
COMPTE-RENDU DU STAGE 
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d u  2 0  a u  2 4  s e p t e m b r e  1 9 8 2  

Les 18 p a r t i c i p a n t s  (cf annexe 1) sont  a c c u e i l l i s  l e  lundi  20 
septembre en début d 'après  midi par  J.P. TILLON (Directeur de 
l a  S ta t ion  de pathologie porcine de Ploufragan), au s i ège  de 
l a  Coopérative des  Eleveurs de l a  Région de Lamballe (COOPERL) : 

l a  volonté e s t  en e f f e t  de nous f a i r e  appréhender l a  f i l i è r e  
porc dans sa  r é a l i t é  e t ,  pour c e l a ,  l e  mieux e s t  de commencer 
par  l e  produi t  f i n i  (.. . "il f a u t  prendre l e  porc à rebrousse- 
p o i l ,  c e l a  va de soie")? 

De f a i t ,  l a  v i s i t e  de l ' a b a t t o i r ,  guidée par  l e s  confrères  
GUILMOTO e t  PINAULT, de l a  COOPERL, nous permet d 'apprécier  
pleinement l e  concept d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  de l a  production 
porcine. La chalne d 'abat tage  peut déb i t e r  3.000 à 4.000 porcs 
par  jour, grâce à une v é r i t a b l e  " t ay lo r i sa t ion"  de tou tes  l e s  
taches. Ensuite,  l e  Directeur de l a  COOPERL, un des fondateurs, 
nous a f a i t  l ' h i s t o r i q u e  de l a  créa t ion  de c e  groupement d e  
producteurs, qui  regroupait  à l ' o r i g i n e  des éleveurs à l a  
recherche des  mei l leurs  débouchés pour l eu r  production. Après 
15 ans d 'exis tence ,  non seulement l e  niveau de production (un 
mi l l ion  de porcs par  an) témoigne de l a  place de c e t t e  coopé- 
r a t i v e  dans l a  production porc ine ,  mais l a  volonté de cont rô ler  
l a  production du porc jusqu'au produit  f i n i  i l l u s t r e  bien l a  
notion d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n .  L'investissement dans c e t  a b a t t o i r ,  
dans un parc de camions, l e  choix de commercialiser ]usqulà  
60 % de l a  production sous forme de viande découpée,montrent 
comment c e  groupement d 'é leveurs  à cho i s i  de cont rô ler  l a  
chaine de production porcine. 

Malgré son p i t to resque  dynamisme, l e  Directeur de l a  COOPERL 
ne cache pas son inquiétude pour l ' aven i r .  Le souci d ' e f f i c a c i t é  
commerciale a conduit  progressivement l e s  éleveurs à annexer l e  
sec teur  en ava l  de l a  production ; c e t t e  conception a f a i t  ses  
preuves, puisque l a  COOPERL l u i  d o i t  son succès. Mais selon 

' Monsieur COMMAULT, l e  mécanisme des  montants compensatoires 
conduit avec une logique iné luctable  à un déplacement progressif  
de l a  production v e r s  l ' é t r a n g e r ,  malgré une product iv i té  élevée, 
e t  un p r i x  de r e v i e n t  i n f é r i e u r  en France. 

4 ' J . P .  TILLON, 1982, LmkiZZe, 20 septembre, 14 15 .  



IJcus sommes l o i n  de l a  pathologie porcine e t  de l 'épidémiologie 7 
En f a i t ,  l ' impor tance  c r u c i a l e  de l 'environnement économique 
r e t e n t i t  sur  l a  conduite de 1'61-evage, e t  donc in f lue  sur  l e s  
problèmes s a n i t a i r e s ,  ne sera i t -ce  qu'en cons t i tuan t  un f a c t e u r  
de r i sque  pour c e s  élevages. Dans c e  cadre, 1~ v é t é r i n a i r e  ne 
peut plus avo i r  un r ô l e  de p a t h o l o ~ i s t e  de l ' indiv idu,  mais 
bien de s p é c i a l i r t e  de l a  pathologie de groupe. 

L.a v i s i t e  de l a  Coopérative du Gouessant, cmpGrative d 'al iments 
du b é t a i l ,  puursu i t  l a  démonstration s u r  l e  thème "production 
animale e t  i n d u s t r i a l i s a t i o n "  : c e t t e  us ine  transforme deux 
t r a i n s  de 2.000 tonnes de mat ières  premières chacun par semaine, 
avec ... deux personnes ( 1 ,  a s s i s t é e s  il e s t  v r a i  d'un ordinateur,  
e t  d 'un tableau d e  contrdle qui  f o n t  p l u s  pen-;er à Cap Canaveral 
qu 'à  une usine d 'al iment .  L e  d é l i c a t  problème de l ' a l imen t  médi- 
camenteux e s t  abordé avec le confrère WUCET q u i  t i e n t ,  avant  
t o u t ,  à é c l a i r e r  de manière objec t ive  un débat  souvent passionné. 

Mardi 2 1  septembre ======----y------- 

I l  e s t  encore très ( t r è s  ! )  t ô t .  Nous par tons  par  équipes de 4 
ou 5,  accompagnés d'un membre de la S t a t i o n  (cf annexe 2 ) ,  vers  
une exp lo i t a t ion .  Le but  avoué est de nous f a i r e  c o l l e c t e r  l e s  
données épidémiologiques, e t  a i n s i  de nous amener à percevoir  l a  
quan t i t é  importante de renseignements à r e c u e i l l i r .  

Au s o i r ,  l ' o b j e c t i f  peut ê t r e  considéré comr a t t e i n t  : nous 
revenons avec la sensat ion d ' ê t r e  perdus, face  à une masse con- 
s idérable  e t  confuse d'informations les p lus  diverses.  dOnt n ~ u s  
ne savons au j u s t e  que l l e s  son t  l e s  p lus  s ign i f i an tes .  C ' e s t  que 
nos '!gentils accompagnateurs" o n t  i n s i s t é  pour nous f a i r e  v i s i t e r  
tou t  l ' é l evage  ... TOUT. Depuis l e s  dessous poussiéreux e t  mal- 
odorants de!; f o s s e s  à l i s i e r ,  jusqu'aux buci-es d 'aéra t ion ,  en 
passant par Ici; v e n t i l a t e u r s  Sn panne pour cauco de c rasse  accu- 
mulEe, l a  v é r i f i c a t i ~ n  des  c i r c u i t s  de v e n t i l a t i o n  à l ' a i d e  de 
fumigènes, l a  mesure de t o u t  ce q u i  e s t  mesurable (diniensions 
des bâtiments, quan t i t é  d 'a l iment)  l a  quan t i f i ca t ion  de t o u t  ce 
q u i  peut l ' ê t r e  (v i t e s se  de l ' a i r )  ... La preuve e s t  apportée qu'un 
épi2émioloyiste d o i t  avoir  une so i ide  r é s i s t a n c e  physique, . . . 
su r tou t  quand il n'a pas p r i s  de p e t i t  déjeuner. 

Le s o i r  de c e t t e  longue e t  harassante journée, nous écoutons 
J . P .  TILUON, apparanment a u s s i  dynamique qu'au dépar t ,  exposer 
l a  synthèse de c e t t e  expérience. 

1 -'L'EPIDEMIOLOGISTE DOIT SE SENTIR A L'AISE DANS UNE VISITE D'ELEVAGE" 

C ' e s t  en 3 ou 4 heures en e f f e t  q u ' i l  aura compris l ' e s s e n t i e l  
du fonctionnement de l ' é l evage ,  e t  q u ' i l  aura accumulé suffisarment 
d'éléments l u i  permettant de connaftre l ' exp lo i t a t ion .  Dans c e t t e  
approche s a n i t a i r e  globale,  l e  consultant  ne d o i t  pas avoi r  d ' a  
p r i o r i .  Son o b j e c t i v i t é  e s t  nécessaire pour é v i t e r  des b i a i s  : 
il ne d o i t  pas chercher à v é r i f i e r  d'emblée t e l l e  hypothèse, 
mais p lu tôc  à accumuler l e s  données, 12s informations, de façon 
,>urement d e x r i p t i v e .  



S ' i l  se  f a i t  une idée  préconçue, il ne re t i endra  que l e s  éléments 
qui  vont  dans l e  sens  de sa  pensée, e t  ne p r ê t e r a  même pas 
a t t e n t i o n  aux f a i t s  pour tant  s i g n i f i a n t s  qui  pourraient  ê t r e  
à sa  portée.  O r ,  l ' enquêteur  d o i t  ê t r e  disponible par  rapport 
à c e s  " p e t i t s  r i e n s " ,  dont l ' é l e v e u r  n'imagine pas l ' importance, 
n i  m&e q u ' i l s  pu i s sen t  i n t é r e s s e r  s o n  in ter locuteur  (Ex. : 
e r reur  de l i v r a i s o n  et  de conditionnement d ' a l imen t ) .  

2 -  STRUCTURATION DES DONNEES PAR RAPPORT AUX OEJECPIFS DE PRODUCTION 

L ' é t a t  de santé  g l o b a l e  de l ' é l evage  e s t  apprécié par  l ' é t u d e  
des performances technico-économiques de c e t  o u t i l  de production. 
On abou t i t  a i n s i  à l a  mise en évidence de problèmes qui ,  l e  
p l u s  souvent, son t  largement sous-estimés par  l ' é l e v e u r  : a l o r s  
que pour c e r t a i n s ,  10 % de re tqurs  en chaleurs cons t i tuent  un 
sérieux problème, pour d ' a u t r e s ,  un taux de 20 % sera  passé 
totalement inaperçu. 

3 - RECHERCHE DES ELEMENTS EXPLICATIFS 

Nous ne reviendrons pas s u r  l a  conception désormais bien connue 
de l ' é levage  en t a n t  qu'éco-système, regroupant s i x  grands groupes 
de va r i ab les  : animaux, aliment, logement, éleveur, conduite du 
troupeau, microbisme associé .  C ' e s t  par rapport  à ces  ca tégor ies ,  
que l ' on  prononce des  jugements de valeur  pour l ' é l evage  considéré, 
c e  q u i  permet de dégager l e s  ëléments anormaux dignes d ' a t t en t ion .  

S ' a g i t - i l  de "cause", ou d'évènements associés  selon des degrés 
d ive r s  ? 

* La notion de cause, e s t  en e f f e t  t r è s  r e l a t i v e .  Cer ta ins  éléments 
s e  comportent comme cause v é r i t a b l e ,  en déterminant des t roubles,  
d ' a u t r e s  ne son t  que consécut i fs .  La r é a l i t é  du système e s t  
complexe, e t  l ' o n  peut considérer  que l e s  v a r i a b l e s  in te r fè ren t  
e n t r e  e l l e s  e t  aboutissent à un problème pathologique qui, 
éventuellement,retentira su r  l e s  performances. 

X La notion de sympt6mes e s t  également r e l a t i v e .  Dans l a  perspective 
résolument écologique d'abord de l ' é levage  i n d u s t r i a l i s é ,  ce 
s e r a i t  une conception à courte vue que de r a t t a c h e r  un symptôme 
(par exemple l a  r h i n i t e  atrophique) à une cause ou même un 
ensemble de causes (Ex. : problème r e s p i r a t o i r e  + microbe + 
bst iment) .  Il s ' a g i t  d'un schéma préconçu, reposant  sur  un a 
p r i o r i ,  car  t o u t  compte f a i t  "LES SYMPTOMES N'ONT AUCUN SENS". 
En e f f e t ,  c e t  écosystème r é a g i t  d'une c e r t a i n e  façon (quelle  
q u ' e l l e  s o i t ) ,  q u i  l u i  e s t  propre, et  ce la ,  sans préjuger des  
causes possibles. L'élevage p r i v i l é g i e  un symptôme, toujours l e  
même. .. que l l e  que s o i t  l a  cause. Ainsi ,  en cas  de diarrhée,  l a  - 
mise en évidence d 'un ro tav i rus  n 'apporte-t-el le  pas une cont r i -  
bution exp l i ca t ive  décis ive .  L'environneinent conserve une place 
importante. 

On comprend d è s  l o r s  q u ' i l  s o i t  indispensable de ne pas pr iv i -  
l é g i e r  un symptôme l o r s  de l ' é t u d e  du c a s ,  n i  même une cause 
poss ib le ,  e t  donc de r e s t e r  constamment ouvert  à toute  a u t r e  
information. 



Donc, c ' e s t  bien l ' é l evage  dans son ensemble qui  cons t i tue  l ' u n i t é  
d 'é tude ,  e t  non l e s  animaux e t , à  l a  l i m i t e ,  c ' e s t  l ' é levage  que 
l ' o n  d o i t  concevoir comme e n t i t é  v ivante ,  les animaux ne cons- 
t i t u a n t  que des  composants robot isés .  

t Cependant, l ' é t i o l o g i e  u n i f a c t o r i e l l e  conserve toujours l a  
première place (Ex. : pes t f ' po rc ine  c l a s s ique) .  c a r  le  pouvoir 
pathogène de ces  rgen t s  est  déterminant par  rapport  aux au t res  
causes. On n ' a  donc pas l e  d r o i t  de l e s  ignorer ,  e t  il f a u t  en 
t e n i r  compte en p r i o r i t é .  D'un au t re  cb té ,  on consta te  a u s s i  
une transformation, une dér ive  progressive de l ' u n i f a c t o r i e l ,  
vers  l e  m u l t i f a c t o r i e l  : on observe des forme atypiques dans 
l a  pes te  porcine c l a s s ique ,  de même dans l a  G.E.T.,  ou l a  maladie 
d'Aujeszky, t o u t e s  maladies à pouvoir pathogene déterminant,  e t  
qui  ont  évolué. 

* 11 e x i s t e  un para l lé l i sme e n t r e  santé  e t  performances. Un élevage 
en honne santé  e s t  c e l u i  qui  dispose de performances s a t i s f a i s a n t e s  
par  rapport  aux a u t r e s  : c ' e s t  donc t o u t  à f a i t  r e l a t i f .  De c e  
f a i t .  on peut concevoir cet é t a t  de santé  de manière dynamique ( e t  
non comme un é t a t  s t a t i q u e ,  u l t i m e ) ,  qbe l ' o n  peut développer. On 
r e j o i n t  i c i  l a  not ion  de fac teur s  de s a n t é ,  qui  e s t  in t ég rée  dans 
l a  d é f i n i t i o n  de l 'épidémiologie proposée par  TOMA e t  c o l l .  
(Bul le t in  de l ' a s s o c i a t i o n ,  na 1). 

Le point  f a i b l e  d 'un ëlevage est l e  f ac teur  l i m i t a n t  de l ' écosys-  
tème, e t  r e t e n t i t  s u r  l e s  performances, de façon majeure. 

4 - - CONSEQUENCES PRATIQLJES 

De ces  d i f f é r e n t s  concepts,  s e  dégage l a  notion que de nombreuses 
var iables  in terv iennent  dans l e  déterminisme des  t roubles  observés ; 
il f a a t  donc pouvoir l e s  prendre en compte, en l e u r  a t t r i b u a n t  
t o u t e f o i s  une valeur  r e l a t i v e  dans l eu r  pouvoir e x p l i c a t i f .  Pour 
c e l a ,  on cons t i tue  une échel le  de valeur ("note") pour l e s  d i f f é -  
rentes  var iables .  Chaque élevage peut do-ic &tre noté en ce qui  
concerne ces va r i ab les .  Les d i f f é r e n t s  élevages peuvent ê t r e  
comparés l e s  uns par  rapport  aux a u t r e s  : des rapprochements sont  
a l o r s  ef fec tués  e n t r e  les élevages qui  ont  en comnun c e r t a i n s  
problèmes, e t  c e r t a i n e s  va leurs  de va r i ab les .  C e t  exercice de 
camparaison e s t  poss ib le  in tu i t ivement ,  mais l e  meil leur  o u t i l  
e s t  l ' o rd ina teur  t r a v a i l l a n t  selon l a  méthode d e  l ' analyse  mult i-  
dimensionnelle. 

t Exercice de nota t ion  des élevages v i s i t é s  

Outre l e s  va r i ab les  expl ica t ives  (animaux, bâtiments, e tc . )  son t  
p r i s e s  en compte l e s  composantes "performances", e t  "santé" 
(= cormnémoratifs sur  l e s  t roubles  observés) .  

Sur une s é l e c t i o n  de points  (cf annexe 31, dont seule  l 'expérience 
a pu enseigner à J.P. TILLON l a  pert inence,  on a t t r i b u e  une note 
(0, 1, 2 )  à chaque exp lo i t a t ion  ; l e s  va leurs  s e u i l s  s o n t , c h o i s i e s  
empiriquement, uniquement en fonction de l e u r  pouvoir discriminant .  



Exemple : nombre de porcelets sevrés par portées (= s) 

L'élevage L. obtient 2 points, R a un point, les autres 0. Si 
les seuils sont différents, par exemple : 

toutes les exploitations sont notées O et,relatlvement à 
l'ensemble des observations, les valeurs considérées n'ont aucun 
intér&t , 

En fonction des différentes variables, et selon le seuil retenu, 
on obtient une classification relative des exploitations. 

Le principe fondamental de cette méthode épidémiologique apparait 
donc clairement : il ne s'agit pas de faire une observation en 
ne relevant que ce qui s'écarte d'un modèle théorique moyen, mais 
plutdt de comparer les élevages entre eux, y compris en définissant 
les critères permettant la comparaison, qui sont relatifs aux 
observations. 

La quantité élevée de variables à comparer montre tout l'intérêt 
de l'ordinateur, et du traitement des données par l'analyse multi- 
dimensionnelle (A.M.D.)  . 

Mercredi 22 sepLembre -============--===== 
Présentation de la base du réseau d'enquete et du système de 
traitement de donnée( à la S.P.P. 

1 - "L'ESPRIT DE PLQUFRAGAN" 

J.P. TILMN nous a relaté l'historique de la création de la S.P.P., 
dont nous ne retiendrons que les aspects épidémiologiques. 

La S.P.P. est née de la constatation que la connaissance des 
microbes impliqués dans les phénomènes pathologiques était 
insuffisante pour l'explication des évènements observés : leur 
faible pouvoir pathogène ne pouvait pas en faire les responsables 
majeurs. Ceci suppose cependant que le rdle éventuel d'agents 
pathogènes de pouvoir pathogène déterminant (type fièvre aphteuse, 
et pestes porcines) soit écarté au préalable. 

Pour mettre en pratique cette conception, il était indispensable 
de disposer d'observations permettant de vérifier des hypothèses 
qu'il fallait elles-mêmes concevoir. 



La confrontation des expériences des observateurs (techniciens, 
éleveurs, praticiens) a tout d'abord produit des hypothPses 
explicatives, to~lt à fait subjectives : tels soupqonnaient la 
responsabilité de l'eau de boisson dans certains troubles, 
d'autres envisageaisnt le rôle de l'aération, etc. Les premières 
expériences de laboratoire furent mises en route pour éprouver 
la validité de ces hypothèses. 

Pour vérifier la pertinence de ces exploitations sur le terrain, 
un véritable "laboratoire d'observation" a été constitué : 
il comprend différents types d'exploitation (selon la finalité 
de production, la taille, les performances, le statut sanitaire). 
L'échantillonnage n'&tait nullement représentatif de la popu- 
lation globale, mais seulement du type de problèmes rencontrés, 
étant donné qu'il s'agissait d'une étude étioiogique. De ces 
visites réalisées acommun, chaque membre de l'équipe ramenait 
une moisson de renseignements, qu'il confrontait à celle des 
autres : ceci permettait de constater que les observateurs ne 
voient pas les mëmes choses, en fonction de leur formation, ou 
de leur subjectivité, et que pour toute chose il est nécessaire -- 
de quantifier (compter, mesurer, peser...). Alnsi, élevage après 
élevage, les observations, puis les intsrprétations pouvaient 
s'harmoniser. 

Cette démarche montre l'rntérët du travail d'équipe, regroupant 
plusieurs disciplines, dans un climat d'échange permanent, afin 
de faire fructifier au sein de l'équipe les différences, c'est- 
à-dire la richesse des origi~ialités propres à chacun. 

Outre la constitution d'une telle équipe, J.P. TILLON insiste 
sur la nécessaire relation humaine privilégiée avec ceux qui, 
tout compte fait, détiennent... "la clé du champ d'observation" : 
les éleveurs, les techniciens d'élevage , qui doivent apporter 
leur collaboration pour que ce travail soit possible. Pour cela, 
il faut que l'équipe apporte une réponse à leur demande, face 
à un problème pathologique : la première condition est la dis- 
ponibilité. Ceci suppose une permanence téléphonique, la néces- 
sité de se déplacer aussi sowent qu'il est besoin, pour répondre 
à la demande. c'est une véritable clientèle qu'il faut en quelque 
sorte soigner, afin que le réseau d'observation conserve une 
réalité tangible. La cohésion de cet ensemble (équipe-réseau) 
dépend beaucoup du dynamisme d'un animateur qul relance les* 
Gnergies défaillantes. C'est un raie difficile, indispensable, 
dans lequel l'actuel directeur de la S.P.P. excelle. 

2 - LA STRUCTURE D'ENQUETE 
Le réseau primaire est constitué de ces exploitations (véritables 
laboratoires d'observation) que l'équipe suit de près. Il permet 
la mise ail point des protocoles d'observatiori, la recherche 
d'hypoth6,es exp' icatrices. 

Le réseau secondaire repose sur la collaboration du ain6me 
éleveur-technicien. Environ 150 élevages sont concernés. 



Il s'agit du domaine d'application des résultats obtenus à partir 
du réseau primaire. Par exemple, pour l'étude de la pathologie 
respiratoire, le réseau primaire a conduit à l'élaboration d'un 
questionnaire comportant 2.000 variables. Le questionnaire est 
d'abord essayé "à blanc", afin de le mettre en forme : en effet, 
30 % des questions ont un libellé impropre à l'obtention de 
l'information souhaitée. De plus, la conception du questionnaire 
doit associer la participation des épidémiologistes avec le 
tandem statiticien-informaticien, car les contraintes statis- 
tiques ou informatiques impératives pour la signification des 
observations, conduisent à en tenir compte dans la structure 
méme de l'enquête et du questionnaire. La collecte de cet 
ensemble de données demande une semaine de travail au technicien, 
sans rémunération supplémentaire ; en échange, le technicien et 
l'éleveur reçoivent (gratuitement) le résultat du traitement 
des données, et leur interprétation. 

Si le réseau secondaire permet la vérification des hypothèses 
formulées à l'échelon du réseau primaire, le réseau tertiaire 
constitue l'application en vraie grandeur pour tous les utilisa- 
teurs qui en font la demande. Le questionnaire précédent est 
cependant condensé à une trentaine de questions, correspondant 
à 10 variables. A l'aide de ces seuls élements, et grâce à 
l'outil d'analyse mis au point, il est possible de procéder à 
un véritable diagnostic du syndrome étudié. Toutefois, le 
système n'est conçu que par rapport à la réalité des Côtes-du- 
Nord, et la fiabilité des résultats est fonction de la parenté 
d'un département considéré avec la région Nord-Bretagne. h 
pratique, la rbbustesse du système est telle, qu'il est possible 
de faire abstraction des variables qui s'écarteraient trop du 
modèle, sans lui retirer tout iritérêt pratique. 

3 - TRAITEkC3NT DES DONNEES 
Une fois le questionnaire établi, il est tout d'abord éprouvé 
à blanc, afin de vérifier son intelligibilité : la présentation, 
les libellés sont adaptés, des commentaires ajoutés autant que 
nécessaire. 

Le traitement informatique des données passe par différentes 
étapes. 

Zt Détermination des valeurs discrimihantes des variables ------+--+-------------------------------------------- 

Tout est fonction de l'aptitude de l'échelle de valeur adoptée 
à provoquer une dispersion des élevages : on doit aboutir à la 
constitution de sous-populations. 

* Etude de corrélation entre les différentes variables .................................................... 
Cette étude de corrélation se fait sans aucun a priori. C'est- 
à-dire que l'on n'exclut pas un effet "âge du capitaine" ... 
ce qui, d'ailleurs, a permis de constater qu'il y avait effec- 
tivement une relation ! Le principe est de ne retenir que les 
corrélations les plus fortes. 



A c e  s t ade ,  l ' o u t i l  d 'analyse e s t  cons t i tué  pour Le système 
é tud ié  (par exemple, pathologie r e s p i t a t o i r e ) .  Dès l o r s ,  il e s t  
poss ib le  de regrouper l e s  6levages en fonction de l e u r s  a f f i n i t é s  
pour l e s  d i f f é r e n t e s  va r i ab les .  On v é r i f i e  l a  s t a b i l i t é  du 
système (sa "robustesse") ,  en r e t i r a n t ,  au hasard, une p a r t i e  
des  élevages du f i c h i e r .  S i  l e s  pos i t ions  r e l a t i v e s  des  élevages 
r e s t a n t s  demeurent inchangées, l e  système e s t  considéré e f fec -  
tivement robuste e t  peut Otre u t i l i s é  pour les app l i ca t ions  
pra t iques .  

ANALYSE D'UN ELEVAGE 

Ce système i n f o r m a t i ~ u e  permet de s i t u e r  un élevage pa r  rappor t  
aux au t res ,  en fonct ion  des  d i f f é r e n t e s  var iables  sé lec t ionnées ,  
comme l e s  p lus  discriminantes.  C 'es t  l 'ensemble des élevages 
du réseau secondaire qui  cons t i tue  l a  référence permettant l a  
comparaison. 

Cet o u t i l  permet une simulation : il s u f f i t  d ' i n t r o d u i r e  des 
modifications au doss ie r  d'un élevage, correspondant aux amé- 
l i o r a t i o n s  que l ' o n  pense pouvoir apporter  ; c e c i  représente ,  
t o u t  compte f a i t ,  une nouvelle exp lo i t a t ion  que l ' o n  va s i t u e r  
pa r  rapport  aux a u t r e s .  Sa nouvelle pos i t ion  permet a i o r s  
d 'apprécier  en fonct ion  des a u t r e s  élevages s i t u é s  dans l a  même 
zone s i  l e  gain e s t  sens ib le ,  e t  si l ' e f f o r t  correspondant en 
vaut  l a  peine.  On v o i t  qu'une étude coût-bénéfice des  mesures 
e t  de l e u r  por t ée  e s t  poss ib le .  On peut ,  en un i n s t a n t ,  comparer 
l e s  e f f e t s  de mesures de simple bon sens, ne nécess i tant  que 
peu de dépenses, ou, au c o n t r a i r e ,  des modificat ions coûteuses,  
tauchant,par exemple les batiments. 

I n u t i l e  de p r é c i s e r  que c e t  o u t i l ,  hautement performant, d 'une 
e f f i c a c i t é  v é r i f i é e ,  connait une l i m i t e  fondamentale : l'Homme ! 
Tout d'abord, dans l e s  i n t e r p r é t a t i o n s  erronées q u ' i l  p o u r r a i t  
f a i r e ,  e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  dans l e  non respect  de l a  r è g l e  du 
jeu par  l ' é l eveur  lui-même, q u i  par  son comportement peut i n t r o -  
du i re  des modificat ions a u t r e s  que c e l l e s  q u i  ont  été envisagées 
e t  q u i  peuvent avo i r  des conséquences non prévues par  l e  système, 
par  ce que non in tégrées  au dépar t .  Malgré l ' a s p e c t  magique que 
l ' o n  s e r a i t  t e n t é  de l u i  accorder,  c e  système informatique ne 
d é l i v r e  nullement un horoscope ; il ne p révc i t  r i e n  ; il ne f a i t  
que comparer e t  montrer l e s  rapprochements que l ' o n  peut f a i r e ,  
en fonction des informations qu'on l u i  a f o u r n ~ e s .  

Jeudi  23 segtembre 

De  nouveau, t ô t  le  matin ( ê t r e  épidémiologiste e s t  un rude mét i e r ) ,  
nous partons r e l e v e r  l e s  observations correspondant aux va r i ab les  
e s s e n t i e l l e s  qui  ont  é t é  sé lec t ionnées .  Déjà, nous avons p r i s  de 
l ' a s su rance  : noL; ne suivons p l u s ,  nous agissons chacun de notre 
c e t é ,  nous partageant  l e s  tâches.  La r é c o l t e  des donnees e s t  plus 
rapide.  



D e  re tour  à l a  S.P.P., nous pouvons v é r i f i e r  que l e  système in fo r -  
matique fonctionne : nous déterminons l a  pos i t ion  d e  nos élevages 
par  rapport  aux a u t r e s ,  e t  nous étudions l e s  modifications que 
nous pouvons appor ter  en vue d 'une améliorat ion,  e t  ça marche. 
Disons simplement que l a  sensat ion  e s t  purement g r i s a n t e ,  de 
cons ta te r  qu'on a compris c e t t e  chose hermétique pour l e  profane 
que peut ê t r e  llA.M.D., suffisamment t o u t  au moins pour savo i r  
l ' u t i l i s e r ,  e t  en  apprécier  l e s  services .  

venCre4i-24çe~tnb~e 
P. VANNIER e t  me KOBISCH nous ramènent de no t re  voyage dans l e s  
a l t i t u d e s  é thé rées  des  éco-patho-systèmes (avec analyse mul t i -  
dimensionnelle à tous  l e s  é t a g e s ) ,  dans l a  dure r é a l i t é  quotidienne 
du l abora to i re  d 'analyse q u i  continue opiniâtrement d ' i s o l e r  des 
p e t i t e s  b@tes ,  dont on s 'échine  à l ' é t a g e  au-dessus à l u i  d i r e  
q u ' e l l e s  ne s i g n i f i e n t  pas grand chose. Alors, pour ne pas sombrer 
dans l a  "déprime", on f a i t  des  co l l ec t ions  de microbes, e t  de 
p a r a s i t e s  (d ' au t res  s e  f i x e n t  s u r  l e s  papi l lons ,  ou l e s  timbres- 
pos te  ) ,  avec l a  s a t i s f a c t i o n  de savoir  que c e t t e  quête  s e r a  
sans f i n ,  dans la mesure où il ne se ra  jamais poss ib le  d ' "épinglerN 
l a  pièce mai t resse  de l a  c o l l e c t i o n ,  qui  s e r a i t  responsable de 
tous  l e s  maux, c a r  désormais l e  règne pas tor ien  s ' é t e i n t ,  e t  
enf in  a r r i v e  l ' è r e  placée sous l e  signe de l '"Eco-Pathologie". 

DE REMUR CHEZ S O I  ------------------ ------------------ 
Les p a r t i c i p a n t s  son t  unanimes : c e  n ' e s t  pas un succès, c ' e s t  un 
triomphe pour t o u t e  l ' équipe .  Leur d i s p o n i b i l i t é ,  l e u r  savoi r  
f a i r e ,  l eu r  sens pédagogique mér i tent  tous  l e s  éloges. 

Qu ' i l s  so ien t  remerciés. 

Au delà ,  nous d i rons  que c e t t e  formule de rendre v ~ s i t e , e n t r e  
épidémiologistes,à des  épidémiologistes,pour vo i r  comment i ls  
vivent  l 'épidémiologie e s t  enr ichissante ,  agréable,  t o m f i a n t e  ; 
e l l e  f avor i se  des  contac ts ,  e l l e  o f f r e  des  ouvertures d ' e s p r i t  
insoupçonnables, permet des découvertes, des  rapprochements que 
l e s  a p r i o r i  rendaient  impossibles ... Nous avons décidé de 
l ' adop te r ,  e t  d ' a u t r e s  p r o j e t s  se ron t  proposés à l ' aven i r .  Alors, 
Weybridge ? E l l i s  à Reading ? Theix ? Lyon ? Tout est poss ib le .  

A b i en tô t ,  certainement. 
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