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I l y  a  un  a n,  les  m outons  ex prim a ient les  cons é-
quences  de l’in fection  des  rum ina nts  pa r le  v irus
de S chm a llenberg  nouv ellem ent découv ert :  des
a g nea ux  m orts  ou  m oura nt à  la  na is s a nce des  s u i-
tes  de m a lform a tions  phy s iques  ex ternes  ou  inter-
nes  im porta ntes .  L’étude de la  m a la die  a  ra pide-
m ent m is  en  év idence une conta m ina tion  très  im -
porta nte des  cheptels  ov ins ,  ca prins  et bov ins  m a is
a us s i une im m unité a cquis e pa r les  a n im a ux  dès
l’a utom ne 2 0 1 1  pa r la  production  d’a nticorps .  D e
fa it,  la  m a jorité  des  ca s  c lin iques  ont été obs erv és
s ur des  na is s a nces  eng endrées  pa r des  a ccouple-
m ents  de s eptem bre 2 0 1 1 .  C es  ca s  c lin iques  ont
ra pidem ent rég res s é s ur les  produits  nés  d’a ccou-
plem ents  plus  ta rdifs  et s ont dev enus  ins ig n ifia nts
a v ec le  tem ps .  C ette im m unité,  v ra is em bla blem ent
entretenue pa r de nouv elles  p iqûres  d’ins ectes  por-
teurs  du  v irus ,  a  m is  à  couv ert les  a g nea ux  qu i
na is s ent a u jourd’hu i.  L es  quelques  nouv ea ux  ca s
qui s ont cependa nt ra pportés  pa r des  é lev eurs
confirm ent que le  v irus  es t tou jours  prés ent da ns
l’env ironnem ent.  D e nouv ea ux  ca s  c lin iques  s ont
donc toujours  pos s ib les  du  fa it d ’a n im a ux  non im -
m unis és  ou  à  im m unité défic iente.  

L’a nnée 2 0 1 3  dev ra it v oir le  S erv ice Public  F édéra l
enta m er des  dis cus s ions  s ur la  rév is ion  des  ba rè-
m es  d’indem nis a tion  des  é lev eurs  en  ca s  de s a is ie
de leurs  a n im a ux  da ns  le  ca dre d’une lutte  org a -
n is ée contre une m a la die  a n im a le,  com m e ce fut
le  ca s  en  2 0 0 2  lors  de la  lutte  contre la  fièv re
a phteus e.  L es  ba rèm es  a ctuels  da tent de cette
époque et la  F I C O W a  déjà  s ig n ifié  à  p lus ieurs  re-
pris es  la  néces s ité  de les  rév is er,  s urtout ceux  re-
la tifs  a ux  a n im a ux  à  la  tra ite.  A ins i,  a u jourd’hu i,
la  s a is ie  d’une chev rette de renouv ellem ent non
g es ta nte et â g ée de 5  -  6  m ois  es t indem nis ée s ur
ba s e d’une v a leur d’a ba tta g e,  s oit à  peine une
centa ine d’€,  et celle  d’une chèv re en  la cta tion  à
1 2 5  € m a x im um  plus  5 0  € en  ca s  de preuv e de
g es ta tion.  S i ces  m onta nts  s ont m a jorés  pour les
chev rettes  ins crites  a u  liv re  g énéa log ique ( +  2 5
€)  et pour les  chèv res  â g ées  de plus  d’un  a n  ins -

crites  ( +  4 0  €) ,  ex pertis ées  ( +  4 0  €) ,  prov ena nt
d’un  troupea u certifié  indem ne de C AE V  ( +  4 0  €)
ou  indem ne de s cra pie  ( +  4 0  €) ,  force es t de re-
conna ître  que ces  m a jora tions  s ’a dres s ent princ i-
pa lem ent a ux  é lev eurs  hobby is tes .  L es  é lev eurs
profes s ionnels  n ’a dhèrent g énéra lem ent pa s  à  ces
a ctiv ités  qu’ils  jug ent futiles  en  l’a bs ence de l’or-
g a n is a tion  d’un  contrôle  la itier offic ie l a v ec réfé-
rencem ent des  données  de production.  L’indem ni-
s a tion  qu i leur es t a ccordée de pa r les  ba rèm es
a ctuels  es t donc plus  que fa ib le  en  reg a rd du  prix
de v ente de reproducteurs  en  F ra nce ou  en  H ol-
la nde,  lieux  où ils  dev ront plus  que v ra is em bla ble-
m ent s e rendre pour recons tituer un  cheptel v u
l’offre  lim itée en  B elg ique.

L’a nnée  2 0 1 3  dev ra it a us s i v oir le  C E R VA m ener
un prog ra m m e de recherches  v is a nt à  év a luer la
prév a lence du  Ma edi- V is na  da ns  les  é lev a g es  de
m outons  en  F la ndre et en  Wa llon ie.  Toute occa s ion
s era  bonne pour a na ly s er des  écha ntillons  s a ng uins
et des  conta cts  s eront a us s i noués  a v ec des  é le-
v eurs ,  de fa çon ha s a rdeus e,  pour leur propos er
g ra tu item ent une év a lua tion  de leur cheptel.  D e-
puis  près  de deux  a ns ,  les  réunions  s ectorie lles  te-
nues  à  B rux elles  ( AF S C A et S PF )  ont rég u lièrem ent
à  l’ordre du  jour le  Ma edi,  es s entie llem ent du  fa it
des  a s s ocia tions  d’é lev eurs  s électionneurs  dem a n-
deus es  d’un  a llèg em ent des  protocoles  de lutte  et
inquiètes  des  ca s  a ppa rus  de fa ux  pos itifs .  S i les
préoccupa tions  de ces  a s s ocia tions  s ont lég itim es ,
elles  s em blent a us s i donner l’im pres s ion  a ux  a uto-
rités  que le  Ma edi es t un  v érita ble  problèm e da ns
nos  é lev a g es .  C e n ’es t heureus em ent pa s  v ra i,
c ’es t un  réel problèm e s a n ita ire  chez  une m inorité
d’élev eurs  et un  problèm e s ta tuta ire  s a ns  cons é-
quence s a n ita ire  chez  une a utre m inorité.  Pu is s ent
les  g es tionna ires  du  fonds  s a n ita ire  res ter v ig ila nts ,
eux  qu i ont déjà  a ccordé une env eloppe de 3 .0 0 0  €
a u C E R VA en  2 0 1 2  pour des  études  porta nt s ur le
Ma edi,  et g a rder à  l’es prit le  rôle  dév olu  a u  fonds  :
l’indem nis a tion  des  é lev eurs  en  ca s  de s a is ie  de
leurs  a n im a ux  da ns  le  ca dre d’une lutte  s a n ita ire.

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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L a  g é n é t iq u e  :  k e s a k o  ?

L a  g énétique,  c ’es t l’étude des  caractères1 hérédi-
taires des  g ènes ,  de leur tra ns m is s ion  a u  fil des
g énéra tions  et de leurs  v a ria tions  ( m uta tions ) .

L e gène,  lu i,  es t une « unité d'hérédité » contrôla nt
un ca ra ctère pa rticu lier.  C et é lém ent g énétique
corres ponda nt à  un  s eg m ent d 'AD N,  s itué à  un  en-
droit b ien  précis  ( a ppelé locus )  s ur un  chrom os om e
donné.  Plus  ex a ctem ent,  cha que rég ion  de l'AD N
qui perm et de produire  une m olécu le  d 'AR N fonc-
tionnelle  ( et u ltérieurem ent une « protéine codée
»)  es t un  g ène.  L’AD N contient toute l’in form a tion
g énétique et es t renferm é da ns  le  noy a u de cha que
cellu le  d’un  indiv idu.  C et AD N
es t cons titué de s équences  de
pa ires  de ba s es  ou  nucléoti-
des .  C ha que cellu le  de l’ov in
pos s ède 2 6  pa ires  de chrom o-
s om es  hom olog ues  et 1  pa ire
de chrom os om es  s ex uels ,  s oit
un  tota l de 5 4  chrom os om es .  

Au  fig uré,  le  noy a u de cha -
que cellu le  v iv a nte es t « la
bibliothèque » qu i renferm e
tout le  pa trim oine hérédita ire
de l'indiv idu,  toute s on  in for-
m a tion  g énétique.  L e chro-
m os om e es t « un  liv re  » de
cette bibliothèque,  le  g ène «
une phra s e » de ce liv re  et
les  nucléotides  « les  lettres  »

de cette phra s e qu’il fa ut pouv oir décoder pour
donner le  s ens  à  la  phra s e…

D éta iller quelques  notions  théoriques  é lém enta i-
res  de g énétique es t une éta pe préa la ble  oblig a -
toire  pour com prendre l’im porta nce de la  g énéti-
que da ns  le  quotidien  de l’é lev eur… Allons - y  ! 

V o u s  a v e z  d it  « a l lèle  » ? !

C ha que pa ire  de chrom os om e es t cons tituée d’un
chrom os om e d’orig ine m a ternelle  et d’un  chrom o-
s om e d’orig ine pa ternelle .  C ha cun de ces  2  chro-
m os om es  pos s ède donc les  m êm es  g ènes  m a is
pa s  forcém ent la  m êm e inform a tion  g énétique.  L e

g ène m a ternel et le  g ène pa -
ternel peuv ent en  effet pos -
s éder des  allèles d ifférents .
Pa r l’ex em ple,   le  g ène com -
m a nda nt le  ca ra ctère « cou-
leur de la  la ine» pourra  pré-
s enter les  a llè les  « b la nc,  «
noir » ou  « roux  ».  S i,  pour
un g ène donné ( ex .  « cou leur
de la  la ine ») ,  un  indiv idu
pos s ède les  2  m êm es  a llè les
( ex .  « roux  ») ,  il s era  dit ho-
mozygote pour ce g ène.  L’ex -
pres s ion  du  g ène s era  a lors
fa c ile  à  déterm iner :  da ns  ce
ca s ,  la  la ine s era  rous s e.  S ’il
ne pos s ède pa s  les  m êm es
a llè les  pour un  g ène donné,
l’indiv idu  s era  dit hétérozy-

L a  g é n é t iq u e … u n  m o t  q u i  v ie n t  s o u v e n t  à la  b o u c h e  d e s  é le v e u r s … e t  e n c o r e  p lu s  s o u v e n t  à la
b o u c h e  d e s  é le v e u r s  " s é le c t io n n e u r s " … Ma is  s a it- o n  p o u r  a u ta n t  c e  q u e  c e  te r m e  s ig n if ie  e t
q u e l le s  s o n t  le s  p o te n t ia l i té s  q u ’i l  n o u s  o f f r e  ?  Q u e ls  o u t i ls  a - t- o n  a u j o u r d ’h u i  e n  m a in  p o u r
fa ir e  d e  la  g é n é t iq u e  ?  A - t- o n  in té r êt  à y  c o n s a c r e r  d u  te m p s  e t  d e  l ’a r g e n t  ?  E s t- c e  r é s e r v é  a u x
s é le c t io n n e u r s ,  v o ir e  m êm e  à l ’é l i te ,  o u  e s t- c e  l ’a f fa ir e  d e  to u s  ?  V o ic i  q u e lq u e s - u n e s  d e s  q u e s -
t io n s  a u x q u e l le s  c e  te x te  a  la  p r é te n t io n  d e  te n te r  d e  r é p o n d r e ,  s a n s  e n tr e r  d a n s  le s  d é ta i ls  e t
n o t io n s  c o m p le x e s  q u i  c o n s t itu e n t  c e tte  s c ie n c e .  P o u r  q u e  d e m a in ,  la  g é n é t iq u e  n o u s  c o n -
c e r n e  to u s … e n  c o n n a is s a n c e  d e  c a u s e  !

LLA GÉNÉTIQUE EN ÉLEVAGE OVIN  ::

PPOURQUOI ??  CCOMMENT ??  PPOUR QUI ??  
Christel DANIAUX - FICOW

LA STRUCTURATION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE AU

SEIN DE LA CELLULE : DU CHROMOSOME À L’ADN.

1  C aractère  =  as pe cts  an atom iqu e ,  phy s iolog iqu e ,  m olécu laire  ou  com porte m e ntal,  qu i pe u t être  an aly s é.
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gote pour ce g ène ( ex .  « b la nc » de pa r la  m ère et
« roux  » de pa r le  père) .   D a ns  ce ca s ,  un  a llè le
peut a v oir priorité  s ur l’a utre et s era  a lors  d it do-
minant ( ex .  « b la nc » es t dom ina nt,  « roux  » es t ré-
cessif ;  « b la nc » de pa r la  m ère et « roux  » de pa r
le  père donnera  une la ine bla nche chez  l’indiv idu) .
D eux  a llè les  peuv ent a us s i s 'ex prim er s im ulta né-
m ent da ns  un  m êm e tra it ;  on  pa rlera  a lors  d’a llè-
les  codominants ( ex .  :  les  a llè les  « A  » et « B  » du
g ène déterm ina nt le  ca ra ctère « g roupe s a ng uin  »
donneront un  g roupe s a ng uin  « AB  » chez  l’indiv i-
du) .  Pa r défin ition ,  un  a llè le  réces s if ne pourra
s ’ex prim er que s ous  la  form e hom oz y g ote ( un  in -
div idu  à  la ine rous s e dev ra  a v oir reçu  l’a llè le  roux
de s on  père E T  de s a  m ère) .  Pa r contre,  l’ex pres -
s ion  d’un  a llè le  réces s if ne néces s ite  pa s  forcé-
m ent que cet a llè le  s oit ex prim é chez  les  pa rents
de l’indiv idu  ( un  a n im a l roux  pourra  a v oir deux
pa rents  b la ncs  m a is  a ura  des  a s cenda nts  roux ) .  

U n  g èn e  o u  d e s  g èn e s  ?

L es  ex em ples  c ités  c i- des s us  s ont ex trêm em ent
s im ples  s ur le  p la n  de la  g énétique.  E n  effet,  pour
un ca ra ctère m entionné ( couleur de la  la ine,
g roupe s a ng uin) ,  nous  n ’a v ons  pa rlé  que d’un  s eu l
g ène.  O n pa rle  de caractère monogénique ou  à déter-
minisme simple.  C ’es t s ouv ent le  ca s  des  ca ra ctéris -
tiques  phy s iques  ( cou leur de la  la ine,  cou leur des
y eux ,  etc . )  qu i ne dépendent donc de l’ex pres s ion
que d’un  s eu l g ène.  C e s ont les  lois  de l’hérédité
telles  que l’a  défin i Mendel à  la  fin  du  1 9 èm e s ièc le.  

C e m odèle s im plifié  de ca ra ctère m onog énique
peut toutefois  déjà  s ’a v érer com plex e.  Prenons ,
pa r ex em ple,  le  ca s  de la  rés is ta nce à  la  Trem -
bla nte.  L e  plus  s ouv ent,  ce  ty pe de ca ra ctères  «
m a la dies  hérédita ires  » et « rés is ta nces  hérédita i-
res  a ux  m a la dies  » es t rég i pa r un  s eu l g ène m a -
jeur.  D a ns  le  ca s  de la  rés is ta nce à  la  Trem bla nte,
il s ’a g it du  g ène PrP qu i prés ente 4  a llè les  connus  :

A llè le  V R Q  a s s ocié  à  une hy per- s ens ibilité  à
la  Trem bla nte

Allè le  AR Q  a s s ocié  à  une s ens ibilité  à  la
Trem bla nte

Allè le  AH Q  a s s ocié  à  une rés is ta nce à  la
Trem bla nte

Allè le  AR R  a s s ocié  à  une hy per- rés is ta nce à
la  Trem bla nte

C hez  l’indiv idu,  la  com bina is on  des  4  a llè les  en  une
pa ire  ne donne déjà  pa s  m oins  de…1 6  com bina is ons

pos s ibles  ! L es  a llè les  « rés is ta nts  » éta nt dom i-
na nts  pa r ra pport a ux  a llè les  « s ens ibles  »,  la  rés is -
ta nce es t a u jourd’hu i m a jorita irem ent rencontrée.
Un indiv idu  ne doit pa s  être « double AR R  » pour
être rés is ta nt à  la  Trem bla nte… un indiv idu  « AR R  –
V R Q  » éta nt a us s i rés is ta nt que lu i… Pa r contre,  ce
dern ier pourra  tra ns m ettre un  a llè le  s ens ible  et ris -
que donc de donner une des cenda nce s ens ible…

Ma is ,  le  p lus  s ouv ent,  ce  n ’es t pa s  un  s eu l g ène
m a is  b ien  tout un  e n s e m b le  d e  g èn e s  qui v ont
influencer le  ca ra ctère obs erv é ou  p h é n o ty p e 2

de l’indiv idu.  O n pa rle  a lors  de c a r a c tèr e  m u lt i -
g é n iq u e .  C ’es t nota m m ent le  ca s  des  c a r a c tèr e s
q u a n t ita t i fs 3,  s oit le  ca s  de la  m a jorité  des  c a -
r a c tèr e s  fo n c t io n n e ls  ( prolific ité,  v ites s e de
crois s a nce,  qua lités  la itières ,  qua lités  m a ternel-
les , …)  qu i in fluencent la  renta bilité  de l’é lev a g e et
qui intéres s ent donc le  g énétic ien  et le  s é lection-
neur.  Plus  précis ém ent,  ces  ca ra ctères  s ont con-
trôlés  pa r des  g èn e s  m a j e u r s  ( qu i contrôlent
l’ex pres s ion  du  ca ra ctère)  et pa r des  g ènes  m i-
neurs  qu i s ont s uppos és  très  nom breux  pour cha -
que ca ra ctère qua ntita tif et qu i a ura ient cha cun
un effet fa ib le  m a is  identique et a dditif.  Une ré-
g ion  du  chrom os om e où s ont loca lis és  un  ou  plu-
s ieurs  g ènes  interv ena nt da ns  l'ex pres s ion  d'un
ca ra ctère qua ntita tif es t a ppelée locus  de ca ra c-
tères  qua ntita tifs  ( Q T L ) .  I m a g inons  un  ca ra ctère
rég ulé pa r 1 0  g ènes ,  cha cun d’entre eux  pos s é-
da nt 5  a llè les …le nom bre de com bina is ons  pos s i-
b le  es t b ien  loin  des  1 6  de l’ex em ple précédent…
puis que ce ne s ont pa s  m oins  de 5 7 6  6 5 0  3 9 0
5 0 0  com bina is ons  qu’on  v a  pouv oir obs erv er ! 

L a  s é le c t io n  :  d e  l ’e r e c tu s  a u  s ap ie n s …

S ’intéres s er à  ces  ca ra ctères  fonctionnels  dem a nde-
ra  le  p lus  s ouv ent de déla is s er la  s é lection  te l que
la  réa lis a it le  s é lectionneur « prim a ire » :  chois ir les
a n im a ux  reproducteurs  pa rm i les  a n im a ux  prés en-
ta nt le  m eilleur phénoty pe ( a n im a ux  les  m ieux  con-
form és , …)  es t la  m éthode de s élection  la  p lus  s im -
ple  m a is  a  s es  lim ites  et ne perm et s ouv ent pa s  de
réellem ent a m éliorer les  potentia lités  de s on  éle-
v a g e,  de s a  ra ce.  D e fa it,  les  conditions  env ironne-
m enta les  éta nt a ctiv es  s ur le  phénoty pe m a is  non
hérédita ires ,  on  ris que de chois ir des  reproducteurs
chez  les quels  c 'es t le  m ilieu  qu i a  prov oqué ou  a m -
plifié  les  bons  ca ra ctères  obs erv és . . .  Nous  v errons
plus  loin  que ceci es t à  nua ncer en  fonction  de l’ «
hérita bilité  » du  ca ra ctère à  a m éliorer et es t d’a u-

2  Ph én oty pe  =  état d ’u n  caractère  obs e rv ab le .
3  Caractère quantitatif = caractère exprimable en unité de grandeur et montrant des valeurs continues (exemple : vitesse de croissance, taux de prolificité,…), en

opposition aux caractères qualitatifs qui affichent une variation discontinue (couleur de la laine,…)



ta nt p lus  v ra i pour les
ca ra ctères  fonctionnels .

D e cette sélection phé-
notypique individuelle
( s oit ba s ée s ur les  per-
form a nces  des  a n im a ux
concernés ) ,  le  s é lec-
tionneur a  d’a bord év o-
lué v ers  une sélection
phénotypique généalogi-
que ( ba s ée s ur les  per-
form a nces  des  a n im a ux
concernés  m a is  ég a le-
m ent s ur celles  de l’en-
s em ble des  a n im a ux  a ux  perform a nces  connues
qui leur s ont a ppa rentés ) .  Pu is  très  v ite,  da ns  les
a nnées  8 0 ,  a v ec le  dév eloppem ent des  outils  in for-
m a tiques  et s ta tis tiques ,  le  s é lectionneur es t pa s s é
à  une sélection génétique ( ba s ée non plus  s ur les
perform a nces  des  indiv idus  et a ppa rentés  m a is
bien  s ur la  pa rt de ces  perform a nces  a ttribua ble à
la  g énétique)  qu i repos e entre a utres  s ur les  index
de s élection.  C ’es t cette s élection  g énétique qu i
es t encore m a jorita irem ent d’a ctua lité  a u jourd’hu i,
m êm e s i on  es t à  l’a ube de la  v u lg a ris a tion  de la
sélection génomique,  s oit une s élection  ba s ée s ur le
rés u lta t d’a na ly s es  PC R  qu i perm ettent de conna î-
tre  a v ec certitude les  profils  a llé liques  des  g ènes
d’intérêt ( ex e m ple  :  la s éle ction  e n  fav e u r d ’u n e  ré-
s is tan ce  à la Tre m blante ) .  C ’es t a v a nt tout s ur
cette s élection  g énétique que la  s u ite  de cet a rtic le
v a  s e concentrer.

Pour réus s ir ce  pa s s a g e à  la  s é lection  g énéa log i-
que pu is  g énétique,   le  s é lectionneur a  dû inté-
g rer une sélection organisée a u n iv ea u de toute la
popula tion  et a ux  m a ins  de g énétic iens  / s ta tis ti-
c iens  pointilleux ,  ta nt la  ques tion  es t com plex e et
ta nt e lle  dem a nde d’intég rer un  m a x im um  d’in-
form a tions  pour donner un  m in im um  de rés u l-
ta ts . . .  Faire de la sélection aujourd’hui, c’est penser :

g é n é t iq u e  :  pour les  ca ra ctères  qua ntita -
tifs ,  le  phénoty pe donne peu d’indices  s ur
les  perform a nces  réelles  de l’indiv idu  et peut
m êm e être trom peur ;

p o p u la t io n  /  r a c e  :  les  potentia lités  de s é-
lection  offertes  pa r un  s eu l é lev a g e s ont ex -
trêm em ent lim itées  :  e lles  s ont à  intég rer
da ns  l’ens em ble de la  popula tion  ;

o r g a n is m e  d e  s é le c t io n  e t  c o n tr ôle  d e s
p e r fo r m a n c e s  :  es tim er un  prog rès  g énéti-
que potentie l néces s ite  de conna ître  un

m a x im um  d’inform a -
tions ,  toutes  ra s s em -
blées  da ns  une ba s e
de données  g énéra le-
m ent g érée pa r un  or-
g a n is m e de s élection.

Nous  déta illerons  plus
loin  ( page  1 9 )  une
telle  org a nis a tion  de la
s élection  perm etta nt
l’a m éliora tion  des  ca -
ra ctères  fonctionnels
d’une ra ce en  l’illus -
tra nt pa r l’org a nis a tion

de la  s é lection  en  F ra nce.  

L a  s é le c t io n  :  d e s  e f fe ts  c o l la té r a u x …

L a  com plex ité  de la  g énétique ne s ’a rrête pa s  a ux
ca ra ctères  m a jorita irem ent plurig én iques  ( déter-
m inés  pa r un  ens em ble de g ènes  pouv a nt inter-
a g ir entre eux ) …I l fa ut ég a lem ent intég rer une
notion  d’intera ction  entre ca ra ctères  d ifférents  ou
entre le  ca ra ctère et s on  env ironnem ent ;  c ’es t la
corréla tion.

S ur le  p la n  g énétique,  l’étude de la  « s im ple »
tra ns m is s ion  hérédita ire  d’un  ca ra ctère ne s uffit
pa s  :  un  ca ra ctère donné peut en  effet a v oir une
influence s ur un  a utre ;  c ’es t la  corrélation généti-
que entre ca ra ctères  ( figu re  1 ) .  C ’es t pourquoi la
s élection  ne doit ja m a is  s e  concentrer s ur un  s eu l
ca ra ctère :  la  corréla tion  g énétique s era  pris e  en
com pte da ns  les  objectifs  de s élection  a fin  de pré-
dire  l’év olution  d’un  ou  plus ieurs  ca ra ctères  en
fonction  de l’év olution  des  ca ra ctères  s électionnés .  

P h é n o ty p e  ≠ g é n o ty p e

S ur le  p la n  phénoty pique ( perform a nces  obs erv a -
bles ) ,  deux  indiv idus  pos s éda nt le  m êm e poten-
tie l g énétique pour un  ca ra ctère donné n ’ex pri-
m eront g énéra lem ent pa s  les  m êm es  rés u lta ts .
Pens ons  a ux  v ra is  jum ea ux  qu i ne s ont ja m a is
pa rfa item ent identiques  a lors  qu’ils  ont ex a cte-
m ent les  m êm es  g ènes  !

L es  g ènes  n ’a s s urent donc pa s  les  perform a nces  ?
E t non… les  perform a nces  s ont s ouv ent fortem ent –
v oir da v a nta g e -  in fluencées  pa r l’env ironnem ent !

L’env ironnem ent da ns  le  m onde de l’é lev a g e,
c ’es t l’a lim enta tion,  les  bâ tim ents ,  l’éta t s a n ita ire
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Une s élection  en  fa v eur de la  qua ntité  de
la it produite  im pliquera  des  effets  nég a tifs
s ur le  ta ux  buty reux  du  la it,  s ur le  ta ux  pro-
téique du  la it et s ur la  fertilité  des  a n im a ux .  

5
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du troupea u,  l’â g e et l’éta t de l’a n im a l ( prim ipa re
/ m ultipa re,  éta t d’eng ra is s em ent, …) ,  les  condi-
tions  c lim a tiques  et la  rég ion  g éog ra phique,  les
interv entions  pra tiquées  s ur les  a n im a ux  ( tra ite-
m ents  horm ona ux  ( épong es  v a g ina les , …) ) ,  l’ex -
ploita nt, … Ains i,  pa r ex em ple,  la  qua ntité  de la it
a ug m ente a v ec la  pa rité  de la  brebis ,  pour dim i-
nuer pa r la  s u ite.

L’env ironnem ent peut jouer un  rôle  s i prépondé-
ra nt qu’il peut inv ers er les  perform a nces  a tten-
dues .  Prenons  pa r ex em ple deux  ra ces  :  l’Arden-
na is  R oux  et le  Tex el cu la rd,  da ns  deux  m ilieux
dis tincts  :  une belle  pra irie  s ur le  p la tea u de
H erv e et une tourbière en  Fa m enne.  S ur le  pre-
m ier m ilieu ,  com m e a ttendu,  la  v ites s e de crois -
s a nce du  Tex el s era  s upérieure à  celle  de l’Arden-
na is  R oux .  Pa r contre,  s ur la  tourbière,  il es t fort
à  pa rier que l’Ardenna is  a ffichera  des  perform a n-
ces  de crois s a nce s upérieures  à  celles  du  Tex el…

Voilà  pourquoi chois ir un  a n im a l s ur ba s e de s es
s eules  perform a nces  ou  chois ir les  a g nelles  de re-
nouv ellem ent s ur ba s e des  s eu les  perform a nces
de leur père / m ère es t da ng ereux  :  on  ris que de
chois ir des  reproducteurs  chez  les quels  c ’es t le
m ilieu  qu i a  prov oqué ou  a m plifié  les  bons  ca ra c-
tères ,  et le  m ilieu  n ’éta nt pa s  hérédita ire,  les  per-
form a nces  ne s eront pa s  reproductib les … Pens ons
à  certa ins  é lev eurs  qu i a ffichent une prolific ité
élev ée pour leur ra ce… proba blem ent à  a ttribuer
a ux  épong es  v a g ina les  qu’ils  a ppliquent pour s y n-
chronis er les  cha leurs  et m is es  ba s … 

S i la  g énétique ne nous  a s s ure pa s  les  perfor-
m a nces ,  pourquoi s ’y  intéres s er ? Pa rce que le
progrès génétique es t un  acquis et es t cumulable
da ns  le  tem ps .  C ontra irem ent à  l’env ironnem ent,
le  g a in  obtenu g râ ce à  la  g énétique pour un  a n i-
m a l ( prog rès  g énétique)  es t défin itif… on  ne s a it

pa s  le  lu i en lev er ! Q ui p lus  es t,  de g énéra tion  en
g énéra tion,  les  prog rès  g énétiques  réa lis és  v ont
s ’a dditionner ce qu i perm ettra  d’obtenir des  a n i-
m a ux  de plus  en  plus  perform a nts .  E nfin ,  s ’il es t
v ra i que la  g énétique n ’a s s ure pa s  les  perform a n-
ces ,  il es t tout a us s i v ra i que s ous  un  env ironne-
m ent a da pté à  l’a n im a l,  le  potentie l g énétique de
l’a n im a l s ’ex prim era  ple inem ent à  tra v ers  s es  per-
form a nces  ! U n e  p e r fo r m a n c e  e x c e p t io n n e l le
e s t  le  r é s u lta t  à la  fo is  d ’u n  p o te n t ie l  g é n é t i -
q u e  é le v é  E T  d ’u n  e n v ir o n n e m e n t  a d é q u a t .

E v idem m ent,  rien  ne s ert d’a v oir un  a n im a l a v ec
un potentie l g énétique ex tra ordina ire  s ’il es t é le-
v é da ns  des  conditions  défa v ora bles .  

J e  s é le c t io n n e  o u  j e  c o n s e r v e  ?

I ntég rer la  g énétique qua nd on  fa it de la  s é lec-
tion… oui donc ! Ma is  com m e c ité  précédem m ent,
la  g énétique es t une s c ience très  la rg e.  Mettre a u
point des  O G M,  c ’es t a us s i du  dom a ine de la  g é-
nétique.  D a ns  la  s u ite  de cet a rtic le ,  nu l n ’es t
ques tion  d’O G M,  de Q T L  ou  encore de c lona g e…
c’es t de g é n é t iq u e  q u a n t ita t iv e  dont nous  a l-
lons  pa rler.  L a  g énétique qua ntita tiv e,  c ’es t
l’étude de la  com pos a nte g énétique ex pliqua nt la
v a ria tion  de ca ra ctères  qua ntita tifs  ( ta ille ,  v ites s e
de crois s a nce,  concentra tion  d'une m olécu le,
etc . )  et leur hérita bilité  à  l’a ide de m o d èle s  m a -
th é m a t iq u e s  /  s ta t is t iq u e s .

Toutefois ,  pa rler de g énétique qua ntita tiv e s a ns
a border une a utre dis c ip line propre à  la  g énétique
s era it une dériv e da ng ereus e.  D e fa it,  la  g énéti-
que,  c ’es t a us s i la  « conservation de la biodiversité».

C ons erv er la  b iodiv ers ité,  ce  n ’es t pa s  un iquem ent
prés erv er des  ra ces  loca les  m ena cées  te lles  que l’Ar-
denna is  R oux  ou  l’E ntre- S a m bre- et- Meus e.  Non,  fa ire
de la  cons erv a tion,  c ’es t b ien  plus  la rg e que cela  :
c ’es t prés erv er une v a ria bilité/ d iv ers ité  g énétique
a us s i la rg e que pos s ib le,  y  inc lus  les  ra ces  m ena cées
com m e y  inc lus  des  indiv idus  s uffis a m m ent v a riés  a u
s ein  d’une ra ce ( non cons a ng uins )  ou  encore y  inc lus
l’ens em ble des  a llè les  pour un  g ène donné ( com m e
l’a llè le  s ens ible  V R Q  à  la  Trem bla nte) .

P o u r q u o i  la  « c o n s e r v a t io n  » e s t- e l le  im p o r -
ta n te  p o u r  le  s é le c t io n n e u r ?

Prem ièrem ent ca r les  potentia lités  de s élection  et
d’a m éliora tion  doiv ent être m a intenues  pour le  fu-
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tur.  A  l’ex trêm e,  im a g inons  une popula tion  cons ti-
tuée d’indiv idus  « pa rfa its  » tous  identiques … il ne
s era  plus  pos s ib le  de tendre v ers  des  indiv idus  «
plus  que pa rfa its  » pu is que tous  les  indiv idus  s ont
identiques … A faire de la sélection sans faire de con-
servation,  on  brûle  donc la  cha ndelle  pa r les  deux
bouts  et,  à  term e,  on  a néa ntit s on  objectif pre-
m ier de s élection  :  on réduit les possibilités de pro-
grès génétique,  les  pos s ibilités  de répons e à  la  s é-
lection  dés irée.  E v idem m ent,  la  s itua tion  fig urée
prés entée ic i es t ex trêm e et im pos s ible  en  pra ti-
que… m a is  une nette réduction  des  potentia lités
de s élection  es t,  e lle ,  réellem ent obs erv ée da ns
certa ines  popula tions  a n im a les .  Pens ons  à  la  ra ce
bov ine H ols tein  a u  s ein  de la quelle  la  cons a ng ui-
n ité4  es t connue com m e très  forte s u ite  à  l’utilis a -
tion  m a s s iv e de certa ins  reproducteurs  à  ha ut po-
tentie l la itier.  E n  2 0 0 8  en  F ra nce,  cette popula tion
de plus  de 2  m illions  de têtes  ne corres ponda it
qu’à  une popula tion  de 4 6  indiv idus  non a ppa ren-
tés ,  s oit en- deçà  du  s eu il fa tid ique des  5 0  à  pa rtir
duquel une ra ce es t m ena cée d’ex tinction  !!
L’H ols tein  es t donc cons idérée com m e m ena cée
d’ex tinction  pa r certa ins  g énétic iens … et il en  es t
de m êm e du B la nc B leu  belg e cu la rd !!! Q uid du
Tex el cu la rd pour lequel ce ty pe d’étude n ’a ,  à  no-
tre  conna is s a nce,  pa s  été m ené ?  

L a  s itua tion  a  da v a nta g e été ex plorée pour nos
ra ces  ov ines  loca les .  E n  ce qu i concerne l’Arden-
na is  R oux  pa r ex em ple,  le  s eu il de 5  %  de con-
s a ng uin ité  à  ne pa s  dépa s s er n ’a  ja m a is  été a t-
te int ( 4 , 7 %  de cons a ng uin ité  pour la  popula tion
m â le en  2 0 0 8 ) .  Toutefois ,  le  n iv ea u de conna is -
s a nce des  g énéa log ies  éta nt g loba lem ent fa ib le,
le  n iv ea u de cons a ng uin ité  de la  ra ce es t proba -

blem ent s ous - es tim é.  Pour la  ra ce Ardenna is  Ta -
cheté,  le  n iv ea u de cons a ng uin ité  es t nettem ent
plus  préoccupa nt.

Pourquoi ce ris que d’ex tinction  da ns  ces  ra ces  à  fort
effectif,  te lle  la  H ols tein ,  m e direz - v ous  ? Pa rce que
la  cons a ng uin ité,  en  s us  de prov oquer un  a m oin-
dris s em ent du  prog rès  g énétique,  es t,  lors qu’elle  a t-
te int un  certa in  n iv ea u,  à  l’orig ine d’un  phénom ène
de « dérive génétique » :  à  s a v oir une ba is s e de la
fertilité  et une m orta lité  a ccrue…ces  deux  é lém ents
m ena nt à  une ex tinction  prog res s iv e de la  ra ce,
quel que s oit le  nom bre d’a n im a ux  qu i la  cons ti-
tue. . .  L a  cons a ng uin ité  es t ég a lem ent à  la  ba s e
d’a ppa rition  de ta res ,  s u ite  à  la  concentra tion  de
certa ins  a llè les  peu  fa v ora bles .  Pens ons ,  pa r ex em -
ple,  a ux  défa uts  de g ueule ( a n im a ux  bra chy g na tes ) .
             

S i s e  préoccuper de la  cons erv a tion  es t crucia l
qua nd on  v eut fa ire  de la  s é lection,  c ’es t a us s i
pa rce que la  s é lection  occa s ionnée ne v a  ja m a is
porter s ur un  s eu l g ène m a is  b ien  s ur un  ens em -
ble de g ènes  ( notion  de corréla tion  g énétique
a bordée c i- ha ut) … Perdre une certa ine div ers ité
g énétique à  tra v ers  la  s é lection  peut donc ég a le-
m ent être s y nony m e de s uppres s ion  de certa ins
g ènes  d’intérêt m éconnus …dont nous  a urions
peut- être bien  bes oin  da ns  le  futur !  

E t  e n  p r a t iq u e  ?

C oncrètem ent,  la  la rg e diffus ion  du  prog rès  g éné-
tique v ia  les  ins ém ina tions  a rtifi-
c ie lles , … induit inév ita blem ent
une ba is s e de la  v a ria bilité  g éné-
tique.  Pour s ortir de cette im -
pa s s e,  les  org a nis m es  de s élec-
tion  cherchent à  a v oir un  ta ux  de
c o n s a n g u in ité  le  p lu s  fa ib le
p o s s ib le  des  produits  is s us  des
a c c o u p le m e n ts  p r o g r a m m é s .
C itons ,  pa r ex em ple,  la  m éthode
de s élection  à  pa renté m in im a le
utilis ée pa r certa ines  UPR As 5

fra nça is es .
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4  C on s an gu in ité =  probabilité pou r qu ’e n  u n  locu s  don n é,  le s  de u x  allèle s  qu i s ’y  trou v e nt s oie nt ide ntiqu e s  par de s ce n dan ce
( probabilité d ’au toz y gotie ) .  C e  locu s  e s t don c  ob ligatoire m e nt h om oz y gote  A iA i e t u n  in d iv idu  e s t don c  con s an gu in  s i s e s  de u x

pare nts  pos s ède nt u n  ou  p lu s ie u rs  an cêtre s  com m u n s .
5   L’organ is m e  fran çais  UPR A S éle ction  e s t le  ge s tion n aire  de  l’e n s e m ble  de s  race s  d ’élev age  ( bov in e s ,  ov in e s ,  can in e s , …) .  E lle

e s t con s titu ée  d ’u n e  s e ction  par e s pèce .  L a s e ction  ov in e  ras s e m ble  4 7  race s  ov in e s ,  au jou rd 'h u i re grou pée s  e n  2 9  UPR A.  Tou te s
le s  race s  fran çais e s ,  à l'ex ce ption  de s  race s  e n  con s e rv ation  n 'ay ant pas  de  s tru ctu re  propre ,  y  adh ère nt.  

Proba bilité  d’être cons a ng uin  s i is s u  d’un
a ccouplem ent entre :

frère et s œur :  1  cha nce s ur 4

père et fille  :  1  cha nce s ur 4

dem i- frère et dem i- s œur :  1  cha nce s ur 8

cous ins  g erm a ins :  1  cha nce s ur 1 6

dem i- cous ins  g erm a ins  ( voir schéma)  :  1
cha nce s ur 3 2

CONSANGUINITÉ ET PROGRÈS GÉNÉTIQUE NE FONT PAS BON MÉNAGE ! 



E n l’a bs ence de
tels  a ccouplem ents
prog ra m m és  pa r
des  g énétic iens ,  on
v eillera  tou jours  à
lim iter a u  m a x i-
m um  la  cons a ng ui-
n ité,  quels  que
s oient les  objectifs
de s élection  pour-
s u iv is .  Pour ce
fa ire,  on  v eillera  ég a lem ent à  ex a m iner les  pedi-
g rees  a v ec un  m a x im um  de profondeur ( les  a ncê-
tres  com m uns  pouv a nt s e  cum uler tout a u  long
de la  g énéa log ie) .

Q u a n d  la  g é n é t iq u e  s e  c o m b in e  à la
m a th é m a t iq u e …

R etour à  notre fa m eus e « g énétique qua ntita tiv e »
qui nous  perm ettra it d ’év a luer la  valeur génétique
vraie des  indiv idus  pour les  ca ra ctères  que nous  dé-
s irons  s électionner… R a ppelons  que cette v a leur g é-
nétique n ’es t n i obs erv a ble,  n i m es ura ble,  et que
res te donc com m e s eule a lterna tiv e s on  es tim a tion.

R ien  ne s ert ic i de s ’a tta rder s ur les  m odèles  m a -
thém a tiques  com plex es  qu i perm ettent d’a boutir
à  de te lles  es tim a tions .  S a chons  s im plem ent que
cette dém a rche utilis e  conjointem ent des  con-
cepts  de g énétique,  de s ta tis tique,  de z ootechnie,
de ca lcu l num érique et d 'in form a tique.  S a chons
ég a lem ent que la  m éthode utilis ée s ’a ppelle  le  «
B es t linea r unbia s ed predictor »  ou  B L U P  « m o -
d èle  a n im a l  ».   I ns is tons  encore s ur le  fa it que,
com m e pour tout es tim a teur s ta tis tique,  il s ’a g it
d’e s t im a t io n s  et non de v a leurs  v ra ies .

L e nœud du problèm e,  com m e m entionné en  dé-
but de cet a rtic le ,  es t de conna ître  la  pa rt de la
perform a nce de l’a n im a l qu i es t a ttribua ble à  s es
g ènes ,  et qu i es t donc intéres s a nte pu is que re-
productib le,  et de pouv oir la  d is s ocier de la  pa rt
de la  perform a nce qu i es t a ttribua ble à  l’env iron-
nem ent,  et qu i n ’es t pa s  intéres s a nte pour le  s é-
lectionneur pu is que non reproductib le… O n en  re-
v ient donc à  « p h é n o ty p e  =  g é n o ty p e  +  e n v i-
r o n n e m e n t  » et tout pa rt de l’équa tion  :  

c a r a c tèr e i  =  μ +  a i +  e i,

où la  perform a nce m es urée chez  l’a n im a l i pour le
ca ra ctère qu i nous  intéres s e es t fonction  à  la  fois
du  phénoty pe g loba l de la  popula tion  μ ( ex .  :  u n

S wifte r e s t g lobale m e nt p lu s  prolifiqu e  qu ’u n e  au tre
race  ov in e ) ,  de la  v a leur g énétique de cet a n im a l a i

( ex .  :  au  s e in  de  la race  S wifte r,  ce rtain s  in d iv idu s  s ont
gén étiqu e m e nt p lu s  prolifiqu e s  qu e  d ’au tre s )  et de
l’env ironnem ent de cet a n im a l e i ( ex .  :  u n  S wifte r
gén étiqu e m e nt p lu s  prolifiqu e  s e ra pe u  prolifiqu e  dan s
de s  con d ition s  de  s ou s - alim e ntation ) .  C ’es t donc la
v a leur « a i »,  v a leur g énétique de l’a n im a l – et
m êm e plus  ex a ctem ent valeur génétique additive de
l’animal –,  que l’équa tion  v a  perm ettre de déter-
m iner.  Pour cela ,  il s era  néces s a ire  de m ettre tous
les  a n im a ux  s ur un  pied d’ég a lité  en  corrig ea nt
leurs  perform a nces  brutes  pour les  effets  des  fa c-
teurs  de l’env ironnem ent qu i les  in fluencent.   

D eux  concepts  im porta nts  v ont pouv oir être  ca l-
cu lés  à  pa rtir de ces  m odèles  m a thém a tiques .

L e prem ier de ces  concepts  es t l’héritabilité d’un ca-
ractère donné,  à  s a v oir la  proba bilité  que la  v a ria -
bilité  phénoty pique d’un  ca ra ctère s oit tra ns m is e
a ux  des cenda nts .  Autrem ent dit,  cette  hérita bilité
m es ure la  pa rt de v a ria nce phénoty pique relev a nt
de la  v a ria nce g énoty pique.  E lle  ne doit pa s  être
confondue a v ec l'hérédité  qu i concerne la  tra ns -
m is s ion  des  ca ra ctéris tiques  d’une g énéra tion  à  la
s u iv a nte.  S i l’hérédité  ne dépend que du  ca ra ctère
m es uré,  l’hérita bilité ,  e lle ,  dépend a us s i d ’a utres
pa ra m ètres .  D e ce fa it,  l’hérita bilité  es tim ée pour
un ca ra ctère ne s era  v a la ble  que pour une popula -
tion  donnée,  des  fréquences  a llé liques  données ,
v oir pour un  m ilieu  donné.  L ’h é r ita b i l i té  d é f in it
donc  à u n  m o m e n t  d o n n é  e t  s u r  u n e  p o p u la -
t io n  d o n n é e  la  p a r t  r e s p e c t iv e  d e s  g èn e s  e t
d e  l 'e n v ir o n n e m e n t ,  d e  l ' in n é  e t  d e  l 'a c q u is .

L e coeffic ient d’hérita bilité  es t com pris  entre 0  et 1 ,
1  s ig n ifia nt que le  ca ra ctère es t intég ra lem ent tra ns -
m is s ib le  à  la  des cenda nce,  0  s ig n ifia nt qu’il ne l’es t
a bs olum ent pa s  et donc qu’a ucune s élection  ne s era
pos s ible.  Un coeffic ient d’hérita bilité  com pris  entre
ces  deux  ex trêm es  s ig n ifie  que le  ca ra ctère s era  pa r-
tie llem ent tra ns m is s ib le,  des  effets  env ironnem en-
ta ux  in fluença nt les  perform a nces  obs erv ées .  Un
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Pour conna ître  la  perform a nce intrins è-
que à  l’a n im a l,  ce lle  qu i es t due à  s es
g ènes ,  il fa ut s ous tra ire  les  effets  pos itifs
ou  nég a tifs  de l’env ironnem ent s ur la
perform a nce.  S eu ls  les  é lém ents  connus ,
c .- à - d.  les  é lém ents  com m uniqués  pa r
l’é lev eur à  s on  org a nis m e de s élection,
pourront être corrig és  ! Pensez-y lors de
vos déclarations de luttes et de naissances…

PRINCIPE DE LA CORRECTION DES DONNÉES 
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coeffic ient ég a l à  1 ,  s oit l’a bs ence tota le  de l’effet de
l’env ironnem ent,  n ’es t pa s  pos s ible  en  pra tique.

L e s econd concept ém a na nt des  m odèles  m a thé-
m a tiques  es t l’index individuel d ’un  a n im a l,  à  s a v oir
l’es tim a tion  de la  perform a nce de l’a n im a l corrig ée
pour les  effets  de m ilieu ,  ou,  a utrem ent dit,  l’es ti-
m a tion  de s a  valeur génétique vraie.  Pu is qu’is s u
d’un  ca lcu l s ta tis tique,  l’index  n ’es t pa s  une certi-
tude m a is  b ien  une es tim a tion,  une prédiction.  C et
index  ne peut donc être interprété s a ns  fa ire  réfé-
rence à  une m es ure de la  précis ion  de cette pré-
diction  ( confia nce/ fia bilité  à  lu i a ccorder) :  c ’es t le
coefficient de détermination ( ou  indice de fia bilité)
qu i l’a ccom pa g ne.  C e coeffic ient es t com pris  entre
0  et 1 ,  1  corres ponda nt à  une confia nce a bs olue et
0  à  une confia nce nu lle .  O n cons idèrera  cette fia bi-
lité  com m e forte s i ce  coeffic ient es t de 0 , 7  ou
plus .  C e coeffic ient de fia bilité  reflète la  qua ntité
d’in form a tions  utilis ée pour l’év a lua tion  de l’a n im a l
:  p lus  le  nom bre de perform a nces  utilis ées  pour
l’es tim a tion  es t g ra nd,  p lus  la  fia bilité  es t é lev ée.
C e coeffic ient de fia bilité  v a  donc év oluer da ns  le
tem ps  en  fonction  des  in form a tions  com plém enta i-
res  qu i v ont v en ir s ’a jouter ( perform a nces  des
des cenda nts , …) .   D e m êm e,  l’index  d’un  a n im a l ne
s era  pa s  cons ta nt da ns  le  tem ps :  il v a riera  en
fonction  des  perform a nces  des  a n im a ux  qu i lu i
s ont a ppa rentés  a ins i qu ’en  fonction  de la  popula -
tion  de référence ( v oir artic le  de  l'AWE O C ,  page
1 6 ) .  E n  effet,  l’index  es t une v a leur utilis ée pour
c la s s er un  a n im a l pa r ra pport a ux  a utres .  C e  n ’e s t
p a s  la  v a le u r  d e  l ’in d e x  e n  e l le - m êm e  q u i  e s t
im p o r ta n te ,  c ’e s t  le  c la s s e m e n t  p a r  r a p p o r t
a u x  a u tr e s  a n im a u x  q u i  e s t  im p o r ta n t .

Pour a boutir à  ces  es tim a tions  de v a leurs  g énéti-
ques ,  la  q u a l ité  d e  l ’in fo r m a t io n  es t prim or-
dia le  ! Un m a x im um  de pa ra m ètres  doiv ent être
connus  et intég rés  da ns  le  m odèle m a thém a ti-
que.  I l s ’a g it entre a utres  :  

des  p e r fo r m a n c e s  m e s u r é e s  s u r  l ’a n im a l
( ex  :  g a in  quotidien  m oy en v ia  les  pes ées ,
ta ux  de prolific ité  v ia  les  décla ra tions  de lutte
et de na is s a nce,  cota tions  linéa ires  v ia  les  ex -
pertis es ,  s ta tut a llé lique a u  g ène rela tif à  la
rés is ta nce à  la  Trem bla nte v ia  un  ty pa g e m o-
lécu la ire,  a utres  perform a nces  s pécifiques  v ia
un s éjour en  s ta tion  de tes ta g e,  etc . )  ;

des  p e r fo r m a n c e s  m e s u r é e s  s u r  le s  a s -
c e n d a n ts ,  d e s c e n d a n ts  e t  c o l la té r a u x
( frères ,  s œurs , …)  de l’a n im a l.  L es  m es ures
a y a nt le  p lus  de poids  pour déterm iner la  v a -

leur g énétique d’un  a n im a l ne s ont pa s  celles
fa ites  s ur lu i- m êm e m a is  b ien  celles  fa ites  s ur
s a  des cenda nce ;

des  g é n é a lo g ie s  a us s i précis es  et com plètes
que pos s ib les  pour pouv oir fa ire  le  lien  entre
les  perform a nces  m es urées  s ur des  a n im a ux
a ppa rentés  ;

des  e f fe ts  d u  m il ie u  :  conditions  c lim a ti-
ques ,  ta ille  de la  portée ( y  inc lus  les  m ort-
nés ) ,  a lla item ent na turel ou  a rtific ie l,  tra ite-
m ents  horm ona ux  ( épong es , …) ,  etc .

une popula tion  de taille suffisante ( un  nom bre
m in im a l d’a n im a ux  doit intég rer le  s y s tèm e de
m es ures  des  perform a nces ,  entre a utres  v ia
l’ins cription  à  un  org a nis m e de s élection)  ;

Au  v u  de cette lis te,  on  com prendra  que c ’es t donc
m a jorita irem ent l’é lev eur,  à  tra v ers  les  in form a -
tions  qu’il es t s eu l à  déten ir a u  n iv ea u de l’a n im a l,
qu i es t res pons a ble de la  qua lité  et de la  v éra cité
de l’index  fourn i pour s a  ra ce et s es  a n im a ux  ! 

Le progrès génétique : avec ou sans BLUP ?

Voilà  quelques  pa g es  que nous  pa rlons  « s élection
»… m a is  a u  fa it,  c ’es t quoi ex a ctem ent « s élec-
tionner »… ?! D ix it Wik ipédia ,  la  s é lection,  c ’es t
une conduite  de reproduction  v is a nt à  l’a m éliora -
tion  des  perform a nces  z ootechniques  des  a n i-
m a ux  d’é lev a g e à  l’échelle  d’un  collectif a n im a l
( cheptel,  ra ce)  et pa s  s eu lem ent a u  rés u lta t ex -
ceptionnel d’un  indiv idu.

L’objectif prem ier de tout s électionneur s era  donc
d’a v oir une répons e à  la  s é lection  la  p lus  effica ce
pos s ible,  s oit une a m éliora tion  des  perform a nces
chois ies  la  p lus  forte pos s ib le  ou,  a utrem ent dit,
un  progrès génétique le  p lus  é lev é pos s ib le.  Pour ce
fa ire,  irréfuta blem ent,  l’outil princ ipa l du sélection-
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neur s era  l’index ! E n  effet,  s eu l l’index  perm ettra
de choisir les individus génétiquement supérieurs de
la  popula tion  ( figu re  2 ) .  C om pa rées  à  l’index ,  les
obs erv a tions  phénoty piques  des  perform a nces
prés entent le  double inconv énient prim o,  d’eng lo-
ber les  effets  des  g ènes  et de l’env ironnem ent et,
s ecundo,  de ne s e lim iter à  la  com pa ra is on  que
d’une fra nche res treinte de la  popula tion.

Attention,  ra ppelons  ic i que l’index  n ’es t pa s  un
outil m ira c le…m a is  a  p lutôt pour fonction  de don-
ner une prédiction  m oy enne.  Pour ex em ple,  un
bélier qu i a  un  index  de prolific ité  s upérieur à  la
m oy enne s ig n ifie  que la  m a jorité  de s es  filles  s e-
ront g énétiquem ent plus  prolifiques  que la
m oy enne de la  ra ce… m a is  cela  n ’ex c lut pa s  que
certa ines  de s es  filles  a uront un  potentie l de pro-
lific ité  g énétiquem ent in férieur à  la  m oy enne.
Mêm e a v ec un  a n im a l s upérieur,  il s e  peut que le
des cenda nt prés ente des  perform a nces  m édio-
cres ,  ce lles - c i éta nt à  a ttribuer à  la  v a leur g énéti-
que non a dditiv e et/ou  à  l’env ironnem ent.

Ma is  qu’en  es t- il q u a n d  i l  n ’y  a  p a s  d ’in d e x
pour orienter les  choix  du  s électionneur ? L es  in -
dex  ne s ont en  effet g énéra lem ent pa s  dis poni-
bles  pour tous  les  pa ra m ètres … Prenons  le  ca s  de
la  Wa llon ie  :  s eu l un  index  de prolific ité  es t év a -
lué…et que pour 4  ra ces … Q uid pour tous  les  a u-
tres  a n im a ux  ? E t pour les  a utres  pa ra m ètres  ?
D oit- on  pour a uta nt a ba ndonner l’idée de fa ire
de la  s é lection  s ur le  rendem ent en  ca rca s s e ou
qua nd on  a  des  S wifter ?! O UI  et NO N…tout ça
éta nt a v a nt tout une h is toire  d’hérita bilité  !

S ouv enez - v ous … il y  a  quelques  lig nes … l’hérita bi-
lité… cette notion  perm etta nt de fa ire  la  pa rt en-
tre  l’inné et l’a cquis ,  entre les  g ènes  et l’env iron-
nem ent pour un  ca ra ctère donné.  R epa rtons  de
s a  défin ition… :  s i un  ca ra ctère a  une  forte hérita-
bilité (> 0,4),  ce la  s ig n ifie  qu’une pa rt im porta nte
des  perform a nces  obs erv ées  pour ce ca ra ctère

es t d’orig ine g énétique.
L’é lev eur pourra  a lors  s e
ris quer à  la  sélection indivi-
duelle :  en  chois is s a nt une
bonne fem elle  s ur s es  per-
form a nces  propres ,  il a ura
peu de cha nce de s e trom -
per.  C ’es t pa r ex em ple le
ca s  de la  long ueur de dos .

Pa r contre,  s i un  ca ra ctère
prés ente une faible hérita-
bilité (< 0,2),  les  perfor-

m a nces  obs erv ées  s ont fortem ent in fluencées  pa r
le  m ilieu .  E t en  chois is s a nt un  a n im a l s ur ba s e de
s es  perform a nces  et non s ur ba s e de s on  index ,
l’é lev eur peut com m ettre de g ros s es  erreurs  d’a p-
précia tion  et s é lectionner des  a n im a ux  qu i ont un
fa ible  potentie l g énétique m a is  dont les  bonnes
perform a nces  s ont dues  a u  m ode d’é lev a g e et a ux
intera ctions  a léa toires  entre les  g ènes .  L a  s élec-
tion  indiv iduelle  ( =  pris e  en  com pte des  s eu les
perform a nces  de l’indiv idu)  es t da ns  ce ca s  ha s a r-
deus e et peu effica ce.  C ’es t pourquoi la  s é lection
s ur un  te l ca ra ctère – par ex e m ple  la prolific ité –
doit idéa lem ent pa s s er pa r un  index ( par ex e m ple
in dex  de  prolific ité)  !

D e m a nière g énéra le  – index  ou  non - ,  p lus  un  ca -
ra ctère es t hérita ble,  p lus  la  s é lection  s era  effica ce
! C oncrètem ent,  les  ca ra ctères  a s s ociés  à  la  re-
production  et à  la  s urv ie  ont des  hérita bilités  g é-
néra lem ent ba s s es ,  les  ca ra ctères  a y a nt tra it à  la
production  la itière et à  la  ta ille  corporelle  précoce
ont des  hérita bilités  g énéra lem ent m oy ennes ,  et
la  ta ille  corporelle  à  l’â g e a dulte  a ins i que certa ins
ca ra ctères  a ffecta nt la  qua lité  de la  production  ont
des  hérita bilités  g énéra lem ent é lev ées .

E n  l’a bs ence d’index ,  m êm e fa ce à  un  ca ra ctère à

FIGURE 2 - EFFET DE LA SÉLECTION SUR UNE GÉNÉRATION

Plus  l’hérita bilité  du  ca ra ctère es t forte,  p lus  les
perform a nces  propres  de l’a n im a l reflètent s a  v a -
leur g énétique et p lus  il s era  env is a g ea ble de s e
pa s s er de l’index  pour s électionner les  a n im a ux
g énétiquem ent s upérieurs .

INFLUENCE DE L’HÉRITABILITÉ DU CARACTÈRE SUR LA SÉLECTION 

G râ ce a u  choix  des  pa rents  g énéti-
quem ent s upérieurs  à  la  m oy enne
v ia  leurs  index ,  la  g énéra tion  s u i-
v a nte s era  en  m oy enne plus  per-
form a nte que leurs  pa rents .  O n
cons idérera  g énéra lem ent com m e
a m éliora teurs  les  2 5 %  d’a n im a ux
prés enta nt le  m eilleur index  et
com m e fortem ent a m éliora teurs
les  1 0  %  d’a n im a ux  prés enta nt le
m eilleur index .  



forte hérita bilité ,
la  s é lection  s ur
a s cenda nce ou
des cenda nce es t
plus  a ppropriée
que la  s é lection
indiv iduelle .
Q ua nd le  poids  de
la  perform a nce de
l’a n im a l v a ut 1 ,  le
poids  de celle  de
s es  pa rents  v a ut
0 , 5  et le  poids  de
celle  de s es  filles
et fils  v a ut 2  !
C ette rem a rque
es t d’a uta nt p lus
im porta nte que
l’hérita bilité  du
ca ra ctère décroît.

E n  l’a bs ence d’index  et fa ce à  un  ca ra ctère à  très
fa ible  hérita bilité ,  le  s é lectionneur dev ra  s im ple-
m ent v eiller à  ne pa s  détériorer la  v a leur g énéti-
que ( ex  :  fertilité)  m a is  ne pourra  pa s  réellem ent
s électionner pour ce ca ra ctère.

1 e r  p r ix  :  in d e x  d e  p r o l i f ic ité  ! 

Aujourd’hu i,  a u  n iv ea u wa llon,  s eu l un  index  de
prolific ité  es t év a lué… E t a u  n iv ea u fra nça is ,  s eu l
l’index  de prolific ité  es t d is ponible  pour tous  ( v oir
artic le  page  1 9 ) .  Pourquoi cet index  de prolific ité
en  prem ier lieu  et non un  index  porta nt s ur un
a utre pa ra m ètre? 

B ien  s ûr,  les  in form a tions  re la tiv es  à  cet index  s ont
pa rm i les  p lus  fa c iles  à  collecter… les  s eu les  décla -
ra tions  de luttes  et de na is s a nces  correctem ent
com plétées  s uffis ent… ce qu i es t loin  d’être le  ca s
pour de nom breux  a utres  pa ra m ètres .  Pens ons  pa r
ex em ple à  l’épa is s eur de la  pea u qu i ne pourra it
être m es urée objectiv em ent que pos t- m ortem  ! 

Ma is  s i cet index  de prolific ité  intéres s e ta nt le

m onde de l’é lev a g e,  c ’es t peut- être ég a lem ent pour
d’a utres  ra is ons … D e fa it,  la  s é lection  en  é lev a g e de
rente tend a v a nt tout à  la  recherche de l’optim um
économ ique.  E t il s e  fa it que la  prolific ité  es t un  dé-
terminant significatif du revenu de l’é lev eur ! A  en
croire  les  fra nça is ,  le  fa cteur a y a nt le  p lus  fort im -
pa ct s ur la  m a rg e brute d’une ex ploita tion  ov ine
es t … la  productivité numérique pa r brebis  ! C eci
bien  a v a nt le  prix  pa y é a u  k ilo de ca rca s s e ou  en-
core le  coût des  a lim ents ! E t cette productiv ité  nu-
m érique -  s oit le  nom bre d’a g nea ux  produits  ( v ente
et a g nelles  de renouv ellem ent)  -  es t év idem m ent
étroitem ent liée à  la  prolific ité  -  s oit le  nom bre
d’a g nea ux  nés  ( v iv a nts  et m orts )  pa r brebis  - .  O u-
tre  la  prolific ité,  les  deux  a utres  com pos a ntes  de la
productiv ité  num érique s ont le  ta ux  de fertilité  des
m ères  et le  ta ux  de m orta lité  des  a g nea ux .

Aus s i,  n ’oublions  pa s  que la  prolific ité  a ffiche une
hérita bilité  très  fa ib le… E t que la  s é lection  s ur ce
pa ra m ètre prim ordia l es t donc qua s i im pos s ible
s a ns  l’a ide de l’index … ce qu i n ’es t pa s  a us s i v ra i
pour d’a utres  pa ra m ètres  non nég lig ea bles  te ls
que la  conform a tion  de l’a n im a l.

Toutefois ,  la  prolific ité  n ’es t pa s  le  s eu l ca ra ctère
fa is a nt l’objet d’un  index  « de routine » chez  nos
v ois ins  fra nça is .  S i leur prem ier objectif économ i-
que de la  s é lection  es t l’a m éliora tion  des  v a leurs
d’élev a g e év a luées  à  tra v ers  l’index  de prolific ité,
leur s econd objectif économ ique s era  la  réduction
des  cha rg es  a lim enta ires  et leur trois ièm e l’a m é-
liora tion  des  qua lités  de ca rca s s e.  L a  recherche
de la  réduction des charges alimentaires s era  a t-
te inte à  tra v ers  l’index PAT 30 ( « Poids  à  Âg e Ty pe
à  3 0  jours ) ,  un  a g nea u « bien  dém a rré » s e fin is -
s a nt m ieux  et p lus  v ite,  et donc à  m oindre coût
de concentrés .  C e poids  à  3 0  jours  s era  fonction
du poids  à  la  na is s a nce et du  potentie l de crois -
s a nce de l’a g nea u,  s oit des  qualités maternelles de
la  brebis .  Q ua nt a u  trois ièm e objectif porta nt s ur
les  qualités de la carcasse,  il s e  concrétis era  à  tra -
v ers  l’index PAT 70 ( « Poids  à  Âg e Ty pe à  7 0
jours ) .  C e poids  à  7 0  jours  perm ettra  ég a lem ent
de jug er des  perform a nces  a pportées  pa r le  père.

Pa r a illeurs ,  com m e en élev a g e bov in ,  l’é lev a g e
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VALEURS INDICATIVES D’HÉRITABILITÉ

POUR L’ESPÈCE OVINE

Caractère Héritabilité

Ta ux  de prolific ité 0 , 1 0
V ia bilité  a g nea ux
Âg e a u  prem ier

0 , 1 0
0 , 1 0

[ I g G 1 ]  colos trum
Poids  à  la  na is s a nce

0 , 1 9
0 , 2 0

G MQ  1 0  – 3 0  jours
Va leur la itière

0 , 2 0
0 , 1 5  à  0 , 2 0

I ndice de cons om -
m a tion
E ta t d’eng ra is s em ent

0 , 2 0  – 0 , 3 0

0 , 3 0
C onform a tion
Proportion  de m us cle

0 , 3 0
0 , 4 0

L ong ueur ca rca s s e
S urfa ce de noix  de
côte

0 , 5 0

0 , 6 0

F ines s e de la  la ine 0 , 6 5

UU NN EE   MM ÈÈRR EE   DD OO NN NN AA NN TT   SS YY SS TT ÉÉ MM AATT II QQ UU EE MM EE NN TT   22   AA GG NN EEAAUU XX   PPAA RR   PP OO RR --

TT ÉÉ EE   EE SS TT -- EE LL LL EE   PP RROO LL II FF II QQ UU EE   ??   LL EE   OO UU II   EE SS TT   TTOO UU TT   AAUU SS SS II   PP RROO BBAA BB LL EE

QQ UU EE   LL EE   NN OO NN ……LL EE SS   CC OO NN DD II TT II OO NN SS   DD ’’ ÉÉ LL EE VVAA GG EE   II NN FF LLUU EE NN ÇÇAA NN TT   DDAAVVAA NN --

TTAA GG EE   LL AA   PP RROO LL II FF II CC II TT ÉÉ   QQ UU EE   LL AA   GG ÉÉ NN ÉÉ TT II QQ UU EE   !!

SS ÉÉ LL EECC TT II OO NN NN EE RR   DD EE SS   AA PP TT II TT UU DD EE SS   ÀÀ   LL AA   RR EE PP RROO DD UU CC TT II OO NN   (( VV II AA BB II LL II TT ÉÉ ,,

FF EE RRTT II LL II TT ÉÉ ,,   PP RROO LL II FF II CC II TT ÉÉ ,, ……))   NN ÉÉCC EE SS SS II TT EE   DD EE   PPAA SS SS EE RR   PPAA RR   UU NN   II NN DD EE XX   !!

LL EE   CC OO NN TT RRÔÔLL EE   DD EE SS   PP EE RR FF OO RR MM AA NN CC EE SS   (( EE .. AA ..   PP EE SS ÉÉ EE SS ))   EE SS TT   UU NN   PP RR ÉÉ--

AA MM BB UU LL EE   II NN DD II SS PP EE NN SS AA BB LL EE   ÀÀ   LL AA   SS ÉÉ LL EECC TT II OO NN   GG ÉÉ NN ÉÉ TT II QQ UU EE   DD EE SS   AA NN II --

MM AAUU XX   PP OO UU RR   LL EE UU RRSS   QQ UUAA LL II TT ÉÉ SS   MM AATT EE RR NN EE LL LL EE SS   AA II NN SS II   QQ UU EE   PP OO UU RR   LL EE

PP OOTT EE NN TT II EE LL   DD EE   CC RROO II SS SS AA NN CC EE   DD EE SS   AA GG NN EEAAUU XX ..
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ov in  v oit a u jourd’hu i s e  dév elopper des  index
s y nthétiques .  Tel es t l’ex em ple de l’index  ex péri-
m enta l dév eloppé pour la  ra ce B la nche du  Ma s s if
C entra l,  prem ière ra ce ov ine fra nça is e a lla ita nte
en term es  d’effectifs .  C et index  s y nthétique a
pour objectif d ’a m éliorer la  m a rg e brute de l’a te-
lier ov in .  I l es t d’a illeurs  ex prim é en  euros  ( g a in
m a rg ina l pa r fem elle)  ! L a  cons truction  de cet in -
dex  prend en  com pte le  poids  économ ique de
cha cun des  critères  in fluença nt la  renta bilité  de
l’ex ploita tion  ( figu re  3 )  a ins i que l’hérita bilité  de
ceux - c i.  L e  rés u lta t es t donné pa r la  form ule :

I S  ( €)  =  5 0 , 1  × I n dex  prolific ité +  0 , 1 3  × I n dex  PAT  3 0

La génétique pour l’éleveur, mode d’emploi...

Fa ire  de la  g énétique pour l’é lev eur,  c ’es t a v a nt
tout chercher à  a m éliorer les  perform a nces  de s on
troupea u et donc les  rés u lta ts  économ iques  de s on
ex ploita tion.  La génétique devrait donc concerner
tout éleveur ! A  titre  d’ex em ple,  pour une troupe de
2 0 0  m ères ,  un  g a in  de + 0 , 1 5  en  productiv ité  de-
v ra it m ener à  un  g a in  de m a rg e brute de 1 5 7 0  €.

S ’im pliquer da ns  la  g énétique de s a  ra ce pour
l’é lev eur,  cela  com m ence lors qu’il rem plit s es  dé-
c la ra tions  de luttes  et de na is s a nces  ou  lors qu’il
intèg re un  s y s tèm e de pes ées  des  a g nea ux  ou  de
contrôle  la itier, …

Ma is  a u- delà  de ces  décla ra tions ,  que peut- on  a p-
pliquer a u  quotidien  a u  n iv ea u de s on  ex ploita tion  ?

Prim o,  pensez index ! O ui,  l’index ,  ça  fonctionne
bien  da v a nta g e que la  cons u lta tion  des  ca rnets
d’élev a g e ou  que les  rés u lta ts  de concours … pour
a uta nt que la  qua lité  de l’in form a tion  fourn ie  pour
ca lcu ler cet index  s u iv e.  L’é lev eur doit donc d’a bord
être res pons a ble fa ce a ux  in form a tions  qu’il tra ns -
m et et fa ce a ux  contrôles  des  perform a nces  a ux -
quels  il pa rtic ipe ou  dev ra it pa rtic iper.  R a ppelons
que chez  nous ,  ces  index  s e lim itent à  la  prolific ité
et ce pour s eu lem ent 4  ra ces  ( S uffolk ,  Tex el,  B leu
du Ma ine et H a m ps hire) .  Q u’on  intèg re ou  non un
org a nis m e de s élection  ( e.a .  l’AWE O C ) ,  chois ir des
reproducteurs  qua lifiés  et index és  m érite  réflex ion.

S ecundo,  pensez carnet d’élevage… ou plutôt,  à  no-
tre  époque,  outil in form a tique de g es tion  de trou-
pea ux ,  ce qu i peut pa s s er pa r un  log ic ie l s pécifique
com plex e m a is  a us s i pa r un  s im ple ta bleur E x cel.
Enregistrer a uta nt qu’il s e  peut les  performances et
les  observations ( crois s a nce,  prolific ité,  m a la dies ,

v erm inos es ,  d ifficu ltés  à  l’a g nela g e,  etc . ) ,  en  re la -
tion  a v ec les  liens  de pa renté.  A  défa ut de pa rtic i-
per a u  s y s tèm e de pes ées  offic ie l,  rien  de ne v ous
em pêche de pes er v os  a g nea ux  à  3 0  jours  et à  7 0
jours .  O utre les  in form a tions  fourn ies  s ur les  qua li-
tés  m a ternelles  de la  brebis ,  la  pes ée à  3 0  jours
es t très  utile  pour éta blir une conduite  pa r lots .

Tertio,  p e n s e z  d e s c e n d a n c e  ! Q ua nd le  poids  de
la  perform a nce de l’a n im a l v a ut 1 ,  le  poids  de
celle  de s es  pa rents  v a ut 0 , 5  et le  poids  de celle
de s es  filles  et fils  v a ut 2  ! J ug ez  donc un  a n im a l
a v a nt tout s ur ba s e de s a  des cenda nce.

D ern ièrem ent,  ce qui est vrai chez soi n’est pas vrai
chez le voisin… L es  perform a nces  obs erv ées  a u  s ein
de s on  cheptel s ont,  en  g énéra l,  s oum is es  à  des
conditions  env ironnem enta les  a s s ez  hom og ènes .
G ros s ièrem ent dit,  on  peut donc s uppos er que les
différences  phénoty piques  obs erv ées  a u  s ein  de
s on propre troupea u s ont da v a nta g e à  a ttribuer à
des  différences  g énétiques  qu’à  l’env ironnem ent,
ce dern ier éta nt s em bla ble  pour tous .  Un choix  des
reproducteurs  a u  s ein  de s on  troupea u s ur ba s e
des  perform a nces  obs erv ées  peut donc s e ra is on-
ner.  E v idem m ent,  ceci n ’es t a bs olum ent plus  v ra i
lors qu’on  com pa re les  perform a nces  de s es  a n i-
m a ux  à  celles  des  a n im a ux  d’un  a utre é lev a g e…le
s eul choix  objectif  des  reproducteurs  nous  ra m ène
a lors …a ux  index  ! 

CE SUJET FÛT L’OBJET D’UNE CONFÉRENCE DONNÉE PAR LA FICOW À

L’AHPSO EN NOVEMBRE 2012. LA FICOW EST À LA DISPOSITION DE CES

MEMBRES POUR DONNER DES CONFÉRENCES SUR CE THÈME OU D’AUTRES.

PENSEZ-Y LORS DE L‘ORGANISATION DE VOS ÉVÈNEMENTS !
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FIGURE 3 - PONDÉRATION DES CARACTÈRES INTERVENANT DANS L’IN-

DEX SYNTHÉTIQUE EN FONCTION DE LEUR POIDS ÉCONO-

MIQUE DANS LA MARGE BRUTE DE L’ATELIER OVIN.
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L e ty pe ne s e rem a rque pa s  a us s i fa c ilem ent qu’un
g ros  g ig ot et il ne s e m es ure pa s  com m e une lon-
g ueur.  D iffic ile  donc de v is ua lis er ce m ot tota le-
m ent a bs tra it et pourta nt très  s ouv ent év oqué lors
des  concours .  L a  frus tra tion  es t d’a illeurs  v is ib le
chez  les  é lev eurs  lors qu’un  jug e ex plique que leur
a n im a l peut être plus  dév eloppé et p lus  v ia ndeux
qu’un  concurrent,  tout en  éta nt g loba lem ent m oins
bon ca r il m a nque de ty pe,  ou  de « lux e ».  L e  m ot
n’es t pa s  innocent,  ca r le  ty pe a  des  a irs  de lux e.
Preuv e en  es t l’év olution  de la  ra ce ces  dern ières
a nnée :  le  ty pe a  été le  prem ier critère de s élec-
tion  s a crifié  pa r de nom breux  é lev eurs  fa ce à  la
néces s ité  d’un  Tex el p lus  dév eloppé et fonctionnel.

C e ca lcu l,  s outenu pa r quelques  idées  bien  a n-
crées  ( la  tête ça  ne s e m a ng e pa s ,  ce  qu i com pte
c’es t la  ca rca s s e,  etc . )  n ’es t pourta nt pa s  a us s i
judic ieux  qu’il y  pa ra it.  Plus ieurs  critères  de s é-
lection  dis s im ulés  s ous  le  m ot ty pe ont une im -
porta nce économ ique prépondéra nte.  

L es  deux  plus  év identes  s ont la  fines s e de pea u et

d’os s a ture.  C es  é lém ents ,  trop s ouv ent s a crifiés
da ns  l’év olution  a ctuelle  du  Tex el,  s ont pourta nt
prépondéra nts  da ns  l’obtention  de l’ex cellent rende-
m ent ca rca s s e qu i fa it la  renom m ée de notre ra ce.
L e ra is onnem ent v a ut ég a lem ent pour l’utilis a tion
en crois em ent s ur des  ra ces  qu i m a nquent de fi-
nes s e,  a uta nt da ns  l’os s a ture que da ns  la  v ia nde.

L e s  ty p é s  s o n t  t r o p  lé g e r s  ?

Une reng a ine tena ce ins inuera it qu ’il es t im pos s i-
b le  d’a llier ty pe et ta ille .  Penda nt des  a nnées ,  feu
Piet Verberne,  g ra nd élev eur de l’île  Tex el,  a  pour-
ta nt prouv é qu’on  pouv a it é lev er un  m outon ty pé
et très  dév eloppé.  Plus  récem m ent,  le  1 8 5 1 - 6 6 3 3 0
de Va n Ak en a  reçu  9 0  points  en  a s pect g énéra l et
9 2  points  en  ty pe a lors  qu’il pès e 1 0 6  k g .  C ela  ne
l’em pêche pa s  de prés enter une croupe très  inc li-
née,  une tête bien  bla nche,  une m a g nifique la ine
et une a ttitude m â le a ffirm ée.  D e la  m êm e fa çon,
le  4 7 2 6 - 1 9 9 9  de D e R euv er et Mulder,  ég a lem ent
coté à  9 0  points  d’a s pect g énéra l,  prés ente un  ex -

cellent dév elop-
pem ent a ccom -
pa g né d’une os -
s a ture très  fine,
d’une courte
la ine très  dens e
et d’un  ba s s in
bien  inc liné.  D e
plus ,  héritier de
m eilleures  li-
g nées  de Piet

L a  s é le c t io n  Te x e l ,  p a r  le s  t r ès  n o m b r e u x  p a r a m ètr e s  q u ’e l le  im p l iq u e ,  e s t  p r o b a b le m e n t  l ’u n e
d e s  p lu s  e x ig e a n te s .  E n  p lu s  d e s  t r a d it io n n e ls  c r itèr e s  d e  d é v e lo p p e m e n t ,  m u s c u la tu r e ,  fo n c -
t io n n a l ité  e t  q u a l ité s  d ’é le v a g e ,  l ’é le v e u r  Te x e l  d o it  s ’e m b a r r a s s e r  d ’u n  c r itèr e  a u s s i  o p a q u e
q u ’i l  s e m b le  é c o n o m iq u e m e n t  p e u  u t i le  :  le  ty p e .  C e  fa c te u r  in s a is is s a b le  n ’e s t  p a s  r a t io n a l is a -
b le ,  i l  s e  c o m p r e n d  e t  s e  s e n t ,  m a is  n e  p e u t  s ’in s c r ir e  d a n s  a u c u n  in d e x ,  a u c u n e  c o ta t io n  l i -
n é a ir e .  I l  c a r a c té r is e  p o u r ta n t ,  p a r  c e tte  m êm e  c o m p le x ité ,  l ’e s s e n c e  e t  le  s e l  d e  la  s é le c t io n .  

LLE TYPE,,
            FACTEUR  INSAISISSABLE DE

LA SÉLECTION TTEXEL                            
Marc Dejardin, juge et expert Texel

1851-66330 4726-1999
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Verberne,  il m ontre
bea ucoup d’é lég a nce
et d’ex pres s ion  da ns
l’a ttitude.

D e s  é v o lu t io n s

L e ty pe,  en  ta nt que
fa cteur de s élection,
es t tou jours  en  év olu-
tion.  L’a llure g énéra le
a ttendue d’un  Tex el
n ’es t a ins i p lus  la  m êm e qu’il y  a  d ix  a ns .  D es  bé-
liers  d’ex ception  te ls  que le  2 2 8 - 2 0 7 8  de S a ntem a ,
ou le  4 0 7 8 - 1 4 7 0  de B ertus  L a a n,  qu i ont un  tem ps
été des  m odèles  de ty pe « tra pu » peuv ent a u-
jourd’hu i pa ra ître  un  peu v ie illot a ux  y eux  de cer-
ta ins  é lev eurs ,  tout en  res ta nt un  v érita ble  pla is ir
des  y eux  pour tout s électionneur.
O n leur préfèrera  da ns  une s élec-
tion  m oderne des  m odèles  p lus
éla ncés ,  en  ins is ta nt s ur une belle
et long ue lig ne de dos  et une a t-
titude plus  v iv a nte.   E nfin  la  dé-
m a rche a  g a g né en  im porta nce et
un Tex el doit a u jourd’hui être  m o-
bile  s a ns  être s a uv a g e et m a rcher
de fa çon correcte et é lég a nte s ur
qua tre pa ttes  b ien  pla ntées .

L e cou,  s ’il éta it préféré très
court il y  a  quelques  a nnées ,
s era  a u jourd’hu i d’une long ueur
s uffis a nte pour év iter tout pro-
blèm e res pira toire.  O n v eillera  néa nm oins  à  ce
qu’il res te bien  da ns  le  prolong em ent de la  lig ne de
dos  et perm ette à  l’a n im a l de g a rder la  tête ha ute.  

Quelques points trop souvent négligés

L es  têtes  dem a ndées
pa r le  s ta nda rd s ont
a ujourd’hui m oins  ex -
trêm es  et le  cha nfrein
m oins  prépondéra nt.
I l fa ut pourta nt g a r-
der à  l’œil l’im por-
ta nce toujours  a us s i
g ra nde donnée à  l’ex -
pres s ion  da ns  les
y eux  et à  la  m obilité
des  oreilles .  Un Tex el

doit a v oir l’a ir a lerte  et tou jours  en  év eil.   L a
form e de la  tête doit corres pondre a u  s ex e de
l’a n im a l :  m a s s iv e et la rg e pour les  m â les ,  lé-
g èrem ent plus  fine et fém in ine pour les  fem el-
les .   Q ua nt à  la  cou leur,  s i le  s ta nda rd recom -
m a nde le  b la nc,  une pointe de bleu  es t pa rfois
a utoris ée pour peu que l’ex pres s ion  res te in -

ta cte.  Tous  les  é lev eurs  ne s ont néa nm oins  pa s
d’a ccord s ur ce point et le  déba t res te ouv ert…

L e Tex el a  une la ine courte et la  s é lection  doit
s e fa ire  en  ce s ens .  Une la ine trop long ue et
pa s  a s s ez  dens e ou  cerc lée représ ente c la ire-
m ent un  défa ut de ty pe à  s a nctionner.  I l en  v a
de m êm e pour la  pea u,  qu i doit être  la  p lus  fine
pos s ible  et ne peut prés enter de pli.

228-2078 4078-1470

LA 4404 DE C. KIKKERT, CHAMPIONNE DES ANTENAISES À DEN BURG ET BEAU MODÈLE DE

TYPE FÉMININ TEL QU’ATTENDU AUJOURD’HUI.  A DROITE, LA 4078-1976 DE BERTUS

LAAN ALLIE TYPE ET PROLIFICITÉ AVEC 9 AGNEAUX EN 3 AGNELAGES.

LE 2095-392, DE G. HELMES UNE VRAIE CROUPE DE VIANDEUX. A DROITE LE KOP, DE VERBERNE,
LONGTEMPS MODÈLE DE TÊTE IDÉALE.
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E nfin ,  la  queue peut
s em bler un  s ouci m ineur
pour bien  des  é lev eurs .
O n ne répétera  cepen-
da nt ja m a is  a s s ez  l’im -
porta nce d’une a tta che
de queue très  fine,  p la n-
tée ha ut et ne tom ba nt
pa s  à  p la t s ur les  g ig ots .
C e ca ra ctère v a  s ouv ent
de pa ir a v ec une bonne
inclina is on  de la  croupe
et form ent ens em ble un
duo g a g na nt pour l’ex té-
rioris a tion  d’un  ty pe
v ia ndeux  a ffirm é.

O n le  v oit,  le  ty pe es t un  s u-
jet v a s te,  en  cons ta nte év o-
lution  et tou jours  s u jet à  dé-

ba t.  I l res te néa nm oins  pré-
pondéra nt da ns  la  conduite
d’un  élev a g e de s élection.
Au v u  des  nom breux  critères
qu’il reg roupe et des  diffé-
rentes  interpréta tions  pos s i-
b les ,  il rev ient b ien  s ouv ent
à  l’é lev eur de chois ir,  da ns  le
s ta nda rd,  les  é lém ents  qu i
cons tituent s a  propre v is ion
du Tex el et de conduire s a
s élection  en  ce s ens .  C a r s ’il
es t une pens ée s ur la quelle
les  é lev eurs  s ’a ccordent,
c ’es t qu’il n ’es t de plus
g ra nd pla is ir que d’a dm irer
un troupea u a u  ty pe a ffirm é,
ex térioris a nt un iform ém ent
l’idée directrice qu’un  s élec-
tionneur s ’es t donné.

LE TYPE ENGLOBE UN ENSEMBLE DE CARACTÉRISTIQUES

PARMI LESQUELLES: 

L a  tête  :  b la nche,  la rg e,  cha nfrein
conca v e,  oreilles  courtes  et m obi-
les ,  pu is s a nte et la rg e pour les
m â les ,  un  peu plus  fine et fém i-
n ine pour les  fem elles

L a  c r o u p e  :  inc linée,  la rg e 

L a  q u e u e  :  im pla ntée ha ut,  fine,
na turellem ent bien  dég a g ée,  res -
s ort b ien  du  corps  et ne tom be pa s
à  pla t s ur les  g ig ots ,  courte

L a  p e au  :  pea u fine a u  toucher,
a bs ence de plis  ou  de ba v ette

L’o s s a tu r e  :  fine tout en  res ta nt
en  ha rm onie a v ec le  res te du  corps

L e c o u  :  b ien  pla nté et m us clé,  s i-
tué da ns  le  prolong em ent de la  li-
g ne de dos

C. Daniaux - FICOW

Pour la  ra ce Tex el,  les  fa ib les  index  re la tés  ( de
1 1 3 , 3  à  9 9 , 4 )  pourra ient s ’ex pliquer pa r le  tri s ur
l’a s pect phy s ique qu i a  été effectué ( cote en  a s -
pect g énéra l ≥ 8 7 ) .  L’ex plica tion  s era it a lors  que les
m â les  réponda nt le  m ieux  a u  s ta nda rd phénoty pi-
que s ouha ité  pa r la  C om m is s ion  R a cia le  ne s ont
pa s  des  plus  prolifiques  … et donc que,  g loba le-
m ent,  la  s é lection  pourta nt s ur l’a s pect g énéra l s e
fa it a u  détrim ent de la  s é lection  de la  prolific ité.

Ma is  cette ex plica tion  ne peut s e  tra ns pos er à  la
ra ce B leu  du  Ma ine da ns  la quelle  a ucun tri s ur le
phy s ique n ’a  été effectué.  Pour cette ra ce,  il
s ’a v ère que,  g loba lem ent,  les  m â les  prolifiques  a p-
pa rtiennent à  des  é lev eurs  qu i ne s ont p lus  m em -
bres  de l’AWE O C … L a  conclus ion  es t donc une proli-
fic ité  en  déclin  pa rm i les  a n im a ux  B leu  du  Ma ine
ins crits  a u jourd’hu i.  C ette conclus ion  n ’es t pa s  à
ex clure non plus  pour la  ra ce Tex el ou  S uffolk .

Q ua nt a ux  pla g es  de v a leurs  d’index  m entionnées
ci- ha ut,  e lles  indiquent que la  v a ria bilité  g énétique
pour le  ca ra ctère prolific ité  es t la  p lus  g ra nde pour
la  ra ce Tex el et la  p lus  fa ib le  pour la  ra ce B leu  du
Ma ine.  L e prog rès  g énétique potentie l,  s oit l’a m é-
liora tion  de prolific ité  qu’il es t pos s ib le  de réa lis er,
es t donc plus  é lev é en  Tex el qu ’en  B leu  du  Ma ine.

C om m e m entionné da ns  l’a rtic le  précédent,  a m élio-
rer la  prolific ité  de s a  ra ce im plique de s e concen-
trer s ur les  g én iteurs  prés enta nt un  index  s upérieur
à  1 1 0 .  Pourta nt,  da ns  les  ta blea ux  prés enta nt les
m â les  reproducteurs  wa llons  les  p lus  prolifiques  à  la
pa g e 1 8 ,  ra res  s ont ceux  qu i a ffichent un  index  de
1 1 0 .  Plus  étonna nt encore,  on  peut y  lire  des  index
inférieurs  à  la  m oy enne ( 1 0 0 )  en  ra ces  Tex el et B leu
du Ma ine,  s oit des  m â les  reproducteurs  conduis a nt,
en  m oy enne,  à  une réduction  de la  prolific ité  de leur
ra ce pa r ra pport à  la  popula tion  de référence,  s oit
les  fem elles  nées  de 2 0 0 7  à  2 0 0 9 .

C o m m e n t  c e la  e s t- i l  p o s s ib le ?

Ne nous  y  trom pons  pa s … pour cha cune des  3  ra -
ces  m entionnées ,  le  ca lcu l des  index  im plique bien
év idem m ent qu 'il y  a  b ien  plus  de 1 0  m â les  repro-
ducteurs  pa r ra ce pos s éda nt un  index  de prolific ité
s upérieur à  1 1 0 .  Pour ces  m â les  reproducteurs ,  les
pla g es  de v a leurs  d’index  s ’éta lent de :

6 2 , 5  à  1 3 3 , 7  pour la  ra ce Tex el

6 7 , 8  à  1 3 4 , 2  pour la  ra ce S uffolk

7 7 , 8  à  1 2 4 , 3  pour la  ra ce H a m ps hire

8 0 , 4  à  1 1 8 , 9  pour la  ra ce B leu  du  Ma ine

LES BÉLIERS WALLONS "CHAMPIONS" EN PROLIFICITÉ:
DES INDEX "NÉGATIFS"?!



conditions  d’é lev a g e ( ex.: nutrition ,  qua lité  et
a bonda nce des  fourra g es ,  v erm ifug es ,  é lev a g e en
berg erie  ou  en  ple in  a ir,  époque de la  tonte,  flus h-
ing  etc  …)  a fin  de pouv oir é lim iner les  v a ria tions
dues  à  l’env ironnem ent et ne cons erv er que les
v a ria tions  dues  à  la  g énétique.

Calcule-t-on de la même manière l’index de
prolificité pour les mâles et pour les femelles ?

Non,  la  m a nière de ca lcu ler l’index  n ’es t pa s  identique.

Pour les femelles,  le  ca lcu l prend princ ipa lem ent en
com pte :

L es  données  re la tiv es  à  la  taille  de s  portée s
s u cce s s iv e s  que la  fem elle  a ura ;

L es  don n ée s  de  la pare nté e n  lign e  d ire cte ,  a v ec
a u dépa rt une forte in fluence des  a s cenda nts
( pères  et m ères ) ,  in fluence qu i v a  dim inuer a u
fur et à  m es ure que la  brebis  v a  a ug m enter le
nom bre de s es  des cenda nts  ( fils  et filles ) ;

L es  don n ée s  de  la pare nté e n  lign e  collatérale
( frères  et s œurs ,  oncles  et ta ntes  etc  …)  s eront
ég a lem ent pris es  en  com pte,  m a is  de m a nière
m oins  in fluente que les  données  en  lig ne directe.

Pour les mâles,  il n ’es t év idem m ent pa s  pos s ib le  de
s e ba s er s ur un  h is torique de portées .  O n pa rle
a lors  d’un  « in dex  péd igrée  ».  

D a ns  un  prem ier tem ps ,  on  s e ba s era  donc un i-
quem ent s ur les  in dex  de s  as ce n dants  ( de la  m ère
et du  père)  dont on  fera  la  m oy enne.  

E x em ple:  le  bélier X  a  une m ère a v ec un  index  de
9 6  et un  père a v ec un  index  de 1 0 8 .  L’index  ( prov i-
s oire)  du  bélier X  s era  donc de 1 0 2 : ( ( 9 6 + 1 0 8 ) /2 ) .

E ns u ite,  l’index  du  m â le reproducteur év oluera  en
fonction  des  pe rform an ce s  e n  m atière  de  prolific ité ob-
s e rv ée s  s u r s e s  de s ce n dants  ( princ ipa lem ent les  filles ) .

Comment est exprimée la valeur génétique
de l’index de prolificité ?

Toutes  les  v a leurs  peuv ent être repris es  s ur une
courbe de G a us s .  Un a n im a l qu i prés ente une proli-

L ’A W E O C  p r o p o s e  à s e s  m e m b r e s  d e p u is
q u e lq u e s  a n n é e s  l ’in d e x  d e  p r o l i f ic ité .  L a  v a -
le u r  d e  c e t  in d e x  e s t  u n e  e s t im a t io n  d u  p o -
te n t ie l  g é n é t iq u e  d ’u n  a n im a l  p o u r  la  p r o l i f i -
c ité .  L e  c a lc u l  d e  c e t  in d e x  s e  r é a l is e  à l ’a id e
d ’u n  m o d èle  g é n é t iq u e  q u i  u t i l is e  le s   in fo r -
m a t io n s  r e la t iv e s  a u x  a n im a u x  p r é s e n ts
d a n s  la  b a n q u e  d e  d o n n é e s  A W E O C .

Quelles informations sont prises en compte ?

C erta ines  données  ém a nent directem ent des  dé-
c la ra tions  de na is s a nce :

La taille  de  la portée  :  s im ple,  double,  trip le  …

La date  de  l’agn e lage  :  e lle  perm et de dis crim iner
( pa r ra ce)  les  jeunes  nés  en  période norm a le
d’a g nela g e,  de ceux  qu i na is s ent hors  période.

D ’a utres  in form a tions  s ont ex tra ites  de la  ba nque
de données  et intég rées  da ns  le  m odèle g énétique :  

La race  con ce rn ée  :  certa ines  ra ces  s ont p lus
prolifiques  que d’a utres .  L’index  es t donc ca l-
cu lé   pa r ra ce;

L’âge  de s  bre b is  m is e s  à la lu tte  :  la  prolific ité
es t s ouv ent réputée com m e éta nt m eilleure
entre 2  a ns  et 5  a ns ;

Le ty pe  de  lu tte  :  cha leurs  na turelles  ou  cha leurs
induites  pa r épong es .  Un ca lcu l d ifférent pour l’in -
dex  s era  effectué s u iv a nt la  na ture des  cha leurs ;

L’an n ée  d ’agn e lage  :  im porta nte ca r on  cons -
ta te des  v a ria tions  de la  prolific ité  en  fonction
de la  ca m pa g ne concernée.   

E nfin  une donnée fonda m enta le  es t ég a lem ent
pris e  en  com pte pour a jus ter le  ca lcu l de l’index

de prolific ité,
il s ’a g it de la
v a ria ble  «
élev a g e ».  L e
m odèle g éné-
tique v a  is o-
ler tous  les
fa cteurs  pro-
pres  à  la  con-
duite  et a ux

P. Dejardin - Secrétaire général de l'AWEOC
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IINDEX DE PROLIFICITÉ DE L' AAWW EEOO CC ::
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LES INDEX POUR UNE RACE DONNÉE SONT DISTRIBUÉS

SELON UNE COURBE DE GAUSS: 50 % DES ANIMAUX

ONT UN INDEX INFÉRIEUR À 100, LES AUTRES 50 %
AYANT UN INDEX SUPÉRIEUR À 100. 



fic ité  m oy enne a u  s ein  de s a  ra ce recev ra  une v a -
leur 1 0 0  pour s on  index  de prolific ité.  Un a n im a l
a v ec une prolific ité  é lev ée a ura  un  index  s upérieur
à  1 0 0  ( pa r ex .  1 1 0 ) .  Un a n im a l a v ec une prolific ité
fa ible  recev ra  un  index  in férieur à  1 0 0  ( pa r ex .  9 0 ) .

L’index  m oy en ( 1 0 0 )  es t ca lcu lé  pa r ra pport a ux  ré-
s u lta ts  de 3  a nnées  de référence a ntérieures .  Pour
2 0 1 2 ,  la  v a leur 1 0 0  corres pond à  l’index  m oy en des
fem elles  nées  en  2 0 0 7 ,  2 0 0 8  et 2 0 0 9  repris es  da ns
la  ba nque de données  AWE O C .  L’index  de référence
es t reca lcu lé  cha que a nnée pour cha que ra ce.

To u s  le s  in d e x  d e  p r o l i f ic i té  c a lc u lé s
s o n t–i ls  p u b l ié s  ?

Non,  s eu ls  les  index  ca lcu lés  à  pa rtir d ’un  nom bre
s uffis a nt de données  s ont publiés .  O n a s s ocie
donc à  cha que index  un  in d ice  de  fiab ilité ( ex prim é
en % ) .  Pour qu’un  index  s oit publié ,  s on  indice de
fia bilité  doit être  a u  m oins  ég a l à  3 5 % .  I l n ’a tte in-
dra  cependa nt ja m a is  1 0 0 % ,  ce qu i représ entera it
une certitude a bs olue.  E n  ce qu i concerne les  fe-
m elles ,  e lles  doiv ent ég a lem ent a v oir a u  m oins  un
a g nela g e rens eig né da ns  la  ba nque de données

pour a v oir un  index  publié .

E x em ple:  un  a n im a l prés enta nt un  index  de prolific i-
té  de 1 0 1  et une fia bilité  de 6 0 %  es t un  a n im a l
m oy ennem ent prolifique ( ca r très  proche de la
m oy enne de la  ra ce qu i es t 1 0 0 ) ,  et dont l’indice de
fia bilité  de 6 0 %  dém ontre que l’index  ca lcu lé  es t cer-
ta inem ent fia ble  ( c .- à - d.  qu ’il es t is s u  de la  collecte
d’un  très  g ra nd nom bre de données  pertinentes ) .

Que représentent les index individuels par
rapport à l’index de référence ?

L a  dis tribution  des  données  da ns  une courbe de
G a us s  s e  fa it de m a nière tout à  fa it rég u lière.   I l
ex is te  donc 5 0  %  des  a n im a ux  a y a nt un  index  in fé-
rieur à  1 0 0 ,  et 5 0 %  des  a n im a ux  a y a nt un  index
s upérieur à  1 0 0 .  Un a n im a l a v ec un  index  ég a l à
1 1 0  es t s ig n ifica tiv em ent prolifique ( m oy enne +  1
éca rt- ty pe) .  Pour cet a n im a l,  il ex is te  8 3  %  de s u-
jets  a v ec un  index  de prolific ité   in férieur ( et donc
1 7 %  des  s u jets  a v ec un  index  de prolific ité  s upé-
rieur) .  I dem ,  pour un  a n im a l a y a nt un  index  de 9 0 ,
il ex is te  1 7 %  de s u jets  a v ec un  index  in férieur,  et
8 3 %  de s u jets  a v ec un  index  de prolific ité  s upérieur.  

Filière Ovine et Caprine n°43 - 1er trimestre 201317



N
°

AW
EO

C
N

° L
.G

.
bé

lie
r

An
né

e
na

is
sa

nc
e

N
° L

.G
.

pè
re

N
° L

.G
.

m
èr

e
N

ai
ss

eu
r

94
93

81
72

B
E 

2 
81

09
40

79

B
E 

9 
81

09
41

17

86
29

93
13

B
E 

0 
81

20
00

01

B
E 

9 
81

19
06

84

20
08

20
08

B
E 

5 
30

13
70

71

B
E 

7 
81

13
65

28

20
09

20
08

B
E 

8 
90

09
13

01

B
E 

1 
38

10
01

26

B
E 

7 
81

00
72

67

93
08

/0
/4

18
0

PA
O

LE
TT

I 
V.

B
O

U
V

IE
R

 R
.

B
E 

2 
61

53
33

17

B
E 

6 
81

07
86

07

B
O

R
G

U
ET

 H
.

H
EN

R
IC

O
T 

C
.

Pr
op

ri
ét

ai
re

In
de

x
pr

ol
if

ic
it

é
A

C
EB

A
L 

PR
IE

TO
 I

.

M
A

R
LA

IR
E 

V.

FE
IP

EL
 P

.

R
A

S
E 

W
.

1
2

0
,1

1
1

4
,2

1
1

2
,3

1
0

9
,6

D
o

n
n

ée
s 

co
ta

ti
o

n
 l

in
éa

ir
e

H
a

u
te

u
r

Lo
ng

ue
ur

L
a

rg
e

u
r

P
o

id
s

68
82

68 74

82 89

22
98

20 22

10
1

11
2

94
26

51
86

B
E 

2 
81

06
79

82

B
E 

5 
81

07
86

16

56
18

95
50

B
E 

1 
81

09
51

45

B
E 

6 
81

15
20

91

20
07

20
07

B
E 

8 
90

09
12

79

38
10

/0
/0

09
3

20
07

20
09

B
E 

9 
81

01
15

44

B
E 

7 
38

10
00

55

B
E 

7 
50

09
56

64

B
E 

7 
20

03
31

38

VA
N

C
A

S
TE

R
 J

.-
M

.

H
EN

R
IC

O
T 

C
.

B
E 

0 
90

03
12

96

B
E 

0 
90

06
42

48

B
O

U
R

G
EO

IS
 R

.

PA
O

LE
TT

I 
V.

H
O

U
B

O
TT

E 
C

.

G
O

D
R

Y 
G

.

D
EM

EU
LD

R
E 

A
.

G
AR

CI
A 

AL
VA

RE
Z 

M
.

1
0

9
,2

1
0

8
,5

1
0

8
,1

1
0

6
,9

77
89

65
83

21
,5

10
2

21
89

N
°

AW
EO

C
N

° L
.G

.
bé

lie
r

An
né

e
na

is
sa

nc
e

N
° L

.G
.

pè
re

N
° L

.G
.

m
èr

e
N

ai
ss

eu
r

92
96

92
96

B
E 

1 
81

12
69

30

B
E 

6 
81

26
11

20

51
55

66
68

B
E 

5 
81

02
54

80

B
E 

1 
81

02
41

38

20
09

20
11

B
E 

3 
65

01
71

36

B
E 

7 
33

72
00

55

20
07

20
10

B
E 

7 
34

08
00

10

B
E 

9 
81

14
43

19

B
E 

8 
40

29
38

79

B
E 

4 
81

15
35

20

JA
C

Q
M

IN
 D

.

LO
B

ET
 B

.

B
E 

3 
65

03
12

15

B
E 

8 
81

02
41

11

C
A

R
D

O
LS

 R
.

B
A

LB
EU

R
 H

.

Pr
op

ri
ét

ai
re

In
de

x
pr

ol
if

ic
it

é
D

A
IW

A
IL

LE
 C

.

D
A

IW
A

IL
LE

 C
.

D
U

M
O

U
LI

N
 P

.

S
IM

O
N

S
 A

.

1
1

1
,1

1
0

7
,9

1
0

1
,1

1
0

0
,4

D
o

n
n

ée
s 

co
ta

ti
o

n
 l

in
éa

ir
e

H
a

u
te

u
r

Lo
ng

ue
ur

L
a

rg
e

u
r

P
o

id
s

82
88

74
87

,5

22
10

6

20
,5

89

94
01

B
E 

4 
81

00
90

31
20

06
B

E 
4 

61
50

99
23

B
E 

0 
60

51
70

41
V

A
N

D
ER

EC
K

 R
.

V
A

N
D

ER
EC

K
 R

.

,
9

8
72

80
16

79

P. Dejardin - AWEOC

Filière Ovine et Caprine n°43 - 1er trimestre 2013 18

Fa
ut

e 
d'

ef
fe

ct
ifs

 s
uf

fis
an

ts
, 

le
s 

in
de

x 
de

 p
ro

lif
ic

it
é 

ne
 s

on
t 

év
al

ué
s 

qu
e 

po
ur

 3
 r

ac
es

 p
ré

se
nt

es
 c

he
z 

no
us

: 
le

 T
ex

el
, 

le
 S

uf
fo

lk
et

 le
 B

le
u 

du
 M

ai
ne

.

C
et

te
 r

ai
so

n 
n'

es
t 

pa
s 

va
la

bl
e 

po
ur

 l
a 

ra
ce

 A
rd

en
na

is
 R

ou
x,

 p
re

m
iè

re
 r

ac
e 

w
al

lo
nn

e 
en

 t
er

m
e 

d'
ef

fe
ct

ifs
 e

nr
eg

is
tr

és
. 

U
n 

in
de

x
de

 p
ro

lif
iic

té
 s

er
a 

pr
oc

ha
in

em
en

t 
di

sp
on

ib
le

 p
ou

r 
ce

tt
e 

ra
ce

.

N
°

AW
EO

C
N

° L
.G

.
bé

lie
r

An
né

e
na

is
sa

nc
e

N
° L

.G
.

pè
re

N
° L

.G
.

m
èr

e
N

ai
ss

eu
r

20
53

84
79

B
E 

5 
81

16
25

64

B
E 

8 
81

21
72

62

94
09

80
52

B
E 

5 
90

07
36

51

05
76

9 
01

32
2

20
11

20
10

B
E 

5 
90

07
36

51

B
E 

6 
81

00
12

04

20
04

20
07

B
E 

1 
80

09
28

76

03
99

6 
00

96
6

B
E 

8 
81

03
19

81

B
E 

3 
80

09
67

94

D
EJ

A
R

D
IN

 M
.

PI
ER

R
E 

F.

03
46

8 
00

92
9

05
76

9 
01

00
3

G
EE

N
E

LE
EU

W
 

Pr
op

ri
ét

ai
re

In
de

x
pr

ol
if

ic
it

é
D

E 
C

N
O

P 
C

.

PI
ER

R
E 

F.

M
A

U
G

U
IT

 N
.

D
IE

Z
 L

.

1
1

3
,3

1
0

8
,6

1
0

8

1
0

7
,2

D
o

n
n

ée
s 

co
ta

ti
o

n
 l

in
éa

ir
e

H
au

te
u

r
Lo

ng
ue

ur
La

rg
eu

r
P

o
id

s

67
,5

68

81 75

68 65

74 74

20 19

73
,5

65

20 21

82 81

66
63

89
85

B
E 

6 
81

08
49

39

B
E 

7 
81

02
58

48

89
76

80
52

B
E 

9 
81

17
26

71

B
E 

9 
81

12
42

16

20
08

20
07

B
E 

8 
10

53
00

14

B
E 

4 
02

37
99

3

20
10

20
10

B
E 

5 
90

07
36

51

B
E 

5 
90

07
36

51

B
E 

1 
81

02
49

80

B
E 

6 
50

33
63

8

W
IL

K
IN

 P
.

D
ES

TE
X

H
E 

B
.

B
E 

9 
81

00
15

02

B
E 

9 
81

12
42

02

VA
N

 M
EE

RB
EE

K 
M

.

H
U

ET
 R

.

B
R

A
G

A
R

D
 D

.

H
U

ET
 R

.

VA
N

 M
EE

RB
EE

K 
M

.

D
IE

Z
 L

.

1
0

2
,7

1
0

2
,5

1
0

1
,5

9
9

,4

65 65

71 68

70 70

79 80

19 20

70
,5

64
,5

21 24

77
,5

87
,5

A
sp

ec
t

G
én

ér
a

l

87 87 90 90 87 89 88 88

TTOP   55   //   11 00   DES BÉLIERS WALLONS

AUX MEILLEURS INDEX DE PROLIFICITÉ

Ra
ce

 T
ex

el
 (p

ou
r 

bé
lie

rs
 p

ré
se

nt
an

t 
un

e 
co

te
 e

n 
as

pe
ct

 g
én

ér
al

 s
up

ér
ie

ur
e 

ou
 é

ga
le

 à
 8

7 
po

in
ts

)

Ra
ce

 S
uf

fo
lk

 

Ra
ce

 B
le

u 
du

 M
ai

ne



Filière Ovine et Caprine n°43 - 1er trimestre 201319

U n e  m u lt itu d e  d ’o r g a n is m e s  p o u r  u n e
s e u le  l ig n e  d e  c o n d u ite

L’ens em ble des  ra ces  fra nça is es  d’é lev a g e es t g éré
pa r l’org a nis m e UPR A S élection.  E lle  es t cons tituée
d’une s ection  pa r es pèce.  L a  s ection  ov ine ra s -
s em ble 4 7  ra ces  ov ines  reg roupées  en  2 9  UPR A.  

S i cha que UPR A es t m a ître  des  objectifs  de s élection
à  a ppliquer à  s a  ra ce,  l’org a nis a tion  de la  s é lection  s e
fera  s elon  un  s chém a  s im ila ire  pour toutes ,  le  pre-
m ier princ ipe repos a nt s ur le  fa it que tous  les  é lev a -
g es  a dhéra nt à  leur UPR A ne s eront pa s  s ur un  pied
d’ég a lité.  E n  fonction  de leur im plica tion  da ns  les
contrôles  de perform a nces  et en  fonction  du  potentie l
g énétique des  a n im a ux  les  com pos a nt,  3  ca tég ories
d’élev a g e s ont éta blies  :  é lev a g es  s électionneurs ,
é lev a g es  m ultip lica teurs  et é lev a g es  utilis a teurs .

C ette org a nis a tion  s em ble en  effet log ique… s i être
ins crit s ig n ifie  « corres pondre a u  s ta nda rd de la
ra ce »,  ce la  ne s ig n ifie  a bs olum ent pa s  que l’a n im a l
en  ques tion  pourra  prétendre à  a m éliorer les  per-
form a nces  g énétiques  de s a  ra ce te lle  que l’im pli-
que une dém a rche de s élection.  Pour pouv oir pré-
tendre à  ce g ra de,  il fa ut le  prouv er pa r des  contrô-
les  de perform a nces  plus  pous s és ,
contrôles  a ux quels  tous  les  é lev eurs
a dhérents  ne dés irent proba blem ent
pa s  s e s oum ettre.  L e  c la s s em ent des
élev a g es  en  différentes  ca tég ories
s em ble donc tout na turel et les  d if-
férents  g roupes  tra v a illent ens em ble
pour que les  a v a ncées  g énétiques
s oient effica ces  et profitent à  tous .

L es  s électionneurs  produis ent les
m eilleurs  pères  :  les  « béliers  qua lifiés

»,  a ins i que des  m ères  ég a lem ent « qua lifiées  ».  L es
m ultip lica teurs  d iffus ent le  prog rès  g énétiques  des
s électionneurs  en  utilis a nt des  béliers  qua lifiés  et en
v enda nt leurs  filles .  E nfin ,  les  utilis a teurs  a chètent
des  a n im a ux  reproducteurs  chez  les  m ultip lica teurs .  

Contrôle de performances: 3 formules au choix

E n prem ier lieu ,  la  s é lection  des  m eilleurs  reproduc-
teurs  s e  fera  s ur ba s e des  contrôles  de perform a nces
réa lis és  en  ferm e.  L es  é lev eurs  ont 3  form ules  de
contrôle  de perform a nces  à  leur d is pos ition.  L es  é le-
v a g es  m ultip lica teurs  dev ront a u  m in im um  a dhérer à
la  « form ule é lev a g e » a lors  que les  é lev a g es  s élec-
tionneurs  dev ront a dhérer à  la  « form ule com plète ».

Formule reproduction :  les  in form a tions  recueillies
s ont les  m is es  en  lutte,  les  m is es - ba s  et les  m or-
ta lités  des  a g nea ux .  Un index  prolific ité  es t ca l-
cu lé.  L’é lev eur pourra  effectuer un  tri de s es  fe-
m elles  im productiv es .  Seuls 17 % des éleveurs ins -
crits  a dhérent à  cette form ule « s im plifiée ».

Formule élevage :  en  plus  des  contrôles  de la  for-
m ule reproduction,  une pes ée des  a g nea ux  es t
effectuée entre 2 1  et 4 2  jours  d’â g e,  perm etta nt

de reca lcu ler un  poids  à  3 0  jours  et
d’év a luer un  index  PAT  3 0  refléta nt la
v a leur la itière de la  m ère.  S ous  condi-
tions ,  l’é lev eur peut lu i- m êm e effec-
tuer la  pes ée.  L a  m a jorité  ( 72 %)  des
éleveurs a dhérents  a ux  UPR As  pa rtic i-
pent à  cette form ule.  Pour l’é lev eur,
a u- delà  du  ca lcu l de l’index ,  cette for-
m ule lu i perm et d’a da pter la  conduite
en lots  et les  ra tions  en  fonction  des
rés u lta ts  a ins i que d’orienter le  choix
des  a g nelles  de renouv ellem ent.

L e s  o r g a n is m e s  d e  s é le c t io n  à t r a v e r s  l 'E u r o p e  n e  fo n c t io n n e n t  p a s  to u s  à l ' id e n t iq u e .  L e  m o -
d èle  o v in  f r a n ça is  s ’a r t ic u le  a u to u r  d ’u n e  s t r u c tu r a t io n  p lu s  c o m p le x e  d e  la  s é le c t io n  q u e  la  n ô-
t r e ,  u n e  s t r u c tu r a t io n  im p o s a n t  l ’a m é lio r a t io n  g é n é t iq u e  p o u r  c e r ta in s ,  la  s im p le  in s c r ip t io n
p o u r  d ’a u tr e s .  U n e  s t r u c tu r a t io n  q u i  fo u r n it  é g a le m e n t  d a v a n ta g e  d ’in fo r m a t io n s  s u r  le  p o te n -
t ie l  g é n é t iq u e  d e  s e s  a n im a u x .

S o it  u n  m o d èle  q u i  v a u t  c e r ta in e m e n t  la  p e in e  d ’êtr e  c o n n u …

LLA SÉLECTION OVINE FRANÇAISE  ::
UUN SYSTÈME ORGANISÉ, RODÉ ET FONCTIONNEL ! 

Christel DANIAUX - FICOW

LES ÉLEVEURS INSCRITS SE STRUCTU-

RENT EN 3 TYPES EN FONCTION DE

LA FORMULE DE CONTRÔLE DE PER-

FORMANCES ADOPTÉE.



Formule complète :  en  plus  des
inform a tions  de la  form ule é le-
v a g e,  une pes ée des  a g nea ux
s era  effectuée entre 5 9  et 9 2
jours  d’â g e,  perm etta nt de ca l-
cu ler un  G MQ  3 0  - 7 0  et d’év a -
luer un  index  PAT  7 0  refléta nt le
potentie l de crois s a nce des
a g nea ux  ( intérêt des  pa tern ités
connu) .  11 % des éleveurs a dhé-
rents  prennent pa rt à  cette for-
m ule,  propre a ux  é lev eurs  s é-
lectionneurs .  C ’es t entre a utres
cette éta pe qu i v a  perm ettre de
chois ir les  futurs  reproducteurs
pa s s a nt à  l’éta pe s u iv a nte,  la
s ta tion  de contrôle  indiv iduel.  

G râ ce a u  log ic ie l O VAL L  de con-
trôle  de perform a nces ,  tout é lev eur ins crit peut a c-
céder directem ent à  tous  s es  rés u lta ts ,  à  des  ta -
blea ux  de bord d’indica teurs  déterm ina nts  pour la
conduite  de s on  troupea u ( inv enta ire,  reproduc-
tion,  crois s a nce,  g énéa log ies ,  index )  et à  des  com -
pa ra is ons  a v ec les  a utres  é lev eurs  pa rtic ipa nts .

Envie de devenir bélier « qualifié » ? Un petit
tour par la station de contrôle s’impose….

E n com plém ent a u  contrôle  de perform a nces  en
ferm e,  les  3 .5 0 0  m eilleurs  a g nea ux  de la  ba s e de
s élection  des  1 5  princ ipa les  ra ces  ov ines  entrent en
« s ta tion  de contrôle  indiv iduel».  I ls  s ont is s us  d’a c-
couplem ents  ra is onnés  entre les  pères  déjà  tes tés
fa v ora blem ent s ur des cenda nce et les  2 0  %  des
m eilleures  fem elles  de la  ba s e de s élection  ( « m ères
à  béliers  ») .  

E n  s ta tion  de contrôle  indiv iduel,  tous  ces  m â les
s ont pla cés  da ns  les  m êm es  conditions  ( env iron-
nem ent,  a lim enta tion…)  penda nt 8 6  jours ,  tem ps
néces s a ire  pour ex térioris er et com pa rer leurs  a p-
titudes  bouchères .  L es  a g nea ux  s ont com pa rés  à
l’intérieur d’une ba nde,  et cha que ba nde doit com -
prendre m in im um  5 0  m â les  nés  s ur 3  s em a ines
m a x im um  d’éca rt.  L es  jeunes  béliers  s ont a ins i
s oum is  à  des  contrôles  indiv iduels  ex ig ea nts  ( v i-
tes s e de crois s a nce,  poids  à  â g e- ty pe,  conform a -
tion,  éta t d’eng ra is s em ent) ,  contrôles  com plétés
a v ec la  m es ure en  v if pa r échog ra phie du  dév elop-
pem ent m us cu la ire  et de l’éta t d’eng ra is s em ent.  

Après  é lim ina tion  des  2 0  %  m oins  bons  da ns  les
s ta tions  de contrôle  indiv iduel,  les  jeunes  béliers

s ont qualifiés « Recommandés » et d iffus és  pour la
m onte na turelle .

Dernière étape : le testage sur descendance

E n com plém ent,   cha que a nnée,  les  2 0 0  m eilleurs
béliers  ( 1 0  à  5 0  pa r ra ce)  is s us  des  s ta tions  de con-
trôle  indiv iduel s ont tes tés  s ur des cenda nce.  L’ob-
jectif es t de déterm iner p lus  précis ém ent leur n i-
v ea u g énétique en  term es  d’a m éliora tion  des  qua li-
tés  bouchères  et/ou  des  qua lités  m a ternelles .

L e tes ta g e s ur des cenda nce pour a ptitudes  bou-
chères  com prend le  contrôle  de perform a nces  en
ex ploita tion  pu is  en  a telier d’eng ra is s em ent d’une
trenta ine d’a g nea ux  en  m oy enne pa r m â le tes té.

L es  critères  d’év a lua tion  a près  a ba tta g e concer-
nent le  poids ,  la  la rg eur et la  long ueur de ca r-
ca s s e,  le  ta ux  de rendem ent a ins i que la  confor-
m a tion,  l’étendue du  g ra s  ex terne,  l’im porta nce du
g ra s  interne,  la  cou leur et la  tenue du  g ra s .

F ina lem ent,  pour l’ens em ble des  ra ces  bouchères ,
s eu ls  les  1 0 0  m eilleurs  béliers rés is ta nts  à  la  trem -
bla nte et tes tés  s ur des cenda nce s ont qualifiés «
Améliorateurs Boucherie » (AMBO) et a g réés  pour
être diffus és  pa r ins ém ina tion  a n im a le.

D es  entrepris es  de S élection  tes tent ég a lem ent
leurs  béliers  s ur des cenda nce pour év a luer les  a p-
titudes  m a ternelles  ( prolific ité,  v a leur la itière)   de
leurs  filles .  C es  prog ra m m es  concernent 1 0 0 - 1 2 0
béliers  pa r a n .  L es  m eilleurs  béliers  s ont a lors  qua-
lifiés « Améliorateurs Elevage » (AMEL) ou « Améliora-
teurs Viande et Elevage » (ELITE).  
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L’élevage ovin français, le bout du tunnel
après une longue dégringolade ?

L es  a nnées  8 0  ont v u  s ’ins ta ller une chute im por-
ta nte des  effectifs  ov ins  en  F ra nce…chute qu i
s ’es t pours u iv ie  jus qu’en  2 0 1 0  ( F igu re  1 ) … E n 3 0
a ns ,  la  F ra nce es t pa s s ée d’un  ta ux  d’a uto- a ppro-
v is ionnem ent en  v ia nde ov ine de 8 0  %  à  s eu le-
m ent 4 5  %  a u jourd’hui1  !

L a  fa ute à  …? L’év olution  s ociolog ique de la  s ocié-
té  en  es t certa inem ent pa rtie llem ent -  v oir forte-
m ent -  res pons a ble… le  m étier d’é lev eur es t dur,
contra ig na nt et peu rém unéra teur…s oit tout ce qu i
fa it fu ir les  jeunes ,  et cette problém a tique n ’ira
que cres cendo.  Ma is  la  F NO  a ccus e ég a lem ent la
PAC  :  l’ins ta ura tion  des  a ides  directes  da ns  les
a nnées  8 0  s ’es t a ccom pa g née d’un  déla is s em ent
de la  technic ité,  la  prim e couplée
a s s ura nt la  renta bilité  s a ns  condi-
tion.  L e  découpla g e pa rtie l en
2 0 0 5  ( découpla g e à  5 0  %  pour la
F ra nce2 )  pous s a it le  v ice encore
plus  loin  :  la  prim e g a ra ntis s a it un
rev enu… m êm e en  l’a bs ence de
m outons  !  Au  lendem a in  de ce
découpla g e pa rtie l,  on  obs erv a it,
en  F ra nce,  une ba is s e des  effec-
tifs  de brebis  s upérieure à  5 %  !

E n  2 0 1 0 ,  l’es poir s em ble rena ître

:  la  production  de v ia nde ov ine s e s ta bilis e.  E n
2 0 1 1 ,  on  v oit m êm e m ieux  :  les  a ba tta g es  fra n-
ça is  ont été en  ha us s e pour la  prem ière fois  de-
puis  les  a nnées  8 0  ( + 3 % )  !

Pa r quoi s ’ex plique ce bila n  pos itif ?  C erta ine-
m ent pa r une a m éliora tion  de la  productiv ité  nu-
m érique… s oit une cons équence à  a ttribuer à  la
prim e recouplée de 2 0 1 0  et a u  prog ra m m e « R e-
conquête O v ine » m ené pa r la  F NO  qui m et l’a c-
cent s ur la  form a tion  des  é lev eurs  d’a u jourd’hu i
et de dem a in .  Toutefois ,  ce  bila n  pos itif s ’ex plique
a us s i pa r une a ug m enta tion  des  a ba tta g es  s u ite  à
la  s écheres s e de 2 0 1 1 … C e répit n ’éta it donc
peut- être que de courte durée… D ’a uta nt que
l’év olution  du  prix  des  a lim ents  en  2 0 1 2  forcera
certa ins  à  m ettre la  c lé  s ous  le  pa illa s s on…

La prime recouplée en 2010,
une question de philosophie 

H is toriquem ent,  la  prim e couplée à
la  brebis  ex is ta it da ns  cha que éta t
m em bre de la  C om m una uté E uro-
péenne et éta it ca lcu lée a nnuelle-
m ent a u  n iv ea u de l’E urope… elle
éta it donc identique en  F ra nce
qu’en  B elg ique que da ns  tout a utre
éta t m em bre.  E n  2 0 0 3 ,  la  rév is ion
de la  PAC  oblig e cha que éta t m em -

SSOUTIEN, DÉFENSE ET ENCADREMENT ::   

UNE POLITIQUE PAYANTE POUR L'ÉLEVAGE

OVIN FRANÇAIS !!
Christel Daniaux – FICOW

C e s  1 3  e t  1 4  a o ût  2 0 1 2 ,  la  F I C O W  r e c e v a it  Mo n s ie u r  S e r g e  P r é v e r a u d ,  p r é s id e n t  d e  la  F é d é r a -
t io n  N a t io n a le  O v in e  ( F N O )  e n  F r a n c e .  L ’o c c a s io n  d o n c  d e  p r é s e n te r  à n o s  é le v e u r s  w a l lo n s  le s
v is io n s  d ’a u j o u r d ’h u i  e t  d e  d e m a in  d e  la  F N O  q u a n t  à l ’é le v a g e  o v in  f r a n ça is ,  e n tr e  a u tr e s  d a n s
le  c a d r e  d e  la  r é fo r m e  d e  la  P A C  2 0 1 4 ,  a in s i  q u e  le s  d if fé r e n te s  a c t io n s  q u e  c e  p r in c ip a l  g r o u -
p e m e n t  d ’é le v e u r s  o v in s  a  p u  m e n e r  p o u r  le  b ie n  d e  s e s  m o u to n s . . .  L ’o c c a s io n  é g a le m e n t  p o u r
la  F I C O W  d ’in te r p e l le r  n o s  a u to r ité s  q u a n t  à l ’im p o r ta n c e  d ’u n  m a in t ie n  d e  l ’é le v a g e  o v in  e n
W a llo n ie ,  q u a n t  à s o n  p e r p é tu e l  é ta t  d e  s o u s - p r o d u c t io n  e t  q u a n t  à s o n  b e s o in  d ’êtr e  s o u te n u
d a v a n ta g e  q u ’à l ’h e u r e  a c tu e l le  p o u r  êtr e  m is  s u r  u n  p ie d  d ’é g a l ité  a v e c  le s  a u tr e s  s p é c u la t io n s
d ’é le v a g e .  P lu s  q u e  j a m a is ,  l ’é le v a g e  o v in  w a l lo n  n e  d o it  p a s  s o r t ir  p e r d a n t  d e  la  n o u v e l le  r é -
fo r m e  d e  la  P A C  2 0 1 4 … e t  s e u l  u n  p o s it io n n e m e n t  fo r t  d u  s e c te u r  à c e  s u j e t ,  te l  q u e  la  F I C O W
te n te  d e  l ’é ta b l ir  à s o n  n iv e a u ,  p e u t  y  a p p o r te r  u n e  lu e u r  d ’e s p o ir …
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1  C e  tau x  d ’au to- approv is ion n e m e nt e s t actu e lle m e nt de  1 3  %  pou r la B e lg iqu e .
2  L e  décou plage  a été total ( 1 0 0  % )  e n  B e lg iqu e .
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bre à  découpler la  prim e à  la  brebis  à  ha uteur m in i-
m a le de 5 0 % .  L a  F ra nce fa it le  choix  de découpler
a u  m in im um ,  s oit 5 0  %  découplé et 5 0  %  qui res -
ta ient da ns  la  prim e couplée à  la  brebis  ;  la  B elg i-
que,  qua nt à  e lle ,  décide de découpler tota lem ent :
chez  nous ,  l’a ncienne prim e à  la  brebis  es t entière-
m ent « redis tribuée » da ns  les  D PU et n ’es t  doréna -
v a nt p lus  a ucunem ent liée à  la  détention  de brebis .  

L e  s ecteur ov in  fra nça is  s urv it m a l a u  découpla g e :
il doit fa ire  fa ce à  une production  en  ba is s e cou-
plée à  une productiv ité  fa ib le  et à  des  coûts  de
production  à  la  ha us s e… Une s olution  de redres s e-
m ent s e doit d’être trouv ée ! L a  F NO  fa it a lors  le
cons ta t que l’UG B  ov in  es t économ iquem ent m oins
fa v ora ble que l’UG B  bov in ,  l’éca rt s e  ch iffra nt à
1 0 0  €/UG B .  Un a rg um ent choc pour que la  F NO  et
l’I nterprofes s ion  pu is s ent prétendre à  un  s outien
plus  fort de leur s ecteur et pu is s ent prendre leur
bâ ton de pèlerin  pour le  défendre.  L e  prem ier défi
fût de conv a incre les  a utres  s ecteurs … ce qu i fût
chos e fa ite  a v ec l’a v a l de la  F NS E A,  princ ipa l s y n-
dica t a g ricole  fra nça is ,  dont la  F NO  es t l’a ntenne «
ov in  ».  L e  s econd défi fût de s ’a dres s er a ux  ins ta n-
ces  na tiona les  et européennes ,  a v ec l’a ppui de la
F NS E A.  M.  B a rn ier,  Min is tre  de l’Ag ricu lture fra n-
ça is  de l’époque,  s ’es t m ontré s ens ible  à  ce bila n

économ ique peu fa v ora ble… R és u lta t :  1 2 5 0 0 0  m il-
lions  d’euros  ont été prélev és  des  8  m illia rds  d’a i-
des  PAC  a ttribués  à  la  F ra nce et,  dès  la  ca m pa g ne
2 0 1 0 ,  une prim e couplée de 2 4  euros 3  à  la  brebis
a  été ré ins ta urée.  L’a ttribution  de cette prim e cou-
plée a  été pos s ib le  g râ ce à  l’a ctiv a tion  de l’a rtic le
6 8  du  règ lem ent européen n°7 3 /2 0 0 9  qu i prév oit
l’a pplica tion  de m es ures  de s outien  pa rticu lières  à
l’a v a nta g e de s ecteurs  en  difficu lté 4.

Pourquoi la  s olution  de redres s em ent propos ée pa r
la  F NO  dev a it- e lle  pa s s er pa r une prim e recouplée
à  la  brebis  a lors  que la  m êm e F NO  décrie  les  pri-
m es  couplées  ins ta urées  da ns  les  a nnées  8 0  et le
tort qu’elles  ont ca us é a u  s ecteur?! M.  Prév era ud
s ’es t fortem ent ex prim ée à  ce s u jet :  une prime
couplée, oui... mais pas à n’importe quelle condition !

L a  renta bilité  s a ns  condition  et la  technique la is s ée
de côté,  c ’es t pour le  pa s s é ! Plus  que ja m a is ,  l’of-
fre  en  v ia nde d’a g nea u ne s u it pa s  la  dem a nde et
un  a telier ov in  renta ble  néces s ite  une m a îtris e  de
cha cun de s es  pos tes … la  prim e recouplée a  donc
été a s s ortie  d’une conditionna lité  :  un  seuil de pro-
ductivité minimal es t ex ig é ( 0 , 6  en  2 0 1 1  ;  0 , 7  en
2 0 1 2  ;  0 , 8  en  2 0 1 3 ) .  E ntre nous  s oit d it,  la  produc-
tiv ité  num érique d’a u jourd’hu i es t in férieure à  celle
d’il y  a  3 0  a ns …une a berra tion  à  l’encontre de toute
év olution  des  techniques  et de la  s ociété ! O utre la
condition  de productiv ité,  l’a ide n ’es t a cces s ib le
qu’a ux  troupea ux  détena nt minimum 50 ovins.

U n  s e c te u r  fo r t  p o u r  u n  p r ix  fo r t

L a   prim e recouplée dev a it ég a lem ent fa ire  fa ce à
un s econd enjeu  :  il ne fa lla it pa s  que la  prim e
pa y ée a ux  é lev eurs  profite  a ux  m a illons  en  a v a l. . .
L a  s olution  pour a tte indre cet objectif:  lier la prime
à une condition de contractualisation.  D e fa it,  s a tis -
fa ire  à  la  s eu le  condition  de productiv ité  ne donne
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FIGURE 1 - EVOLUTION DU CHEPTEL REPRODUCTEUR EN FRANCE

(bre b is  e t agn e lle s  s aillie s )

S o u r c e :  http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/2011-
lannee-economique-ovine-perspectives-2012.html
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L a  F ra nce en  2 0 1 1 ,  c ’es t a pprox im a tiv em ent
2 2 0 0 0  élev eurs  ov ins  profes s ionnels  ( > 5 0  têtes )
pour un  tota l de 4 2 0 0 0 0 0  brebis  et a g nelles  a lla i-
ta ntes  a v ec un  effectif m oy en da ns  ces  ex ploita -
tions  de 2 3 0  a g nea ux  produits  / ex ploita tion.  C e
cheptel ov in  fra nça is  a  v u  s es  effectifs  fondre jus -
qu’en  2 0 1 0 ,  ex ception  fa ite  pour les  brebis  la itiè-
res ,  s pécu la tion  à  forte v a leur a joutée…

EE NN   22 00 00 99 ,,   LL ’’ AA RR GG UU MM EE NN TT   CC HH OO CC   DD EE   LL AA   FF NN OO   EE NN   FFAAVV EE UU RR   DD ’’ UU NN   RR ÉÉ--

ÉÉQQ UU II LL II BB RR AA GG EE   DD EE SS   PP RR II MM EE SS   OO CC TT RROOYY ÉÉ EE SS   EE TT   ÀÀ   LL AA   BBAA SS EE   DD EE   LL AA   PP RR II MM EE

RR EECC OO UU PP LL ÉÉ EE   DD EE   22 00 11 00   ::   EE NN TT RR EE   UU GG BB   OOVV II NN   EE TT   UU GG BB   BB OOVV II NN ,,   II LL   YY   AA

ÉÉCC AA RRTT   DD EE   11 00 00   €€ // UU GG BB   EE NN   DD ÉÉ FFAAVV EE UU RR   DD EE   LL ’’ OOVV II NN ..

EE NN   22 00 11 22 ,,   LL AA   FF II CC OOWW   MM OO NN TT RR EE   QQ UU ’’ ÀÀ   LL ’’ ÉÉCC HH EE LLOO NN   WWAA LL LLOO NN ,,   CC EE TT

ÉÉCC AA RRTT   SS EE   CC HH II FF FF RR EE   ÀÀ   33 11 22     €€ // HH AA ,,   SS OO II TT   22 00 88   €€ // UU GG BB5     !!   

3  Prim e  de  2 1  € +  prim e  de  3  €,  s ou s  ce rtain e s  con d ition s .
4  C ’e s t v ia ce  m êm e  artic le  6 8  qu e  la B e lg iqu e  attribu a u n e  prim e  cou plée  à l’h e rbe  au x  bov in s  e n  2 0 1 1  et à tou s  le s  ru m in ants  e n  2 0 1 2 .
5  E s tim ation s  ém an ants  de  la F I C O W,  s u r bas e  de  la m arge  forfaitaire  m oy e n n e  de s  s u rface s  fou rragère s  n on  affe ctée s  à la produ c-

tion  laitière  ( s oit m ajoritaire m e nt la m arge  dégagée  par l’élev age  bov in  allaitant) ,  s u r bas e  d ’u n e  ch arge  de  1 , 5  v ach e  allaitante  par
h a et s u r bas e  d ’u n e  étu de  m e n ée  par la F I C O W et portant s u r le s  rev e n u s  2 0 0 6  de  1 8  élev e u rs  ov in s  wallon s  à e ffe ctifs  im portan ts .  



droit qu 'à  une prim e de 2 1  euros  pa r brebis ,  et non
2 4  com m e m entionné précédem m ent.  L es  3  euros
s upplém enta ires  ne s eront octroy és  qu 'à  condition
que l'é lev eur s ’eng a g e à  org a nis er la  com m ercia li-
s a tion  de s a  production,  à  s a v oir qu ’il doit s ’eng a -
g er pa r contra t à  com m ercia lis er a u  m oins  5 0  %
de s es  a g nea ux   a uprès  d’un  m a x im um  de trois
a cheteurs  ( des  dis pos itions  s pécifiques  ont été
prév ues  pour la  v ente s ur les  m a rchés ,  la  v ente en
circu it court et la  v ente à  un  eng ra is s eur) .  I l doit
a us s i fourn ir un  prév is ionnel de m is e en  m a rché de
s a  production  d’a g nea ux  de boucherie  a ux  opéra -
teurs  a v ec qu i il a  contra ctua lis é  et dés ig ner un  de
ceux - c i pour en  in form er I nterbev  O v ins  ( As s oc ia-
tion  Nation ale  I nte rprofe s s ion n e lle s  du  B étail e t de s
V ian de s  – s e ction  ov in e ) ,  en  cha rg e du  s u iv i de la  fi-
lière ov ine fra nça is e.  Précis ons  que cette contra c-
tua lis a tion  n 'es t pa s  forcém ent s y nony m e  de coo-
péra tiv e de producteurs  :  un  contra t peut être con-
c lu ,  pa r ex em ple,  a v ec un  m a rcha nd.

E t l'objectif es t p lus  qu 'a tteint :  non s eu lem ent le
prix  pa y é à  l'é lev eur a u  k ilo de ca rca s s e n 'a  pa s  d i-
m inué m a is  m ieux . . . il a  a ug m enté! L e prix offert à
l'é lev eur fra nça is  es t le plus élevé de toute l'Europe,
s e  s itua nt a ctuellem ent entre 6 , 5  et 8 , 3  euros /k g
ca rca s s e en  fonction  du  m om ent de l’a nnée (F igu re
2 ).  C ’es t s a ns  nu l doute l’ins ta ura tion  du  prév is ion-
nel de s ortie  des  a g nea ux  qu i a  perm is  de renfor-
cer le  prix  a u  k ilo de ca rca s s e…ca r,  com m e pa r-
tout,  c ’es t l’offre  et la  dem a nde qu i font le  prix …

E n 2 0 1 2 ,  8 5 %  des  é lev eurs  détena nt plus  de 5 0

brebis  -  s oit ceux  qu i s ont é lig ib les  a ux
prim es  -  bénéfic ia ient de la  prim e a ddi-
tionnelle  de 3  euros .  R és u lta t:  la  con-
tra ctua lis a tion  et s es  prév is ionnels
d'a g nea ux  fin is  ont redonné du  pouv oir
et de l'économ ie à  l'é lev eur fa ce a u
m a illon  de la  d is tribution! L a  prim e
"B a rn ier" a  donc réus s i à  s 'a tta quer à
un problèm e s tructurel et à  r e d o n n e r
le  p o u v o ir  d u  p r ix  à l 'a g r ic u lte u r .

Q ui p lus  es t de perm ettre un  prix  fort,  la
contra ctua lis a tion  perm et ég a lem ent une
ra tiona lis a tion  des  coûts  et des  outils  de
fonctionnem ent,  perm etta nt d’offrir un
produit com pétitif s ur le  m a rché tout en
offra nt un  prix  correct à  l’é lev eur.  E lle
perm et ég a lem ent une plus  forte tra ns -
pa rence des  prix  du  m a rché,  ce qu i pro-
fite  à  tous ,  y  com pris  à  ceux  ne contra c-
tua lis a nt pa s .  Précis ons  encore que la

contra ctua lis a tion  a ide a u  s erv ice de ra m a s s a g e
en ferm e,  la rg em ent dév eloppé en  F ra nce.

L e  p r ix  es t un  é lém ent fonda m enta l pour la
F NO…non pa s  qu’il s oit l’é lém ent déterm ina nt du
rev enu de l’ex ploita tion  m a is  b ien  pa rce qu’il
cons titue un  in c ita n t  fo r t  à la  p r o d u c t io n ,  de
pa r s on  a s pect concret / v is ib le.  E t l’ex périence
v ois ine le  prouv e :  en  G ra nde- B reta g ne,  une a ug -
m enta tion  du  prix  a u  k ilo de ca rca s s e a  conduit à
cha que repris e  à  une a ug m enta tion  du  nom bre
d’a g nelles  ;  en  Nouv elle- Z éla nde,  la  s itua tion  es t
a na log ue :  depuis  2  a ns ,  le  cheptel es t à  nouv ea u
en ple ine a ug m enta tion,  ceci corres ponda nt à
une a ug m enta tion  du  cours  de la  v ia nde
d’a g nea u fa is a nt s u ite  à  une a ug m enta tion  de la
dem a nde m ondia le  en  v ia nde d’a g nea u.  

E t a u jourd’hu i,  en  F ra nce,  une s ta bilis a tion  v oir un
renforcem ent du  prix  offert ne peut pa s s er que pa r
une offre  réponda nt m ieux  à  la  dem a nde…s oit une
offre  entre a utres  p lus  a bonda nte pu is que la  de-
m a nde s tructurée dépa s s e la rg em ent l’offre… Un ef-
fet boule de neig e s ’offre  donc à  la  production  ov ine
fra nça is e :  un  prix  a u jourd’hui fort dev ra it inc iter à
produire plus  et produire plus  dev ra it conduire à
s on tour à  une s ta bilis a tion  v oire  à  une a ug m enta -
tion  du  prix  offert,  cette  a ug m enta tion  dev a nt donc
elle  a us s i à  s on  tour boos ter la  production…C eci du
m oins  en  théorie  et jus qu’à  une certa ine lim ite  où
l’offre  répondra it trop fa c ilem ent à  la  dem a nde
( m a is  a v ec un  ta ux  d’a uto- a pprov is ionnem ent de
4 5  % ,  l’a g nea u loca l a u  s ein  du  m a rché fra nça is  a
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FIGURE 2 - EVOLUTION DU  PRIX PAYÉ À L’ÉLEVEUR (e n  €/1 0 0 kg carcas s e ) AU

SEIN DES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

L es  é lev eurs  ov ins  fra nça is  s ont pa rm i les  é lev eurs  européens
les  m ieux  rém unérés ,  dépa s s a nt la rg em ent le  prix  européen
m oy en a u  m êm e titre  que leurs  v ois ins  a llem a nds  et es pa g nols .
L a  B elg ique,  qua nt à  e lle ,  s e  s itue tout en  ba s  de l’échelle  re-
prés entée… s eu le  la  R oum a nie lu i éta nt ( la rg em ent)  in férieure.
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encore une certa ine m a rg e de prog res s ion…) .

Précis ons  a us s i,  com m e l'a  fortem ent s ou lig né M.
Prév era ud,  que la  réus s ite  de ce s y s tèm e repos e
ég a lem ent s ur un  a pprov is ionnem ent en  a g nea ux
cons ta nt tout a u  long  de l'a nnée,  la  c lientèle  de la
dis tribution  s e dev a nt d 'être fidélis ée à  l'a g nea u
fra nça is .  L a  pra tique du  dés a is onnem ent res te
donc de prem ière im porta nce.

R es te pour la  F ra nce à  réus s ir à  s tructurer ég a le-
m ent le  m a rché m us ulm a n et s es  énorm es  dé-
bouchés …

Pas de prix sans technique

O n l’a  d it et on  le  redit…ce prix  fort
d'a u jourd'hu i ne pourra  s e m a inte-
n ir dem a in  que s i l'offre  continue à
s e s ta bilis er v oire  m êm e -  le  rêv e
es t perm is  pour nos  a m is  fra nça is
-  a ug m ente.  C ette s ta bilis a tion  de
la  production  de v ia nde d'a g nea u
doit certa inem ent pa s s er pa r un
bond da ns  les   é lev eurs  – ca ndi-
da ts  à  l’ins ta lla tion  m a is  e lle  peut
a us s i com pter s ur une a m éliora -
tion  de la  productiv ité  num érique,
telle  que l'im pos e la  prim e à  la
brebis  v ia  s es  conditionna lités .  

L a  productivité numérique es t g a -
ra nte d’une a ug m enta tion  de l’offre
( da v a nta g e d’a g nea ux  produits )  m a is  a us s i et s ur-
tout de la  bonne pérennité  de l’é lev a g e ov in  pu is -
qu’elle  es t le  premier facteur déterminant la marge
brute d ’un  a telier ov in  ! E t a u- delà  des  dis cus s ions
de prim es ,  c ’es t b ien  la  renta bilité  de l’é lev a g e
ov in  qu i es t a u  cœur de toutes  les  préoccupa -
tions …tout doit être  m is  en  œuv re pour que l’é le-
v a g e ov in  s oit rem is  s ur des  ra ils  économ iques  !

L a  prim e a s s ure donc un  prix  fort m a is  pos e ég a le-
m ent de bonnes  ba lis es  pour le  futur,  en  inc ita nt à  la
technic ité  et en  a s s ura nt une renta bilité  s e  repos a nt
s ur d’a utres  piliers  que la  s eu le  prim e elle- m êm e.

Plus  que ja m a is ,  il a ppa ra ît que tout s e  tient :  la
prim e s ous  s a  form e a ctuelle  a  perm is  un  reg a in
de technique et un  renforcem ent du  prix ,  la  tech-
n ique es t néces s a ire  a u  prix  et les  3  – p r im e ,

p r ix  e t  te c h n iq u e  – s ont néces s a ires  à  la  renta -
bilité ,  à  la  v ia bilité  et a u  dév eloppem ent de l’é le-
v a g e ov in .  L a  réus s ite  d’a u jourd’hu i et de dem a in
de l’é lev a g e ov in  fra nça is  peut donc être repré-
s entée à  l’a ide d’un  t r é p ie d  où un  pied es t s y m -
bolis é  pa r la  prim e s pécifique,  un  s econd pa r le
prix  et un  trois ièm e pa r la  technique.  E t com m e
tout ta bouret à  3  p ieds ,  s i un  des  pieds  s ’écroule,
c ’es t l’ens em ble de la  s tructure qu i s ’effondre !

U n  é le v a g e  q u i  s u r fe  s u r  la  v a g u e  d e
l ’é v o lu t io n

L'é lev a g e ov in  fra nça is  es t en  ple ine
m uta tion  g énéra tionnelle ,  s ociolo-
g ique et technolog ique.  L a  F NO,
entre a utres  v ia  s on  prog ra m m e de
R econquête O v ine6 ( v oir http : //
www.re con qu ete - ov in e . fr) ,  tente de
répondre à  s es  cha ng em ents  et
s urtout d 'y  prépa rer les  é lev eurs  et
ca ndida ts  é lev eurs .  L e  m onde a g ri-
cole  et encore plus  pa rticu lièrem ent
le  m onde de l’é lev a g e D O I T  E V O -
L UE R …et le  m onde ov in  fra nça is  es t
a u jourd’hu i déca pa nt de pa r s on  in -
nov a tion  et s a  rupture a v ec les
s chém a s  tra ditionnels  d’é lev a g e.  

Cap sur la productivité numérique 

S i un  prix  fort n 'es t pa s  s a ns  lien
a v ec la  renta bilité  de l'a te lier ov in  fra nça is ,  il a  été
prouv é que la  productiv ité  num érique 7 es t le  pre-
mier levier technique d’amélioration du revenu. . .  L a
FNO  form e et in form e donc à  ce s u jet. . .  :  « Pou r
u n  trou pe au  de  2 0 0  bre b is ,  pou r 0 , 1 5  point de
produ ctiv ité e n  p lu s ,  le  produ it s ’accroît de  2 2 0 0  €
s oit +  1 5 7 0  € de  s olde  s u r coût alim e ntaire  ».

L a  s élection  ne doit pa s  s e  lim iter à  l’a ppa rence
phy s ique des  a n im a ux  m a is  doit porter s ur de
réelles  v a leurs  g énétiques … Aujourd’hu i,  une poli-
tique inc ita tiv e es t m enée en  fa v eur de l’utilis a -
tion  des  outils  g énétiques  à  la  d is pos ition  de l’é le-
v eur,  et entre a utres  l’index  de prolific ité  qu i tra -
du it le  potentie l de productiv ité  num érique et des
a utres  v a leurs  d’é lev a g e.  E t les  a pports  de la  g é-
nétique n ’en  s ont qu’à  leurs  débuts  pu is que la
g énom ique entre en  é lev a g e ov in .

LA VIABILITÉ DE LA SPÉCULATION

OVINE EST SOUMISE À LA THÉORIE

DU TABOURET À 3 PIEDS… PRIME,
PRIX ET TECHNIQUE SONT TOUS LES

3 TOUT AUTANT INDISPENSABLES !  

6 L e  program m e  fran çais  « R e con qu ête  O v in e  » e s t,  e ntre  au tre s ,  u n e  p late - form e  d ’appu i te ch n iqu e  ( ex e m ple s  :  trav aille r s u r la m aîtris e
de s  coûts  de  produ ction  qu i s ’étale nt au jou rd ’h u i s u r u n e  éch e lle  allant de  6  à 1 1  € / kg  carcas s e ,   in s is te r s u r le s  n otion s  d e  produ ctiv ité

n u m ériqu e  ou  e m ploi de  la gén étiqu e , …)  ain s i qu ’u n  program m e  in c itant à l’in s tallation .
7  Produ ctiv ité n u m ériqu e  =  n om bre  d ’agn e au x  com m e rc ialis ab le s  par fe m e lle  m is e  à la lu tte .
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C a p  s u r  le s  é n e r g ie s  r e n o u v e la b le s

L’é lev a g e es t un  m étier d’a v enir…pa rce qu’il contri-
bue à  nourrir la  p la nète,  pa rce qu’il crée de l’em -
ploi,  m a is  a us s i pa rce qu’il répond à  la  dem a nde de
la  s ociété ! Au- delà  des  a ccus a tions  de pollueur te-
nues  pa r une fra ng e de la  popula tion  ( et m enées
entre- a utres  pa r les  m ouv em ents  « a nti- v ia nde »)  et
qu i s ont à  re la tiv is er en  ce qu i concerne les  ém is -
s ions  de g a z  à  effet de s erre pa r les  m odes  d’é le-
v a g e s ous  nos  la titudes ,  l’é lev a g e es t un  énorm e
pourv oy eur potentie l d ’énerg ie  renouv ela ble  !

C ouv rir l’ens em ble des  bâ tim ents  d’é lev a g e de pa n-
nea ux  photov olta ïques  et recy cler les  déchets  de
l’é lev a g e et a utres  s ous - produits  da ns  un  s y s tèm e
de bio- m étha nis a tion… v oilà  de quoi réellem ent
fa ire  de la  concurrence a ux  centra les  nucléa ires  !

L e prés ident de la  F NO  a  pers onnellem ent intég ré
s on ex ploita tion  ov ine da ns  un  g roupem ent a g ri-
cole  à  fina lité  énerg étique.  Propos er une produc-
tion  énerg étique produite  pa r pa nnea ux  s ola ires
cons équente en  s e reg roupa nt entre a g ricu lteurs
d’une m êm e rég ion  perm et une s olide ba s e de
nég ocia tion  a v ec les  s ociétés  é lectriques … D a ns  le
ca s  prés ent,  la  production  d’énerg ie  perm et de fi-
na ncer 8 0  %  du  nouv ea u bâ tim ent,  tout en  con-
tenta nt la  dem a nde et les  bes oins  de la  s ociété !

L’é lev a g e a  encore une g ra nde m a rg e de prog res -
s ion  pos s ib le  da ns  ce dom a ine…

C a p  s u r  le s  fe m m e s

S i depuis  quelques  décennies ,  l’ex ploita tion  a g ri-
cole  ne fa it p lus  v iv re le  couple et que m ons ieur
tient l’ex ploita tion  a g ricole  penda nt que m a da m e
tra v a ille  à  l’ex térieur,  la  s itua tion  tend tout douce-
m ent à  s ’inv ers er en  é lev a g e ov in… 

Pa rm i les  jeunes  ins ta llés  fra nça is ,  on  note de plus
en  plus  de fem m es … L’é lev a g e ov in ,  une s pécu la -
tion  m oins  lourde phy s iquem ent que le  bov in ,  a p-
pa ra ît com m e une a ctiv ité  toute ta illée pour la
fem m e dés ira nt dév elopper une a ctiv ité  profes s ion-
nelle  à  la  m a is on.  E t pour la  fem m e d’a u jourd’hu i
qu i continue à  m a jorita irem ent s ’occuper des  cha r-
g es  m éna g ères  et fa m ilia les ,  chercher à  tra v a iller
chez  s oi es t une tenda nce s ociéta le  en  ple in  redé-
v eloppem ent.  Av ec l’é lev a g e ov in ,  m a da m e à  la
m a is on et m ons ieur à  l’ex térieur,  c ’es t pos s ib le… et
c’es t certa inem ent un  a tout de l’é lev a g e ov in  à
m ettre en  a v a nt pour s on  dév eloppem ent !

C a p  s u r  le s  c é r é a l ie r s

Aujourd’hu i,  les  ba s s ins  de dév eloppem ent de l’é le-
v a g e ov in  fra nça is  év oluent… et un  dy na m is m e de
plus  en  plus  m a rqué es t obs erv é chez … les  céréa -
liers  ! D e fa it,  ce  n ’es t pa s  un  s ecret…le prix  des  a li-
m ents  ba ttent des  records  ! C eux  qu i les  produis ent
s a v ent donc produire de la  v ia nde à  m oindre coût !

Ma is  a us s i,  et de plus  en  plus ,  les  céréa liers
v oient là  une belle  fa çon de v a loris er leurs  inter-
cu ltures  qu i s erv a ient a utrefois  un iquem ent
d’a m endem ent a u  s ol,  perm etta nt a u jourd’hu i de
produire de la  v ia nde ov ine à  un  coût res treint là
où les  c la s s iques  é lev eurs  en  m ono- s pécula tion
ont de plus  en  plus  de m a l à  fa ire  fa ce à  la  fla m -
bée du  cours  des  a lim ents  concentrés  et des
fourra g es  ! L’é lev a g e ov in  chez  les  céréa liers ,
c ’es t de l’é c o lo g ie  in te n s iv e  :  m oins  d’intra nts ,
v a loris a tion  des  intercu ltures  et C I PAN 8,  et pro-
duits  s upplém enta ires  ( v ia nde d’a g nea u,  la ine) ….
E t l’écolog ie  intens iv e,  c ’es t pa y a nt !

B ref,  a u jourd’hu i,  toutes  s pécu la tions  d’é lev a g e
confondues ,  le  plus fort développement s ’obs erv e
a u n iv ea u de l’ex ploita tion  ov ine da ns  les  zones
céréalières à + de 10 T / ha ! Pa ra llè lem ent,  un  g lis -
s em ent du  cheptel ov in  fra nça is  s ’obs erv e du  s ud
v ers  le  nord :  les  effectifs  d im inuent da ns  le  s ud
de la  F ra nce a lors  qu’ils  a ug m entent da ns  le  nord.

R é fo r m e  d e  la  P A C  2 0 1 4  e n  F r a n c e …
u n  c o n t in u u m

Pour le  s ecteur ov in  fra nça is ,  la  future politique
d’a ides  à  l’a g ricu lture dev ra it a v a nt tout ten ir en
un m ot :  continuum ,  du  m oins  en  ce qu i concerne
les  prim es  s pécifiques  a u  s ecteur ov in .  

Plus  que ja m a is ,  le  s ecteur ov in  fra nça is  tient à
m a inten ir une a ide couplée à  la  brebis …a fin  que les
ov ins  ne s oient pa s  rem pla cés  pa r des  céréa les .

L e  r e n o u v e l le m e n t ,  u n  d é f i  m a j e u r  !

Aujourd’hu i,  la  prem ière préoccupa tion  des  fra nça is
n ’es t donc plus  d’être s outenus  m a is  es t b ien  tout
a utre :  la moitié des éleveurs ovins ont la cinquantaine
bien passée… le  nom bre d’ex ploita tions  à  rem ettre
da ns  les  5  a nnées  à  v en ir s era  donc très  critique !

E t les  ly cées  a g ricoles  s ont v ides  de nouv ea ux

8  C I PAN :  C u ltu re  inte rm édiaire  p iège  à n itrate
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élev eurs … contra irem ent à  la  p o l it iq u e  d ’in c ita -
t io n  à l ’in s ta l la t io n  qu i es t,  e lle ,  b ien  prés ente :
dév eloppem ent des  O v inpia des  ( concours  de jeu-
nes  berg ers )  et prés ence da ns  les  ly cées  a g rico-
les ,  créa tion  d’un  num éro té léphonique v ert « D e -
m ain  j ’élèv e  de s  bre b is  »,  k it péda g og ique en  li-
g ne « www. je dev ie n s be rge r.com  »,  tém oig na g es
et v idéos ,  enca drem ent des  ca ndida ts  é le-
v eurs , …tout es t m is  en  œuv re pour tenter le
m onde a g ricole  à  la  s pécu la tion  ov ine !

Ma is  l’é lev a g e en  g énéra l n ’a  a u jourd’hu i p lus  la
cote…trop a s treig na nt,  trop peu
renta ble,  et a us s i trop lourd fina n-
c ièrem ent lors  de l’ins ta lla tion.
C ’es t pourquoi,  en  pa ra llè le  a ux
politiques  c la s s iques  de m otiv a tion
à  l’ins ta lla tion  c itées  précédem -
m ent,  la  F NO  m et en  route cette
a nnée un  projet nov a teur pour fi-
na ncer des  projets  d’ins ta lla tion  en
ov in .  I l s ’a g it d’un  fonds d’investis-
sement,  a ppelé L a belia nce Ag ri,
cons is ta nt en  un  produit fina ncier
com pos é de fonds  propres  d’inv es -
tis s eurs  et propos é a ux  ba nques
contra cta nt des  prêts  a ux  é lev eurs
ov ins .  C e produit perm et de couv rir
jus qu’à  4 9 %  du ca pita l em prunté
pour une ex ploita tion.  Pour l’a g ri-
cu lteur,  ce  produit L a belia nce Ag ri
es t intéres s a nt pu is qu’il lu i perm et
un plus  fa ib le  endettem ent en  dé-
but d’ins ta lla tion.  L’é lev eur ins ta llé
depuis  quelques  a nnées  a ura ,  en
principe,  g a g né en  a is a nce fina n-
c ière et en  crédibilité  a uprès  de s a
ba nque.  I l pourra  a lors  ra cheter s es  pa rts ,  un  re-
tra it des  inv es tis s eurs  éta nt prév u  a u  bout de s ept
à  dix  a nnées .  Pour les  inv es tis s eurs  eng a g ea nt
leur a rg ent da ns  ce produit L a belia nce Ag ri,  il es t
ég a lem ent intéres s a nt pu is que leur pers pectiv e de
rém unéra tion  es t de 3  à  5 %  a v ec des  a v a nta g es
fis ca ux  à  la  c lef.  C e produit éta nt com pétitif pa r
ra pport a ux  m a rchés  fina nciers  ( oblig a tions ,  im -
m obilier,  etc . ) ,  les  inv es tis s eurs  ne dev ra ient pa s
m a nquer.  C e ty pe de produit a  déjà  fa it s es  preu-
v es  a uprès  des  m a rins  pêcheurs  qu i ont bes oin  de
fina ncem ents  im porta nts  pour a cheter leur pre-
m ier ba tea u.  L e rôle  de la  F NO  da ns  ce projet s era
de v érifier le  potentie l des  projets  d’ins ta lla tion  et
de s ’a s s urer ens u ite  de la  bonne s a nté de l’ex ploi-
ta tion  pour le  com pte des  inv es tis s eurs .

E v idem m ent,  ce  ty pe d’a ide à  l’ins ta lla tion  de-
m a nde une év olution  des  m enta lités  du  côté des
élev eurs … m a is  tous  les  d irecteurs  d’us ine ne
s ont pa s  non plus  propriéta ires  de leur us ine et
pa s s er pa r des  inv es tis s eurs  priv és  es t donc cer-
ta inem ent une s olution  !

Fa ce à  cette urg ence du  m a nque d’é lev eurs ,  les
politiques  dev ra ient s e  s ouv enir que le  m onde de
l’é lev a g e,  a u- delà  d’être indis pens a ble à  l’a lim en-
ta tion  hum a ine a ins i qu ’à  l’entretien  des  pa y s a -
g es  qu i s ont les  nôtres ,  c ’es t a us s i un  pourv oy eur

d’em plois  ( v étérina ires ,  a ba t-
toirs , …) ,  b ien  da v a nta g e que le
m onde des  céréa liers  qu i reprend
a ujourd’hu i les  terres  d’une bonne
pa rtie  des  ex ploita tions  ov ines  à
rem ettre…  Q ui p lus  es t,  c ’es t a us -
s i le  m onde de l’é lev a g e qu i fa it
v iv re celu i des  céréa liers …puis que
5 0  %  des  céréa les  produites  s er-
v ent à  nourrir le  béta il.

S i la  production  ov ine fra nça is e
dev a it s ’effondrer fa ute de repre-
neurs ,  c ’es t tout le  m onde ov in
fra nça is  qu i s ’écroulera it.  I l es t en
effet im pos s ible  d’a v oir une politi-
que forte du  prix  à  l’im a g e de
celle  a cquis e a u jourd’hu i lors qu’on
a ffiche un  ta ux  d’a uto- a pprov i-
s ionnem ent de – pa r ex em ple –
2 0 %  !. . .  E t,  pour fa ire  une pa ren-
thès e s ur un  tout a utre s u jet,  c ’es t
là  un  des  défis  m a jeurs  de la  pro-
duction  ov ine belg e / wa llonne….  

D e s  le ço n s  p o u r  le s  w a l lo n s …

D e pa r s a  ta ille  et s on  m oindre profes s ionna -
lis m e,  l’é lev a g e ov in  wa llon  es t peu  com pa ra ble à
s on v ois in  fra nça is … C e n ’es t pa s  pour a uta nt que
le  dis cours  de M.  Prév era ud n ’es t pa s  cha rg é
d’ens eig nem ents  que nous  dev rions  a pprofondir…
et s urtout a ppliquer a u  quotidien.

Force es t de cons ta ter que dès  le  dépa rt,  le  tré-
pied wa llon  es t p lus  que ba nca l… L a  technique
n’es t pa s  m a uv a is e bien  qu’à  réa cquérir pa r cer-
ta ins  qu i courent p lus  a près  les  prim es  qu’a près
la  productiv ité,  le  prix  es t dra m a tiquem ent ba s
pa r ra pport à  celu i du  m a rché européen et les  pri-
m es  s ont tota lem ent dés équilibrées  pa r ra pport à

L’INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉLE-
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d’a utres  s pécu la tions  d’é lev a g e,  e lles - m êm es  déjà
m a l en  point ques tions  renta bilité  et dura bilité…

C om m ençons  pa r la  problém a tique du  prix … Plus
que ja m a is ,  nous  s om m es  v ictim es  de notre
m a nque d’a utos uffis a nce.  C om m ent a ppliquer
une politique de prix  forte à  l’im a g e du  m odèle
fra nça is  a v ec un  ta ux  d’a utos uffis a nce de 1 3 %  ?
C ’es t certa inem ent la  prem ière ba rrière à  la
s tructura tion  de notre offre  et de notre prix . . . ce
n’es t pa s  pour a uta nt qu’a ucune ba rrière ne peut
être s urm ontée.

E ntre a utres ,  pens er contra ctua lis a tion  ne peut
que nous  s erv ir.  C ontra ctua lis a tion  s ig n ifia nt b ien
s ûr de dév elopper un  g roupem ent de producteurs
( à  l’im a g e de ce que fût O v idis  pa r le  pa s s é) ,
m a is  pouv a nt ég a lem ent s ig n ifier,  pa r ex em ple,  le
dév eloppem ent d’un  s y s tèm e de contra ctua lis a -
tion  a v ec les  m a rcha nds .  Aujourd’hu i,  notre offre
es t s i peu  s tructurée que,  m a lg ré des  v olum es  ri-
d icu lem ent petits  pa r ra pport à  la  dem a nde,  une
pa rtie  de notre offre  pa rt à  l’étra ng er…et nous  ne
pa rlons  pa s  là  des  a n im a ux  d’é lev a g e.

Pens er v is ib ilité  des  prix  dev ra it ég a lem ent être
une de nos  a utres  priorités .  C ’es t connu :  un
m a rcha nd n ’es t pa s  l’a utre et un  m êm e m a rcha nd
n’a  pa s  la  m êm e politique de prix  chez  Pa ul que
chez  J a cques … m êm e s i Pa u l et J a cques  ont des
effectifs  équiv a lents … "D es  prix  a ffichés " es t le
g a ra nt d’un  prix  p lus  jus te pour tous  ! L e  wa llon
dev ra it fa ire  fit de s on  indiv idua lis m e protection-
n is te  qu i ne le  s ert pa s ,  contra irem ent à  ce qu’il a
s ouv ent tenda nce à  croire  ! Un O bs erv a toire  des
Prix  pa y és  à  l’é lev eur pourra it être  rem is  en
pla ce,  et s urtout v u lg a ris é. . .

L es  fra nça is  nous  a nnoncent qu’un  des  piliers  de
la  réus s ite  de l’é lev a g e ov in  es t la  technic ité…
Ma is  quel es t le  n iv ea u de technic ité  de nos  é le-
v eurs  ? Aucun ne peut en  préjug er objectiv em ent
:  a bs ence de contrôle  des  perform a nces ,  a bs ence
d’ex ploita tion  des  données  ex is ta ntes ,  et m êm e,
le  p lus  s ouv ent,  pa s  de tenue de com pta bilité
technique ! Pour rechercher la  technic ité,  il s era it
im porta nt de préa la blem ent pouv oir la  m es urer.
Pens ons  a ux  rés u lta ts  d’ex ploita tion  que cha que
ex ploita nt fra nça is  a ffiche pour notre plus  g ra nd
intérêt lors que nous  les  v is itons …Toutefois ,  s ub-
jectiv em ent,  nous  res s entons  que la  technic ité
es t m oins  priorita ire  pour l’é lev eur wa llon  que pa r
le  pa s s é…et tout com m e les  fra nça is ,  nous  a ttri-
buons  cette ba is s e de technic ité  a u  rem pla cem ent

de la  prim e à  la  brebis  pa r les  D PU.  D om m a g e,
dom m a g e qua nd on  s a it que le  prem ier lev ier
d’a m éliora tion  du  rev enu de l’é lev eur es t cette
m êm e technic ité,  s urtout lors qu’elle  s ’ex prim e à
tra v ers  le  nom bre d’a g nea ux  com m ercia lis a bles …

Q ua nt à  l’é lev a g e innov a nt que tentent de m ettre
en pla ce les  fra nça is ,  nous  dev rions  y  pens er ég a -
lem ent :  coupler la  production  d’a g nea ux  a v ec
une production  énerg étique,  s ens ibilis er la  popu-
la tion  fém in ine à  l’é lev a g e ov in  ( et ca prin) ,  s ens i-
b ilis er les  cu ltiv a teurs  qua nt à  l’intérêt de v a lori-
s er leurs  cu ltures  C I PAN,  oblig a toires  chez  nous ,
pa r l’interm édia ire  d’une troupe ov ine, …

E nfin ,  le  prem ier chev a l de ba ta ille  des  fra nça is ,  à
s a v oir le  renouv ellem ent des  é lev eurs  ov ins ,  de-
v ra it être  le  nôtre ég a lem ent… en  l’eng loba nt
da ns  notre énorm e bes oin  de nouv ea ux  é lev eurs ,
bien  a u- delà  des  bes oins  en  renouv ellem ent ! Ac-
croître  le  cheptel ov in  wa llon  res te la  problém a ti-
que n°1 … Utopique ? Peut- être ? O u peut- être pa s
s i notre s pécu la tion  dev ena it un  rien  plus  a t-
tra y a nte ( m oy enna nt des  prim es  rééquilibrées )
pour,  pa r ex em ple,  les  é lev eurs  bov ins  la itiers
noy és  da ns  une problém a tique qu i ém a ne entre
a utres  de la  s urproduction  la itière belg e…

L a  p o s it io n  d e  la  F I C O W  p o u r  u n  é le -
v a g e  o v in  w a l lo n  e n  d é v e lo p p e m e n t

S i la  F I C O W dés ire  tra v a iller a v ec et pour les  é le-
v eurs  a u  dév eloppem ent des  points  c ités  précé-
dem m ent,  e lle  s ’es t jus qu’à  prés ent s urtout pen-
chée s ur le  v olet « prim es  »,  da ns  une a ctua lité  où
il es t ques tion  d’une réform e profonde de la  PAC .

L a  dém a rche de la  F I C O W fût s im ila ire  à  celle
m enée en  F ra nce :  e lle  a  a v a nt tout v oulu  ch iffrer
le  dés équilibre fina ncier pouv a nt ex is ter entre la
s pécula tion  bov ine a lla ita nte et ov ine a lla ita nte.
S ur ba s e d’une étude m enée pa r la  F I C O W et
porta nt s ur les  rev enus  2 0 0 6  de 1 8  é lev eurs
ov ins  wa llons  à  effectifs  im porta nts ,   il s ’a v ère
que,  hors  prim es ,  pa r ra pport à  l’é lev a g e bov in
a lla ita nt,  l’é lev a g e ov in  a ffiche un  d é f ic it  d e
m a r g e  b r u te  d e  3 1 2  €/ h a  o u  2 0 8  €/ U G B  o u
encore 2 5  €/ b r e b is  ou  a g nelle  reproductrice.
C et éca rt ne fa it que s e creus er une fois  que les
prim es  s ont cons idérées ,  la  v a che a lla ita nt béné-
fic ia nt d’une prim e couplée s pécifique en  plus  des
D PU,  la  brebis  a lla ita nte ne dis pos a nt que des
D PU ( F igu re  3 ) .
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L a  F I C O W a  donc é la boré 4  s céna rios  de rééquili-
bra g e des  a ides  a ttribuées  à  la  s pécu la tion  ov ine
/ ca prine.  L e  princ ipe s era it de c o n v e r t ir  une
pa rtie  ou  la  tota lité  de la  p r im e  c o u p lé e  « v a -
c h e  a l la ita n te  » e n  « p r im e  à l ’h e r b e  » bénéfi-
c ia nt à  l’ens em ble des  s pécu la tions  d’é lev a g e
liées  à  l’herbe e t/ o u  e n  p r im e  s p é c if iq u e  à la
b r e b is / c h èv r e .  Tous  ces  s céna rios  v ous  ont été
prés entés  en  déta ils  da ns  F ilière O v ine et C a prine
n°4 1  ( « Un e  prim e  cou plée  pou r le s  ch èv re s  e t le s  bre b is  e n
2 0 1 4  ? R e n contre  av e c  le  Min is tre  de  l’Agricu ltu re ,  Mon s ie u r
C arlo D i Anton io »,  page s  3  – 7 )  et ont été prés entés
a u  Min is tre  D i Antonio en  a v ril 2 0 1 2 .

E n  a oût 2 0 1 2 ,  a u  lendem a in  de la  conférence
donnée pa r M.  Prév era ud et re la tée da ns  cet a rti-
c le ,  la  F I C O W recev a it,  en  com ité plus  res treint,
les  représ enta nts  du  m onde a g ricole  wa llon  qu i
a v a it répondu prés ent a u  g ra nd com plet,  m a lg ré
la  da te es tiv a le  :  C a binet du  Min is tre  de l’Ag ricu l-
ture rég iona l,  M.  D i Antonio ;  D irection  de la  Poli-
tique a g ricole,  D G AR NE  ;  F WA ;  F UG E A.  Pa r leur
prés ence,  ces  a cteurs  ont m ontré leur ouv erture
a u s ecteur ov in… la  F I C O W reg rette qu’il n ’en  s oit
pa s  de m êm e pour le  m onde a g ricole  fla m a nd,
a y a nt décliné l’inv ita tion.  L e  C a binet du  Min is tre
de l’Ag ricu lture F édéra l,  Mm e L a ruelle ,  n ’a v a it pu
qua nt à  lu i être  prés ent m a is  a v a it m a rqué s on
intérêt pour notre s ecteur pa r la  prés ence de s on
chef de ca binet la  v eille ,  à  la  s oirée de prés enta -
tion  a ux  é lev eurs .

L ors  de cette réunion,  M.  Prév era ud a  tenu le
m êm e dis cours  de s ens ibilis a tion  a ux  problém a ti-
ques  s pécifiques  rencontrées  pa r le  s ecteur ov in
et les  d is cus s ions  s e s ont orientées  v ers  une pos -
s ib le  a ide a u  s ecteur ov in  wa llon  / belg e.  Une fois

encore,  la  F I C O W a  ins is té  s ur le  d ifférentie l de
renta bilité  entre l’é lev a g e ov in  a lla ita nt et bov in
a lla ita nt et s ur la  néces s ité  de rééquilibrer les  a i-
des  à  un  s ecteur de div ers ifica tion  en  s ous - pro-
duction  v ers us  un  s ecteur c la s s ique ple inem ent
a utos uffis a nt.  C onclus ion  :  le  m onde a g ricole  wa l-
lon  g énérique a  prom is  a u  m onde ov in  de réflé-
ch ir à  un  é la rg is s em ent de la  prim e couplée a c-
tuelle  a ux  ov ins  et a utres  s pécu la tions  à  l’herbe,
proba blem ent pa r un  g lis s em ent pa rtie l du  budg et
couplé « v a ches  a lla ita ntes  » v ers  un  pos te « s pé-
cu la tion  à  l’herbe,  y  inc lus  v a ches  a lla ita ntes  ».

Ma is  qu’en  s era - t- il réellem ent ? Q uel es t le  poids
des  v olontés  wa llonnes  fa ce a u  poids  des  v olon-
tés  na tiona les  ou,  b ien  pire  encore,  européennes
? Plus  de 2 7 0 0  propos itions  et rem a rques  ém a -
na nt des  2 7  pa y s  m em bres  ont été reçues  pa r la
C om m is s ion  européenne concerna nt ce projet de
réform e PAC  2 0 1 4  ! A  l’heure a ctuelle  où il es t
ques tion  que la  réform e de la  PAC  2 0 1 4  s oit re-
portée à  2 0 1 5 ,  rien  n ’es t encore certa in… Pourra -
t- on  encore m a inten ir des  prim es  couplées  à  une
s pécula tion,  et ce de l’ordre de m a x im um  2 0 %
des  prim es  a ttribuées  ? E t s i ou i,  nos  v ois ins  fla -
m a nds  s eront- ils  s ur la  m êm e long ueur d’onde
que nous  ? I l s e  des s inera it que ou i pour la  pre-
m ière ques tion  et non pour la  s econde… les  pri-
m es  couplées  dev a nt donc a u  m ieux  des cendre à
un pla fond de 1 5 %  du m onta nt tota l des  prim es
PAC .  D a ns  tous  les  ca s ,  ça  v a  donc fa ire  m a l a ux
v a ches  a lla ita ntes  belg es … Vont- ils  donc en  plus
la is s er une pa rt de leur g â tea u à  des  s ecteurs  de
div ers ifica tion. .? I ls  a ura ient intérêt s ’ils  v eu lent
a u  m ieux  défendre le  b ienfondé de l’a ide couplée
a uprès  de l’E urope… ty pe d’a ide ne fa is a nt pa s
l’una nim ité de tous … 

Le « différentiel ruminants » en Wallonie…  

22 € / brebis

Ovins allaitants Bovins allaitants

Marge brute + 312 € / ha

Aide couplée Aide couplée

DPU DPU DPU

Besoin de 25 € /brebis 

Couplage vache allaitante

Couplage « prime à 
l’herbe » pour tous

Ovins allaitants Bovins allaitants

Des pistes de développement…  
…vers un rééquilibrage des spéculations animales à l’herbe

1.
Couplage vache allaitante

Couplage tous ruminants

2.

FIGURE 3 – LE DIFFÉRENTIEL DE RENTABILITÉ ENTRE SPÉCULATIONS "BOVIN ALLAITANT" ET "OVIN ALLLAITANT" EN WALLONIE
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Christel Daniaux – FICOW

loppé ( I PAMPA la it de v a che,  I PAMPA eng ra is s eurs  de
jeunes  bov ins  à  pa rtir de v ea ux ,  I PAMPA v ia nde bov ine,
I PAMPA v ia nde ov ine, …) .  Pour les  filières  ov ines  et ca -
prines ,  il es t é la boré pa r l’I ns titut de l’E lev a g e.

G loba lem ent,  les  I PAMPA propres  à  cha que s pécu la tion
n’ont ja m a is  été a us s i ha uts  ! E t l’I PAMPA v ia nde ov ine

ne fa it pa s  ex ception.  E n
2 0 1 2  ( 1 2  dern iers  m ois
coura nt,  en  da te de no-
v em bre 2 0 1 2 ) ,  les  cha r-
g es  liées  à  l’é lev a g e ov in
ont a ug m enté de 6 , 8  %
pa r ra pport à  2 0 1 1  ! E t
ce pourcenta g e m onte à
3 9  %  pa r ra pport a ux
cha rg es  m oy ennem ent
cons a crées  à  la  produc-
tion  de v ia nde ov ine en
ja nv ier 2 0 0 5  ( Figure a) !

L es  princ ipa ux  é lém ents
res pons a bles  de cette
a ug m enta tion  s ont l’a ug -
m enta tion  du  prix  des
a lim ents  ( +  6 5  %  depuis

ja nv ier 2 0 0 5  et +  2 1  %  ces  1 2  dern iers  m ois ,  en  da te
de nov em bre 2 0 1 2 )  et l’a ug m enta tion  du  prix  de
l’énerg ie  ( +  7 9  %  depuis  ja nv ier 2 0 0 5  et +  3  %  ces  1 2
dern iers  m ois ,  en  da te de nov em bre 2 0 1 2 ,  s ur ba s e
d’un  indice 2 0 1 1  déjà  très  é lev é)  ( Figures b et c) .

C es  a ug m enta tions  du  coût des  m a tières  prem ières
s era ient res pons a bles  d’une chute prév is ionnelle  du
cheptel  de 5  à  6  %  en  2 0 1 2 .

L’I PAMPA ( I ndice des  prix  d’a cha t des  m oy ens  de pro-
duction  a g ricole)  es t un  indice fra nça is  s u iv a nt l’év olu-
tion  des  prix  des  biens  et s erv ices  utilis és  pa r les  ex -
ploita nts  da ns  leur a ctiv ité  a g ricole.  C es  biens  et s erv i-
ces  couv rent une m a jorité  des  cha rg es  opéra tionnelles
:  ca rbura nts ,  énerg ie,  a lim ents  a chetés ,  eng ra is ,  s er-
v ices  v étérina ires ,  entretien  du  m a térie l, … a ins i que
deux  biens  d’inv es tis s e-
m ent ( m a térie ls  et bâ ti-
m ents ) .   C erta ins  pos tes
ne s ont toutefois  pa s  in -
tég rés  da ns  cet indice
( tra v a ux  pa r tiers ,  fer-
m a g es ,  fra is  de pers on-
nel,  cha rg es  s ocia les ,
fra is  fina nciers  et im pôts
et ta x es )  et,  s e lon  la
production  cons idérée,
on  peut cons idérer que
l’indice IPAMPA englobe
environ 70 % de l’ensem-
ble des charges u tilis ées
pour déterm iner le  ré-
s u lta t coura nt des  ex -
ploita tions .  L a  pondéra -
tion  a ppliquée a ux  différents  pos tes  cons idérés  pour le
ca lcu l de l’I PAMPA es t tirée du  R és ea u d’I nform a tion
C om pta ble Ag ricole  ( R I C A)  et des  ex ploita tions  des
R és ea ux  d’E lev a g e ( dis pos itif pa rtena ria l entre l’I ns ti-
tut de l’E lev a g e et les  C ha m bres  d’a g ricu lture) .

L’I PAMPA tra duit donc l’évolution des coûts de production
via l’évolution du prix des charges qu ’il s u it.  I l couv re l’en-
s em ble des  productions  a g ricoles  ( bov in ,  ov in ,  ca prin , …)
et un  I PAMPA s pécifique à  cha que s pécu la tion  es t dév e-

FIGURE B. IPAMPA OVIN : ÉVOLUTION DE L’INDICE GÉNÉRAL

L’évolution des frais d’élevage expliquée par les indices IPAMPA:
le pic historique est atteint !

FIGURE C. IPAMPA OVIN : ÉVOLUTION DES SOUS-INDICES LES PLUS VOLATILS

FIGURE A. IPAMPA VIANDE OVINE : ÉVOLUTION DE L’INDICE GÉNÉRAL
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L es  a g nea ux  d’herbe de ra ces  loca les  a y a nt pâ turé
des  rés erv es  na turelles  s e  fin is s ent d iffic ilem ent pour
différentes  ra is ons  :  leur m a nque de conform a tion

v ia ndeus e,  leur fa ib le  crois s a nce a u  cours  de la  s a i-
s on  due à  la  fa ib le  v a leur des  pâ tura g es ,  l’â g e re la ti-
v em ent é lev é de ces  a g nea ux  et le  brus que cha ng e-

MMÉLANGES FERMIERS, SEMI-FERMIERS

OU CONCENTRÉS DU COMMERCE POUR

LA FINITION D’AGNEAUX D’HERBE

SEVRÉS 
--

RRÉSULTATS DE DEUX ESSAIS EN FERME

Pour répondre à certaines exigences du marché des agneaux de boucherie en matière de poids et d’état d’en-
graissement, de nombreux producteurs d’agneaux « d’herbe » rentrent leurs agneaux en bergerie lors du sevrage
et les « finissent » avec un aliment concentré.

Depuis plusieurs années, le prix des « concentrés complets » du commerce est en constante et nette augmenta-
tion, ce qui pénalise fortement la rentabilité de cette phase de finition. Le prix des aliments simples subit égale-
ment une augmentation mais elle est moindre. Ainsi la différence de prix entre un concentré du commerce et un
aliment composé par l’éleveur est de plus en plus substantielle. Ces mélanges peuvent parfois être moins bien
appétés qu’un concentré du commerce et moins sécurisants, mais leur compétitivité économique est renforcée
car ils offrent la possibilité diminuer les coûts de production.

Outre cet aspect purement économique, l’utilisation de mélanges - avec leurs caractéristiques propres - peut aussi cor-
respondre chez certains éleveurs à une conception personnelle du modèle agricole, avec notamment la recherche d’une
autonomie alimentaire accrue, à des engagements et à un faire-valoir auprès de certains acheteurs-consommateurs. 

Ainsi, certains privilégieront les « mélanges fermiers » constitués d’aliments produits en ferme ; d’autres opte-
ront pour une solution intermédiaire : un « mélange semi-fermier » plus simple à réaliser et qui consiste en une
céréale ou un mélange céréale-protéagineux souvent produits à la ferme et un « concentré complémentaire »
spécifique du commerce.

Un des écueils des mélanges contenant des proportions importantes de céréales ou de protéagineux est leur faible
teneur en calcium et leur haute concentration en phosphore (rapport Ca/P très bas), sources de lithiases urinaires
souvent fatales aux agneaux mâles. L’emploi de ces mélanges nécessite absolument une correction minérale voire
l’apport d’un acidifiant (comme, par exemple, le chlorure de calcium) et de sel pour faire boire les animaux. 

En 2010 – 2011, deux essais visant à comparer l’efficacité et la rentabilité de différents mélanges vis-à-vis d’ali-
ments du commerce ont été mis en place chez Bernard CONVIE et Valérie CALICIS, éleveurs ovins à Villers-sur-
Lesse et chez Marc et Sylvia LEQUEUX à Strainchamps. 

C. Delmotte(1), B. Convie(2), M. Lequeux(3)

( 1 )  D G AR NE ,  D G O 3 ,  D éparte m e nt du  D év e loppe m e nt -  ch arle s .de lm otte @s pw.wallon ie .be ;  ( 2 )  E lev e u r à V ille rs - s u r- L e s s e
 – jam bjou le @s k y n et.be  – 0 8 4 /3 8  7 8  3 9 ;  ( 3 )  E lev e u r à S train ch am ps  – m arc . le qu e u x @s k y n et.be  – 0 4 9 7 /2 7  2 9  1 6

--   EESSSSAAII  MENÉ  CHEZ  BB..   ET  VV..   CCOONNVVIIEE  --   CCAALLIICCIISS  --
AGRICULTURE  « BIO » - AGNEAUX DE RACES LOCALES PÂTURANT DES RÉSERVES NATURELLES
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m ent s im ulta né de plus ieurs  conditions  d’é lev a g e ( s e-
v ra g e,  log em ent,  rég im e a lim enta ire)  lors que le  trou-
pea u qu itte  les  rés erv es  et reg a g ne la  ferm e en  fin  de
s a is on.  I l n ’es t en  effet pa s  perm is  pa r le  ca h ier des
cha rg es ,  n i techniquem ent a is é  de com plém enter
prog res s iv em ent les  a g nea ux  da ns  les  rés erv es  pour
réa lis er une tra ns ition  a lim enta ire  bénéfique.

Pour ces  d ifférentes  ra is ons ,  la  période de fin ition
de ces  a g nea ux  es t cons idéra blem ent a llong ée et
de nom breus es  pertes  peuv ent être enreg is trées ,
a uta nt de critères  qu i hy pothèquent la  renta bilité  de
l’é lev a g e et peuv ent écorner s on  im a g e « na ture ».

B u ts  d e  l ’e s s a i

L es  é lev eurs  pra tiquent l’a g ricu lture biolog ique et
s ouha itent utilis er a u  m a x im um  des  a lim ents  pro-
duits  s ur l’ex ploita tion  et/ou  s ur des  ferm es  pro-
ches ,  pa rm i les quels ,  un  m éla ng e de tritica le,
a v oine,  pois  ( TA P ) .

I n itia lem ent,  l’es s a i a v a it pour but de com pa rer
différents  m odes  de fin ition:  

1.  tes ter des  m éla ng es  ferm iers  en  pha s e de fin ition  ;

2 .  tes ter la  pos s ibilité  d’une fin ition  da ns  les  pra i-
ries  p lus  riches  a utour de la  ferm e;

3 .  tes ter l’intérêt év entuel d’une période de tra n-
s ition  en  pra irie  a v ec com plém enta tion  pro-
g res s iv e a v a nt la  fin ition  en  berg erie.

C ependa nt,  v u  la  s écheres s e de 2 0 1 0 ,  la  tota lité
des  pra iries  ont dû être rés erv ées  en  fin  d’été a ux
v a ches  la itières ,  a ux  brebis  et à  la  production  de
fourra g es  de te lle  s orte que les  es s a is  de tra ns ition
et de fin ition  en  pra irie  ( projets  2  et 3 )  n ’ont pa s
pu être m enés .  L’ens em ble des  a g nea ux  ont donc
été directem ent rentrés  en  berg erie  où trois  rég i-
m es  a lim enta ires  ont été com pa rés  ( voir tableau 1) :

a )  Mélange fermier (MF) com pos é du  m éla ng e
tritica le- a v oine- pois  ( TAP)  a uquel a  été a jou-
té 3 %  d’un  correcteur m inéra l s ous  form e de
s em oulette ( A lim Al – A llia nce Pa s tora le) .  Pour
une répa rtition  optim a le,  le  m éla ng e a  été
réa lis é  à  l’a ide d’une bétonnière et pour év i-
ter le  dé- m éla ng e da ns  les  trém ies  ( le  m iné-
ra l s 'a ccum ule da ns  le  fond du  ba c où il de-
v ient ina cces s ib le) ,  1 %  d’hu ile  de colz a  ( M.
L ANG E  – Ma rch in  -  production  à  la  ferm e)  a
été a jouté a fin  de coller le  m inéra l a u  TAP.

b )  Mé la n g e  s e m i- fe r m ie r  ( M s e m i F )  :  2 /3
de TAP et 1 /3  d’un  C oncentré C om plém enta ire
( C C om pl)  du  com m erce ( ActiC om plAg nea ux
3 0 %  -  S C AR  – g ra nulés  de 5  m m ) .  Pour la
s im plifica tion  du  tra v a il,  le  m éla ng e a  été réa -
lis é  lors  du  rem plis s a g e des  trém ies  ( 2  s ea ux
de TAP s u iv is  de 1  s ea u  de C C om pl) .

c )  C o n c e n tr é  c o m p le t  d u  c o m m e r c e  ( C C )
( ActiAg nea ux  -  S C AR  – g ra nulés  de 5  m m ) .  

L e m éla ng e ferm ier s e  ca ra ctéris e  log iquem ent
pa r une v a leur
énerg étique et
une teneur en  s u-
cres  et a m idon
plus  é lev ées  m a is
il es t m oins  riche
en protéines  et en
cellu los e.  A  l’op-
pos é,  le  concen-
tré du  com m erce
es t p lus  riche en
cellu los e,  en  m a -
tières  g ra s s es  et
en  protéines .
G râ ce à  la  com -
plém enta tion,  les
m éla ng es  ferm ier
et s em i- ferm ier
ont un  ra pport
C a /P correct et
com pa ra ble à  ce-
lu i du  concentré.

Aliments et
régimes

Aliments constitutifs des mélanges Régimes testés
Triticale-
Avoine-

Pois

Concentré
Complé-
mentaire

Minéraux
Mélange
fermier

A b r é v ia t io n TA P

MS  ( % )

Vem

8 7

9 3 4

C C o m p l Min

9 1

6 8 1

 

 

MF

8 6

8 9 7

2/3 TAP  +
1/3 CC

Concentré
agneaux

M s e m i F C C

8 8

8 4 9

8 8

8 8 0

PBT  ( gr)

MG  ( % )

1 3 3

1 , 3

S ucres + Am idon ( % )

C B  ( gr)

5 0  ( * )

6 0

C a  ( gr)

P  ( gr)

0 , 7 7

2 , 8

R a pport C a /P

S el ( gr)

0 , 3

0 , 8

1 9 3

3

 

 

7

2 0 8

 

 

1 2 8

2 , 2

4 8  ( * )

5 8

2 7 , 3

2 , 7 7

2 7 0

 

9 , 9

1 4 , 7

 

1 9 0

8 , 8

2 , 7

3 , 3

6 , 5

1 5 3

1 , 9

1 5 0

4 , 7

3 5  ( * )

1 0 9

3 2

1 3 2

9 , 6

2 , 8

1 0 , 2 8

3 , 4 3

3 , 5

5 , 4

3

5

C hlorure C a lc ium  (%)

Prix  ( € htv a)

0

0 , 2 5
Prix  pour 1 0 0 0  Vem
( € htv a)

0 , 2 6 8

2 , 2

0 , 4 4 3

4 , 1

0 , 7 4 3

0 , 6 5 1  

0 , 1

0 , 2 9

0 , 3 2 3

0 , 7

0 , 3 1 6

0

0 , 3 9 7

0 , 3 7 2 0 , 4 5 1

TABLEAU 1 - VALEURS, TENEURS ET PRIX DES DIFFÉRENTS ALIMENTS ET DES RÉGIMES TESTÉS ( par kg  de  produ it bru t)

( * )  :  v ale u r e s tim ée  à partir  de  tab le s  alim e ntaire s
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C o n te x te  e t  d é r o u le m e n t  d e  l ’e s s a i  

L es  a g nela g es  s e s ont déroulés  en  berg erie  du  2 7
fév rier a u  2 1  a v ril.  A  pa rtir du  1 5  a v ril,  le  trou-
pea u a  prog res s iv em ent pâ turé les  rés erv es  na -
turelles .  L e  3 0  ju illet,  tous  les  a g nea ux  ont été
s ev rés ,  v erm ifug és  et ra m enés  à  la  ferm e.  D ura nt
toute la  s a is on,  a ucune com plém enta tion  des
m ères  et des  a g nea ux  n ’a  été pra tiquée.

A la  rentrée en  berg erie,  1 5 3  a g nea ux  ont été re-
tenus  pour cons tituer trois  lots  hom og ènes  de
3 9 a g nea ux  m â les  et deux  lots  de 1 8  fem elles .
Fa ute d’un  nom bre s uffis a nt d’a g nelles  d is poni-
bles ,  s eu ls  le  m éla ng e s em i- ferm ier et le  concen-
tré du  com m erce ont été tes tés  pa r des  fem elles
( v oir tab le au  2 ) .

L es  critères  z ootechniques  pris  en  com pte pour
l’hom og énéité  des  lots  s ont :  m odes  de na is -
s a nce,  m ode d’é lev a g e,  ra ce,  â g e de la  m ère,
poids  à  la  na is s a nce ( de 2 , 8  à  7  k g ) ,  poids  ( de 1 0
à  3 4  k g )  et â g e ( de 1 0 0  à  1 5 3  jours )  a u  s ev ra g e
et crois s a nce journa lière entre la  na is s a nce et le
s ev ra g e ( de 4 9  à  2 4 5  g ) .

L’es s a i a  dém a rré le  9  a oût et s ’es t term iné le  2 2
nov em bre ( durée :  1 0 4  jours ) ,  da te d’a ba tta g e
des  dern iers  a g nea ux .  Au  cours  de la  période de
tra ns ition  entre la  rentrée en  berg erie  et le  dé-
m a rra g e de l’es s a i,  s oit 1 0  jours ,  les  a g nea ux  de
tous  les  lots  n ’ont reçu  que du  foin .  D ès  le  début
de l’es s a i,  les  d ifférents  rég im es  ont été m is  à  v o-
lonté,  en  libre s erv ice da ns  des  trém ies  c ircu la ires
( dia m ètre 1 , 2  m ) ,  à  ra is on  d’une trém ie pa r lot.
L es  a g nea ux  a v a ient ég a lem ent libre a ccès  à  du
foin .

Au fil de l’es s a i,  les
a g nea ux  dont le  poids
et l’éta t d’eng ra is s e-
m ent corres ponda ient
a ux  ex ig ences  des  dé-
bouchés  ont été a ba t-
tus .  L e  poids  v if
d’a ba tta g e,  le  poids
de ca rca s s e et s on
éta t d’eng ra is s em ent -
s ur une échelle  de 1
( m a ig re)  à  5  ( g ra s )  -
ont été re lev és .  L es
cons om m a tions  en
concentrés  de cha que
lot ont été m es urées .

R é s u lta ts  -  Mo r ta l i té s

Q ua tre a g nea ux  m â les  s ont m orts  a u  cours  de
l’es s a i.  I ls  a ppa rtena ient a ux  lots  « Méla ng e Fer-
m ier » ( 3  a g nea ux )  et « Méla ng e s em i- ferm ier »
( 1 a g nea u)  et prés enta ient tous  des  s ig nes  de li-
th ia s es  urina ires .

D a ns  le  lot « Méla ng e Ferm ier »,  deux  des
a g nea ux  m orts  éta ient très  lég ers  a u  s ev ra g e et
ont eu  des  crois s a nces  très  fa ib les  en  cours  de fi-
n ition;  il es t pos s ib le  que ces  a n im a ux  a ient
éprouv é des  difficu ltés  à  s ’a da pter à  ce rég im e
plus  g ros s ier.  D a ns  le  lot « m éla ng e s em i- ferm ier
»,  l’a g nea u m ort a  eu  une très  bonne crois s a nce
et es t m ort à  un  poids  é lev é,  très  peu de tem ps
a v a nt s a  com m ercia lis a tion.

R é s u lta ts  -  P a r a m ètr e s  d e  c r o is s a n c e
e t  d ’a b a tta g e  ( v oir tab le au  3 )

Pour les  fem elles ,  il n ’y  a  a ucune différence s ig n i-
fica tiv e entre le  « m éla ng e s em i- ferm ier » et le  «
concentré com plet » quel que s oit le  critère z oo-
technique pris  en  com pte.  

C hez  les  m â les  et pour ces  deux  rég im es ,  s eu le
la  crois s a nce journa lière a u  cours  de l’es s a i es t
de quelque 3 0 g  s upérieure ( + 1 2 % )  a v ec le  « Mé-
la ng e s em i- ferm ier ».  C ette différence a  év idem -
m ent des  im pa cts  fa v ora bles  s ur la  durée de fin i-
tion ,  l’â g e à  l’a ba tta g e m a is  ils  ne s ont pa s  s ig n i-
fica tifs .  L es  rég im es  n ’ont pa s  d’im pa ct s ur les
a utres  critères .

I l en  es t tout a utrem ent a v ec le  « Méla ng e fer-
m ier » qu i es t m oins  perform a nt,  en  de nom breux

Lots - Régimes
Mâles

MF M semi F CC p

Nom bre d'a g nea ux

R a ce

3 9 3 9

2 6  Ardenna is ,  1 0  Merg ella nd et 1 0
Merg ella nd* S uffolk  pa r lot

3 9 -

Femelles
M semi F CC  p

1 8 1 8

1 0  Ardenna is ,  4  Merg ella nd
et 4  Merg ella nd* S uffolk  

-

Mode de na is s a nce
Mode d'é lev a g e

Ag e de la  m ère (années)

Poids  na is s a nce ( kg)

1 .6 4
1 .5 6

1 .6 4
1 .5 6

5 .8 7
4 .4

6 .0 5
4 .5

Poids  s ev ra g e  ( kg)

Ag e s ev ra g e ( jou rs )

C rois s a nce na is s a nce-
s ev ra g e  ( g/jou r)

2 1 .4

1 2 6

2 1 .7

1 2 8

1 3 6 1 3 6

1 .6 4
1 .5 6

6 .1 5
4 .5

1 , 0 0 0

1 , 0 0 0

0 , 7 3 6
0 , 7 4 1

2 1 .9

1 2 7

1 3 9

0 , 9 1 4

0 , 8 8 7

0 , 9 2 7

1 .8 0
1 .6 0

1 .8 0
1 .6 0

5 .4 0
3 .8 0

4 .9 0
4 .0 0

1 , 0 0 0

1 , 0 0 0

0 , 4 1 7
0 , 6 6 8

1 6 .1 0

1 2 5

1 6 .6 0

1 2 6

1 0 0 1 0 2

0 , 6 8 4

0 , 7 7 2

0 , 8 2 3

TABLEAU 2 - DONNÉES ZOOTECHNIQUES (MOYENNES) LORS DE LA CONSTITUTION DES LOTS 

D iffére n ce  s tatis tiqu e m e nt s ign ificativ e  e ntre  le s  lots  s i p  in férie u r ou  égal à 0 , 0 5 0 .
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points .  L a  crois s a nce es t s ig n ifica tiv em ent in fé-
rieure ( -  2 0 % )  et,  à  éta t d’eng ra is s em ent équiv a -
lent à  celu i des  a n im a ux  des  deux  a utres  rég im es
tes tés ,  les  a g nea ux  ont dû être a ba ttus  à  un  poids
v if et un  poids  de ca rca s s e ég a lem ent in férieurs .
R a ppelons  a us s i les  3  ca s  de m orta lité  enreg is -
trés  a v ec ce rég im e.

L es  ch iffres  ( non prés entés )  m ontrent ég a lem ent
que la  v a ria bilité  à  l’intérieur des  lots  « Méla ng e
s em i- Ferm ier » et « Méla ng e ferm ier » es t s y s té-
m a tiquem ent s upérieure pour les  critères  de
crois s a nce ce qu i s ig n ifie  que ces  rég im es  g énè-
rent des  lots  p lus  hétérog ènes .

L es  rés u lta ts  de l’es s a i confirm ent a us s i les  d iffé-
rences  bien  connues  entre s ex es  ( crois s a nces ,
poids  v ifs  à  l’a ba tta g e et poids  de ca rca s s e s upé-
rieurs  chez  les  m â les  pour un  éta t d’eng ra is s e-
m ent in férieur,  rendem ent à  l’a ba tta g e plus  é lev é
chez  les  fem elles ) .  Aucune intera ction  entre le  ré-
g im e et le  s ex e n ’a  été obs erv ée,  ce qu i s ig n ifie
que les  d ifférents  rég im es  ont induit les  m êm es
tenda nces  chez  les  m â les  et chez  les  fem elles .

R é s u lta ts  -  C o n s o m m a tio n s    
a l im e n ta ir e s  e t  b i la n  é c o n o m iq u e

L a  cons om m a tion  m oy enne en  foin  ( g a s pilla g e
com pris )  s ur la  durée tota le  de l’es s a i,  tous  lots
et s ex es  confondus ,  a  été de quelque 6 0  k g  pa r
a g nea u s oit,  en  tena nt com pte des  durées  de fin i-
tion  différentes ,  de plus  ou  m oins  0 , 9  k g  pa r
a g nea u et pa r jour.

L e tab le au  4  reprend les  indices  de cons om m a -
tion  ( nom bre k g  d’a lim ents  néces s a ires  à  la  pro-
duction  d’un  k g  de poids  v if )  et dres s e un  bila n
économ ique qu i tient com pte des  rés u lta ts  de

l’es s a i ( nota m m ent les  m orta lités )  et des  condi-
tions  de v ente de l’é lev eur.

Pour les  m â les ,  les  indices  de cons om m a tion  des
« Méla ng e s em i- ferm ier » et « C oncentré com plet
» s ont a s s ez  s im ila ires .  Pa r contre celu i du  « Mé-
la ng e ferm ier » es t p lus  é lev é.
Pour les  fem elles ,  les  indices  de cons om m a tion
s ont lég èrem ent s upérieurs  ( de 5  à  1 0 % )  et,
contra irem ent a ux  m â les ,  c ’es t le  « C oncentré
com plet » qu i donne les  m eilleurs  rés u lta ts .

Av ec des  prix  de rev ient b ien  in férieurs  a u  « C on-
centré com plet »,  les  « Méla ng e s em i- ferm ier » et
« Méla ng e ferm ier » g énèrent des  coûts  a lim enta i-
res  théoriques  pa r k g  de croît très  intéres s a nts .
Ma is  ce ca lcu l ne tient pa s  com pte des  pertes
liées  a ux  m orta lités  d’a g nea ux  da ns  certa ins  lots .

Un ca lcu l p lus  jus te es t celu i du  s olde s ur coût a li-
m enta ire  qu i intèg re la  tota lité  des  dépens es  a li-
m enta ires  ( com prena nt les  cons om m a tions  des
a g nea ux  m orts )  m a is  ne tient com pte que des
rentrées  des  a g nea ux  qu i ont pu  être a ba ttus  et
com m ercia lis és .  A ins i,  on  v oit que le  « Méla ng e
s em i- ferm ier » es t celu i qu i s ’a v ère le  p lus  inté-
res s a nt a u  n iv ea u économ ique.  C hez  les  m â les ,
m a lg ré un  ca s  de m orta lité ,  il g énère une m a rg e
s upplém enta ire  de quelque 6 € pa r a g nea u en-
tra nt en  fin ition  pa r ra pport a u  concentré com plet
du com m erce.  C hez  les  fem elles ,  cet a v a nta g e
es t de l’ordre de 3 €.

Ma lg ré un  indice de cons om m a tion  plus  é lev é,  le
« Méla ng e ferm ier » a  un  coût a lim enta ire  théori-
que a v a nta g eux  et équiv a lent a u  « Méla ng e s em i-
ferm ier ».  Ma is ,  à  ca us e du  ta ux  de m orta lité  im -
porta nt ( 8 % ) ,  il n ’es t pa s  com pétitif.  

C o n c lu s io n s

D a ns  les  conditions
de cet es s a i,  le  « Mé-
la ng e s em i- ferm ier »
es t celu i qu i a  a pporté
le  plus  de s a tis fa ction
a ux  é lev eurs  :  p la is ir
d’enreg is trer des
crois s a nces  é lev ées ,
hom og énéité  des  lots ,
peu de m orta lité  et
très  bon ra pport éco-

Lots - Régimes
Mâles

MF M semi F CC p

C rois s a nce ( g/jou r)

Pris e de poids  v if ( kg)

2 0 6 a

1 4 , 1 a

Poids  v if à  l'a ba tta g e  (kg)

D urée de fin ition  ( jou rs )

3 8 , 0 a

7 1

2 7 6 b

1 7 , 2 b

2 4 6 c

1 6 , 5 b

4 0 , 6 b

6 4
4 0 , 0 b

6 8

0 , 0 0 0

0 , 0 0 2

0 , 0 0 0

0 , 2 7 7

Femelles
M semi F CC

2 1 9

1 8

3 5 , 3

8 6

2 2 0

1 7 , 8

3 5 , 6

8 3

p

0 , 9 6 8

0 , 8 7 8

0 , 7 2 9

0 , 6 4 2

Ag e à  l'a ba tta g e  ( jou rs )

Poids  de ca rca s s e  ( kg)

2 0 8

1 8 , 3 a

R endem ent à  l'a ba tta g e

E ta t d 'eng ra is s em ent

4 8 , 3 %

2 , 2

2 0 3

1 9 , 6 b

2 0 6

1 9 , 0 b

4 8 , 4 %

2

4 7 , 7 %

2

0 , 6 3 0

0 , 0 0 8

0 , 2 5 3

0 , 2 5 6

2 1 9

1 8

5 1 , 0 %

2 , 9

2 1 8

1 8 , 5

5 2 , 0 %

2 , 8

0 , 9 4 1

0 , 3 0 1

0 , 2 8 1

0 , 5 6 6

L e s  v ale u rs  in d icée s  d iffére m m e nt ( a,  b )  s ont s ign ificativ e m e nt d iffére nte s  e ntre  e lle s  ( v ale u r de  p< 0 , 0 5 0 ) .

TABLEAU 3 - DONNÉES ZOOTECHNIQUES (MOYENNES) DE L'ESSAI
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nom ique pour un  fa i-
b le  s upplém ent de
tra v a il ( m éla ng e des
deux  a lim ents  lors  du
rem plis s a g e des  tré-
m ies ) .  Pa r ra pport a u
concentré com plet,  le
«m éla ng e s em i- fer-
m ier » a  a us s i perm is
une plus  g ra nde a uto-
nom ie a lim enta ire  et
renforcé l’im a g e « B io
» de l’é lev a g e.

C om m e lors  d’es s a is
s im ila ires  m enés  il y
a  quelques  a nnées
chez  d’a utres  é le-
v eurs  de la  rég ion  ( P.
AR TO I S E NE T  et P.
R AMPANE L L I ) ,  l’us a g e
d’un  « Méla ng e fer-
m ier » ex c lus iv em ent
cons titué d’a lim ents
produits  à  la  ferm e
( céréa les  +  pois  ou  fév eroles )  a  pos é de nom -
breux  problèm es  :  crois s a nces  in férieures ,  hété-
rog énéité  plus  g ra nde des  lots ,  m orta lités ,  durée
de fin ition  plus  long ue et poids  d’a ba tta g e in fé-
rieurs  liés  à  une propens ion  plus  im porta nte à
l’eng ra is s em ent.

Ma lg ré une com plém enta tion  m inéra le  a déqua te,
un  ta ux  im porta nt de lith ia s es  s ’es t décla ré.  I l pour-
ra it être  lié  à  une teneur trop fa ib le  en  ch lorure de
ca lc ium  ( 0 , 1  %  contre 0 , 7 %  da ns  le  m éla ng e s em i-
ferm ier) .  I l eut s a ns  doute été bénéfique d’a ttein-
dre la  teneur fina le  g énéra lem ent cons eillée de 1 % .

L es  crois s a nces  plus  fa ib les  obtenues  a v ec le  « Mé-
la ng e ferm ier » et l’hétérog énéité  plus  g ra nde du  lot
peuv ent être dues  à  s a  prés enta tion  plus  g ros s ière,
s a  teneur plus  fa ib le  en  protéines  et s a  m oindre di-
g es tib ilité  qu i ont pu  ha ndica per certa ins  a g nea ux .

D e m a nière pra g m a tique,  la  cons titution  du  m é-
la ng e ferm ier te l qu ’utilis é  da ns  cet es s a i requiert
un  tra v a il re la tiv em ent fa s tid ieux  ( m éla ng e des
différents  cons titua nts  et enroba g e) .  S ig na lons
a us s i,  com m e difficu ltés  s upplém enta ires  à  leur
us a g e g énéra lis é,  la  v a ria bilité  a nnuelle  de leur
com pos ition  ( ra pports  d ifférents  entre tritica le,
a v oine et pois )  et leur d is ponibilité  a léa toire.

Lots - Régimes Calcul
Mâles Femelles

MF M semi F CC M semi F

I ndice de cons om m a tion

C ôut du  k g  d 'a lim ent (€ htva)

C ôut a lim enta ire  théori-
que du  k g  de croît (€ htva)
Q ua ntité  tota le  ( kg)  d 'a li-
m ent cons om m é ( y  com -
pris  pa r les  m orts  év entuels )

a

b

5 , 4 3

0 , 2 9 0

c =  a  × b

d

1 , 5 7

2 8 4 8

4 , 9 3

0 , 3 1 6

5 , 0 3

0 , 3 9 7

1 , 5 6

3 3 3 4

2

3 2 3 2

5 , 5 4

0 , 3 1 6

1 , 7 5

1 6 5 1

CC

5 , 2 6

0 , 3 9 7

2 , 0 9

1 6 3 0

C oût a lim enta ire  du  lot (€)

K g  de ca rca s s e
com m ercia lis és
Nom bre d'a g nea ux
rentrés  en  fin ition

e =  b × d 8 2 5 , 9 2

f

n

6 6 0 , 0 5

3 9

Va leur  (€) des  ca rca s s es
com m ercia lis ées  à  6 , 2  €/k g

S olde ( €)  s ur coût
a lim enta ire  du  lot
S olde  ( €)  s ur coût
a lim enta ire  pa r a g nea u
rentré en  fin ition

g  =  f × 6 , 2 4 0 9 2

h =  g  -  e

i =  h  / n

3 2 6 6

8 3 , 8

1 0 5 3 , 3 9 1 2 8 3 , 2 4

7 4 6 , 2 1

3 9

7 4 4 , 0 6

3 9

5 2 1 , 8 1

3 1 1 , 8 ( * )

1 8

4 6 2 6 4 6 1 3

3 5 7 3

9 1 , 6

3 3 3 0

8 5 , 4

1 9 3 3

1 4 1 1

7 8 , 4

6 4 7 , 2 3

3 2 4 , 5 ( * )

1 8

2 0 1 2

1 3 6 5

7 5 , 8

TABLEAU 4 - CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES ET BILAN ÉCONOMIQUE (HTVA) POUR LES DIFFÉRENTS LOTS.

--   EESSSSAAII  MENÉ  CHEZ  MM..   ET  SS..   LLEEQQUUEEUUXX  --
AGRICULTURE CONVENTIONNELLE - AGNEAUX DE RACES PROLIFIQUES DIVERSES DÉJÀ COM-

B u ts  d e  l ’e s s a i

L’es s a i a  ég a lem ent com pa ré trois  rég im es  ( voir ta-
bleau 1)  pour la  fin ition  en  berg erie  d’a g nea ux  d’her-
ba g e qu i éta ient déjà  com plém entés  en  pra irie:  

a )  Concentré complet du commerce (CC),  en  l’oc-
currence l’a lim ent O v is ta rt Pro de la  firm e
D um oulin  ;

b )  Mé la n g e  s e m i- fe r m ie r  ( M s e m i F )  com -
pos é de 6 0  %  d’es courg eon et de 4 0  %  d’un
concentré com plém enta ire  du  com m erce
( C C om pl) ,  en  l’occurrence l’a lim ent O v is ta rt
2 5  de la  firm e D um oulin ;

c )  Mé la n g e  é le v e u r ,  m éla ng e d’a lim ents  s im -

( * )  :  dan s  le s  lots  "M s e m i F " e t "C C ",  4  e t 3  fe m e lle s  ont été gardée s  pou r l'élev age ;  pou r ce s  an im au x ,  le
poids  de  carcas s e  pris  e n  com pte  a été év alu é s u r bas e  du  re n de m e nt à l'abattage  m oy e n ,  s oit 5 1 .5  %
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ples  com pos é pa r l’é lev eur.  

C e « m éla ng e élev eur » com porta it 4 0  %  d’es cour-
g eon,  3 0  %  de pu lpes  s èches  de bettera v e,  1 5  %
de pellets  de luz erne,  1 0  %  de tourtea u de lin ,  5
%  de tourtea u de s oja  et 5 g  de cra ie  pa r k ilo.

Pour a s s urer une bonne répa rtition  des  différents
cons titua nts ,  ce  m éla ng e a  été effectué pa r la
firm e liv ra nt les  a lim ents  ( A lg oet) .  2  %  de m é-
la s s e ont ég a lem ent été a dditionnés  pour per-
m ettre de fix er la  cra ie  et lim iter le  dé- m éla ng e.

Av ec les  in form a tions  reçues  des  firm es ,  la  pré-
s ence et les  teneurs  év entuelles  en  s el et en
ch lorure de ca lc ium  ( ou  d’a m m onium ) ,  ne peu-
v ent être précis ées .

L es  m éla ng es  prés entent des  v a leurs  énerg éti-
ques  plus  é lev ées  et des  teneurs  en  protéines
plus  ba s s es  que l’a lim ent com plet du  com m erce.
L eurs  teneurs  en  m a tières  g ra s s es  et en  cellu los e
s ont nettem ent in férieures .  L e  « m éla ng e s em i-
ferm ier» s e différencie  ég a lem ent pa r un  ta ux  en
s ucres  et a m idon plus  im porta nt.  Pour tous  les
rég im es ,  les  teneurs  en  ca lc ium  et en  phos phore
confèrent des  ra pports  C a /P s im ila ires  et s a tis fa i-
s a nts .  C ôté prix  de rev ient,  les  m éla ng es  s ’a v è-
rent nettem ent a v a nta g eux .

E n  plus  de l’a lim ent concentré,  en  libre s erv ice et
à  v olonté,  les  a g nea ux  a v a ient à  leur d is pos ition
de la  pa ille  d’es courg eon.

C o n te x te  e t  d é r o u le m e n t  d e  l ’e s s a i

L’es s a i a  été réa lis é  a v ec 2 0 4  a g nea ux  ( 1 1 4  m â -

les  et 9 0  fem elles )  s é lectionnés  pa rm i un  lot de
quelque 2 5 0  a g nea ux  nés  entre le  1 0  m a rs  et le
1 1  a v ril.  I ls  ont pâ turé s ous  leur m ère jus qu’a u
s ev ra g e qu i a  été réa lis é  fin  ju in  et ils  ont a lors
été rentrés  en  berg erie  pour fin ition .  E n  pra irie ,
les  a g nea ux  recev a ient déjà  une com plém enta -
tion  ( trém ies  a v ec le  concentré du  com m erce uti-
lis é  da ns  l’es s a i O v is ta rt Pro) .

L e 7  ju illet,  s ix  lots  ont été cons titués  ( 3  lots  de
3 0  m â les  et 3  lots  de 3 8  fem elles  cha cun)  pour
com pa rer les  trois  a lim ents  de fin ition ,  s oit1  lot
de m â les  et 1  lot de fem elles  pa r a lim ent et l’es -
s a i a  dém a rré.  L es  lots  éta ient hom og ènes  pour
les  critères :  ra ce de la  m ère ( R om a ne,  S wifter,
Merinos ,  S uffolk  et crois em ents  entre ces  ra ces ) ,
m ode de na is s a nce:  ( de 1  à  4 ) ,  m ode d’é lev a g e
( de 1  à  3 ) ,  â g e ( de 8 8  à  1 1 9  jours  le  7  ju illet)  et
poids  ( de 1 6  à  4 0  k g  le  7  ju illet) .  Tous  les
a g nea ux  éta ient de père Tex el.  

E ntre le  m om ent du  s ev ra g e et le  début de l’es s a i
( 7  ju illet) ,  les  a g nea ux  ont ég a lem ent reçu  le
concentré a uquel ils  a v a ient déjà  a ccès  en  pra irie
( O v is ta rt Pro) .

L’es s a i s ’es t term iné le  1 1 /0 9  et a  donc duré 6 6
jours .  L es  a g nea ux  ont été rég u lièrem ent a ba ttus
en fonction  de leurs  poids  et éta t d’eng ra is s e-
m ent et a us s i,  s e lon  les  débouchés .  Pour 9 0 %
d’entre eux  ( 7 8 %  chez  les  m â les  et 1 0 0 %  chez
les  fem elles ) ,  un  poids  de ca rca s s e et un  a v is  s ur
les  défa uts  év entuels  d’eng ra is s em ent ont pu  être
recueillis .  S eu l un  bila n  g loba l « m â les  +  fem elles
» des  cons om m a tions  a lim enta ires  es t d is ponible.

Résultats - Mortalités et problèmes sanitaires

Un s eu l a g nea u m â le es t m ort en  cours  d’es s a i
s u ite  à  un  problèm e de lith ia s e urina ire  ( à  un
poids  de 2 6  k g ) .  I l fa is a it pa rtie  du  lot « C oncen-
tré com plet».  Une fem elle  du  lot « Méla ng e éle-
v eur » a  prés enté un  prola ps us  a na l et a  dû être
a ba ttue ( à  un  poids  de 3 0 k g ) .  Aucun a utre pro-
blèm e pa rticu lier n ’a  été obs erv é.

Résultats - Performances zootechniques

L e tab le au  2 ,  c i- a près ,  reprend l’ens em ble de ces
inform a tions .

L’a na ly s e s ta tis tique confirm e bien,  pour les  deux

Aliments
Mélange

"éleveur"
Concentré

complet
Mélange

semi-fermier

MS  ( % ) 9 0 8 8 8 7

Vem

PBT  ( g )

9 2 3

1 4 0

MG  ( g )

S  +  A  ( g )

1 4

2 5 9

8 8 6

1 5 8

9 3 6

1 4 9

2 5

2 5 4

1 0

3 7 9

C B  ( g )

C a  ( g )

1 0 8

7 , 9

P ( g )

C a /P

3 , 3

2 , 4

Prix  ( €) 2 3 6

1 3 7

1 1

9 1

8 , 9

4 , 9

2 , 2

4

2 , 2

2 8 7 2 4 8

TABLEAU 1 - VALEURS, TENEURS ET PRIX DES DIFFÉRENTS

RÉGIMES ( par kg  de  produ it bru t)
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s ex es ,  l’équiv a lence des  lots  lors  de leur cons titu-
tion.  Pour la  période de fin ition ,  chez  les  m â les
com m e chez  les  fem elles ,  il n ’y  a  a ucune différence
s ig n ifica tiv e entre les  lots  ( rég im es )  pour les  critères
de crois s a nce,  poids  à  l’a ba tta g e et durée de fin ition .  

Pour les  deux  s ex es ,  le  concentré du  com m erce
g énère une proportion  bea ucoup m oins  é lev ée de
ca rca s s es  prés enta nt un  ex cès  de g ra s .  C ette pro-
portion  es t de 2  à  2 , 5  fois  m oindre chez  les  m â les
et de 2 , 5  à  3  fois  p lus  fa ib le  pour les  fem elles .

C hez  les  m â les ,  le  rendem ent à  l’a ba tta g e es t
identique quel que s oit l’a lim ent.  C hez  les  fem el-
les ,  les  lots  « m éla ng e élev eur » et «m éla ng e
s em i- ferm ier» prés entent un  a v a nta g e s ig n ifica tif
m oy en de l’ordre de 2  % .  C ette différence es t
peut- être liée à  la  proportion  plus  é lev ée de ca r-
ca s s es  g ra s s es  et donc plus  lourdes .

C om m e pour l’es s a i C O NV I E ,  les  données  tém oi-
g nent des  différences  ha bituellem ent obs erv ées
entre les  deux  s ex es  et m ontrent que les  rég im es
ont eu  les  m êm es  im pa cts  chez  les  a g nea ux  m â -
les  et s ur les  a g nea ux  fem elles .

Résultats - Consommations et bilan économique

C om m e ex pliqué,  les  cons om m a tions  a lim enta i-
res  des  a g nea ux  m â les  et celles  des  fem elles
n ’ont pa s  été re lev ées  s épa rém ent.  L e  bila n  éco-

nom ique rela tif à  l’utilis a tion  de m éla ng es  es t
donc dres s é g loba lem ent pour les  deux  s ex es .   

L es  « Méla ng e élev eur » et « Méla ng e s em i- fer-
m ier » a ffichent des  indices  de cons om m a tion  s i-
m ila ires  et in férieurs  de 1 0  à  1 5  %  à  celu i du  «
C oncentré com plet » ( tab le au  3 ) .  L es  a g nea ux  s e
s ont donc très  b ien  a da ptés  a ux  m éla ng es  a lors
que,  jus qu’à  la  m is e en  pla ce de l’es s a i,  il
n ’a v a ient connu que l’a lim ent du  com m erce ( com -
plém enta tion  en  pra irie  et période de tra ns ition
entre le  s ev ra g e et le  début de l’es s a i) .Vu  leur
prix  ég a lem ent plus  a v a nta g eux ,  l’utilis a tion  des
m éla ng es  eng endre une réduction  du  coût a lim en-
ta ire  du  k g  v if obtenu en  fin ition  de 2 5  à  3 0 % .  

Pour la  s u ite  du  bila n ,  les  conv entions  s u iv a ntes
s ont pris es  :

com m e les  rés u lta ts  de l’a na ly s e s ta tis tique
ne m ontrent a ucune différence entre les  d if-
férents  rég im es ,  et ce pour les  deux  s ex es ,
les  ca lcu ls  ne tiennent pa s  com pte des  g a ins
de poids  réellem ent obs erv és  ;

les  lots  da ns  les quels  ont eu  lieu  les  deux
m orta lités  ne s ont pa s  péna lis és  a u  n iv ea u
du m a nque à  g a g ner ca r ces  m orta lités
( prola ps us  a na l et lith ia s e)  s em blent a cc i-
dentelles  et,  en  tout ca s ,  non tributa ires  de
l’a lim ent.

C om m e obs erv é,  les  m éla ng es  utilis és  da ns  cet es -

   Critères relatifs à

Mâles

Mélange
"éleveur"

Concentré
complet

 Mélange
semi-

fermier
p

H
om

og
én

éi
té

de
s 

lo
ts

R a ce

Mode de na is s a nce

-

2 , 5 4

Mode d'é lev a g e

Ag e a u  début de l'es s a i

2 , 2 3

1 0 3

-

2 , 3 1

-

2 , 4 6

1 , 9 6

1 0 3

2 , 0 4

1 0 2

0 , 8 5 0

0 , 5 1 7

0 , 2 2 4

0 , 9 4 2

Femelles

Mélange
"éleveur"

Concentré
complet

 Mélange
semi-

fermier

-

2 , 4 4

2 , 2 2

1 0 5

-

2 , 4 4

-

2 , 5

2 , 1 9

1 0 4

2 , 0 0

1 0 4

 p

0 , 5 3 2

0 , 9 1 5

0 , 2 1 1

0 , 9 2 7

Pe
rf

or
m

an
ce

s 
en

 f
in

d'
es

sa
i

Poids  a u  début de l'es s a i 2 7 , 6

Ag nea ux  m orts  

Poids  v if de s ortie

0

3 8 , 9

Ag e de s ortie

Tem ps  de s éjour

1 5 2

4 9 , 8

G a in  de poids

C rois s a nce ( G MQ )

1 1 , 2

2 3 5

2 8 , 4 2 7 , 9

1

3 8 , 3

0

3 7 , 9

0 , 8 8 8

-

0 , 7 7 2

1 4 8

4 5 , 1

1 4 9

4 7 , 2

9 , 9

2 3 4

1 0

2 1 8

0 , 3 6 3

0 , 4 3 3

0 , 3 3 8

0 , 6 9 4

2 8 , 0

1

3 6 , 7

2 7 , 1 2 7 , 0

0

3 6 , 1

0

3 5 , 9

1 4 9

4 4 , 0

8 , 7

2 0 2

1 4 9

4 5 , 1

1 4 8

4 3 , 3

9 , 0

2 0 5

9 , 0

2 1 2

0 , 6 2 4

-

0 , 6 6 6

0 , 8 6 4

0 , 8 0 9

0 , 9 1 0

0 , 8 2 9

Poids  de ca rca s s e

R endem ent d 'a ba tta g e

1 8 , 2

5 0 %

%  d'a g nea ux  g ra s 2 1 %

1 8 , 9

5 0 %

1 9 , 3

5 1 %

9 % 2 4 %

0 , 4 4 5

0 , 2 5 5

-

1 9 , 0

5 2 %

3 4 %

1 8 , 1

5 0 %

1 8 , 8

5 2 %

1 3 % 3 9 %

0 , 2 0 5

0 , 0 1 3

-

D iffére n ce  s tatis tiqu e m e nt s ign ificativ e  e ntre  le s  lots  s i p  in férie u r ou  égal à 0 , 0 5 0 . .
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s a i,  g énèrent une pro-
portion  plus  im por-
ta nte d’a g nea ux  g ra s .
L eur renta bilité  dé-
pend donc étroitem ent
du m ode de com m er-
c ia lis a tion.  Pa rm i les
m ultip les  pos s ibilités ,
le  b ila n  qu i s u it ne re-
tient que deux  ca s
bien  précis  et d ia m é-
tra lem ent différents :

1) L’éleveur vend l’inté-
gralité de sa produc-
tion via un schéma
où les carcasses pré-
sentant des défauts
d’engraissement
sont pénalisées.

D a ns  ce ca s ,  la  péna lité
g énéra lem ent pris e  en
com pte da ns  nos  ré-
g ions  pour des  a g nea ux  trop g ra s  es t de l’ordre de
0 , 5  € pa r k g  de ca rca s s e.  D a ns  l’es s a i,  les  poids  de
ca rca s s e éta nt de 1 8  – 1 9  k g ,  s a ns  différence entre
m â les  et fem elles  ( voir tableau 2) ,  la  péna lité  pa r
a g nea u g ra s  a  été fix ée à  9 , 5  €.

C om pte tenu du  fa it que les  m éla ng es  ( « é lev eur
» et « s em i- ferm ier »)  ont g énéré une proportion
plus  é lev ée d’a g nea ux  g ra s ,  la  péna lité  m oy enne
qui en  découle pour ces  a lim ents ,  v is - à - v is  de
l’a lim ent du  com m erce,  es t de 1 , 8 0  à  1 , 9 9  € pa r
a g nea u prés ent da ns  le  lot ( v oir tab le au  4 ) .

C ependa nt,  l’utilis a tion  des  m éla ng es  m oins  coû-

teux  a  g énéré une économ ie a lim enta ire  pour la  pé-
riode de fin ition  de 4 , 0 3  à  4 ,  8 9  € pa r a g nea u.  A in-
s i,  m êm e da ns  le  ca dre d’un  s chém a  de com m ercia -
lis a tion  où les  ex cès  de g ra s  s ont péna lis és ,  les  m é-
la ng es  utilis és  da ns  l’es s a i perm ettent néa nm oins
une économ ie fina le  de 2  à  3  € pa r a g nea ux  fin i.

Attention  cependa nt ca r,  m êm e s i ces  ch iffres
m ontrent l’intérêt économ ique ponctuel des  m é-
la ng es ,  l’é lev eur doit b ien  v eiller à  ce que s es
a cheteurs  res tent dura blem ent s a tis fa its  m a lg ré
la  proportion  plus  im porta nte d’a g nea ux  g ra s ,  a u
ris que de les  perdre… 

2) L’éleveur dispose d’un créneau de commerciali-
sation suffisant qui lui permet d’écouler les
agneaux plus gras, sans pénalité financière.

D a ns  ce ca s ,  l’ens em ble du  v olet « Péna lités  »
repris  a u  ta blea u  4  es t ca duc et l’économ ie
perm is e pa r les  m éla ng es  pa r ra pport à  l’a li-
m ent com m erce dev ient p lus  cons équente et
s ’é lèv e à  4 , 0 3  – 4 , 8 9  € pa r a g nea u.

Pour term iner,  s ig na lons  que ces  ch iffres  -  ob-
tenus  en  g loba lis a nt les  deux  s ex es  -  peuv ent
être plus  a v a nta g eux  encore pour les  m â les  qu i
ont,  en  règ le  g énéra le,  des  indices  de cons om -
m a tion  un  peu in férieurs  ( 5  à  1 0 % )  à  ceux  des
fem elles  et ont une m oins  g ra nde propens ion  à
fa ire  du  g ra s  en  ex cès .

Aliments
Mélange

"éleveur"
Concentré

complet
Mélange

semi-fermier

Prix  de l'a lim ent 
( €/ton n e )

2 3 6 2 8 7 2 4 8 , 4

Q ua ntités  ( kg)
cons om m ées
( m â les  +  fem elles )
G a in  en  poids  v if
des  lots  ( kg)  
( m â les  +  fem elles )

3 3 6 1

6 4 1

I ndice de
cons om m a tion  
C oût a lim enta ire  ( €)
d'un  k g  de croît v if

5 , 2 4

1 , 2 4

3 7 5 0

6 1 3 , 5

3 2 7 3

6 1 0

6 , 1 1

1 , 7 5

5 , 3 7

1 , 3 3

TABLEAU 3 - PRIX, CONSOMMATIONS ET COÛTS ALIMENTAIRES POUR LES

DIFFÉRENTS RÉGIMES (MÂLES + FEMELLES)

Régimes C a lcu l
Mélange

"éleveur"
Comcentré

complet
 Mélange

semi-fermier

Pé
na

lit
és

 li
ée

s 
au

%
 d

'a
gn

ea
ux

 g
ra

s Pourcenta g e d'a n im a ux
prés enta nt un  ex cès  de g ra s

a 3 0 % 1 1 % 3 2 %

Péna lité  pa r a g nea u g ra s  (€)

Péna lité  m oy enne pa r a g nea u
prés ent da ns  le  lot (€)

b

a  *  b 

E x cédent de péna lité  (€) v is - à -
v is  de l' "A lim ent com m erce"
pa r a g nea u prés ent da ns  le  lot 

c

9 , 5

2 , 8 5

9 , 5

1 , 0 5

1 , 8 -

9 , 5

3 , 0 4

1 , 9 9

A
va

nt
ag

es
 li

és
 a

ux
co

ût
s 

al
im

en
ta

ir
es

C oût a lim enta ire  ( €)  d 'un  k g
de croît v if ( Tabl.  3 )
G a in  de poids  v if m oy en pa r
a g nea u en  fin ition  ( kg)

d

e

C oût a lim enta ire  de fin ition
pa r a g nea u ( €)
E conom ie s ur coût
a lim enta ire  ( €)  v is - à - v is  du
concentré com plet" pa r
a g nea u prés ent da ns  le  lot

d *  e

f

BILAN E conom ie pa r a g nea u (€) pa r
ra pport a u  „C oncentré com plet"

f -  c

1 , 2 4

9 , 5 8

1 , 7 5

1 1 , 8 8

4 , 8 9

1 6 , 7 7

-

1 , 3 3

1 2 , 7 4

4 , 0 3

3 , 0 9 - 2 , 0 4

TABLEAU 4 - BILAN ÉCONOMIQUE (MÂLES + FEMELLES)
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C om m e da ns  d’a utres  es s a is  s im ila ires ,  ces  com pa -
ra is ons  entre différents  rég im es  de fin ition  confir-
m ent qu’il es t pos s ib le  de dim inuer les  coûts  a li-
m enta ires  en  utilis a nt des  m éla ng es  d’a lim ents  s im -
ples ,  produits  ou  non à  la  ferm e,  en  com plém ent
a v ec ou  en  rem pla cem ent de concentrés  com plets
du com m erce.  C ette pra tique néces s ite  tou jours  un
peu plus  de tra v a il et peut com porter des  ris ques
s upplém enta ires  ( s a n ita ires ,  défa uts  d’eng ra is s e-
m ent,  problèm es  com m ercia ux ,  …) .  S a  renta bilité
dépend de nom breux  fa cteurs  propres  à  cha que
élev a g e ( dis ponibilités  propres ,  équipem ents ,  m o-
des  de com m ercia lis a tion,  d ifférentie ls  a v ec les  prix
des  a lim ents  com m ercia ux ,  …)  et il im porte donc à
cha cun de fa ire  les  ca lcu ls  a da ptés  à  s a  s itua tion.

Pour term iner,  ra ppelons  que les  économ ies  a li-
m enta ires  qu i peuv ent être fa ites  a v ec certa ins
m éla ng es  ne représ entent pa s  le  s eu l intérêt des
m éla ng es .  C erta ins  ty pes ,  s urtout ceux  d’orig ine
ferm ière,  peuv ent en  effet être de na ture à  p la ire
à  des  a cheteurs  et cons om m a teurs  res pons a bles
et peuv ent perm ettre a ux  é lev eurs  de s ’orienter
v ers  de nouv ea ux  débouchés .  Moy enna nt une ré-
flex ion  s upplém enta ire  s ur leur com pos ition ,  les
m éla ng es  peuv ent a us s i conférer a u  produit fina l
des  ca ra ctéris tiques  techniques  et g us ta tiv es  un i-
ques ,  v oire  m êm e des  qua lités  nutritionnelles  in -
téres s a ntes  qu i s ont a uta nt d’a touts  pour le  pro-
duit.  S i,  en  plus ,  on  prend s oin  de ten ir com pte
du ca ra ctère loca l des  com pos a nts ,  le  produit fi-
na l pourra it ég a lem ent s e prév a loir d’une éth ique
s ocia le  et env ironnem enta le  s upplém enta ire.

A  l’heure où les  s y s tèm es  de com m ercia lis a tion  qu i
ne prennent en  com pte que les  critères  trop tra di-
tionnels  de prétendue qua lité  ( poids  et éta t d’en-
g ra is s em ent)  m ontrent toutes  leurs  lim ites ,  v oilà
a uta nt de thèm es  a ux quels  é lev eurs  et org a nis m es
d’enca drem ent dev ra ient être a ttentifs .  I l s ’a g it de
défis  techniques  a g réa bles  à  re lev er,  s ources  po-
tentie lles  de m otiv a tion  et de dév eloppem ent,  le

tout da ns  un  contex te d’utilité  publique.
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--   CCONCLUSION  GÉNÉRALE  --

C on c lu s io n s

L a  qua lité  des  m éla ng es  et le  fa it que les  a g nea ux
cons om m a ient déjà  du  concentré en  s orta nt de
pra irie  ont s a ns  doute contribué a u  s uccès  de cet
es s a i et a u  fa it qu ’a ucun problèm e de lith ia s e
n’a it été obs erv é a v ec les  m éla ng es .  L a  durée de

fin ition  a  ég a lem ent été re la tiv em ent plus  courte
( 4 7  – 4 9  jours )  que da ns  d’a utres  es s a is  ( 7 0  jours
et p lus )  et a  donc ég a lem ent été m oins  propice à
l’ém erg ence de problèm es  év entuels .  A ins i,  les
m éla ng es  utilis és  s e  s ont a v érés  très  intéres s a nts
pour a uta nt que les  a g nea ux  plus  g ra s  pu is s ent
être com m ercia lis és  s a ns  problèm e.
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Eloigne mouches et autres insectes dont ceux trans-
mettant la langue bleue et le virus de Schmallenberg.
D'autant plus important en l'absence de vaccination!


