




Le campagnol 
terrestre
Prévention et contrôle des populations

Pierre Delattre, Patrick Giraudoux, 
coordinateurs

Éditions Quæ



Collection Savoir-faire

Retenues d’altitude
Laurent Peyras, Patrice Mériaux, coord.

2009, 352 p.

Référentiel pédologique 2008
Association française pour l’étude du sol

Denis Baize, Michel-Claude Girard, coord.
2009, 432 p.

Santé de la crevette d’élevage en Nouvelle-Calédonie
Alain Herbland, Yves Harache, coord.

2008, 160 p.

Gestion durable des sols
Laëtitia Citeau, Antonio Bispo, Marion Bardy, Dominique King, coord.

2008, 336 p.

Le silure glane
Biologie, écologie, élevage

Jean-Pierre Proteau, Olivier Schlumberger, Pierre Élie
2008, 224 p.

L’anguille européenne
Indicateurs d’abondance et de colonisation

Gilles Adam, Éric Feunteun, Patrick Prouzet, Christian Rigaud, coord.
2008, 400 p.

Le Code de la propriété intellectuelle interdit la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Le non-respect de 
cette disposition met en danger l’édition, notamment scientifique, et est sanctionné pénalement. Toute reproduction, même partielle, 
du présent ouvrage est interdite sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20 rue des Grands-
Augustins, Paris 6e.

Éditions Quæ
RD 10

78026 Versailles Cedex, France

© Éditions Quæ, 2009 ISBN : 978-2-7592-0387-1 ISSN : 1952-1251



À toutes les personnes qui acceptent de penser la complexité à partir des faits d’observation 
et s’arrachent à leurs habitudes pour réaliser leur pensée dans l’action, dans le respect de 
la biodiversité qui sera aussi essentielle aux générations futures qu’elle l’a été dans le passé 
et qu’elle l’est dans le présent.

À Régis Defaut, homme de convictions, disparu trop tôt, qui a su emporter l’adhésion des 
agriculteurs pour mettre en place, dès 1999, la zone expérimentale grandeur nature de 
La Vrine/Byans (Zelac), dans le Doubs, puis rédiger à leur intention un « contrat de lutte 
raisonnée » destiné à lutter autrement contre le campagnol terrestre.
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Préface

Les dégâts causés par les pullulations de campagnols terrestres aux prairies ainsi 
que les risques en termes de santé publique, largement connus, liés à la fois à ces 
pullulations et à la lutte contre ces ravageurs, sont explicités dans cet ouvrage 
coordonné par Pierre Delattre et Patrick Giraudoux, tous deux chercheurs, l’un 
à l’Inra, l’autre à l’université de Franche-Comté.
Les travaux exposés dans ce livre ont été, pour l’essentiel, conduits dans le cadre 
d’un plan régional de lutte qui a démarré au début des années 2000, même si 
certains précurseurs au niveau de la recherche mais également quelques agricul-
teurs, je pense à la Zelac (zone expérimentale de lutte anti-campagnols), avaient 
ouvert la voie au milieu d’un scepticisme assez général.
C’est donc dans un contexte de crise que le plan de lutte a été conçu. Cette crise 
reposait sur une incompréhension totale et une absence de lieu de dialogue entre 
les agriculteurs — avec des dégâts ayant un impact important sur l’économie 
de leur exploitation — et les associations de défense de l’environnement qui 
ne pouvaient admettre les conséquences sur la faune sauvage et, d’une manière 
plus générale, le fait de répandre dans la nature des quantités de plus en plus 
importantes de bromadiolone. Enfin, le recours massif à cet anticoagulant était à 
même de ternir la réputation, ou tout au moins l’image, des produits de qualité 
de la région, et notamment de l’AOC emblématique qu’est le Comté. Chaque 
année, il revenait au juge administratif d’arbitrer le différend, l’arrêté préfectoral 
définissant les conditions de lutte avec la bromadiolone étant attaqué au tribunal 
administratif.
Les pullulations très importantes à la fin des années 1990, les traitements massifs 
à la bromadiolone, les conséquences sur la faune non-cible mais également les 
limites des traitements en termes de maîtrise des populations firent conclure qu’il 
convenait d’explorer de nouvelles pistes, mais sans pour autant abandonner le 
recours au traitement chimique. Cette nouvelle orientation exigeait la conduite 
de travaux de recherche relatifs aux causes — modification des paysages agraires 
et des pratiques culturales — mais également un partenariat étroit entre le monde 
de la recherche, les agriculteurs et leurs conseils.
Le grand mérite du plan de lutte fut de permettre ce partenariat, avec toutefois 
des difficultés dues au fait que le temps des chercheurs n’est pas celui des exploi-
tants, ces derniers appelant de leurs vœux des alternatives rapides à l’utilisation 
de la bromadiolone.
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Les travaux menés ont abouti au concept de lutte raisonnée et son applicatif, 
le contrat de lutte raisonnée. Il s’agit d’une première prise en compte du ques-
tionnement écologique dans des réflexions globales relatives au fonctionnement 
des systèmes agronomiques. La compréhension du fonctionnement des systèmes 
régionaux ne peut désormais être acquise sans intégrer la dimension temporelle 
aux dimensions spatiales. Cette nouvelle approche, plus complexe, plus collective, 
ne devrait pas effrayer les agriculteurs de cette région, qui ont démontré depuis 
longtemps leur capacité à construire ensemble des systèmes solidaires durables.
Les auteurs militent pour la mise en place d’un dispositif d’intelligence environ-
nementale. Il appartient maintenant aux acteurs — professionnels, chercheurs, 
associatifs, politiques, etc. — de relever le défi, chacun à la place qui est la sienne. 
Rien n’est impossible là où la volonté existe. Un regard attentif sur les démarches 
engagées au cours de la décennie 2000 permet d’être raisonnablement optimiste.
La lecture de cet ouvrage permettra à chacun de disposer d’un réel point d’ac-
tualité sur les travaux menés et sur une nouvelle approche de la lutte contre le 
campagnol terrestre. Que les auteurs en soient remerciés et félicités compte tenu 
du caractère ardu du sujet.
Un grand merci également à tous ceux, agriculteurs, techniciens et fonctionnaires, 
qui ont accepté, au-delà de leur différence, de participer à ce challenge.
Enfin, je ne puis, en rédigeant cette préface, oublier celui qui, de manière opiniâtre, 
a œuvré à la réussite de cette démarche : Régis Defaut, qui nous a quittés préma-
turément. Qu’il soit ici publiquement remercié pour son inlassable engagement.

Jean-Paul Narjollet
Ingénieur général du Gref

Draf Franche-Comté 2000/2005
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Objectifs du plan d’action 2001-2006

Parmi les espèces de campagnols qui occasionnent des dégâts à l’agriculture en 
France métropolitaine — campagnol des champs, campagnol terrestre et campa-
gnol provençal —, le campagnol terrestre en est responsable de très importants 
en Franche-Comté, et plus particulièrement dans le massif du Jura. Ce rongeur 
est connu depuis très longtemps dans la région, mais les dégâts qu’il occasionne 
lors de ses pullulations cycliques se sont accrus depuis les années 1970-1980.
Ces dégâts sont de deux ordres :
•	 quantitatifs : la destruction du système racinaire des végétaux et la présence de 
nombreuses taupinières réduisent considérablement la quantité d’herbe produite. 
L’abondance des taupinières entraîne également une gêne importante pour la 
fenaison ;
•	 qualitatifs : la composition floristique est modifiée et des espèces indésirables 
apparaissent.
Pour les éleveurs, la pullulation des campagnols terrestres a une répercussion éco-
nomique importante. Dans les départements les plus touchés, le Doubs et le Jura, 
ce sont chaque année des dizaines de milliers d’hectares qui sont concernés, dont 
une partie devient quasiment inexploitable. Or, les plateaux du massif jurassien 
sont les territoires de production des cinq fromages AOC de la région — Comté, 
Morbier, Mont d’Or, Bleu de Gex et Gruyère — et les cahiers des charges de la 
production de ces fromages imposent une alimentation des vaches laitières à base 
de pâturage l’été et de fourrage sec l’hiver (foin et regain).
C’est donc l’alimentation de base des animaux qui se trouve compromise par les 
dégâts du campagnol terrestre. Si l’on ajoute les charges complémentaires que ces 
dégâts engendrent — achat de fourrage et de concentré, surcoût de fertilisation, 
semis, bris de matériel, moindre qualité du lait, etc. —, les pertes occasionnées 
les années de grande pullulation, comme en 1998 par exemple, peuvent atteindre 
plusieurs millions d’euros pour plus d’un millier d’exploitations touchées.
Au-delà de cet aspect économique, bien connu et facilement visible, la pullulation 
du campagnol terrestre constitue un risque important pour la santé humaine. 
En effet, ce rongeur héberge la forme larvaire d’un ver parasite, responsable de 
l’échinococcose alvéolaire, qui provoque une dégradation du foie pouvant être 
mortelle chez l’homme. La Franche-Comté est responsable de la moitié des cas 
de cette maladie observés au niveau national, et le lien entre les pullulations de 
campagnols et les cas d’échinococcose a été clairement établi.
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Ces deux raisons, économiques et sanitaires, ont justifié la mise en place d’un 
plan de lutte de grande envergure pour mieux connaître l’animal et mettre au 
point des méthodes permettant d’éviter sa pullulation.
Dès le début des années 1980, la lutte contre le campagnol a été menée au moyen 
d’un produit chimique, la bromadiolone, utilisée sur des appâts (carottes, blé). 
Mais l’importante toxicité de ce produit a entraîné une mortalité importante de 
la faune sauvage non-cible : gibier, buses, milans, renards, etc. Devant l’émotion 
suscitée par ces dégâts, un premier plan de lutte fut mis en place en 1999, sur 
trois ans, avec un volet recherche important et un programme d’expérimentation 
sur différentes méthodes de lutte, alternatives et/ou complémentaires à la lutte 
chimique.
Mais c’est surtout sur la période 2002-2006 qu’a été conduit un plan de lutte 
performant, associant l’ensemble des partenaires, y compris les associations de 
protection de l’environnement. Prenant en compte toutes les observations et 
recherches effectuées depuis le début des années 1990, un plan en trois volets 
fut mis en place, financé essentiellement par l’État et le conseil régional de 
Franche-Comté :
•	 un volet « recherche », dont le pilotage fut confié à la Direction régionale de 
l’environnement ;
•	 un volet « plan de lutte », dont le pilotage fut assuré par la Direction régionale 
de l’agriculture et de la forêt ;
•	 un volet « communication », placé sous la responsabilité du SGAR (Commissariat 
de massif du Jura).
Un comité de pilotage regroupant tous les partenaires — chercheurs, Draf, Diren, 
Fredon, chasseurs, environnementalistes, etc. — fut installé sous l’autorité du 
préfet de région, de manière à suivre l’ensemble des travaux réalisés.
Grâce à ce nouveau plan et aux résultats obtenus, en particulier par une dimi-
nution considérable de l’utilisation de la bromadiolone, un climat de confiance 
s’est à nouveau instauré entre les différentes parties en présence.
Des observations très intéressantes ont pu être faites tant au niveau de la recherche 
que des actions d’expérimentation conduites sur des zones géographiques témoin 
et, surtout, des opérations de sensibilisation et d’information ont été mises en 
place auprès des agriculteurs.
Depuis 2007, un programme est reconduit pour trois ans, essentiellement axé sur 
les actions de démonstration, d’expérimentation et la mise en place de groupes 
locaux de lutte.
Si tous les moyens mis en œuvre depuis une vingtaine d’années n’ont pas permis 
d’éradiquer le fléau que représentent les pullulations de campagnols terrestres pour 
l’agriculture de moyenne montagne, ils ont permis de mieux connaître l’animal 
et son mode de vie, et de mettre en évidence des méthodes de lutte basées sur 
des actions multiples et complémentaires, respectueuses de l’environnement.
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L’ouvrage que vous avez sous les yeux vous permettra de prendre connaissance 
de l’ensemble des résultats acquis à la fois par la recherche scientifique et par 
l’observation et l’expérimentation de méthodes découvertes parfois de manière 
beaucoup plus empirique par les principaux intéressés, les agriculteurs. Ces der-
niers ont désormais à leur disposition une « boîte à outils » et des techniciens 
compétents pour les aider à mettre en œuvre la lutte sur leurs exploitations et 
surtout à l’échelle de tout un territoire.
La lutte contre le campagnol ? Difficile, pas impossible !

Michel Cothenet
Commissaire à l’aménagement du massif du Jura
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Pierre Delattre, Patrick Giraudoux

Lorsqu’il a débuté, le programme « Campagnol terrestre » s’inscrivait dans un 
contexte de crise phytosanitaire causée par l’application, sur des dizaines de 
milliers d’hectares, de techniques de lutte chimique à base d’anticoagulants dan-
gereux pour de nombreux vertébrés domestiques et sauvages (carnivores, rapaces, 
gibier). Ces pratiques menaçaient directement l’image de marque des AOC 
régionales (Comté, Morbier et Mont d’Or dans le massif du Jura, Saint Nectaire 
en Auvergne), dont la qualité est reconnue comme un enjeu majeur pour ce type 
de production en France. S’en sont suivies une remise en cause de la stratégie de 
lutte chimique et une réflexion visant à considérer le problème campagnol non 
pas simplement comme celui d’un ravageur épisodique et local (les pullulations 
sévissent ponctuellement durant une ou deux années d’un cycle pluriannuel 
régulier de six à sept ans), mais comme un mode de fonctionnement non souhai-
table du système écologique auquel cette espèce appartient. Il importait alors de 
cerner l’ensemble des éléments biologiques (prédateurs, parasites, compétiteurs, 
etc.) et environnementaux (composantes paysagères et pratiques agropastorales, 
notamment) qui déterminent le fonctionnement des populations du campagnol 
afin d’aborder la problématique de la gestion des risques de pullulation dans toute 
sa complexité : celle d’un réseau d’organismes vivants interactifs, d’interventions 
humaines et d’intérêts souvent conflictuels. Pour ce faire, l’approche systémique, 
capable d’intégrer l’ensemble des éléments clés de l’écosystème du campagnol, s’est 
imposée de facto. Cette approche permet de faire rapidement le bilan des lacunes 
et des difficultés pratiques à surmonter pour intégrer ensuite progressivement les 
connaissances utiles à la mise en place des mesures de gestion.
La diversité des composantes biologiques et économiques concernées a conduit à 
considérer la problématique campagnol à différentes échelle : depuis la parcelle, 
où sont subis les dégâts et appliquées les techniques de lutte, jusqu’à l’échelle 
régionale, où sont observées les évolutions et la diffusion des pullulations. Les 
questions soulevées à ces différentes échelles ont offert l’opportunité de dépasser 
les blocages entre acteurs, pour à la fois i) constituer une communauté scienti-
fique interactive et critique capable de s’investir dans tous les aspects biologiques, 
techniques et organisationnels posés par la gestion des populations de ce type de 
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ravageur, ii) mobiliser l’ensemble des partenaires en recherche et développement 
pour la mise en place de solutions durables, et iii) s’attacher à construire et trans-
férer une véritable « culture du risque de pullulation du campagnol ».
De 2000 à 2006, le programme du contrat de massif, annexe du contrat de plan 
État-région, intitulé « Plan d’action campagnols », affiche, parallèlement à un 
volet « recherche », deux volets « action » et « expérimentation » qui rassemblent 
les principaux acteurs de la recherche, du développement et de l’application, y 
compris les agriculteurs. La signature de ce programme exprime ainsi la volonté 
de trouver et de mettre en œuvre simultanément des solutions pratiques et opé-
rationnelles aux problèmes posés par les luttes chimiques développées à grande 
échelle contre le campagnol terrestre. Dans les processus d’adaptation progressive 
des méthodes de lutte, cette étape est importante, car elle accélère considérable-
ment les transferts réciproques d’informations entre recherche et développement, 
autorise, en grandeur réelle, les tests de faisabilité des propositions d’action et, ce 
faisant, permet de réorienter en temps réel les questions soulevées par ces tests.
Comme toute recherche finalisée, celle portant sur la gestion des populations du 
campagnol terrestre s’est inscrite dans un cycle « observation-réflexion-action » 
dont le bon déroulement a été soumis à un ajustement progressif des objectifs, 
des moyens humains et matériels et des volontés politiques de leur mobilisation.
Les différents chapitres de cet ouvrage présentent les réponses, parfois encore 
imparfaites, aux questions que toute l’équipe se posait en 1999. En tout état de 
cause, ces questions étaient basées sur un tissu de connaissances établi au cours 
d’une succession d’actions de recherches conduites de 1992 à 1999, elles-mêmes 
marquées et guidées par une série d’événements dont les plus importants sont 
énumérés dans l’encadré « Chronologie des actions de recherche et de contrôle 
des pullulations de campagnols terrestres », infra.
Il serait difficile de comprendre l’apport des dernières réponses sans les inscrire dans 
le contexte global qui les a suscitées. Cette introduction en présente la synthèse.

Chronologie des actions de recherche et de contrôle 
des pullulations de campagnols terrestres
1950-1970. Gravité croissante des pullulations à l’échelle de plusieurs régions :
•	 premières cartographies des zones de dégâts par les services de protection des végétaux 
en Franche-Comté et en Auvergne ;
•	 application de luttes chimiques ponctuelles (parcelles de quelques hectares).

1970-1990. Mise en place des luttes chimiques collectives, à grande échelle (plusieurs 
milliers d’hectares dans le seul département du Doubs) :
•	 arrêté du 12 juillet 1979 fixant les conditions d’emploi des appâts blé et évolution 
vers une réduction des doses de matière active : la teneur maximale des appâts passe de 
0,01 % de bromadiolone à 0,005 % ;
•	 mise en place d’une collaboration informelle entre différents acteurs techniques et 
économiques régionaux (services de protection des végétaux de Franche-Comté, CHU de 
Besançon, laboratoires vétérinaires départementaux du Doubs et du Jura) ;
•	 mise au point d’une méthode indiciaire d’estimation d’abondance des campagnols ;
•	 conduite	 d’un travail de recherche fondamentale, essentiellement dans le canton de 
Septfontaines (Doubs), sur les relations proies/prédateurs, les communautés de petits 


