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Nombre d'exploitations
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Désherbage Aucun désherbant autorisé en AB (chimique ou naturel)
Désherbage mécanique, manuel ou autres alternatives (paillage, couverts végétaux, …) autorisés

Engrais verts ou 
couverts végétaux

Usage de semences certifiées AB (ou semences non traitées autorisées, demande de dérogation 
sur le site : www.semences-biologiques.org)

Anti - mildiou Cuivre (limité à 4 kg de cuivre métal/ha/an), huile essentielle d’orange, …

Anti - oïdium Soufre, huile essentielle d’orange, bicarbonate de potassium, …

Insecticides Spinosad, bacillus thuringiensis (Bt), pyrethrines d’origine naturelle (uniquement contre la cicadelle 
de la flavescence dorée), huile de paraffine, …

Autres moyens de lutte 
contre les ravageurs Confusion sexuelle, lâchers d’auxiliaires, argile, …

Engrais ou 
amendement au sol

Engrais certifié AB, compost conforme à l’AB (norme NFU 44-051, exempt de boue de station 
d'épuration), fumier issu d’élevage extensif, …

Engrais foliaire Engrais foliaire conforme à l’AB

Plant de vigne A partir du 1er janvier 2022, une demande de dérogation est nécessaire pour utiliser des plants de 
vigne non bio

Inertage Azote, CO2, argon

Dose SO2 totale Rouge : 100 mg/L | Blanc et rosé : 150 mg/L

Fermentation 
alcoolique Levures (bio si disponible, non OGM)

Fermentation 
malolactique Bactéries lactiques (bio si disponible, non OGM)

Nutrition des 
levures Phosphate diammonique, dichlorhydrate de thiamine, autolysat de levure

Clarification Gélatine alimentaire, protéines de blé ou pois, colle de poisson, ovalbumine, tanins, caséinates de 
potassium, dioxyde de silicium, bentonite, enzymes pectolytiques, chitosane dérivé

Acidification Acide lactique, acide (L+) tartrique

Divers Azote (barbotage), charbons à usage oenologique, copeaux de chêne, écorces de levures...

Stabilisation
mise en bouteille Acide métatartrique, acide ascorbique, gomme arabique
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Type de
conversion

- Conversion classique : 3 ans
- Réduction de conversion : 2 ans (constat de sol nu par l’organisme certificateur avant plantation)
- Conversion directe en bio (constat de friche par l’organisme certificateur avant plantation)
- Conversion progressive de l’ensemble du vignoble sur 2 ans (sous dérogation). Cette démarche de 
conversion est généralement demandée pour des surfaces importantes, souvent supérieur à 50 hectares.

Conditions 
à respecter

- Notifier son activité sur le site de l’agence bio – www.agencebio.org
- Certifier son exploitation auprès d’un organisme certificateur (Ecocert, Bureau Veritas, Certipaq, 
Qualisud)
- Respecter le cahier des charges « vigne bio » et le cahier des charges « vinification bio »

Coût de 
certification 400 à 800 €/an en fonction des activités à certifier (cahier des charges vigne/vinification bio)

Étiquetage

- Logo bio européen obligatoire après la période de conversion
- Logo « Agriculture Biologique » facultatif
- Code de l’organisme certificateur obligatoire
- Valider l’étiquettage par l’organisme certificateur

Demander des informations
Règles de production biologique, 
période de conversion, aides spécifiques 
en AB, conseils techniques, ...
04.95.38.85.36 | biocorse@gmail.com

Demande d’engagement en
conversion bio (Ecocert, Bureau 

Veritas, Certipaq, Qualisud)
Voir contact p. 9

Contacter un organisme certificateur

Notifier son activité
Auprès de l’Agence bio

Date de début de conversion bio
www.agencebio.org

Renvoyer l’engagement et le contrat signés à 
l’organisme certificateur choisi

S’engager auprès d’un
organisme certificateur

Par un organisme certificateur
(contrôle des factures, fiches 

techniques, cahier de culture, ...) 

Audit de l’exploitation

RÉCOLTE 1 RÉCOLTE 2 RÉCOLTE 3

1ÈRE ANNÉE DE 
CONVERSION (C1)

Étiquetage sans aucune 
mention bio

Étiquetage « Produit en conversion
vers l’agriculture biologique »

Étiquetage « vin biologique »

2ÈME ANNÉE DE 
CONVERSION (C2)

3ÈME ANNÉE DE 
CONVERSION (C3)

RÉCOLTE 4 BIO

4ÈME ANNÉE SUITE

PÉRIODE DE CONVERSION PARCELLE EN BIO
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Demander des informations
- Règles de production biologique 
(engrais, produits phytosanitaires et 
œnologiques autorisés, …)
- Détails des possibilités de conversion
(3 ans, 2 ans, directe bio)
- Aides spécifiques en AB
(aide à la conversion bio, crédit d’impôt)
- Des conseils techniques
(analyse de sol, suivi technique, 
accompagnement administratif, …)
Tél : 04. 95. 38. 85. 36
Mail : biocorse@gmail.com

Contacter un organisme certificateur
Pour une demande d’engagement en 

conversion bio
(Ecocert, Bureau Veritas, Certipaq, Qualisud)

Notifier son activité
La notification sur l’agence bio doit se 

faire impérativement.
La date de notification correspond à la 

date de début de conversion.
www.agencebio.org

S’engager auprès d’un 
organisme certificateur

Renvoyer l’engagement et le contrat 
signés à l’organisme certificateur choisi.
Coût de certification : 400 à 800 €/an

Deposer une demande 
d’aide

- Aides à la conversion biologique 
(MAE CAB) :

350 €/ha/an pendant 5 ans. 
Montage de dossier d’aide avec 

Inter Bio Corse
- Crédit d’impôt bio : 4 500 €/an
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Contacter Inter Bio Corse

Constitution du dossier

Formation « Conversion en AB »

Pièce d’identité, extrait Kbis, statut, 
RIB, diagnostic débouché, ...

Sur télépac avant le 15 mai de 
l’année de la demande d’aide

Montage du dossier Participation obligatoire (1 journée)
Auprès de l’organisme instructeur 

ODARC

Déclaration de surface

Dépôt du dossier d’aide
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TYPES DE 
MATIERE 

ORGANIQUE
PRODUITS OBJECTIFS PÉRIODE 

D’APPORT

C/N
(CARBONE / 

AZOTE)
COMPOSITION FERTILITÉ

MO à 
dégradation 

rapide

Engrais organiques,
Engrais verts jeunes

Fertiliser
Nourrir la vie du sol,
Nourrir la plante, 
Compenser une 
carence (N-P-K)

Printemps
C/N entre 6 et 8 

Minéralisation 
rapide (bactérie)

Origine animale en 
majorité

Peu compostée, riche 
en sucre et azote
Carbone rapide

Rapide à 
court terme
(1 à 2 mois)

MO à 
dégradation 

lente

Amendements 
organiques, 

compost,
fumier pailleux, 
bois de taille

Humifier
Entretenir le stock 

de MO 
(structure, fertilité 

long terme,
rétention en eau…)

Automne/
hiver

C/N entre 13 et 15

Humification 
(champignon)
minéralisation 

lente

Origine végétale en 
majorité

Compostée,
riche en carbone et 

humus
Carbone lent

Lente à 
long terme
(6 mois à 2 

ans)
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C / N DU SOL

Valeur C / N 8 9 10 11 12 14

Décomposition de la 
matière organique Rapide Moyenne Lente

C / N D'UN PRODUIT ORGANIQUE

Engrais organique Amendement

Valeur C / N 4 6 8 10 11 12 14 16 20

Vitesse de 
minéralisation

Très rapide à rapide
Quelques semaines

Moyenne
Quelques mois

Lente à très lente

Quelques mois à quelques années
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FAMILLES ESPÈCES INTÉRÊTS

Graminées (Poacées) Avoines, seigles, triticales, sorghos Décompactant/structurant, limite l’érosion 
et les adventices, biomasse

Légumineuses (Fabacées) Féveroles, trèfles, lupins, vesces Restitution azotée (fixation de l’azote de 
l’air et restitution au sol)

Crucifères (Brassicacées) Radis, moutardes, navettes Décompactant/structurant, biomasse, 
nématicide…
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ELEMENTS 
FERTILISANTS

N
Azote

P
Phosphore

K
Potassium

Mg
Magnésium

Ca
Calcium

Quantités apportées
kg/ha/an ou unités/ha/an 30 à 60 10 à 20 60 à 90 20 60

Période d'apport Au printemps (fin février à début mars)
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Carence
en azote

Faible vigueur, mauvaise nouaison, chute de feuille, moindre résistance à la sécheresse

Maturation des raisins difficile, faiblesse aromatique des moûts ou des problèmes de 
fermentation alcoolique

Excès
en azote

Forte vigueur, mauvaise nouaison, sensibilité aux maladies fongiques, aoûtement perturbé

Maturation retardée, fermentescibilité exacerbée, manque de couleur, astringence voire 
amertume dans les vins finis

A Z O T E

PRODUITS COMMERCIAUX
Valeur N-P-K DATE D'APPORT QUANTITÉS

(Unités/ha ou kg/ha)

6 - 4 - 10
5 - 2 - 10
3 - 4 - 12

Au printemps 
(fin février à début mars)

Entre 30 et 50 unités d’N/ha en 
fonction du rendement visé
Localiser et incorporer l’engrais

proche du plant
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P H O S P H O R E

PRODUITS COMMERCIAUX
Valeur N-P-K DATE D'APPORT QUANTITÉS

(Unités/ha ou kg/ha)

3 - 10 - 5
6 - 15 - 3 

Au printemps 
(fin février à début mars)

Environ 20 unités de P/ha
Localiser et incorporer l’engrais

 proche du plant
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P O TA S S I U M

SITUATION PRODUITS COMMERCIAUX
Valeur N-P-K + Mg DATES D'APPORT QUANTITÉS

(Unités/ha ou kg/ha)

Entretien 3 - 4 - 12  |  5 - 2 - 10 Printemps (fin février) 50 à 70 unités de K/ha

Redressement
Kalisop (0-0-50) : Sulfate de potassium
Patentkali (0-0-30+10) : Sulfate de 
potassium contenant du magnésium

Automne (en cas de carence)
ou

Printemps (fin février)

70 à 120 unités de K/ha
Localiser et incorporer 

l’engrais proche du plant
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Carence en 
potassium

Mauvais aoûtement des bois, chute de feuilles ou sensibilité à la sécheresse

Maturation difficile, moûts et vins acides, excès d’acidité tartrique, vins durs

Excès en 
potassium 

Sensibilité au botrytis, blocage de l’assimilation du calcium

Manque d’acidité, couleur instable
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Carence en 
magnésium

Phénomène de coulure, millerandage, dessèchement des rafles, mauvais aoûtement 
des bois 

Mauvaise fermentation des moûts, manque de coloration et de gras dans les vins
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OLIGO-ÉLÉMENTS
CARENCÉS

FACTEURS FAVORISANT
LA CARENCE

CONSÉQUENCES 
SUR LA VIGNE INTERVENTIONS

Bore
(B)

- Sol acide (solubilisation et 
lixiviation du bore)

- Mauvais aoûtement
- Coulure et millerandage

-Apporter des amendements 
calciques (si sol acide)
- Pulvériser des engrais 
foliaires à base de bore

Fer
(Fe)

- Sol calcaire ou compacté
- Porte-greffe peu tolérant 
à la chlorose et/ou à l'excès 
d'humidité temporaire 
(printemps humide)

- Mauvais aoûtement 
- Affaiblissement des 
souches
- Coulure et millerandage

- Favoriser le drainage 
- Décompacter le sol
(sauf si les horizons profonds 
sont plus chlorosants)
- Apporter du fer chélaté 
au sol

Manganèse
(Mn)

- Sol calcaire
- Antagonisme Fe/Mn 
- Sécheresse

- Difficulté de maturation
- Coulure et millerandage 
dans les cas graves

- Pulvériser  des engrais 
foliaires à base de 
manganèse
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Conditions
climatiques

Humidité relative élevée et températures aux environ de 25°C et éventuellement petites 
pluies fines (à partir de 2 mm). Les zones ombragées (car sensible aux UV). Contamination 
secondaire favorisée par le vent (rafales), pluie faible, humidité.

Caractéristiques
et environnement

de la parcelle

Terrains humides, sols froids et mal drainés, historique de la parcelle, côté des rangs situé à 
l’ombre aux heures les plus chaudes ; parcelles ombragées (proches d’une haie par exemple). 
Exposition au vent, parcelle voisine contaminée.

Conduite
de la vigne

- Fertilisation excessive
- Entassement de végétation limitant la pénétration des UV
- Forte croissance végétative
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Ajuster les doses

Précipitation
En fonction
du volume 
végétation

2 à 3 kg/ha
(Soufre)

2 à 3
feuilles étalées

100 à 200 g/ha
(Cuivre)

6 à 8 kg/ha
(Soufre)

~ 400 g/ha
(Cuivre)

Pleine
végétation
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Contamination primaire Œufs d’hiver mûrs + Vigne réceptive (dès la première feuille étalée) + Eau libre 
(pluviométrie > 5 à 10 mm) + Température > 10-11°C.

Contamination secondaire Humidité (pluie et rosée, même faible) et températures douces (11°C < T < 28°C)

Caractéristiques et 
environnement de la parcelle

Parcelles de bas fond, présence de mouillères, proximité de cours d’eau
Sol à réchauffement rapide

Conduite de la vigne
Vigne vigoureuse, fertilisation excessive (sol ou foliaire), entassement de végétation, 
retard dans les relevages, rameaux traînant au sol, enherbement non maîtrisé favorisant 
l’humidité, présence de pampres
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Ajuster les doses

Précipitation
En fonction
du volume 
végétation

2 à 3 kg/ha
(Soufre)

2 à 3
feuilles étalées

100 à 200 g/ha
(Cuivre)

6 à 8 kg/ha
(Soufre)

300 à 500 g/ha
(Cuivre)

Pleine
végétation
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Conditions climatiques Printemps/été doux et pluvieux

Caractéristiques et 
environnement
de la parcelle

Historique très important (parcelles humides)
Blessures sur baies liées :

- aux chutes des capuchons floraux 
- à l’oïdium
- à des perforations dues aux tordeuses (2ème et 3ème générations) ou pyrales des agrumes
- aux blessures mécaniques suite aux relevages, effeuillages, rognages, désherbage 
mécanique si outils mal réglés
- aux blessures liées à la grêle

Vigueur de la vigne Porte-greffe vigoureux. Sensibilité du cépage, caractère compact des grappes, 
entassement végétation / caractère ombragé de la zone fructifère.

Itinéraire technique Nutrition azotée importante
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Conditions climatiques - Forme lente : été doux et pluvieux
- Forme rapide : période chaude et sèche, suivie d’une période pluvieuse

Caractéristiques et 
environnement
de la parcelle

- Sols à potentiels de réserve hydrique importants

Conduite de
la vigne

- Forte vigueur
- Charge excessive
- Plaie de taille importante et contrainte du flux de sève 

52

In
te

r B
io 

Co
rse



53

In
te

r B
io 

Co
rse



54

In
te

r B
io 

Co
rse



Conditions climatiques Temps sec et températures élevées (mais inférieures à 30°C)

Caractéristiques et
environnement de la parcelle

Les bordures des parcelles, les parcelles en bord de route et celles soumises 
à un éclairage nocturne sont attaquées préférentiellement.
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Positionnement
du traitement

Stade « tête noire » IMPÉRATIF Du stade « tête noire » jusqu’aux 1éres éclosions

- Traitement 2ème génération : 2 semaines après les 1éres captures de papillons
- Traitement 3ème génération : 10 jours après les 1éres captures de papillons

Action Larvicide (uniquement sur jeune larve après 
éclosion) Ovicide et larvicide

Conditions d’application Traitement face/face sur la zone de grappe

Persistance d’action 10 à 12 jours 14 jours

Profil toxicologique
du produit Spécifique lépidoptère Spectre large

Spécificité Appliquer seul en fin de journée

Renouveler En fonction des populations
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Conditions climatiques - Température de 25 à 30 ° C et humidité relative élevée
- Absence de gel en période hivernale

Caractéristiques et 
environnement de la parcelle

- Historique de la parcelle
- Présence d’insecte produisant du miellat (cochenilles farineuses ou lécanine, puceron, metcalfa, …)

Conduite de la vigne Caractère compact des grappes, entassement végétation/caractère ombragé de la zone 
fructifère (les grappes au cœur des souches, à l’abri de la lumière sont plus facilement touchées)
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Conditions climatiques La sécheresse est favorable à l’expression des symptômes

Caractéristiques et 
environnement
de la parcelle

- Présence d’autres cultures sensibles à proximité (fruits à noyaux, agrumes)
- Absence d’autres ressources alimentaires
- Grande entité d’un même tenant

Conduite de
la vigne

- Excès de vigueur
- Apport excessif d’azote
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Vigueur de la vigne Forte vigueur entraînant un fort développement foliaire

Environnement de la 
parcelle Les vignes abandonnées ou mal entretenues sont sources d’inoculum
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Vigueur de la vigne Forte vigueur 

Environnement
de la parcelle

- Présence de plantes hôtes à proximité de la parcelle
- Présence importante de fourmis
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RAVAGEURS SECONDAIRES DÉGÂTS DIRECTS OU INDIRECTS OCCASIONNÉS

Acariens phytophages

Acariens rouges (Panonychus ulmi)

Acariens jaunes (Eotetranychus carpini)
Taille 0,5 mm

• Débourrement incomplet au printemps
• Feuilles nécrosées, crispées qui jaunissent ou rougissent
• Aoûtement défectueux
• Feuilles grises plombées à l’automne
• Nécroses

Fourmis

Tapinoma magnum
Taille 5 mm

• Dévore la végétation (jeune bourgeon, jeune tige)
• Élève, protège et diffuse les insectes piqueur-suceurs pour se nourrir de leur miellat 
(cochenilles, pucerons, metcalfa, …)
Les fourmis sont un bon indicateur de présence d’insecte piqueur-suceurs 
(principalement les cochenilles)

Erinose

Colomerus vitis
Taille 0,1 mm

• Boursouflures sur les faces supérieures des feuilles
• Feutrage blanc sur les faces inférieures des feuilles
• Diminue l’activité photosynthétique et la vigueur
L’érinose est fréquente en viticulture, mais elle ne nécessite pas d’intervention 
spécifique. Les applications de soufre contre l’oïdium permettent de réguler ce 
ravageur.

Vers de la grappe

Ephestia, Ephestia woodiella 

Eulia, Argyrotaenia ljungiana
Taille 15 mm

• Perforation sur baie
• Favorise le développement de maladies fongiques (botrytis, pourriture acide)
Ces ravageurs sont observés ponctuellement. Les grappes laissées sur la vigne après 
vendange sont souvent habitées par ces ravageurs durant la période hivernale.

Cicadelle blanche

Metcalfa pruinosa
Taille 7 mm

• Sécrétion de miellat favorisant les fourmis et la pyrale des agrumes
• Développement de fumagine (problématique en raisin de table principalement)
Les ronciers à proximité de la vigne sont des habitats qui favorisent le développement 
de ce ravageur.

Cetoine grise

Oxythyrea funesta
Taille 1 à 2 cm

• Dévore les jeunes bourgeons, les feuilles et les inflorescences de la vigne
Ce ravageur se nourrit principalement du nectar et du pollen des fleurs. La diversité 
floristique dans le vignoble permet de réguler les attaques du ravageur sur la vigne.

Malacosome du Portugal

Labidostomis humeralis
Taille 2 cm

• Dévore les feuilles
• Attaque localisée sur la parcelle
Malgré une observation fréquente de ce ravageur dans notre vignoble, les dégâts 
sont limités.

Thrips

Drepanothrips reuteri
Taille 1 mm

• Retard de croissance
• Décoloration des feuilles
• Les jeunes feuilles se crispent et peuvent s’enrouler légèrement en cuillère
• Aspect liégeux sur baie (problématique sur raisin de table)
• Avortement floral

Chenille du bois-sec

Xylena exsoleta
Taille 6 cm

• Chenille polyphage qui peut s’alimenter occasionnellement de feuilles de vigne.
Son observation est ponctuelle, les attaques sont généralement limitées à une petite 
zone.

Drosophile

Drosophila suzukii
Taille 4 mm

• Petite perforation s’accompagnant assez rapidement par une dépression de la baie
• Désagrégation de la grappe et écoulement de jus
• Favorise le développement de la pourriture acide
• Développement de larves blanches dans les baies attaquées
Pour sauvegarder la qualité de la récole, le tri est le seul moyen d'éliminer les grappes 
touchées.
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AUXILIAIRES PRINCIPAUX GROUPES PROIES OU 
HÔTES EFFICACITÉ

FRÉQUENCE 
D’OBSERVATION 
AU VIGNOBLE

PÉRIODE 
D’ACTIVITÉ

ACARIENS Typhlodromes
Phytoseides

Acariens 
phytophages

Thrips
+++ +++

Printemps
Eté

Automne

Cunaxidae Acariens
Petits insectes + - Fin d'été

Anystidae Petits insectes + - Fin d'été

Thrombidiidae Petits insectes + + Printemps
Fin d'été

ARAIGNÉES Salticidae
(chasse à courre)

Petits insectes
Cicadelles vertes +++ +++ Printemps

Eté

Thomisidae 
(chasse à l’affut) Petits insectes + ++ Printemps

Eté

Araneidae et Theriidae
(toiles pièges) Insectes volants ++ ++ Eté

INSECTES
Punaises prédatrices :

Mirides
Anthocorides

Nabides
Réduves

Divers
(cicadelles vertes, 

acariens, …)

+
+
+
+

++
+
+
-

Printemps
Eté

Chrysopes Cochenilles, jeunes 
chenilles… ++ ++ Printemps

Eté

Coccinelles 
coccidiphages Cochenilles ++ ++ Printemps

Coccinelles acariphages Acariens + - Printemps

Conioptérygides Acariens + - Fin d'été

Hyménoptères
Parasitoïdes

(anagyrus, trichogrammes,…)

Tordeuses
Pyrales

Noctuelles
Cochenilles
Cicadelles

++
++
+
++
+++

++ Printemps
Eté

Diptères
(Syrphes et Tachinaires)

Larves de 
lépidoptères + + Printemps

Eté
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