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Franck,
47 ans.

Époux de Viviane.
2 enfants (1 fille et 1 garçon).

Fermier. 
Éleveur de vaches laitières et 

viandeuses. 
Cultive des céréales, des betteraves 

et des pommes de terre.

Ruminny

Don  
Juan

Séb,
14 ans.

Fils cadet de Viviane et Franck.
Écolier.

Adore la technologie et  
les applications smart farming.

Ludo,
19 ans.

Jeune apprenti
à la ferme de Franck.

Mathilde,
18 ans.

Fille aînée de Viviane  
et Franck.

Désire entreprendre  
des études de vétérinaire. 

Va suivre un stage avec  
Vincent.

Vincent,
30 ans.

Docteur vétérinaire.
Prend, sous son aile, 

Mathilde pour son stage. 
Véto de Franck.

ewa,
La mascotte de l’awé. 

Propose des explications  
aux lecteurs.  

Sera votre guide.

)

Tonton 
Emile,

50 ans.
Fermier de la région  

de Libramont. 
Travaille dans les 

forêts domaniales avec  
ses chevaux de trait.

Viviane,
45 ans.

Épouse de Franck.
Développe le circuit court et la vente 

directe grâce à sa boutique à la ferme.
Vend des produits laitiers et de la 
viande de la ferme et des fruits et 
légumes des fermes avoisinantes. 
Développe ses ventes sur internet.
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LE CROISSANT FERTILE : 
Le Tigre, l’Euphrate et le Nil vont donner naissance à une région 
très riche en végétaux. Elle s’appelle le Croissant fertile. En s’y  
installant, l’Homme va maîtriser la culture des céréales, domesti-
quer les animaux et faire des stocks de nourriture. Cette région est 
donc le berceau de l’élevage et de l’agriculture. La sédentarisation 
s’impose alors comme le nouveau mode de vie et se propage dans 
toute l’Europe. 
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LE FEU :
L’Homme a découvert com-
ment faire du feu. Il a alors 
pu cuire la viande qui est 
devenue plus digeste, saine 
et goûteuse. Son corps a 
alors pu puiser plus d’éner-
gie pour son cerveau. Au 
cours de l’évolution, man-
ger plus de viande a permis 
au cerveau humain de fort 
se développer.

400.000 ans plus tôtDIFFÉRENTS MOYENS POUR FAIRE DU FEU
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1. La Hesbaye : Relief en plateau - Sol limoneux très riche  
=> Dominance des cultures et absence de massifs forestiers

2. Le Condroz : Relief ondulé - Alternance de « tiges » (crêtes)  
et de « chavées » (dépressions calcaires) 
=> Répartition égale entre cultures, prairies et surfaces boisées

3. La Famenne : Relief irrégulier - Grottes - Sol calcaire  
=> début de l’alternance de surfaces boisées,  
de prairies et de quelques cultures

4. L’Ardenne : Massif ardennais 
- Sol schisteux => Cultures 
de résineux et prairies 
permanentes

7



L’ensilage est une méthode de conservation des aliments en plusieurs étapes :
A. Hacher le fourrage    B.  Tasser pour faire sortir l’air
C.  Recouvrir d’une bâche imperméable et laisser reposer (période pro-

pice à la fermentation qui permet de conserver l’aliment tout l’hiver) 
D.  Conserver à l’abri de l’air et de la lumière
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5 1. Le fumier et le lisier sont récupérés et entreposés.
2.  Le fumier fertilise les sols.
3.  Cette fertilisation naturelle enrichit l’herbe.
4.  Les bêtes fournissent la viande et le lait
5.  Les sols enrichis fournissent les légumes,  

les pommes de terre et le blé…
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Au printemps, les bêtes broutent l’herbe, ce qui 
donne à la viande et au lait un goût particulier.  
Les premiers ensilages débutent.
En été, les fourrages s’amassent pour l’hiver.  
Les moissons battent leur plein.

Différents aliments  
ensilés pour  
l’alimentation hivernale.

En automne, une fois le sucre extrait de la betterave,  
les pulpes sont données aux animaux.

En hiver, fourrages et ensilage sont au menu des 
bêtes. Le fumier fertilise les sols donnant les futurs 
fourrages.

Fertilisation du sol 
par le fumier.

Circuits de commercialisation du lait, de la viande et des céréales.

Alternance étable et prairies en fonction des saisons.
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-  À la ferme, le lait est stocké dans un 
tank réfrigéré, à l’écart des animaux. 
Une partie est utilisée pour la pro-
duction des produits laitiers. (1,2,3)

-   Par camion-citerne, le lait est conduit 
à la laiterie où il est analysé et main-
tenu à basse température dans une 
grande cuve avant d’être traité, 
transformé et conditionné. (4,5)

-   Dans les commerces, de très nom-
breux produits laitiers sont dispo-
nibles : lait, lait fermenté, fromages, 
crème, beurre, yaourt, desserts 
lactés. (6)

-  Le magasin à la ferme et les com-
merces fournissent le consomma-
teur. (7)
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1. Sous l’appellation générique 
«  bœuf  », on entend aussi bien 
— vaches, génisses, veaux, tau-
rillons et taureaux. Ils sont tous 
bouclés dès la naissance, ce qui  
assure la traçabilité durant tout le circuit.

2. À l’abattoir, le vétérinaire contrôle l’identité et 
la santé des animaux à l’arrivée et la qualité des 
carcasses à la sortie.

3. Les carcasses seront 
découpées et ensuite en-
voyées en boucheries ou en ate-
liers de découpe pour le commerce. 
Un faible pourcentage est destiné à la 
vente en circuit court.

4. Fiers de leurs bovins, Franck et Viviane  
proposent une fois par mois leur viande au magasin.
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1. À la fin de 
l’hiver, l’épan-
dage du fumier 
garantit la fer-
tilité du sol en 
le chargeant  
en nitrate.

2. Au prin-
temps, les semis 
poussent sans peine 
grâce à l’action du  
nitrate.

3. En été, après la récolte des  
céréales, le nitrate en surplus dans le sol risque 
de polluer les nappes d’eau souterraines, c’est le les-
sivage des sols. Pour limiter ce lessivage, on sème  
des CIPAN- Cultures Intermédiaires Pièges À Nitrate.

4. En automne, 
les CIPAN luttent 

contre les plantes 
indésirables et 

limitent l’érosion, la 
dégradation et le lessivage 

des sols.

5. En hiver, les CIPAN sont arrachés et broyés, ils 
se décomposent et se mélangent à la terre apportant les 
nitrates nécessaires à la culture suivante. Ce qui limite 
l’apport d’engrais avant les semis de printemps.
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L’utilisation des satellites et de capteurs améliore 
le guidage des tracteurs et des machines agricoles. 

Cette agriculture de précision permet ainsi d’agir  
rapidement contre les maladies et de travailler près 
des cultures sans les endommager.

23



24 25



L’élevage garantit la biodiversité par le maintien des prairies.
Par exemple, les insectes se nourrissent des bouses et sont mangés à leur tour 
par les prédateurs… D’autres animaux se retrouvent dans les prés : rongeurs, 

lièvres, renards, blaireaux, vers de terre, abeilles…

Afin que des espèces 
réalisent leur cycle de 
vie, le fauchage se fait en été et des 
zones refuges sont non-fauchées. 
Ces zones sont favorables à tous 
les animaux dont l’alimentation 
dépend des insectes.
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Le rôle des vaches,  
entre transformation et valorisation

29



30 31



32 33



1 C’est ici qu’arrivent 
les matières 
organiques fraîches.  
Elles sont récoltées 
dans la préfosse.

2 Tous les éléments 
vont être mélangés  
et digérés.

3 Le biogaz produit 
servira à produire de  
la chaleur et de 
l’électricité.
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Les GES sont calculés  
en quantité de carbone. 

Apports en carbone stockés  
par la prairie

1. Photosynthèse des plantes

2. Fumier épandu

3. Décomposition des déjections

4. Décomposition des végétaux

Rejets en carbone non-stockés  
par la prairie

1. Respiration des animaux

2. Respiration des plantes

3. Déjections
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La moissonneuse-batteuse 
1. Les tiges coupées au niveau du sol sont basculées 
dans la machine par les rabatteurs. 
2. Un ensemble de tambours et de chaînes 
mène les céréales au batteur. 
3. Le batteur frappe violemment les épis 
pour faire sortir les grains. 
4. Le secoueur grâce à différentes 
grilles sépare les grains 
de la paille, 
dirigée vers 
l’arrière. 

5. Le ventilateur évacue les résidus de pailles 
dehors, les grains plus lourd tombe à travers  
les grilles et reste à l’intérieur. 
6. L’élévateur transporte les grains récoltés 

dans un grand réservoir. 
7. Le réservoir à grains est relié au 
tuyau déchargeur. 
8. La paille évacuée tombe sur le sol, 

elle sera ramassée et pressée 
pour faire des ballots. 
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Achevé d’imprimé en avril 2019  
par l’imprimerie Bietlot à Gilly

Mise en page Crousse Graphic

La Wallonie est naturellement  
une région d’élevage.

POURQUOI ?
L’agriculture wallonne occupe la moitié du territoire.
 
Environ la moitié des superficies dédiées à l’agriculture sont des prairies. 
 
Celles-ci s’imposent davantage dans nos régions en raison de contraintes 
agronomiques : nature du sol, relief du territoire,…

La plupart de ces prairies ne peuvent pas être remplacées par des cultures. 
C’est alors l’élevage d’herbivores qui est le mieux adapté pour valoriser et 
rentabiliser ces espaces.

De plus, l’eau de pluie, abondante sur notre territoire, permet d’éviter 
l’irrigation et fournit un environnement riche et herbager. 

En Wallonie, c’est le secteur bovin qui constitue la composante principale  
de l’élevage.

Ces bovins sont majoritairement élevés dans des systèmes combinant à 
la fois des prairies et des cultures, ou dans des systèmes à base d’herbe 
uniquement.

En outre, les bovins permettent de valoriser de nombreux co-produits,  
comme des drêches de brasseries ou les pulpes de betteraves.

Ces 3 sources locales de nourriture (prairies, cultures et co-produits) 
permettent à nos éleveurs de viser l’autonomie en matière d’alimentation  
du bétail, évitant ainsi l’importation d’aliments.

Au départ de ces ressources non alimentaires pour l’homme (herbe,  
co-produits..), l’élevage assure une fonction nourricière, en produisant  
du lait et de la viande, mais l’élevage bovin wallon présente encore  
bien d’autres atouts, à découvrir à la page suivante…
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LES ATOUTS DE L’ÉLEVAGE

1 & 2 Fonction nourricière : production de lait et de viande à partir de ressources non alimentaires pour l’Homme 
(comme l’herbe, …). 3 Entretien et valorisation des prairies (terres non utilisables pour les cultures, ex  : en Ar-
denne). 4 Entretien de la qualité et de la santé des sols en utilisant le fumier et le lisier comme engrais. 5 Valori-
sation et recyclage des co-produits issus de l’industrie agroalimentaire locale (drèches de brasseries ou pulpes de 
betteraves - sucreries). 6 Grande diversité d’espèces et de races (porc, mouton..). 7 Préservation de la biodiversité 
des zones de pâturage, des prairies fauchées et des lisières forestières. 8 Acteur de la vie rurale (emplois, accueil 
et vente à la ferme, ferme pédagogique …). 9 Élevage de précision contribuant au bien-être animal et à la lutte 
contre les maladies. 10 Contribution à la diversité et d’authenticité des paysages.
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LEX IQ UE

A
Ac couplement : fonction reproductrice entre le mâle et 

la femelle d’une espèce animale. Un taureau et une 
vache s’accouplent pour faire un veau.

Af finage : durée pendant laquelle on laisse reposer un 
fromage pour affiner son goût.

Al laitante : c’est lorsqu’une vache nourrit son veau avec 
son lait.

An tibiotique  : médicament utilisé pour détruire des 
micro-organismes (des mauvaises bactéries) ou 
pour les empêcher de se multiplier.

At telage : système qui sert à attacher des animaux ou 
des véhicules ensemble. Une remorque tirée par des 
chevaux.

Au roch : ancêtre commun à tous les bovins qui vivait en 
Europe et dont la race a aujourd’hui disparu.

B
Ba ratte  : appareil qui sert à brasser (mélanger) la 

crème du lait pour faire du beurre.

Ba rre d’effarouchement  : barre placée à l’avant des 
engins agricoles pour faire fuir les animaux avant 
qu’ils ne risquent d’être blessés par la machine.

Bi odiversité  : la diversité des espèces vivantes 
(micro-organismes, plantes, animaux...) présentes 
dans un milieu (prairie, ruisseau…).

Bi ométhanisation  : l’action de dégrader des matières 
organiques (bouse, paille, herbes, bois...) par fer-
mentation. La matière se décompose et se change en 
méthane (biogaz). 

Bo squet : petit groupe d’arbres ou d’arbustes.

Br outer : lorsque les vaches ou les moutons, chèvres, 
etc. mangent l’herbe, des feuilles ou du foin, elles 
broutent.

C
Ca illé : partie coagulée du lait (ce qui devient solide) uti-

lisée pour faire du fromage.

Ca rbone  : élément chimique très présent dans la 
nature. On le trouve dans le charbon et tous les tis-
sus des animaux et végétaux.

Cé sarienne  : opération de chirurgie qui en découpant 
l’abdomen (le ventre) permet de faire naître le veau 
quand la vache ne peut pas accoucher de manière 

naturelle.

Ch avée : vallée généralement sèche qui se 
trouve dans un massif de roches calcaire.

Co mportementale : qui a un rapport avec les 
attitudes des animaux (ou des personnes).

Co nsanguinité : reproduction entre deux ani-
maux qui ont un lien de parenté (frères et 
sœurs, parents et enfants...). Cela peut 

poser des problèmes génétiques, des mal-
formations, etc.

Co opérative : groupe de personnes qui sont associées 
pour produire et commercialiser un ensemble de 
produits.

D
Dé barder : le transport du bois depuis l’endroit d’abat-

tage jusqu’au lieu où on va le transformer.

Dé jection : rejet des matières fécales de l’intestin. Par 
ex. : la bouse de vache.

Dr êche  : résidu (ce qu’il reste) après le brassage des 
céréales pour faire de la bière et qui est utilisé pour 
nourrir les bêtes.

E
En silage  : méthode pour conserver les produits agri-

coles en les mettant dans des silos.

En vironnementale : qui a un rapport avec la nature et 
l’environnement.

Ép andage  : action d’étaler. Épandre le fumier sur un 
champ.

F
Fa isselle : récipient dans lequel on a fait des trous pour 

égoutter le fromage.

Fe rment  : micro-organisme qui permet la fermenta-
tion d’un produit. Le sucre des raisins fermente et se 
transforme en alcool.

Fe rtilisation : c’est l’action de rendre un sol riche avec 
des engrais (naturels ou chimiques) pour nourrir la 
terre et mieux faire pousser les plantes. 

Fo urrage : matière végétale qui sert à nourrir le bétail 
fait avec par exemple : du foin, du maïs, du trèfle, de 
la luzerne…

Fr oment : variété de blé la plus cultivée dans le monde 
et domestiquée il y a 6000 ans.

Ga rrot : pour un animal, le garrot est la partie du corps 
qui est au-dessus de l’épaule.

Fu mier : mélange des bouses, de la paille, de déchets 
qui se décompose et utilisé comme engrais naturel.

G
Gé ospatial : positition d’un objet ou d’un événement en 

fonction de sa position géographique.

Ge station  : lorsqu’une femelle d’un mammifère 
(vache, cochon...) porte son petit de la conception à 
la naissance. La gestation de la femme s’appelle la 
grossesse
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I
Im pact pédoclimatique : les conséquences 

des conditions climatiques sur un sol. 
Cela permet de voir si une culture est 
bien adaptée à un sol et aux conditions.

In sémination  : action d’introduire la semence (le 
sperme) du mâle dans les organes de reproduction de 
la femelle.

L
La gunage : création de bassins ou d’étangs pour rendre 

les eaux à nouveau pures de manière naturelle.

Li sier : engrais fait à partir d’un mélange liquide d’urine 
et d’excréments d’animaux de ferme.

Lu zerne : plante aussi appelée « grand trèfle » cultivée 
pour faire du fourrage et nourrir le bétail.

M
Ma mmouth  : sorte d’éléphant laineux (avec de très 

longs poils) qui a disparu il y a 12 à 15 000 ans.

N
Na ppe phréatique : poche d’eau souterraine constituée 

par l’eau qui s’infiltre dans le sol.

Ni trate : élément chimique (sorte de sel) qui est utilisé 
comme engrais.

Né olithique : période la plus récente de l’âge de pierre 
durant laquelle l’Homme se sédentarise (s’installe 
dans un endroit fixe). C’est à ce moment qu’appa-
raîssent l’agriculture et l’élevage.

P

Pa léolithique  : plus longue période de la préhistoire 
qui s’étend de -2,9  millions à -300 000  ans durant 
laquelle les hommes sont des chasseurs-cueilleurs 
et nomades (qui se déplacent tout le temps).

Pa rcelle  : partie de quelque chose. Une parcelle de 
terre, c’est le morceau d’un terrain.

Pa vaner (se) : marcher ou se montrer de manière fière, 
poser.

Ph ysiologique  : qui a un rapport avec l’activité des 
organes des êtres vivants.

Pl eine : en langage parlé, se dit d’une vache qui attend 
un veau. Elle est pleine.

Pr évention : les mesures que l’on prend pour prévenir 
un risque ou un danger.

Po timarron : sorte de potiron d’origine japonaise dont 
la saison va d’octobre à décembre.

Pr opager (se) : se dit de quelque chose qui s’étend, se 
déplace ou se multiplie. Une maladie qui se propage, 
se répand.

Ps ychologique : qui a un rapport avec le bien-être et la 
santé mentale.

Pu lpe : en agriculture, ce sont les résidus de betterave 

après récupération du sucre (à la sucrerie) et qui 
servent à nourrir les animaux.

R
Re but : déchet sans valeur. Par ex. : rebus de pomme de 

terre, des pommes de terre abîmées qui ne peuvent 
être consommées par l’homme.

Ré sidu : petite quantité de matière qu’il reste après la 
transformation d’une substance.

S
Sa nitaire : qui a un rapport avec l’hygiène, la propreté 

et la santé.

Se mis : action de semer les graines dans la terre.

Sc histe : roche dont la structure a un aspect feuilleté et 
qui se défait en fines plaques.

Sé culaire : expression utilisée pour dire qu’une chose 
existe depuis plusieurs siècles.

Sé dentarisation  : lorsque l’Homme s’est installé à un 
endroit fixe pour exercer une activité. Bâtir une ferme 
et cultiver les champs, c’est se sédentariser.

Si llon : longue entaille (creux) que l’on creuse dans le 
sol pour y semer les prochaines cultures.

Si oux  : peuple amérindien (Indiens d’Amérique) dans 
les grandes plaines des États-Unis.

Sp ermatozoïdes  : petites cellules reproductrices des 
mâles.

T

Tr ayeuse : machine conçue pour effectuer la traite des 
animaux comme les vaches, les chèvres, etc.

T- Rex ou tyrannosaure rex  : est une espèce de dino-
saure qui a vécu il y a 68 millions d’années là où se 
trouve aujourd’hui l’Amérique du Nord.

V
Va leur nutritive  : qualité d’un aliment selon la valeur 

des nutriments qu’il contient. Son aspect nourrissant.

Va lorisation : le fait de donner de la valeur à quelque 
chose. Faire du pain avec de la farine, c’est la 
valoriser.

Vê lage  : quand une vache accouche de manière natu-
relle. On dit aussi qu’elle a « mis bas ».
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Franck,
47 ans.

Époux de Viviane.
2 enfants (1 fille et 1 garçon).

Fermier. 
Éleveur de vaches laitières et 

viandeuses. 
Cultive des céréales, des betteraves 

et des pommes de terre.

Ruminny

Don  
Juan

Séb,
14 ans.

Fils cadet de Viviane et Franck.
Écolier.

Adore la technologie et  
les applications smart farming.

Ludo,
19 ans.

Jeune apprenti
à la ferme de Franck.

Mathilde,
18 ans.

Fille aînée de Viviane  
et Franck.

Désire entreprendre  
des études de vétérinaire. 

Va suivre un stage avec  
Vincent.

Vincent,
30 ans.

Docteur vétérinaire.
Prend, sous son aile, 

Mathilde pour son stage. 
Véto de Franck.

ewa,
La mascotte de l’awé. 

Propose des explications  
aux lecteurs.  

Sera votre guide.

Tonton 
Emile,

50 ans.
Fermier de la région  

de Libramont. 
Travaille dans les 

forêts domaniales avec  
ses chevaux de trait.

Viviane,
45 ans.

Épouse de Franck.
Développe le circuit court et la vente 

directe grâce à sa boutique à la ferme.
Vend des produits laitiers et de la 
viande de la ferme et des fruits et 
légumes des fermes avoisinantes. 
Développe ses ventes sur internet.
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