mesures volontaires que l’agriculteur s’engage à appli-
quer pour une durée de cinq ans. Il en existe 10 dont certaines sont déclinées en sous mesures. Cer-
taines sont à l’avantage des éleveurs, d’autres des cultivateurs et d’autres sont à l’attention de tout
agriculteur. Sont présentées ci-après les mesures ayant des répercussions sur la conduite des prairies
et des animaux au pâturage.

Mesures agri-environnementales et
conduite des prairies et du pâturage

Phippe Vandiest - FICOW

La prairie naturelle ne peut être fauchée qu'en-
tre le 15 juin et le 30 septembre. Une zone non
fauchée d'au moins 5 % de la surface de la par-
celle doit être maintenue. 
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Objectif de la mesure
C ette m es ure contribue à  fa v oris er la  pra irie
et à  év iter l’intens ifica tion,  l’a ba ndon ou  en-
core la  reconv ers ion  de certa ines  pra iries .  L a
g es tion  ex tens iv e de ces  pa rcelles  fa v oris e
ég a lem ent de nom breus es  es pèces  a n im a les
et v ég éta les .

Prairie de haute valeur biologique
(mesure 8)

L e producteur qu i s ’eng a g e à  g érer certa ines
pa rcelles  de pra irie  perm a nente ( décla rées
s ous  les  codes  6 1  ou  6 1 3 )  en  res pecta nt le
ca h ier des  cha rg es  c i- des s ous  peut obtenir
une s ubv ention  a nnuelle  de 4 5 0  euros
pa rhecta re.

o L a  pa rcelle  doit préa la blem ent recev oir
un  a v is  conform e ‘de ha ute v a leur b iolo-
g ique’ pa r la  D iv is ion  de la  G es tion  de
l'E s pa ce rura l de la  R ég ion  Wa llonne.

o Aucune interv ention  ( pâ tura g e,  fa u-
che, . . . )  s ur la  pa rcelle  penda nt une pé-
riode précis ée da ns  l’a v is  conform e et
s ’étenda nt,  s a uf ca s  pa rticu liers ,  du  1 er
ja nv ier à  une da te en  ju illet précis ée
da ns  cet a v is .  Toutefois ,  une interv ention
unique de n iv ellem ent s uperfic ie l ( éta upi-
na g e ou  répa ra tion  de dég â ts  de s a n-
g liers )  es t tolérée entre le  1 er ja nv ier et
le  1 5  a v ril.

o L e béta il prés ent s ur la  pa rcelle  a près
cette da te ne peut recev oir n i concentré,
n i fourra g e.

o Aucun a pport de fertilis a nts  et a m ende-
m ents  ne peut a v oir lieu ,  à  l’ex ception
des  res titutions  pa r les  a n im a ux  lors  du
pâ tura g e.

o L’utilis a tion  de produits  phy tos a nita ires
es t interdite,  à  l’ex ception  du  tra item ent
loca lis é  contre les  orties ,  cha rdons  et ru-
m ex .

o Pa s  de s em is  ou  de s ur- s em is .
o E n ca s  de g es tion  a utre que pa r pâ tu-

ra g e,  s eu le  la  fa uche a v ec ex porta tion  du
produit de la  fa uche es t a utoris ée.  D a ns
ce ca s ,  a u  m oins  1 0  %  de la  s uperfic ie  de
la  pa rcelle  s eront m a intenus  s ous  la
form e de ba ndes  refug es  non fa uchées .  A
cha que fa uche,  une te lle  z one refug e doit

être m a intenue jus qu’à  la  fa uche s u i-
v a nte.  Toutefois ,  la  loca lis a tion  de la  z one
refug e peut v a rier à  cha que fa uche.  E n
ca s  de pâ tura g e a près  la  fa uche da ns  le
déla i prév u  da ns  l’a v is  conform e,  la  z one
refug e pourra  être pâ turée.  L’a v is  con-
form e précis e les  a utres  m oda lités  év en-
tuelles  de pâ tura g e.

o S a uf jus tifica tion  da ns  l’a v is  conform e,
les  tra v a ux  de dra ina g e ou  de cura g e des
fos s és  s ont interdits .

o L a  m éthode doit être  a ppliquée s ur la  to-
ta lité  de la  s uperfic ie  de la  pa rcelle  et la
s uperfic ie  m in im a le de cha que pa rcelle
s ur la quelle  es t a ppliquée la  m éthode
doit être  s upérieure ou  ég a le  à  1 0  a res .

o C ette m es ure n ’es t pa s  cum ula ble  a v ec la
m éthode 2  ( pra irie  na turelle)  ou  la  s ous -
m éthode 3 .b ( ba nde de pra irie  ex ten-
s iv e) .

Objectif de la mesure
Prés erv er les  pra iries  fleuries  riches  en  es pè-
ces  qu i a m éliorent la  qua lité  des  pa y s a g es  et
fa v oris ent le  dév eloppem ent d’es pèces  peu
coura ntes ,  a u  m oy en d’une ex ploita tion  peu
intens iv e fa v ora ble  à  la  b iodiv ers ité.

Bande de prairie extensive (sous me-
sure 3b)

L e producteur qu i a dopte la  m éthode de
ba nde de pra irie  ex tens iv e en  res pecta nt le
ca h ier des  cha rg es  c i- des s ous  peut obtenir

Pour être qualifiée de haute valeur biologique,
la prairie doit recevoir un avis conforme de la
Division de la Gestion de l’Espace rural de la
Région Wallonne
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une s ubv ention  a nnuelle  de 2 1 , 6  euros  pa r
tronçon de 2 0  m ètres  de long ueur ( 2 5 , 9 2  €
en z one S E P) .

o S eules  s ont é lig ib les  les  ba ndes  de pra i-
ries  ex tens iv es  ins ta llées  da ns  des  pra i-
ries  perm a nentes  décla rées  s ous  les  co-
des  6 1  ou  6 1 3 .

o L a  ba nde de pra irie  ex tens iv e doit être
im pla ntée le  long  d’un  cours  d’ea u,  d’un
pla n  d’ea u  ou  le  long  de rés erv es  na tu-
relles  a g réées  ou  dom a nia les  et de z ones
hum ides  d’intérêt b iolog ique.

o E lle  doit a v oir une long ueur m in im a le de
1 0 0  m ètres .  L a  long ueur m in im a le de
1 0 0  m ètres  peut être obtenue en  cum u-
la nt des  tronçons  de ba nde de pra irie  ex -
tens iv e de 2 0  m ètres  de long  m in im um .

o L a  la rg eur de ces  ba ndes  es t,  en  tout
point,  de 1 2  m ètres .  E n  a ucun ca s ,  la  s u-
perfic ie  des  ba ndes  ne peut ex céder 9  %
de la  s uperfic ie  de pra iries  te lle  qu’éta blie
pa r l’a dm in is tra tion  s ur la  ba s e des  s u-
perfic ies  déterm inées  de pra iries  m en-
tionnées  da ns  la  décla ra tion  de s uperfic ie
et dem a ndes  d’a ides  du  producteur pour
l’a nnée d’introduction  de la  dem a nde in i-
tia le  de s ubv entions  a g ro- env ironnem en-
ta les  concernée.

o L a  ba nde de pra irie  ex tens iv e ne peut re-
cev oir a ucun fertilis a nt et a ucun produit
phy tos a nita ire  à  l’ex ception  du  tra ite-
m ent loca lis é  contre les  orties ,  cha rdons
et rum ex .

o E n ca s  de g es tion  a utre que pa r pâ tu-
ra g e,  le  s eu l m ode de g es tion  a utoris é
es t la  fa uche entre le  1 er ju illet et le  1 5
s eptem bre,  a v ec ex porta tion  du  produit
de la  fa uche.  Une ba nde refug e non fa u-
chée s era  m a intenue à  cha que fa uche s ur
une la rg eur m in im a le de 2  m ètres  et la
pa rcelle  ne pourra  pa s  être pâ turée a v a nt
le  1 er a oût.  C ette ba nde refug e es t m a in-
tenue jus qu’à  la  fa uche s u iv a nte.  L a  loca -
lis a tion  de la  ba nde refug e peut v a rier à
cha que fa uche.

o L a  ba nde de pra irie  ex tens iv e ne peut
être pâ turée qu’entre le  1 er ju illet et le
1 5  s eptem bre.

o E n dehors  d’un  endroit s pécia lem ent
a m éna g é pour l’a breuv em ent,  l’a ccès  di-
rect du  béta il a ux  berg es  et lits  du  cours
d’ea u  es t interdit.

o L e béta il prés ent s ur la  pa rcelle  s ur la -
quelle  es t ins ta llée la  ba nde de pra irie
ex tens iv e,  ba nde com pris e,  ne peut rece-
v oir n i concentré n i fourra g e.

o L a  ba nde de pra irie  ex tens iv e ne peut
pa s  être a cces s ib le  à  des  v éh icu les  m oto-
ris és  à  des  fins  de lois irs .  E lle  ne peut
s erv ir de chem in.  E n  outre,  a ucun dépôt
d’eng ra is ,  d ’a m endem ent ou  de récolte
ne peut être toléré s ur cette ba nde.

o L a  ba nde de pra irie  ex tens iv e ne peut
bénéfic ier des  a ides  en  a pplica tion  des
m éthodes  2  ou  8 .

o O n cons idère qu’un  tronçon de 2 0  m ètres
de long ueur de ba nde de pra irie  ex ten-
s iv e a  une in fluence s ur 0 , 3  hecta re

Objectif de la mesure
Ma intenir à  d is ta nce des  cours  d’ea u  toute
pra tique intens iv e d’ex ploita tion  de pra irie
a fin  d’a s s urer une protection  effica ce de la
qua lité  des  ea ux .  D év elopper le  m a illa g e
écolog ique en  renforça nt l’effet « lis ière » en-
tre  l’ea u  et la  terre et a m éliorer l’im pa ct v i-
s uel des  cours  d’ea u  da ns  le  pa y s a g e en
s oulig na nt leur tra cé.

Eléments du réseau écologique et du
paysage (mesure 1)
L es  é lém ents  du  rés ea u écolog ique et du
pa y s a g e concernés  s ont les  ha ies ,  les  ba n-
des  bois ées ,  les  a rbres ,  a rbus tes ,  bu is s ons
et bos quets  is olés ,  les  a rbres  fru itiers  à
ha ute tig e,  et les  m a res .  L es  producteurs  qu i
s ’eng a g ent à  ne pa s  détru ire,  à  décla rer de
tels  é lém ents ,  à  entreten ir et,  s i pos s ib le,  à
a m éliorer le  rés ea u écolog ique de leur ex -
ploita tion,  peuv ent obtenir des  s ubv entions
pour ces  é lém ents ,  da ns  les  conditions  dé-
crites  c i- a près .

Haies et bandes boisées (sous mesure
1a)
L e producteur qu i s ’eng a g e à  décla rer de
tels  é lém ents  et à  les  entreten ir en  res pec-
ta nt le  ca h ier des  cha rg es  c i- des s ous  peut
obtenir une s ubv ention  a nnuelle  de 5 0  euros
pa r tra nche de 2 0 0  m ètres  ( 6 0  € en  z one
S E P) .

o L es  ha ies  et ba ndes  bois ées  doiv ent être
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s ituées  da ns  des  pa rcelles  a g ricoles .
o L es  ha ies  s ont des  ba ndes  continues

com pos ées  d’a rbres  ou  d’a rbus tes
feu illus  indig ènes .  E n  a ucun ca s ,  les  lis iè-
res  de bois ,  de forêt ou  leur env a his s e-
m ent s ur les  pa rcelles  a g ricoles  ne peu-
v ent être cons idérés  com m e des  ha ies  ou
des  ba ndes  bois ées .  S ont cependa nt re-
connus  com m e ha ies  des  a lig nem ents
d’a rbres  feu illus  indig ènes  s itués  da ns  les
pa rcelles  a g ricoles ,  à  l’ex c lus ion  des
pla nta tions  ou  ra ng ées  m onos pécifiques
de peupliers .  L a  d is ta nce m a x im a le entre
les  a rbres  d’un  a lig nem ent es t de 1 0  m è-
tres .

o L es  ha ies  et ba ndes  bois ées  peuv ent être
cons titués  de plus ieurs  tronçons  d’une
long ueur m in im a le de 2 0  m ètres  cha cun.
L eur la rg eur m a x im a le es t de 1 0  m ètres .
E n  ca s  de ha ie,  des  v ides  de 1 0  m ètres
a u  m a x im um  entre deux  tronçons  s ont
com pta bilis a bles  s ’ils  s ont ina cces s ib les
a u  béta il.

o L e producteur doit s ’eng a g er à  ne pa s
détru ire  ces  ha ies  et ba ndes  bois ées .
Toute des truction  v olonta ire  n ’es t a utori-
s ée qu’a près  a v is  préa la ble  de l’a dm in is -
tra tion.  Toute des truction  ou  dég ra da tion
a ccidentelle  doit être  s ig na lée à  l’a dm i-
n is tra tion  da ns  un  déla i de trente jours  à
da ter de la dite  des truction  ou  dég ra da -
tion.  D a ns  tous  les  ca s ,  le  producteur es t
oblig é de repla nter une long ueur équiv a -
lente à  la  long ueur détru ite  ou  dég ra dée
en res pecta nt l’a v is  déliv ré à  cet effet pa r
la  D iv is ion  de la  G es tion  de l’E s pa ce rura l
( I G 4 ) .

o I l doit s ’a bs ten ir de tout épa nda g e de
fertilis a nt et de tout tra item ent phy tos a -
n ita ire,  ta nt à  prox im ité qu’a u  pied et s ur
la  ha ie  ou  la  ba nde bois ée.  S eu ls  s ont
a utoris és  les  tra item ents  loca lis és  contre
les  orties ,  cha rdons  et rum ex .

o E n ca s  d’entretien  des  ha ies  et ba ndes
bois ées ,  les  tra v a ux  ( ta ille)  ne peuv ent
pa s  être effectués  entre le  1 5  a v ril et le
1 er ju illet.

o O n cons idère que 2 0 0  m ètres  de ha ie  ou
de ba nde bois ée ont une in fluence s ur un
hecta re.

Objectif de la mesure
L es  ha ies  et ba ndes  bois ées  jouent de nom -

breux  rôles  ta nt s ur le  p la n  écolog ique et
pa y s a g er que s ur le  p la n  a g ronom ique.  L a
ha ie  fa it,  en  effet,  pa rtie  de nos  pa y s a g es
tra ditionnels ,  e lle  cons titue un  a bri pour de
nom breus es  es pèces  d’ins ectes ,  d ’ois ea ux  et
de m a m m ifères  qu i y  v iv ent,  s ’y  nourris s ent
et s ’y  reproduis ent.  E lle  cons titue une pro-
tection  pour le  béta il contre la  p lu ie  et les
v ents .  E lle  rég u le  ég a lem ent les  qua ntités
d’ea u  a pportées  a u  s ol.  L a  ha ie  peut ég a le-
m ent jouer le  rôle  de coupe- v ent et perm et-
tre  d’év iter la  chute des  fru its  du  v erg er ou
la  v ers e des  céréa les .

Arbres, arbustes, buissons et bosquets
isolés, arbres fruitiers à haute tige (sous
mesure 1b)
L e producteur qu i s ’eng a g e à  décla rer de
tels  é lém ents  et à  les  entreten ir en  res pec-
ta nt le  ca h ier des  cha rg es  c i- des s ous  peut
obtenir une s ubv ention  a nnuelle  de 2 5  euros
pa r tra nche de 1 0  é lém ents  ( 3 0  € en  z one
S E P)

o L es  é lém ents  é lig ib les  s ont s itués  da ns
des  pa rcelles  a g ricoles .

o L es  é lém ents  é lig ib les  s ont cons titués
de :

- a )  a rbres  fru itiers  à  ha ute tig e,  s i-
tués  en  pra irie  perm a nente ;

- b)  a rbres  is olés ,  m orts  ou  v iv a nts ,
d’es s ence feu illue indig ène s itués  à
plus  de 1 0  m ètres  de tout a utre
a rbre,  ha ie,  ba nde bois ée ou  bos -
quet,  et prés enta nt une c irconfé-
rence de 4 0  centim ètres  a u  m oins
et une ha uteur de plus  d '1 , 3  m è-
tre;

- c)  bu is s ons  et a rbus tes  d’es s ence
feu illue indig ène s itués  à  p lus  de
1 0  m ètres  de tout a utre a rbre,
ha ie,  ba nde bois ée ou  bos quet,
prés enta nt une ha uteur de plus
d’1 , 5  m ètre ;

- d)  bos quets  de m oins  de 4  a res  s i-
tués  à  p lus  de 1 0  m ètres  de tout
a utre a rbre,  a rbus te is olé,  ba nde
bois ée ou  ha ie.

o L e producteur s ’eng a g e à  ne pa s  détru ire
ces  é lém ents  et,  en  ca s  de néces s ité,  à
repla nter,  da ns  les  douz e m ois ,  a u  m oins
l’équiv a lent des  é lém ents  dég ra dés .
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o I l doit s ’a bs ten ir de tout épa nda g e de
fertilis a nt et de tout tra item ent phy tos a -
n ita ire,  a u  pied et s ur ces  é lém ents .
S eu ls  s ont a utoris és  les  tra item ents  loca -
lis és  contre les  orties ,  cha rdons  et ru-
m ex .

o L es  év entuels  tra v a ux  d’entretien  ( ta ille)
ne peuv ent pa s  être effectués  entre le  1 5
a v ril et le  1 er ju illet.

o O n cons idère qu’une tra nche de 1 0  é lé-
m ents  rem plis s a nt les  conditions  requis es
a  une in fluence s ur 0 , 5  hecta re.

Objectif de la mesure
C ons erv a tion  des  é lém ents  du  rés ea u écolo-
g ique et du  pa y s a g e

Mares (sous mesure 1c)
L e producteur qu i s ’eng a g e à  décla rer des
m a res  s ituées  da ns  s es  pa rcelles  a g ricoles  et
à  les  entreten ir en  res pecta nt le  ca h ier des
cha rg es  c i- des s ous  peut obtenir une s ubv en-
tion  a nnuelle  de 5 0  euros  pa r m a re ( 6 0  en
z one S E P) .

o L es  m a res  s ont des  étendues  d’ea u  dor-
m a nte s ituées  da ns  des  pa rcelles  a g rico-
les  et d’une s uperfic ie  m in im a le de 1 0
m ètres  ca rrés  entre le  1 er nov em bre et
le  3 1  m a i.

o Une ba nde de m in im um  deux  m ètres  de
la rg e a utour de la  m a re ne s era  ja m a is
la bourée et ne s era  pa s  a cces s ib le  a u  bé-

ta il;  un  a ccès  pour l’a breuv em ent de ce-
lu i- c i peut néa nm oins  être a m éna g é,  à
condition  que la  pa rtie  a cces s ib le  ne dé-
pa s s e pa s  2 5  %  de la  s uperfic ie  et du  pé-
rim ètre de la  m a re.

o Tout épa nda g e et toute pu lv éris a tion  à
m oins  de dix  m ètres  des  berg es  s ont in -
terdits .

o Tout rem bla i et toute introduction  de dé-
chet,  produit ou  s ubs ta nce qu i pourra it
nu ire  à  la  m a re,  de tout a n im a l ou  pla nte
ex otique et de tout pa lm ipède ou  pois s on
s ont interdits .

o E n  ca s  d’env a s em ent ou  d’a tterris s e-
m ent,  le  producteur pra tiquera  le  cura g e
de la  m a re,  en  v eilla nt à  m a inten ir ou
a m éna g er a u  m oins  2 5  %  du  périm ètre
en pente douce.

o C ha que m a re corres ponda nt à  ces  condi-
tions  es t cons idérée com m e a y a nt une
influence s ur un  hecta re.

Objectif de la mesure
C ons erv a tion  des  é lém ents  du  rés ea u écolo-
g ique et du  pa y s a g e.  L es  m a res  s ont des
lieux  d’a breuv em ent pour de nom breux  a n i-
m a ux  m a is  a us s i des  lieux  de reproduire et
de nourriture pour de nom breus es  es pèces
( ins ectes ,  ba tra c iens ) .
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Les arbres isolés de plus de 10 m de tout autre
arbre, haie ou bosquet ayant une circonférence
de 40 cm au moins et une hauteur de plus de
1,3 m sont éligibles à l'aide

Pour être éligible, la surface de la mare doit
être d'au minimum 10 m² entre le 1er novembre
et le 31 mai. Autour de la mare, une zone de 2
m doit être protégée (pas de labour ni de pâtu-
rage). Une zone d'accès peut être aménagée
pour l'abreuvement des animaux.
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Faibles charges en bétail (mesure 7)

L e producteur qu i s ’eng a g e à  m a inten ir de
fa ibles  cha rg es  en  béta il en  res pecta nt le  ca -
h ier des  cha rg es  c i- des s ous  peut obtenir une
s ubv ention  a nnuelle  de 1 0 0  euros  pa r hec-
ta re de pra irie  perm a nente ( décla rées  s ous
les  codes  6 1  ou  6 1 3 ) .

o L a  cha rg e en  béta il de l’ex ploita tion  doit
être in férieure à  1 , 4  UG B  ( un ité  g ros  bé-
ta il)  pa r hecta re de pra irie  ( codes  6 1 ,
6 1 3  ou  6 2 ) .  L ors que la  cha rg e en  béta il
es t in férieure à  0 , 6  UG B  pa r hecta re de
pra irie ,  les  s uperfic ies  pris es  en  com pte
pour le  ca lcu l de l’a ide s ont lim itées  a ux
s uperfic ies  néces s a ires  pour que la
cha rg e en  béta il a tte ig ne 0 , 6  UG B  pa r
hecta re.

o L a  production  des  pra iries ,  obtenue pa r
fa uche ou  pâ tura g e,  peut ex c lus iv em ent
être des tinée a u  cheptel de l’ex ploita tion.

o L es  s eu ls  épa nda g es  de m a tières  org a ni-
ques  a utoris és  s ur les  pra iries  s ont ceux
des  effluents  produits  pa r les  a n im a ux
a y a nt s erv i à  éta blir la  fa ib le  cha rg e.  Pa r
dérog a tion,  pour les  producteurs  qu i
n ’épa ndent a ucun eng ra is  m inéra l s ur les
pra iries ,  l’a pport d’a utres  effluents  es t
a utoris é  pour a uta nt que le  ta ux  de lia i-
s on  a u  s ol de l’ex ploita tion  te l que défin i
da ns  le  liv re  I I  du  C ode de l’env ironne-
m ent cons titua nt le  C ode de l’ea u  s oit in -
férieur ou  ég a l à  0 , 6 .

o L a  m éthode doit être  a ppliquée s ur la  to-
ta lité  de la  s uperfic ie  de la  pa rcelle  et la
s uperfic ie  m in im a le de cha que pa rcelle
s ur la quelle  es t a ppliquée la  m éthode
doit être  s upérieure ou  ég a le  à  1 0  a res .

o L’utilis a tion  de produits  phy tos a nita ires
es t interdite  da ns  les  pra iries ,  à  l’ex cep-
tion  du  tra item ent loca lis é  s ous  les  c lôtu-
res  é lectriques  et contre les  orties ,  cha r-
dons  et rum ex .  L a  cha rg e en  béta il es t la
cha rg e m oy enne a nnuelle  de l’ex ploita -
tion  pour l’a nnée c iv ile  cons idérée.  C ette
cha rg e es t éta blie  en  prena nt en  com pte
les  é lém ents  s u iv a nts  :

o la  m oy enne des  données  jour-
na lières  prov ena nt du  s y s tèm e
d’identifica tion  et d’enreg is tre-
m ent des  a n im a ux  S a n ite l,  en
ce qu i concerne les  bov ins  ;

o le  nom bre d’équidés  décla rés
pa r le  producteur da ns  s on  for-
m ula ire  de décla ra tion  de s u-
perfic ie  de l’a nnée cons idérée ;

o l’inv enta ire  re la tif à  l’identifica -
tion  et l’enreg is trem ent des
ov ins  et des  ca prins .

L e ca lcu l du  nom bre d’U.G .B .  re la tif à  ces
a n im a ux  es t éta bli en  utilis a nt les  coeffi-
c ients  s u iv a nts  :
o bov ins  de deux  a ns  et p lus ,  équidés  de

plus  de s ix  m ois  :  U.G .B .
o bov ins  de 0  à  s ix  m ois  :  0 , 4  U.G .B .
o bov ins  de s ix  m ois  à  deux  a ns  :  0 , 6

U.G .B .
o ov ins  ou  ca prins  de plus  de 6  m ois  :  0 , 1 5

U.G .B .
o cerv idés  de plus  de s ix  m ois  :  0 , 2 5

U.G .B .

Objectif de la mesure
C ette m es ure encoura g e le  m a intien  d’un
s y s tèm e d’élev a g e peu intens if s ur les  pra i-
ries .  C e m ode d’é lev a g e es t pa rticu lièrem ent
com pa tible  a v ec la  protection  de l’env iron-
nem ent.

Plan d’action agro-environnemental
(mesure 10)

Tout producteur ex ploita nt une ou  des  pa r-
celles  a g ricoles  en  R ég ion  wa llonne qu i a p-
plique un  pla n  d’a ction  a g ro- env ironnem en-
ta l peut bénéfic ier d’une a ide ca lcu lée s elon
la  form ule s u iv a nte :
A ide ( €)  =  2 0  X  -  5  Y  +  0 .0 5  Z
da ns  la quelle  :
X  =  nom bre d’hecta res  < =  4 0
Y  =  nom bre d’hecta res  >  4 0  et < =  2 0 0
Z  =  m onta nt des  s ubv entions  re la tiv es  a ux
m éthodes  1  à  9  te l qu ’éta bli s ur la  ba s e de
la  ‘D écla ra tion  de s uperfic ies  et dem a nde
d’a ides ’ du  producteur pour l’a nnée d’intro-
duction  de la
dem a nde in itia le .

L e m onta nt a nnuel de cette a ide es t p la fon-
né à  3 .0 0 0  € pa r ex ploita tion  res pecta nt le
ca h ier des  cha rg es  c i- des s ous .
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o E ta blir a v a nt l’introduction  de la  de-
m a nde in itia le  un  pla n  d’a ction  a g ro- en-
v ironnem enta l,  a v ec un  a g ent d’enca dre-
m ent.

o E x écuter ce pla n  d’a ction  a u  cours  des
c inq a nnées  de l’eng a g em ent en  inté-
g ra nt les  m is es  à  jour prév ues  a u  point
3 .

o C ha que a nnée,  à  pa rtir de la  deux ièm e
a nnée de l’eng a g em ent,  m ettre à  jour le
pla n  d’a ction  a v ec l’a ide d’un  a g ent d’en-
ca drem ent en  év a lua nt l’ex écution  du
pla n  d’a ction  et en  identifia nt ex plic ite-
m ent les  fre ins  év entuels  à  la  m is e en
oeuv re.  E n  ca s  de m odifica tions  im por-
ta ntes  de l’ex ploita tion  ou  en  fonction
d’év entuels  nouv ea ux  é lém ents  fa c ilita nt
ou reta rda nt la  m is e en  oeuv re du  pla n ,
le  producteur doit en  in form er l’a g ent
d’enca drem ent a fin  que ce pla n  s oit
a m endé.

o Au term e des  c inq a nnées  de l’eng a g e-
m ent,  un  ra pport réa lis é  a v ec l’a ide d’un
a g ent d’enca drem ent prés entera  les  ré-
s u lta ts ,  conclus ions  et pers pectiv es  du
pla n  d’a ction  eu  ég a rd a ux  objectifs  in i-
tia lem ent fix és .  Une év a lua tion  pos itiv e
du pla n  fondée s ur une ex écution  s a tis -
fa is a nte des  objectifs  es t une condition
de reconduction  du  pla n  à  cette
échéa nce.

o L es  points  forts  et les  points  fa ib les  de
l’ex ploita tion  en  m a tière a g ro- env ironne-
m enta le  s ont pa s s és  en  rev ue en  cons i-
déra nt la  lis te  indica tiv e des  é lém ents
s u iv a nts  et en  tena nt com pte des  ca ra c-
téris tiques  s pécifiques  de l’ex ploita tion  :

- g es tion  de la  fertilis a tion  et du
s ol ;

- g es tion  des  tra item ents  ;
- g es tion  du  pa y s a g e et des  a bords

de ferm e ;
- g es tion  des  é lém ents  de la  b iodi-

v ers ité  et du  pa y s a g e da ns  la  z one
a g ricole  ;

- effort d’épura tion  ( lutte  contre les
odeurs ,  tra item ent des  ea ux
us ées , . . . )  et a utres  a s pects  env i-
ronnem enta ux  ( utilis a tion  de pro-
duits /déchets  pour la  fertilis a tion
ou l’a m endem ent des  terres ,  cu l-
tures  énerg étiques ,  pa rtena ria t
da ns  des  projets  env ironnem en-

ta ux  ou  de lois irs ,  a picu lture,  pro-
ductions  certifiées , . . . ) .

L e  pla n  d’a ction  v is é  a u  prem ier point com -
prend les  é lém ents  s u iv a nts  :
o Un dia g nos tic  env ironnem enta l ( éta t des

lieux )  de l’ex ploita tion.  C e dia g nos tic
m ettra  en  év idence :

- les  en jeux  env ironnem enta ux  prio-
rita ires  du  territoire  ;

- les  points  forts  et les  points  fa ib les
en  m a tière d’a pplica tion  des  bon-
nes  pra tiques  a g ricoles  ;

- les  points  forts  et les  points  fa ib les
s pécifiques  à  l’ex ploita tion  en  m a -
tière d’effort a g ro env ironnem en-
ta l ;

o des  objectifs  à  court term e ( un  a n) ,  à
m oy en term e ( c inq a ns )  et à  long  term e
( pers pectiv es )  qu i concernent en  tout ca s
les  points  fa ib les  et v a loris ent les  a touts
en  rela tion  a v ec des  en jeux  env ironne-
m enta ux  priorita ires  du  territoire  ;

o une lis te  d’a ctions  a g ro- env ironnem enta -
les  précis es  s era  dres s ée en  reg a rd des
objectifs  retenus  a ux  trois  échéa nces .
L es  a ctions  re la tiv es  a ux  objectifs  à  court
et m oy en term es  s eront loca lis ées  et
prog ra m m ées  de m a nière réa lis te  da ns  le
tem ps  da ns  un  ca lendrier prév is ionnel
d’ex écution.

L e pla n  d’a ction  a ins i que cha cune de s es
m is es  à  jour font l’objet d’un  ra pport cos ig né
pa r l’a g ent d’enca drem ent et le  producteur
concerné.

Objectif de la mesure
C ette m es ure à  pour but de m in im is er les
im pa cts  env ironnem enta ux  nég a tifs  eng en-
drés  pa r l'a ctiv ité  a g ricole  et de m a x im is er
s es  im pa cts  pos itifs  en  a m éliora nt la  cohé-
rence des  m es ures  m is es  en  pla ce s ur l'ex -
ploita tion  et en  dév eloppa nt d 'a utres  m es u-
res  com plém enta ires  a ux  MAE .  L e tout s elon
le  contex te technique,  économ ique et env i-
ronnem enta l de l'ex ploita tion  et du  terri-
toire.

Sources
http://www.fourragesmieux.be/SSM_prairie_MAE.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=
2008-06-17&numac=2008202125
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Au fil du  tem ps ,  les  m outons  s ont s oum is  à
des  in fes ta tions  rég u lières  de tous  ty pes  de
pa ra s ites  ( coccidies ,  ha em onchus ,  tænia s ,
douv e du  foie,  …) .  

Cycle de vie du parasite et de son
hôte infesté

L ors  de la  na is s a nce des  a g nea ux ,  ce  s ont
les  coccidies  qu i s ont le  p lus  à  cra indre.  C es
petits  protoz oa ires  ont une ca pa cité  de m ul-
tip lica tion  ex tra ordina ire  ( 1  coccidie  ing érée
peut produire jus qu’à  3 0  m illions  d’œufs
ém is  da ns  l’env ironnem ent)  et a ffectent tout
pa rticu lièrem ent les  jeunes  a n im a ux  ( qu i
n ’ont a u  dépa rt qua s i a ucune im m unité) ,
qu’ils  s oient é lev és  en  pâ ture ou  en  berg e-
rie .  Une fois  les  a g nea ux  s ev rés ,  le  ris que
d’infes ta tion  ou  de ré infes ta tion  pa r les  coc-
c id ies  en  berg erie  s era  fonction  de la  g es tion
de l’hy g iène du  m ilieu .  

Pour les  a g nea ux  é lev és  en  berg erie,  le  ris -
que lié  a ux  pa ra s ites  g a s tro- intes tina ux  es t
en  princ ipe nu l.  Pa r contre,  pour les  a g nea ux
élev és  ou  eng ra is s és  en  pra irie ,  le  ris que
d’infes ta tion  es t g a ra nti dès  la  prem ière in -
g es tion  d’herbe.  E n  effet,  ce  s ont les  trois iè-
m es  s ta des  la rv a ires  des  pa ra s ites  ( L 3 ) ,  pré-
s ents  da ns  les  5  prem iers  cm  d’herbe,  qu i
v ont in fes ter les  a n im a ux .  C es  L 3  prov ien-
nent des  œufs  ém is  da ns  l’env ironnem ent
pa r les  bous es  des  a n im a ux .  L e  tem ps  entre
l’ing es tion  des  la rv es  de pa ra s ites  in fes ta n-
tes  et l’ém is s ion  d’œufs  da ns  l’env ironne-

m ent pa r les  pa ra s ites  a dultes  à  l’intérieur
des  a n im a ux  es t de 3  à  4  s em a ines .  L a  m ul-
tip lica tion  pa ra s ita ire  ( ou  « recy cla g e »)  es t
a lors  in itiée,  une s eu le  la rv e de v ers  ing érée
pouv a nt pa rfois  ém ettre,  une fois  a dulte  et
a ccouplée,  p lus  de 1 0  0 0 0  œufs .  C ’es t ce
phénom ène de recy cla g e qu i es t res pons a ble
de l’in fes ta tion  des  pâ tures  et donc des  a n i-
m a ux .  C e phénom ène peut néa nm oins  être
a tténué pa r p lus ieurs  fa cteurs  te ls  que la
cha rg e à  l’ha ,  le  ty pe d’utilis a tion  de la  pra i-
rie  a v a nt la  s ortie  des  a g nea ux  ( fa uche,  pâ -
tura g e m ix te, …)  ou  encore les  conditions  c li-
m a tiques  ( g el,  hum idité,  tem péra ture) .  C es
fa cteurs  s eront déta illés  da ns  la  s u ite  de cet
a rtic le .

Une fois  les  a n im a ux  m is  en  conta ct a v ec les
pa ra s ites ,  ils  m ettent prog res s iv em ent leur
im m unité en  pla ce.  C ette im m unité s era  in -
du ite  et m a intenue g râ ce à  une ex pos ition
cons ta nte et lég ère a ux  pa ra s ites .  L’animal
souffrira de l’infestation parasitaire lorsque
l’équilibre entre la pression infectieuse et la ca-
pacité du système immunitaire de l’animal à se
défendre sera rompu.  Mêm e s i cet équilibre
es t fra g ile ,  il es t pos s ib le  de l’a tte indre d’une
m a nière na turelle ,  en  res pecta nt certa ines
pra tiques  que nous  déta illerons  pa r la  s u ite.
C ependa nt,  à  certa ines  périodes  de la  v ie  du
m outon,  cet équilibre es t rom pu,  de pa r des
cha ng em ents  phy s iolog iques  im porta nts .  

Pa r ex em ple,  les  brebis  en  fin  de g es ta tion
et en  début de la cta tion  s ont pa rticu lière-
m ent concernées  ca r e lles  s ubis s ent une
ba is s e de leur im m unité deux  s em a ines

PARASITES DU MOUTON : FAUT-IL TRAITER ?
LA RÉPONSE PAR ANALYSES

Catherine Richard(1), Nathalie Kirschvink(2)

( 1 ) D éparte m e nt de  paras itolog ie ,  Facu lté de  Méde c in e  Vétérin aire ,  Un iv e rs ité de  L iège ;  
2 )  C e ntre  du  Mou ton ,  D éparte m e nt de  m éde c in e  v étérin aire ,  F UND P Un iv e rs ité de  Nam u r
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a v a nt la  m is e- ba s .  C e phénom ène entra ine
une a ug m enta tion  du  dév eloppem ent la r-
v a ire  et donc du  nom bre d’œufs  ém is  da ns
l’env ironnem ent.  D ’a utre pa rt,  les  la rv es  de
certa ins  pa ra s ites  pa s s ent da ns  la  g la nde
m a m m a ire,  in fes ta nt l’a g nea u lors  de la  té-
tée.

Des conséquences néfastes des anti-
parasitaires

Ma intena nt que nous  s a v ons  quels  ty pes  de
pa ra s ites  a ffectent les  m outons  et à  quels
s ta des  de leur v ie ,  nous  pouv ons  env is a g er
quelques  s olutions  pour a tte indre un  équili-
bre hôte- pa ra s ite  et év iter des  in fes ta tions
trop im porta ntes .  Ma is  d’a bord :  pourquoi
es t- ce im porta nt de ra is onner l’us a g e des
a ntipa ra s ita ires  ? 

Une atteinte aux insectes et à la biodiversi-

té

Prem ièrem ent,  pa rm i les  m olécu les  à  la rg e
s pectre utilis ées  pour tra iter nos  a n im a ux ,
certa ines  s ont ex crétées  v ia  les  m a tières  fé-

ca les , princ ipa lem ent s ous  form e incha ng ée,
tua nt non s eu lem ent les  pa ra s ites  indés ira -
bles  m a is  ég a lem ent bon nom bre d’ins ectes
copropha g es  ( princ ipa lem ent diptères  et co-

léoptères )  prés enta nt de nom breus es  ca ra c-
téris tiques  com m unes  a ux  pa ra s ites  c ib les .
C es  pra tiques  entra inent donc une contami-

nation générale des bouses émises.  
O r,  le  nom bre de m a tières  féca les  ém is es
pa r jour et pa r ov in  représ ente une pré-
c ieus e s ource a lim enta ire  et une g ra nde di-

v ers ité  d’ha bita ts  pour bon nom bre d’ins ec-
tes  coprophiles .  G râ ce a ux  a ctions  com m u-
nes  de la  fa une da ns  et a utour de la  m a tière
féca le  de m outon,  d’im porta nts  s erv ices  à
l’écos y s tèm e pra iria l s ont rendus  :  intég ra -
tion  de la  m a tière org a nique da ns  le  s ol,  dé-
com pos ition  des  fèces  et a ug m enta tion  de la
s urfa ce pâ tura ble,  d im inution  du  nom bre
d’ins ectes  nu is ib les  pour le  béta il, … D e plus ,
la  p lupa rt des  es pèces  prés entes  da ns  cet
interfa ce terre/m a tière féca le  représ entent
la  pa rt la  p lus  im porta nte de l’a lim enta tion
de certa ins  ins ectiv ores  lors  de périodes  cri-
tiques  de leur cy c le,  renda nt les  copropha -
g es  indis pens a bles  a u  bon dév eloppem ent

des  popula tions  de leurs  préda teurs .  
L e  ca s  de la  cha uv e s ouris  G ra nd rh inolophe
perm et d’illus trer cette problém a tique.  E n
effet,  l’étude du  rég im e a lim enta ire  et des
biotopes  de cha s s e du  g ra nd rh inolophe en
B elg ique indique une cons om m a tion  qua s i-
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Schéma 1 : Moments clés des infestations parasitaires tout au long de la vie du mouton
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ex clus iv e en  m ilieu  pra iria l,  entre le  m ois
d’a oût et le  m ois  de s eptem bre,  d’un  petit

coléoptère copropha g e ( Aph odiu s  ru fipe s ) 1.
C ette période corres pond à  un  m om ent où
cette es pèce cons titue des  rés erv es  de
g ra is s es  lu i perm etta nt de s urv iv re en  h iber-
na tion  dura nt les  s ix  m ois  s u iv a nts .  Une dis -
ponibilité  res treinte de cette proie  es t donc
cla irem ent s us ceptib le  d’a ffecter les  condi-
tions  phy s iolog iques  pré- h iberna toires  de
cette es pèce,  ce qu i peut induire  une m orta -
lité  a ccrue à  la  fin  de la  période d’h iberna -
tion  ou  un  ta ux  de na ta lité  res treint a u  cours

de l’été s u iv a nt.  
C ette dépenda nce es t d’a uta nt p lus  critique
pour les  es pèces  de préda teurs  a ux  ex ig en-
ces  écolog iques  com plex es  et déjà  m a lm e-
nées  pa r a illeurs  da ns  d’a utre pa rtie  de leur
n iche écolog ique com m e certa ines  es pèces
de cha uv e- s ouris .

1 Delahaye L. & Kervyn T. (2001) – Le grand rhinolophe : analyse du ré-
gime alimentaire et implications pour sa conservation en Région wal-
lonne. – Parcs & Réserves, 56(2) : 13-18.

Le développement de la résistance

Une a utre ra is on  es s entie lle  pour dim inuer le
nom bre de tra item ents  es t le  phénom ène
des  rés is ta nces ,  de plus  en  plus  fréquentes
da ns  les  é lev a g es  ov ins .  D a ns  toute l’E u-
rope,  le  problèm e de la  rés is ta nce a ux  a n-
thelm inth iques  es t très  répa ndu chez  les  pe-
tits  rum ina nts .  Pa rm i les  a ntipa ra s ita ires ,  on

Chauve souris Grand rhinolophe

Schéma 2 : Influence de l’utilisation des antiparasitaires sur les insectes coprophages 
et effets sur leurs prédateurs
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dis ting ue en  B elg ique princ ipa lem ent trois

ty pes  de produits  :  

− les  endectocides,  des tinés  à  com ba ttre
a us s i b ien  les  pa ra s ites  internes
( v ers )  que les  pa ra s ites  ex ternes
( m ouches ,  g a les )  de ty pe a v erm ecti-
nes  ( iv om ec,  dectom a x , …)  ;

− les  vermifuges qui,  com m e leur nom
l’indique,  ne s oig nent que les  v ers
( pa ra s ites  internes ) ,  princ ipa lem ent
représ entés  pa r les  benz im ida z oles  et
le  lev a m is ole  ;

− les  ectocides,  lu tta nt princ ipa lem ent
contre les  pa ra s ites  ex ternes  ( ty pe
g a le,  m ouches ,  puces , …)  de ty pe a m i-
tra z  ( ta k tic)  ou  flum ethrine ( ba y ticol)

L es  princ ipa les  fa m illes  pha rm a ceutiques
concernées  pa r les  rés is ta nces  s ont les  ben-
z im ida z oles  et le  lev a m is ole.  C ependa nt,  a u
v u  de la  g ra nde difficu lté  d’év a luer la  rés is -
ta nce,  d’a utres  m olécu les  pourra ient ég a le-
m ent être concernées  ( a v erm ectines  pa r
ex em ple) .  

O n s a it a u jourd’hu i que l’induction  des  phé-
nom ènes  de rés is ta nce es t lié  à  la  fréquence
des  tra item ents  m a is  ég a lem ent a u  fa it de
tra iter s y s tém a tiquem ent tout le  troupea u,
ne la is s a nt dès  lors  pa s  d’animaux « refuges »,
c 'es t- à - dire  porteurs  de pa ra s ites  encore
s ens ibles  a ux  m olécu les  utilis ées .  I l es t donc
es s entie l de ne pa s  tra iter les  a n im a ux  qu i
n ’en  ont pa s  bes oin  a fin  qu’ils  ex crètent des

œufs  de v ers  s ens ibles  a ux  v erm ifug es .  E n
effet,  une pra irie  lég èrem ent conta m inée pa r
des  œufs  et des  la rv es  de pa ra s ites  s ens ibles
v a ut m ieux  qu’une pra irie  conta m inée pa r
des  la rv es  rés is ta ntes .  D ’a uta nt p lus  que la
conta m ina tion  pa r des  pa ra s ites  rés is ta nts
s e répa nd très  v ite  à  l’ens em ble du  trou-
pea u.  

I l fa ut a us s i s a v oir que la  d is tribution  de
s trong les  g a s tro- intes tina ux  a u  s ein  d’une
ra ce ou  d’une popula tion  de rum ina nts  n ’es t
pa s  hom og ène.  Un petit nom bre d’hôtes
concentre la  m a jeure pa rtie  des  pa ra s ites .
O n es tim e à  2 0  à  3 0  %  le  nom bre de rum i-
na nts  d’un  troupea u héberg ea nt 7 0  à  8 0  %
des  pa ra s ites .  C e s ont ces  a n im a ux  les  p lus
s ens ibles ,  ex créta nt de 7 0  à  8 0  %  des  œufs ,
qu i reconta m inent m a s s iv em ent les  pâ tu-

res 2. 

L‘utilisation raisonnée des antiparasi-
taires

L es  deux  ra is ons  c itées  précédem m ent nous
donnent donc m a tière à  réfléch ir s ur nos
pra tiques  et notre utilis a tion  d’a ntipa ra s ita i-
res .  Afin  de prés erv er la  b iodiv ers ité  de nos
pra iries  et de ne tra iter que lors que c ’es t né-
ces s a ire,  p lus ieurs  pra tiques  s ont pos s ibles .
E lles  s ont repris es  pa r ordre chronolog ique.  

1. A la sortie en prairie :  s ortir les

2 Gaba et al., 2005
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Source: CBIP-vet (2006) « Résistance aux anthelminthiques chez les ruminants et les chevaux »
Folia Veterinaria 2006 n° 3 

Tableau 1: Résistance des nématodes chez les animaux domestiques en Belgique

Nématode

H ae m on ch u s  contortu s
C oope ria cu rtice i
Trich os tron gy lu s  s pp .
Te ladors ag ia s pp.
C y ath os tom in ae
( petit s trong y loïdes )

Espèce animale Produit

Petits  rum ina nts
Petits  rum ina nts

( pro) benz im ida z oles
( pro) benz im ida z oles

Petits  rum ina nts
Petits  rum ina nts

( pro) benz im ida z oles
( pro) benz im ida z oles

C hev a ux ( pro) benz im ida z oles
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a g nea ux  s ur des  pra iries  fa uchées  ou
pâ turées  pa r des  a n im a ux  a dultes ,
s a ins  et im m unis és  ;  es s a y er de ré-
du ire  la  cha rg e à  l’hecta re a u  m in i-
m um .

2. A la mi-saison :  fa ire  des  prélèv em ents
de m a tière féca le  s ur une diz a ine de
m outons  a fin  de v érifier l’in fes ta tion
du troupea u.  D es  prélèv em ents  c ib lés
s ur des  a n im a ux  m oins  en  éta t peu-
v ent ég a lem ent être env is a g és  a fin  de
conna ître  leur in fes ta tion  indiv iduelle .
E n  ca s  d’in fes ta tion  m a s s iv e :  tra iter
a v ec une m olécu le  peu rém a nente

( v oir ta blea u  c i- des s ous )  et cha ng er
les  a n im a ux  de pâ ture da ns  les  2 4 h
( a fin  d’év iter qu’ils  s e  re- conta m inent
a v ec la  pâ ture in fes tée) .

3. 2 à 4 semaines avant la mise-bas :  tra i-
ter les  brebis  ( lors  de la  rentrée en
berg erie  pour les  a g nela g es  pa r
ex em ple) .  C ette pra tique perm et de
lim iter le  nom bre de la rv es  tra ns fé-
rées  v ia  le  colos trum  et le  la it ( lié  à  la

chute im m unita ire  qu i débute ±2  s e-
m a ines  a v a nt la  m is e- ba s )  et perm et
d’a m éliorer la  ca pa cité  de dig es tion/
d’a bs orption  de nutrim ents  chez  la

Tableau 2 : Médicaments vétérinaires disponibles en Belgique, classés en fonction de leur toxicité
pour les insectes coprophages

(rouge : les plus toxiques ; orange : toxique ; jaune : faiblement toxique ; vert : non toxique)

NOM COMMERCIAL

Ecomectin 10 mg/ml sol. inj.

Substance active Temps d'attente

ivermectine V: 42 j.
L: interdit

Prix par traitement Parasites ciblés

0,38 vers ronds

Rémanence

1 à 3 sem.

Flukiver combi

Ivomec 1 %

closantel
mebendazole

V: 65 j.
L: interdit

ivermectine V: 22 j.
L: interdit

0,691
vers ronds, vers plats
et douve (stades ma-
tures et immatures)

0,72 vers ronds

?

2 à 4 sem.

Virbamec 1 % sol. inj.

Closamectin sol. inj. OVINS

ivermectine V: 45 j.
L: interdit

ivermectine
closantel

V: 28 j.
L: interdit

Cydectin 0,1 %

Baycox sheep susp. po

moxidectine V: 14 j.
L: 5 j.

toltrazuril V: 42 j.
L: interdit

0,44 vers ronds

vers ronds, vers plats
et douve

1 à 2 sem.

?

0,634 vers ronds

0,688 coccidies

4 à 5 sem.

?

Dectomax sol. inj.

Vecoxan 2,5 mg/ml

doramectine V: 70 j.
L: interdit

diclazuril V: 0 j.
L: na

Dovenix

Rintal pellets 

nitroxinil V: 50 j.
L: interdit

febantel V: 14 j.
L: 7 j.

1,18 vers ronds

0,11 coccidies

2 à 5 sem.

?

0,27 douve (forme matu-
res et immatures)

0,31 (vers ronds) et vers
plats GI

?

aucune

Rintal granulés 10 %

Valbazen boli

febantel V: 14 j.
L: 4 j.

albendazole V: 14 j.
L: 4 j.

Valbazen susp. 1,9 %

Levamisole 7,5 %

albendazole V: 5 j.
L: 4 j.

levamisole V: 14 j.
L: interdit

0,21 (vers ronds) et vers
plats GI

0,87 (vers ronds) et vers
plats GI

aucune

aucune

0,73 (vers ronds) et vers
palts GI

0,2 (vers ronds) et vers
palts GI

aucune

aucune

Panacur boli 250

Panacur susp. 2,5 %

fenbendazole V: 14 j.
L: 4 j.

fenbendazole V: 14 j.
L: interdit

Zolvix 25 mg/ml monépantel V: 7 j.
L: interdit

1,02 (vers ronds) et vers
palts GI

0,57 (vers ronds) et vers
plats GI

aucune

aucune

0,92 vers ronds ?
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brebis .  C ela  a s s ure donc une m eilleure
crois s a nce fœta le  et production  la itière.

4. Pendant la saison de pâture :  s u iv re les
conditions  c lim a tiques  ( les  p ics  de pres -
s ion  pa ra s ita ire  s ’obs erv ent à  la  m i-
ju illet pa r tem ps  pluv ieux  a lors  qu’ils
s eront dépla cés  v ers  l’a utom ne en  ca s
de tem ps  s ec)  ;  es s a y er de g a rder une
cha rg e à  l’hecta re la  p lus  ba s s e pos s i-
b le  ;  pra tiquer la  rota tion  des  pâ tures  le
plus  s ouv ent pos s ib le  en  cha ng ea nt les
a n im a ux  de pa rcelle  lors que la  ha uteur
d’herbe des cend en- des s ous  de 5 cm  ;
pra tiquer le  pâ tura g e m ix te a v ec des
chev a ux  ou  des  bov ins  s i pos s ib le.

5. Pendant toute l’année :  perm ettre a ux
a nim a ux  de dév elopper une bonne im -
m unité g râ ce à  une a lim enta tion  a da p-
tée et a déqua te.

S i un  tra item ent s ’a v ère utile  s u ite  à  des  a na -
ly s es  de m a tières  féca les  qu i rév èlent une in -

fes ta tion  m a jeure des  a n im a ux ,  le  ta blea u  2
reprend les  d ifférents  m édica m ents  d is poni-
bles  en  B elg ique pour le  tra item ent des  ov ins .

C es  quelques  pra tiques  perm ettront a ux  a n i-
m a ux  d’éta blir un  équilibre entre la  prés ence
de pa ra s ites  et le  dév eloppem ent de leur im -

m unité.  

En conclusion...

En limitant le risque d’infestation parasitaire et
en se basant sur des analyses précises, les trai-
tements des animaux pourront être raisonnés
et réduits. Cela présente le double avantage de
non seulement limiter les frais liés aux médica-
ments mais également de préserver la biodiver-
sité de nos prairies, en rendant possible la sur-
vie d’insectes coprophages et donc de leurs pré-

dateurs.
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Eloigne mouches et autres insectes de vos moutons et
chèvres (tels que ceux qui transmettent la maladie de la
langue bleue et le virus de Schmallenberg)
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Un nouv ea u projet de recherche,  fina ncé pa r
le  S erv ice public  fédéra l,  S a nté publique,
S écurité  de la  C ha îne a lim enta ire  et E nv iron-
nem ent a  dém a rré cette a nnée et es t coor-
donné pa r la  Fa cu lté  de Médecine V étérina ire
de l’Univ ers ité  de L ièg e ( UL g ) .  L e  projet es t
intitu lé  « Ana ly s e du  ris que z oonotique de
tra ns m is s ion  à  l’hom m e de C ox ie lla  burnetii
a u  dépa rt d’é lev a g es  ca prins ,  ov ins  et bo-
v ins  conta m inés  en  B elg ique et év a lua tion
de l’effica c ité  de m es ures  de contrôle  et de
prév ention  ».  C e projet es t p iloté pa r le  Pro-
fes s eur C la ude S a eg erm a n de l’Unité  de R e-
cherche en  E pidém iolog ie  et Ana ly s e de R is -
ques  a ppliquées  a ux  s c iences  v étérina ires
( UR E AR- UL g ) .  C e projet v is e  à  répondre a ux
ques tions  de recherche énum érées  c i- des s us
et de donner des  é lém ents  fa ctuels  pour ré-
du ire  l’im pa ct de la  fièv re Q  s ur les  filières
ov ine,  ca prine et bov ine.  

Le projet est caractérisé par trois
grands volets

1) Une étude longitudinale dans des fermes
ovines, caprines et bovines contaminées
par C. burnetii, afin de définir la fluctuation
de l’excrétion de la bactérie dans les diffé-
rents types de prélèvements (matières féca-
les, excrétions vaginales, enveloppes fœta-
les et/ou des avortons, lait de tank et indi-
viduel, mais aussi dans l’air prélevé dans les
différents compartiments de la ferme) et
les facteurs de risques qui favorisent la
contamination de la ferme par la bactérie. 

D a ns  le  ca dre de cette  étude,  une colla bo-
ra tion  ex is te  a v ec le  Profes s eur R ena v ille  de
l’Unité  de Phy s iolog ie  a n im a le et m icro-
bienne ( UPAM)  de la  Fa cu lté  G em bloux
Ag ro- B ioTech  ( UL g ) ,  le  D octeur G uy
C z a plick i de l’AR S I A,  et le  Profes s eur Na tha -
lie  K irs chv ink  de l’Unité  de R echerche V étéri-
na ire  I ntég rée – UR V I  ( F UND P) .  L e  com ité
d’éth ique a n im a le de l’UL g  a  donné s on  a c-
cord pour la  réa lis a tion  de l’étude,  en  préci-
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La fièvre Q est une maladie causée par la bactérie Coxiella burnetii. L’importance de cette maladie
est liée aux pertes zootechniques (pertes de production laitière, jusque 20 % d’avortements dans un
troupeau de caprins naïfs, jusqu’à 5% d’avortements dans des troupeaux d’ovins et de bovins, égale-
ment des mammites, de l’infertilité) et économiques consécutives à l’infection des animaux. Un au-
tre aspect, et non des moindres, est le caractère zoonotique de la fièvre Q. Suite à l’épizootie (chez
les animaux) et l’épidémie (chez les humains) aux Pays Bas, des nouvelles mesures de prévention et
de contrôle ont été adoptées en Belgique, même en l’absence d’une augmentation significative des
cas humains de fièvre Q. Cependant, de nombreuses questions de recherche restent encore ouver-
tes, comme l’importance des différentes voies d’excrétion de la bactérie au cours du temps, la conta-
mination des différents compartiments de la ferme, le risque de transmission de C. burnetii aux per-
sonnes dans l’entourage de la ferme (vétérinaires, fermier et sa famille, ouvriers agricoles….), les
voies de transmission les plus importantes de C. burnetii de l’animal à l’homme, les mesures hygiéni-
ques et médicales les plus adaptées pour réduire le risque zoonotique.

Nouveau projet de recherche sur
la fièvre Q à la Faculté de Méde-
cine Vétérinaire de l'ULg
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s a nt que les  propriéta ires  des  a n im a ux  pa r-
tic iperont s ur ba s e v olonta ire  et s ous  ré-
s erv e d’un  tra item ent a nony m e des  don-
nées .

2) L’aspect zoonotique et le risque de con-
tamination de différentes catégories de per-
sonnes ayant contact avec les animaux et
leurs produits,  représ entent des  thém a ti-

ques  de colla bora tion  a v ec le  Profes s eur D e-
m ol du  D épa rtem ent de m icrobiolog ie  m édi-
ca le  du  C H U de L ièg e,  le  D octeur Va n E s -
broeck  du  centre na tiona le  de référence de
fièv re Q  hum a ine à  l’I ns titut de Médecine
Tropica le  d’Anv ers  et le  D octeur C hris tine
G rig net du  s erv ice S UPH T  de l’UL g .  L a  réa li-
s a tion  de cette pa rtie  de l’étude s era  con-
duite  s ous  la  s uperv is ion  du  com ité d’éth i-
que H os pita lo- Fa cu lta ire  Univ ers ita ire  de
L ièg e.  L a  pa rtic ipa tion,  v olonta ire  et a no-
ny m e,  précédée pa r la  s ig na ture d’une note
d’inform a tion  et cons entem ent,  donnera  la
pos s ibilité  de conna ître  le  s ta tut s érolog ique
de fièv re Q,  une m a la die  s ous  dia g nos tiquée
et res pons a ble de form es  s ub- c lin iques  d’en-
doca rdites  et d’un  s y ndrom e de fa tig ue
chronique.

3) L’analyse quantitative des risques micro-
biologiques afin d’estimer l’importance des
différentes voies d’infection pour l’homme
(voie aérienne, orale et par contact),  en

colla bora tion  a v ec le  Profes s eur Uy ttenda ele
du D épa rtem ent d’hy g iène et qua lité  des  a li-
m ents  de l’Univ ers ité  de G a nd.

L a  pa rtic ipa tion  a u  projet es t une opportuni-
té  pour les  é lev eurs  d’ov ins ,  de ca prins  et de
bov ins  de m ieux  conna ître  le  s ta tut s a n ita ire
de leur é lev a g e,  d’im plém enter des  m es ures
de prophy la x ies  et de contrôle,  de conna ître
les  ris ques  v is - à - v is  de la  tra ns m is s ion  de la

fièv re Q  a ux  pers onnes  en  conta ct a v ec les
a n im a ux  et leurs  produits .   

Personne de contact : 

Prof C la ude S a eg erm a n
E pidém iolog ie  et a na ly s e de ris ques  a ppli-
quées  a ux  s c iences  v étérina ires
D épa rtem ent des  m a la dies  in fectieus es  et
pa ra s ita ires  ( UR E AR- UL g )
Fa cu lté  de m édecine v étérina ire
Univ ers ité  de L ièg e
B oulev a rd de C olons ter,  2 0 ,  B 4 2
S a rt-T ilm a n,  B - 4 0 0 0  L ièg e
T él.  :  0 0  3 2  4  3 6 6  4 5  7 9
Fa x  :  0 0  3 2  4  3 6 6  4 2  6 1
E - m a il :  C la ude.S a eg erm a n@ulg .a c.be  
S ite  :  http://www.dmipfmv.ulg.ac.be/epide-
miovet/
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C hez  les  rum ina nts ,  le  tra ns fert des  im m u-
nog lobulines  m a ternelles  ( a nticorps )  a u  fœ-
tus  n 'a  pa s  lieu  dura nt la  g es ta tion  m a is
da ns  les  heures  qu i s u iv ent la  na is s a nce v ia
l'a bs orption  du  colos trum ,  riche en  ca pteurs
im m unita ires .  D e plus ,  le  colos trum  a s s ure
un a pport énerg étique perm etta nt a u  nou-
v ea u- né de lutter contre l’hy potherm ie da ns
les  prem ières  heures  de v ie.  L’im porta nce de
la  tétée du  colos trum  pour la  s urv ie  des
nouv ea u- nés  es t a u jourd’hu i c la irem ent éta -
blie .  L a  prem ière tétée qu i doit être  la  p lus
précoce pos s ib le  ca r a u- delà  de 6  à  1 2  heu-
res  de v ie,  l’a bs orption  des  a nticorps  a u  tra -
v ers  de la  ba rrière intes tina le  du  nouv ea u-
né es t fortem ent réduite.

Afin  de prév oir les  « pa nnes  » de colos trum ,
il es t pos s ib le  de cong eler du  colos trum .  L e
colos trum  de prem ière tra ite  es t à  priv ilé-
g ier,  ca r les  concentra tions  en  im m unog lo-
bulines  ba is s ent ra pidem ent a près  la  m is e-
ba s ,  pour être div is ées  pa r deux  à  la  s e-
conde tra ite.  L a  cong éla tion  n ’a ffecte pa s  la
qua ntité  d’im m unog lobulines  n i leur qua lité.
L e colos trum  peut être conditionné da ns  des
bouteilles  a da ptées  a u  form a t de l’a n im a l ou
des  poches  à  g la çons  pa r ex em ple.  D a ns
tous  les  ca s ,  il es t décong elé a u  ba in  m a rie
ou bien  à  tem péra ture a m bia nte m a is  ja -
m a is  a u  m icro ondes .  I l es t ég a lem ent pos -
s ib le  de tra ire  ou  de fa ire  téter le  jeune s ur
une fem elle  qu i v ient de m ettre ba s  et a
déjà  été tétée pa r s on  nouv ea u- né.  D a ns  ce
ca s ,  il es t cons eillé  de chois ir une fem elle
qui a  m is  ba s  da ns  les  6  à  9  heures  s ous
peine d’a v oir un  colos trum  ins uffis a m m ent
concentré en  im m unog lobulines  pour proté-
g er le  jeune contre les  m a la dies  in fectieus es
à  v en ir.

 

Une v idéo dis ponible  s ur www. idele. fr v ous
ex plique les  g es tes  à  réa lis er pour fa ire  in -
g érer du  colos trum  à  un  jeune a g nea u qu i
ne v eut pa s  téter.
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Du colostrum congelé 
pour diminuer la mortalité 

des nouveaux-nés
Laurence Sagot - Institut de l'Elevage (France)
http: //www. idele. fr/

Conservation de colostrum dans des sacs 
à glaçons

La prise de colostrum par l'agneau doit se faire
au plus tôt après la naissance. En cas de man-
que de colostrum maternel, l'apport de colos-
trum conservé est une solution de recours
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Des nouvelles de la
laine...

L a  "F ilière la ine" a  a ctuellem ent à  s on  a ctif :
- p lus ieurs  form a tions  "C onna is s a nce de la  la ine" pour pa rticu liers ,  é lev eurs  et

a rtis a ns ;
- des  v is ites  d 'entrepris es  ( Tra itex ,  D B C wool,  Nég oce de la ine en  Mos elle ,  F iwo

et Pro Vers a s ca  en  S u is s e) ;
- la  fa brica tion  de 3  produits  en  la ine loca le  :  des  couettes  ha ut de g a m m e,  des

fils  à  tricoter,  et des  pla ques  en  feutre.  A ins i que la  réflex ion  a utour d 'un  4 èm e

produit :  de l'is ola nt a cous tique et phonique en  la ine;
- la  prés ence d'un  s ta nd s ur d ifférentes  m a nifes ta tions  g ra nd public ;
- des  conférences  a uprès  de g roupem ents  d 'é lev eurs ;
- la  pa rtic ipa tion  à  un  rés ea u interna tiona l d 'in itia tiv es  de v a loris a tion  loca le  de

la  la ine;
- la  répons e à  de très  nom breus es  ques tions  d 'é lev eurs  ( profes s ionnels  et a m a -

teurs ) ,  de pa rticu liers ,  d 'a s s ocia tions ,  d 'entrepris es ;
- l'édition  de docum ents  de v u lg a ris a tion  :  "V iv em ent la  la ine",  "C ons eils  de

tonte",  "C ons eils  d 'entretien",  a ins i que d'une news letter m ens uelle  "D es  nou-
v elles  de la  la ine";

- une étude de m a rché,  le  s outien  à  d iv ers es  in itia tiv es ,  un  s ite  internet,  etc .

A  pa rtir de 2 0 1 3 ,  la  filière la ine v a  pouv oir étendre s es  a ctiv ités ,  da ns  toute la
Wa llon ie.

E lle  s ouha ite  donc :
- propos er s es  s erv ices  a ux  é lev eurs  intéres s és  à  v a loris er m ieux  leur la ine;
- s tructurer une collecte de la ine en  Prov ince de H a ina ut;
- entrer en  conta ct a v ec des  pers onnes  ( é lev eurs  ou  pa s )  qu i pourra ient être

des  "rela is " da ns  différentes  pa rties  de la  Wa llon ie,
- renforcer s on  "com ité de pilota g e" pa r des  pers onnes  prêtes  à  s 'inv es tir ( un

ta nt s oit peu)  pour ( re) cons tru ire  une filière de v a loris a tion  loca le  de nos  la i-
nes .

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec Ygaëlle Dupriez - NGE2000 - 44 rue de la Con-
verserie - St Hubert - 061/61 00 65 - laines@nge2000.luxembourg.be
L a  filière la ine es t une in itia tiv e de plus ieurs  pa rtena ires ,  dont la  F icow.

Vivement la laine !
Une matière naturelle, noble, durable, dont la qualité dépend du savoir-

faire des éleveurs ovins !
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