
Les chiffres clés 
de l'environnement 
en élevage de ruminants 
Mieux connaitre pour bien coMprendre les liens entre l’élevage de ruMinants 
en France et l’environneMent.



L
e renforcement des connaissances et des 
décisions basées sur l’amélioration de la 
durabilité des systèmes d’élevage permet à 
l’Institut de l’élevage de produire la mise à jour 
de ce recueil des chiffres clés étendu aux trois 
filières bovine, ovine et caprine de manière à 
préciser le lien entre élevage de ruminants et 
environnement.

Il couvre l’ensemble des interactions entre les exploitations et 
leur milieu en s’intéressant à la qualité et aux consommations 
d’eau, au changement climatique, à la qualité de l’air, à la 
contribution à la biodiversité, aux consommations d’énergie 
ainsi qu’à l’utilisation des produits phytosanitaires.

Les chiffres clés proposés mettent en avant les investigations 
conduites par les filières d’élevage en faveur de 
l’environnement ces 25 dernières années et les initiatives 
mises en place pour répondre aux enjeux de la durabilité des 
élevages.

élevage de ruminants  
et environnement : des chiffres clés 

pour mieux comprendre, 
communiquer et agir

   

1 UGB permet de maintenir  
90 m linéaires de haies.

élevage de ruminants et environnement

l’élevage de ruminants contribue pour :

10,5 % aux émissions nationales 
de gaz à effet de serre

(dont 30 % sont compensées par le stockage de carbone)

et  22 % aux émissions nationales d’ammoniac.

28 % de la SAU nationale sont 
recouverts par des prairies permanentes

 recevant 0 produit phytosanitaire.

L’abreuvement des ruminants représente 

1 % de la consommation d’eau en France.

les élevages de ruminants fournissent 
19 % du total de l’énergie renouvelable 

produite par le secteur agricole.les chiFFres clés cités dans ce livret sont issus 
de travaux accompagnés Financièrement par le cniel, interbev, 

la cne et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire



un outil d'évaluation environneMentale et d'appui technique
3

sommaire

les interactions entre 
élevage de ruminants et environnement4

32

30réFérences  
bibliographiques28glossaire

6
lessivage de l'azote
et qualité de l'eau

8
éMissions d'aMMoniac
et qualité de l'air

10
changeMent cliMatique

16
biodiversité ordinaire

20
produits phytosanitaires

22
l'eau en élevage

24
l'énergie en élevage



4

Les interactions entre élevage de ruminants et environnement
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L'Activité 
d'éLevAGe : 
Un Lien étroit 
AU SoL

sur les exploitations 
de ruminants, les ateliers 

« productions végétales »   
 et « productions animales » 
  sont étroitement liés.  

ce fort lien au sol permet :
•  une grande autonomie alimentaire : les exploitations  

de ruminants présentent une autonomie fourragère  
de plus de 90 % et une autonomie protéique  
de 75 % (données Inosys Réseaux d’élevage).

•  un flux de matières fertilisantes entre animaux et végétaux 
plus important, limitant la dépendance aux aléas du 
marché. Les effluents d’élevage sont en immense majorité 
recyclés sur la ferme (92 % des exploitations de ruminants 
n’exportent aucun effluent). Cette valorisation des déjections 
animales permet ainsi d’éviter la production industrielle  
de 660 000 tonnes d’azote minéral, 500 000 tonnes  
de phosphore et 1,6 million de tonnes de potasse, soit  
une économie de 40 % des émissions de gaz à effet de serre 
liées à la fabrication de l’engrais.

deS SyStèmeS 
d’éLevAGe 
qUi recycLent 
LeS nUtrimentS

les élevages de ruminants 
présentent des systèmes  

étroitement liés aux cycles 
 des éléments minéraux.   

Les systèmes cultures-élevage favorisent le recyclage de 
l’azote et du carbone par l’utilisation des déjections pour la 
fertilisation des cultures fourragères, base de l’alimentation 
des troupeaux.
Alors qu’une part des éléments est valorisée pour la 
production de lait ou de viande, une autre est potentiellement 
émise vers le milieu naturel (émissions de gaz à effet de serre, 
volatilisation de l’ammoniac, lixiviation de nitrate) ou encore 
immobilisée dans le sol. Une utilisation efficiente de ces 
éléments participe à :
•  augmenter les stocks de matière organique des sols, 

améliorant leur structure physique et leur capacité de 
rétention en eau ;

• limiter les pertes vers le milieu ;
• diminuer le recours aux intrants (engrais).
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en France, une gestion de plus en plus efficace de l’azote  
dans les élevages de ruminants
depuis plus de 20 ans, dans les zones d’élevage, l’amélioration de la valorisation agronomique 
des effluents d’élevage a permis à la fois de réduire la pression en azote et de limiter le recours 
à l’azote minéral.

lessivage 
de l'azote et 
qualité de l'eau 

épandu par ha de sau en moyenne entre 2010 et 2020
source : agreste recensement agricole, 2010 et 2020 - traitement institut de l'élevage

-12 % d’Azote totAL

entre 2000 et 2023 
source : uniFa, traitement institut de l’élevage

-25 % d’Azote minérAL 
conSommé

PreSSion en Azote en 2020 (en kg n/hA de sAU) et évoLUtion PAr rAPPort à 2010 (en %)
LeS déjectionS AnimALeS 
StockéeS rePréSentent

1,2 mt 
d’azote organique dont 
la valorisation permet 

d’éviter la production de 

320 000 t 
d’azote minéral

95 % 
de l’azote organique produit 

en France est généré 
par des exploitations 
agricoles disposant 

d’un atelier d’élevage 
de ruminants

Inférieur à 25

+12 %

-3 %

-3 % +5 %
+7 %

+25 %-5 %-14 %

-18 %
-6 %

+2 %
+0 %

-18 %
-55 %

-28 %
-19 %

-20 %
-0 %

+16 %
-1 %

-1 %

Entre 25 et 50
Entre 50 et 75
Entre 75 et 100
Entre 100 et 125
Entre 125 et 150

-19 %
-16 %

+54 %

+66 %

-1 %

+32 %
-11 %

-26 %

-26 %

-8 %
-22 %

-23 %
-24 %-29 %

-29 %

-38 %
-38 %

-43 %

-43 %

+3 % -21 %

aZote 
minéral

essentiellement 
épandu dans 
les zones 
d’élevage 
de ruminants : 
- grand ouest 
- massif central
- rhône-alpes

essentiellement 
épandu dans 

les régions 
de grandes 

cultures : 
- bassin 
parisien 

- grand est

source : agreste recensement agricole, 2020 -traitement institut de l’élevage source : uniFa - traitement institut de l’élevage source : Foray et manneville, 2019

aZote 
organique
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PoSteS dU BiLAn APPArent de L'Azote, à L'écheLLe de L'exPLoitAtion - moyenne fRAnçAIse

Le BiLAn APPArent de L’Azote 
(en kg n/hA) vArie en Fonction 
deS SyStèmeS d’éLevAGe

Une PreSSion en Azote orGAniqUe et en Azote minérAL 
et Un BiLAn APPArent de L’Azote vAriABLeS SeLon LeS FiLièreS

sources : données cap’2er®, 2022 – dispositif inosys réseaux d’élevage, 2018-2020 – traitement institut de l’élevage

 bovins lait bovins viande ovins lait ovins viande caprins

pression en azote organique (kg n/ha) 118 108 120 137 92

pression en azote minéral (kg n/ha) 76 59 29 28 28

excédent du bilan apparent (kg n/ha) 110 87 85 91 108

cAPrinS

131
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198
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affouragement en vert

enrubannage

ensilage de maïs

Foin de graminées et légumineuses

Foin de légumineuses dominant
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ration sèche (déshydratés et concentrés)
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herbe montagne
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maïs montagne

62
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BovinS LAit

source : données cap’2er®, moyennes 2013-2021

excédent 
du bilan
apparent

entrées 
– sorties 

=
108 kg n/ha

devenir potentiel 
de l’excédent 

du bilan apparent

perte vers l’air :
45 kg n/ha

perte vers l’eau :
42 kg n/ha

stockage 
dans le sol :
21 kg n/ha

• Fourrages 6
• Aliments concentrés 51
• Engrais minéraux  68
• Déjections importées 16
• Fixation symbiotique 22
•  déposition  

atmosphérique 10
totAL  
deS entréeS 173 kg n/ha

• Lait  26
• Viande 6
• Cultures 31
• Déjections exportées 3
totAL  
deS SortieS 65 kg n/ha

détail des postes 
du bilan apparent 

de l'aZote (en kg n/ha)
entrées

Sorties

lessivage 
de l'azote et 
qualité de l'eau 

en moyenne en France, 
une exploitation d’élevage 

présente un excédent azoté de :
108 kg n/ha

source : données cap’2er®, 2022
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Au centre de toutes les attentions,  
l'ammoniac présente des émissions en baisse
l’ammoniac (nh3) est un polluant atmosphérique émanant majoritairement de l’agriculture, et plus 
particulièrement des activités d’élevage. les actions mises en place depuis 30 ans, notamment autour 
du stockage et de la gestion des effluents, ont permis de réduire ses émissions de 23 % en élevage bovin.

éMissions 
d'aMMoniac et 
qualité de l'air

source : citepa, 2023 - traitement institut de l’élevage source : citepa, 2023 - traitement intitut de l'élevage

réPArtition deS émiSSionS directeS d’AmmoniAc 
pAR seCteUR en fRAnCe en 2022

PrinciPAUx PoSteS d’émiSSionS d’AmmoniAc 
en éLevAGe Bovin, en France

émiSSionS de nh3 de L'éLevAGe 
Bovin, en 1990 et 2021

en FrAnce, 
l’agriculture 

représente 94 %  
des émissions d’ammoniac, 

soit 514 kt de nh3
source : citepa, 2023

L’élevage bovin 
contribue 

pour 22 % 
à ces émissions

57%

22%
15%

6%
SECTEUR AGRICOLE 

HORS ÉLEVAGE 
ÉLEVAGE 

BOVIN
ÉLEVAGES 

HORS BOVINS
AUTRES SECTEURS : 

INDUSTRIES, TRANSPORTS

Pâturage

10%

Épandage 
organique

29%

Stockage 
des déjections

20%

Bâtiment 
d'élevage

26%

Fertilisation 
minérale

15%

La gestion des effluents 
(en bâtiment et au stockage) 
est le premier poste 

d’émissions d’ammoniac 
en élevage bovin. 

Elle représente

46 % du total émis
source : citepa, moyenne des inventaires 
2018 - 2022  traitement institut de l’élevage

1990 2021

155,6
KT

120,4
KT

Entre 1990 et 2021, 
l'élevage bovin 
a réduit ses émissions 
de NH3 de 

23 %
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parmi les leviers d’amélioration, la conduite au pâturage, qui induit de moindres émissions 
d'ammoniac qu’une conduite en bâtiment, représente un plus pour la qualité de l’air.

émiSSionS d’AmmoniAc de diFFérents systèMes d’élevage en ProdUction BovinS LAit, BovinS viAnde et ovinS viAnde

BovinS LAit

système d’élevage

 émissions  
 d’ammoniac  
 (kg nh3/ha)

> 30 % d’ensilage de maïs 27

10 à 30 % d’ensilage de maïs 23

herbager 18

montagne maïs 29

montagne herbe 18

BovinS viAnde

système d’élevage

 émissions  
 d’ammoniac  
 (kg nh3/ha)

naisseur 16

naisseur-engraisseur de Jb 21

naisseur-engraisseur de veaux 16

naisseur-engraisseur de bœufs 12

engraisseur spécialisé Jb allaitants 28

ovinS viAnde

système d’élevage

 émissions  
 d’ammoniac  
 (kg nh3/ha)

bergerie 47

Fourragers 22

herbagers de zones de plaine ou herbagères 10

herbagers de zones pastorales ou de montagne 12

pastoraux 22

source : données cap’2er®, 2022 - traitement institut de l’élevage

éMissions 
d'aMMoniac et 
qualité de l'air



10

changeMent 
cliMatique

Gaz à effet de serre : les filières d’élevage engagées  
dans la lutte contre le changement climatique
depuis plus de 20 ans, les filières d’élevage mettent en place des actions pour limiter  
leurs impacts sur le climat. et elles portent leurs fruits !

l’élevage de ruminants contribue pour 

10,5 % aux émissions nationales 
de gaz à effet de serre

et pour  55 % aux ges attribués  
au secteur de l’agriculture

source : citepa, 2023 - traitement institut de l’élevage

réPArtition deS émiSSionS directeS de GAz à eFFet de Serre 
pAR seCteUR en fRAnCe en 2022

évoLUtion deS émiSSionS directeS et indirecteS 
(vIA Les IntRAnts) de GeS de L’éLevAGe de rUminAntS 
entRe 1990 et 2020 (en mt éq. Co2)

INDUSTRIE / BÂTIMENT

RÉSIDENTIEL - TERTIAIRE

AUTRES, 
TRAITEMENT DÉCHETS

ÉNERGIE

4%

11%

16%

18%
19%

32%

TRANSPORT

AGRICULTURE
10,5% élevage 
    de ruminants

8,5% secteur agricole 
  (hors ruminants)

53,5

57,0

60,6

66,6

11,4

12,2

13,6

11,4 78

74,2

69,2

64,92020

2010

2000

1990

GES directs GES indirects

- 17 % d'émissions de GeS 
en élevage de ruminants 
entre 1990 et 2020

et la dynamique engagée 
se poursuit avec les démarches 

des filières !

source : citepa, 2023 - traitement institut de l’élevage
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changeMent 
cliMatique

Le méthane entérique, principal poste d’émissions  
de gaz à effet de serre en élevage de ruminants

PrinciPAUx PoSteS d’émiSSionS de GeS en éLevAGeS BovinS, ovinS et cAPrinS

source : inosys réseaux d’élevage - traitement institut de l’élevage

Fermentations entériques

gestion des eFFluents

Fertilisation aZotée

énergies directes

intrants (engrais et aliments achetés)

Bovins
lait 15 %

55 %

16 %

8 %

6 %

Ovins
viande 7 %

59 %
23 %

7 %

4 %
Bovins
viande 6 %

60 %21 %

8 %
5 %

Caprins 

56 %20 %

5 %
4 %

15 %
Ovins
lait 10 %

49 %

30 %

6 %
5 %

grâce au stockage de carbone des prairies, 55 % des émissions de méthane entérique  
sont compensées.
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changeMent 
cliMatique

Les prairies, incomparables puits de carbone
les prairies, valorisées par les troupeaux, constituent l’atout n°1 des élevages de ruminants. 
leur capacité à stocker le carbone de l’air dans le sol sous forme de carbone organique en font 
de véritables puits de carbone.

La carte de France des quantités de carbone 
stocké dans les sols se rapproche largement

de la carte de France des prairies
StockS de cArBone orGAniqUe 

deS SoLS FrAnçAiS SUr LeS 30 PremierS cm 
de SoL (en t CARbone/hA)

PoUrcentAGe de PrAirieS 
dAnS LA SAU en 2010

Autant de carbone stocké 
sous la prairie que 
sous la forêt !
qUAntité moyenne de cArBone Stocké  
dAnS LeS 30 PremierS centimètreS de SoL,  
(en tonne de CARbone/hA)

85 t c/ha
sous prairie permanente

81t c/ha
sous Forêt

52 t c/ha
sous grandes cultures

(mesures rmqs, gis sol)

0-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-40
40-50
50-75
75-100
100-120
120-150
150-175
175-200

source : gis sol

90-100
75-90
50-75
25-50
0-25

source : agreste recensement agricole 2010 
traitement institut de l’élevage
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changeMent 
cliMatique

des pratiques 
pour stocker 

encore 
plus de 

carbone !
iMplanter

une culture interMédiaire

+ 246 kg C/ha/an

substituer du pâturage 
à de la Fauche

+ 265 kg C/ha/an 

iMplanter une haie

+ 125 kg C/100 ml/an

insérer une prairie  
tempoRAIRe de 2 oU 3 Ans  

à la place d'un Maïs Fourrage  
dans une rotation

+ 466 kg C/ha/an

grÂce au stockage 
de carbone,

l’élevage 
de ruminants 

compense

30 % 
de ses émissions totales 

de gaz à effet de serre

soit

55 % 
de ses émissions 

de méthane entérique

Grâce au stockage de carbone, l'élevage herbivore 
dispose d’atouts pour réduire son empreinte carbone
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empreinte carbone des produits de l’élevage : 
l’effet booster des prairies !
les empreintes carbone du lait et de la viande et la compensation carbone permise par les puits de 
carbone présents sur les exploitations varient en fonction des systèmes d’élevage et de la place de 
la prairie dans la sau.

SyStème d'éLevAGe émissions brutes empreinte nette compensation carbone*

naisseur  20,6 13,4 35 %
naisseur-engraisseur de Jb 16,3 13,7 16 %
naisseur-engraisseur de veaux 22,6 15,5 32 %
naisseur-engraisseur de bœufs  19,2 13,3 32 %
engraisseur spécialisé Jb allaitants 12,3 11,5 7 %

changeMent 
cliMatique

SyStème d'éLevAGe émissions brutes empreinte nette compensation carbone*

>  30 % d’ensilage de maïs 0,99 0,90 9 %
10 à 30 % d’ensilage de maïs 1,01 0,86 15 %
herbager 1,02 0,78 24 %
montagne maïs  1,07 0,93 13 %
montagne herbe 1,09 0,69 37 %

emPreinte cArBone dU LAit (en kg éq. Co2/L de LAIt CoRRIgé 40-33 g/kg vendU)

emPreinte cArBone de LA viAnde (en kg éq. Co2/kg de pRodUCtIon bRUte de vIAnde vIve)

* Part des émissions de GeS compensées par le carbone stocké dans le sol.

sources : données cap’2er®, 2022 - traitement institut de l’élevage / dollé et al., 2013

BovinS LAit

BovinS viAnde
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changeMent 
cliMatique

sources :  données cap’2er®, 2022 - inosys réseaux d'élevage, 2018-2023  
- traitement institut de l’élevage

* Part des émissions de GeS compensées par le carbone stocké dans le sol.

SyStème d'éLevAGe
 émissions empreinte compensation 

 brutes nette carbone*

nord occitanie - Zone herbagère 2,58 2,26 12 %
nord occitanie - Zone pastorale 2,94 1,77 39 %
pyrénées-atlantiques - livreurs non transhumants 3,30 2,62 21 %
pyrénées-atlantiques - livreurs transhumants  3,83 2,69 29 %
pyrénées-atlantiques - Fromagers 3,82 2,79 27 %

SyStème d'éLevAGe émissions brutes empreinte nette compensation carbone* 

bergerie 51,6 47,1 9 %
Fourragers 40,8 35,3 13 %
herbagers de zones de plaine ou herbagères  43,8 28,9 33 %
herbagers de zones pastorales ou de montagne  44,8 24,2 45 %
pastoraux 60,2 9,6 84 %

SyStème d'éLevAGe émissions brutes empreinte nette compensation carbone* 

affouragement en vert 1,73 1,29 25 %
enrubannage 1,50 1,25 17 %
herbagers de zones de plaine ou herbagères 1,49 1,42 4 %
Foins de graminées et légumineuses 1,48 1,14 23 %
Foin de légumineuses dominant 1,39 1,20 13 %
pâturage 1,70 0,87 49 %

emPreinte cArBone dU LAit (en kg éq. Co2/L de LAIt CoRRIgé RAmené à 130 g de msU)

emPreinte cArBone de LA viAnde (en kg éq. Co2/kg éq. CARCAsse AgneAU (pRodUCtIvIté pondéRALe x emp))

emPreinte cArBone dU LAit (en kg éq. Co2/L de LAIt CoRRIgé 35-31 g/kg vendU)

ovinS LAit

cAPrinS

ovinS viAnde
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8 millions d’ha
de prairies permanentes

3,5 millions d’ha 
de prairies temporaires

+ de 80 % 
des 700 000 km 

de haies

l’élevage 
entretient : en moyenne

biodiversité
ordinaire

Prairies et éléments agroécologiques des exploitations 
d’élevage : véritables réservoirs de biodiversité
les prairies, à la base d’une large part de l’alimentation des ruminants, abritent des éléments 
agroécologiques (haies, talus, mares) qui fournissent gite et couvert à la biodiversité 
dite ordinaire. 

32 
c’est le nombre moyen
d’espèces végétales 

différentes dans 
une prairie permanente
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ce chiffre 
peut atteindre100 
espèces dans des prairies 
très diversifiées
source : launay et al, 2011

88 % des espèces 
de papillon 
dépendent des 
prairies naturelles 

1 hA 
de PrAirie 

PermAnente

perMet de Maintenir 
160 mètreS LinéAireS de hAieS
contre 56 ml pour 1 ha de terres labourables

1 ugb entretient 90 mètres linéaires de haies
source : estimations institut de l'élevage d'après enquête teruti lucas (agreste), 2010



17

biodiversité
ordinaire

mosaïque paysagère, les territoires d’élevage se composent de surfaces fourragères variées 
(prairies et cultures), dont les caractéristiques sont propices à la diversité faunistique. 
en préservant de nombreux habitats (prairies, haies, bosquets, talus, mares), 
l’élevage de ruminants agit favorablement sur le maintien de la biodiversité.

en moyenne :

les élevages de ruminants 

comptent, hors prairies 

permanentes, 

6 espèces végétales cultivées  

(maïs, luzerne, méteil…)

une prairie permanente 

comporte 

32 espèces végétales 

cultivées différentes

source : bataille, 2023

SUrFAce de BiodiverSité déveLoPPée d’exPLoitAtionS (pAR hA de sAU) 
PoUr 4 zoneS d’éLevAGe FrAnçAiSeS
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les types 
d’éléments 

agroécologiques 
présents varient 

d’une zone 
d’élevage à l’autre, 

stimulant des 
cortèges d’espèces 

différents

capacité 
d’hébergement 

de la biodiversité
d’une exploitation

= surface de 
biodiversité 
développée 

(sbd)

surface 
agricole utile 
(sau)

cAPAcité d’héBerGement d’Une exPLoitAtion

on estime que la capacité d’hébergement d’une exploitation 
est préservée dès lors que le rapport SBd/SAU > 0,7

dans ce cas :
 

pour 1 ha de sau utilisé, 
au moins 0,7 ha d’habitats 

sont préservés pour la biodiversité

les exploitations 
d’élevage proposent 

un assolement 
diversifié et morcelé :

les parcelles, de plus petite 
taille que celles des systèmes 
de cultures, sont favorables 

aux déplacement des oiseaux, 
insectes (papillons, 
abeilles, carabes), 

araignées…

SUrFAce moyenne deS PArceLLeS :

• En systèmE D’éLEVAgE 

2,3 hA pour une parcelle 
de prairie temporaire ou de 
fourrage

• En systèmE DE CuLturEs

5,4 hA pour une parcelle 
de cultures

sources : bataille et al., 2023  

- launay et al., 2011

source : institut de l'élevage, 
adapté de sirami et midler, 2021
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Les zones d’élevage hébergent une diversité 
insoupçonnée de biodiversité… à préserver !biodiversité

ordinaire

LeS zoneS d’éLevAGe de rUminAntS héBerGent :

nomBre de criS SociAUx et d’AttAqUeS réALiSéeS  
PAr deS chAUveS-SoUriS, enRegIstRés AU CoURs d’Une nUIt, 
en bâtiMent d’élevage et sur prairie.

Les chauves-souris se nourrissent d’insectes 
présents dans et à proximité des installations d’élevage,
qui sont pour elles des zones de chasse privilégiées.
ces animaux ont une activité 8 fois plus importante dans 
les bâtiments d’élevage qu'au niveau des prairies. Cette 
activité de prédation régule les pullulations de mouches, 
moustiques et autres insectes liées aux activités d’élevage.
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chAUveS-SoUriS

13 
des 29 espèces 
présentes en France

verS de terre

entre 
150 et 300
vers de terre  
par M2 de prairie

BoUrdonS

13 
des 20 espèces 
présentes en France

oiSeAUx

40 à 70
espèces diFFérentes  
sur une exploitation

source : manneville et leclerc, 2016
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biodiversité
ordinaire

les surfaces en herbe préservent également la biodiversité des sols, 
invisible mais essentielle au bon fonctionnement et à la fertilité du sol.

sous 1 ha de prairie
4,5 t 

de faune 
dont 

1,1 t 
de vers 
de terre

soit 
le poids de

6 vaches

sources :  institut de l’élevage, 2016 – hirissou, 2012 –   
rieutort et al., 2014 – gis sol, 2012 – van swaay et al., 2006

les apports d’effluents d’élevage 
augmentent l’abondance des 
microorganismes du sol 
et leur activité.

+ 50 % de BiomASSe microBienne SoUS Une PrAirie 
PAr rAPPort à Une cULtUre AnnUeLLe

+ 28 % de BiomASSe microBienne SoUS Une cULtUre APrèS 
APPort de FUmier PAr rAPPort à Une FertiLiSAtion minérALe

biomasse 
microbienne 

= 
champignons, 
bactéries… 

20 fois + 
de verS de terre 
dAnS Une PrAirie  

qUe dAnS 
Une terre 
LABoUrée 
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la biomasse microbienne sous prairies 
entretient la fertilité biologique 
des sols. la biodiversité des sols 
et les enzymes qu’elle produit 
assurent les fonctions agronomiques 
nécessaires à la pérennité des sols 
et des productions végétales. 
À l’inverse, le manque de 
biodiversité dans les sols entraine 
un appauvrissement de ces derniers. 
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produits 
phytosanitaires

Produits phytosanitaires : 
une utilisation de plus en plus raisonnée
grâce à leurs prairies et à leurs assolements diversifiés, les systèmes de polyculture-élevage 
limitent la consommation de produits phytosanitaires.

une rotation introduisant 6 années 
de prairies temporaires

comparée à une rotation 
n'en introduisant pas

= 25 à 50 % 

d'adventices en Moins

12 Fois moins 
de traitements phyto* 

dans les prairies 
temporaires 

de graminées-
légumineuses 

que dans un Maïs ensilage

95 % 
des prairies 
ne ReçoIvent 

aucun traitement 
herbicide

98 % 
des semences 
utilisées sont  
non-traitées 

*indice de fréquence de traitements (iFt)

source :  schuester et al., 2019
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produits 
phytosanitaires

sur cultures, les pratiques phytosanitaires diffèrent selon le type d’exploitation agricole. 
en France, les systèmes d’élevage apparaissent particulièrement vertueux, en plus d’afficher  
une forte réduction de l'usage des produits phytosanitaires.

indicAteUrS de FréqUence de trAitementS PhytoSAnitAireS

-40 % de produits phytosanitaires 
sur les cultures en rotation des exploitations d'élevage, 

comparé aux exploitations en grandes cultures

en système 
polyculture-

élevage :

IFT = 1,6

en système 
grandes 

cultures :

IFT = 2,6

entre 2016 et 2022, 

baisse de 25 % 
de l'usage des produits phytosanitaires 

par les exploitations d’élevage de ruminants 
membres du réseau dephy ecophyto

2016

IFT = 2,0
2022

IFT = 1,5

des indicateurs de Fréquence de traitements phytosanitaires variables selon les cultures :

cultures 
Fourragères :

IFT = 0,6
cultures 
de vente :

IFT = 4,8
cultures 

autoconsommées*

IFT = 2,5
*hors fourrages

source :  iFt moyens 2018, 2019 et 2020, sur la base  
de 1075 systèmes de cultures du réseau dephy ecophyto
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L’eau : une ressource précieuse 
indispensable à l’agriculture
l’agriculture prélève chaque année 2,9 milliards de m3 d’eau, dont une partie se retrouve 
dans les produits végétaux et animaux destinés à l’alimentation humaine. 

l'eau
en élevage

3/AN

CYCLE DE L’EAU LIÉ À L’AGRICULTURE

EAU RETOURNÉE 0,6
MILLIARD DE

M3/AN- Eau in�ltrée
  (urine, fèces, 
  ef�uents)

- Retour
  en eaux 
  de surface, 
  après traitement

- Eau contenue dans les 
produits (viande, lait, laine) 

- Eau évapotranspirée (urine, 
fèces, ef�uents, irrigation)

2,3
MILLIARDS DE

M3/AN

EAU PRÉLEVÉE EAU CONSOMMÉE

Flux directs
- Abreuvement, 

alimentation
- Nettoyage, 

bâtiments
- Irrigation

Flux indirects
- Aliments 

(fabrication, 
transformation)

- Fertilisants
- Énergie

2,9
MILLIARDS DE

EAU BLEUE
= eau liquide 

des plans d’eau, cours d’eau 
et nappes phréatiques

MILIEU
NATUREL

M3/AN

Eau prélevée et eau consommée : 2 concepts à distinguer
L’eau prélevée couvre l’eau superficielle des captages et du réseau 
nécessaire aux intrants au sein de l’exploitation et en dehors. 
La consommation d’eau correspond à la part du prélèvement qui ne 
retourne pas directement vers le milieu naturel. Il s’agit principalement 
de l’eau évaporée 
ou incorporée dans 
les plantes ou 
les produits 
agricoles.

refroidissement des centrales électriques
usages industriels
usages agricoles
production d’eau potable
alimentation des canaux

source : banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau - traitements sdes 
par sous-bassins hydrographiques, 2023 

source : banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau -  
traitements sdes par sous-bassins hydrographiques, 2023

réPArtition 
de LA conSommAtion 

d’eAU doUce
en fRAnCe (moyenne 

des Années 2010-2019)

4,1
Milliards  
de M3/An

26 %
58 %

12 %
4 %

réPArtition 
deS PréLèvementS 
BrUtS d’eAU BLeUe

en fRAnCe (moyenne 
des Années 2010-2019)

32,8
Milliards  
de M3/An

51 %

8 % 9 %

16 %

16 %
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L’eau consommée en élevage  
l’est en premier lieu par les animaux
en élevage de ruminants, l’alimentation est le premier poste de consommation d’eau, quelle que 
soit la filière. cette eau alimentaire correspond à l’eau contenue dans les fourrages et concentrés 
ingérés par les animaux. l’abreuvement arrive en 2ème place.

l'eau
en élevage

81% 60% 87% 67%

16% 38% 7% 33%

3% 2% 6% 0%

BOVINS LAIT BOVINS VIANDE OVINS LAIT OVINS VIANDE

Production 
d'énergies

Infrastructures 
et machineries 
(production 
des matériaux 
et entretien 
des bâtiments)

Abreuvement 
et production 
alimentaire

94%

5%
1%

CAPRINS

6 à 10 L
32 à 102 L

c'est la consommation moyenne d'eau 
pour la production d'un litre de lait de vache

c'est la consommation moyenne d'eau  
pour la production d'un kilo de viande bovine

source : agribalyse 3.1 – traitement institut de l’élevage, 2024

PoSteS de conSommAtion d’eAU (en %) 
d’Une exPLoitAtion d’éLevAGe, par Filière

source : agribalyse 3.1 – traitement institut de l’élevage, 2024
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consommation et production d’énergie à la ferme : 
un bilan énergétique en constante amélioration
les activités d’élevage peuvent être gourmandes en énergie. 
mais le secteur agricole s’organise pour en produire de plus en plus.   

en 2022, en France, 
les exploitations agricoles 

ont consommé :

45,96 tWh 
d’énergie directe, soit

3 % de la 
consommation totale 

d’énergie
source : sdes, 2023 - 

consommation finale d'énergie par secteur (peFa)

Le carburant et les aliments sont les principaux postes de consommation d’énergie en élevages de ruminants

l’élevage 
de ruminants 
contribue 
pour 

44 % aux 
consommations 
d’énergie directe 
(carburant, 
électricité, gaz)
du secteur 
agricole
source :  citepa, 2022

PrinciPAUx PoSteS 
de conSommAtion d’énerGie  
en élevages de ruMinants 

(en %)

sources : données cap’2er® – traitement institut de l’élevage, 2023 (bovins et caprins) / données cap’2er®, 2022 – dispositif inosys réseaux d’élevage, 2018-2020 – traitement institut de l’élevage (ovins)

conSommAtion d’énerGie en FrAnce dePUiS 1990 
pAR seCteUR d’ACtIvIté (en twh) source :  sdes, 2023

aliments achetés
engrais achetés
carburant
electricité
gaz

BovinS LAit

1 %
18 %

26 %

42 %

13 %

BovinS viAnde

5 %

42 %

35 %

18 %

ovinS viAnde

9 %

41 %

35 %

15 %

ovinS LAit

28 %

32 %

33 %

7 %

l'énergie 
en élevage

29 %

17 %

49 %

5 %

cAPrinS
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pour toutes les filières d’élevage de ruminants, les consommations d’énergie varient en fonction 
des systèmes de production.

conSommAtion d’énerGieS directeS et indirecteS  en Fonction deS SyStèmeS de ProdUction 
sources : données cap’2er®, 2023 - traitement institut de l’élevage (bovins) / données cap’2er®, 2022 - dispositif inosys réseaux d’élevage, 2018-2020  

- traitement institut de l’élevage (ovins) / données cap’2er®, 2022 - traitement institut de l’élevage (caprins)

SyStème d'éLevAGe

 consommation 
 d'énergie
 (mJ/l de lait) SyStème d'éLevAGe

 consommation 
 d'énergie
 (mJ/kg de viande vive)

(mJ/kg éq. carcasse 
agneau)(mJ/l de lait)

(mJ/l de lait)(mJ/l de lait)

naisseur 32,9
naisseur-engraisseur de Jb 28,1
naisseur-engraisseur de veaux 37,5
naisseur-engraisseur de bœufs 27,4
engraisseur spécialisé Jb allaitants 28,9

BovinS 
viAnde

>  30 % d’ensilage de maïs 3,08
10 à 30 % d’ensilage de maïs 2,96
herbager 2,93
montagne maïs  3,50
montagne herbe 3,14

BovinS 
LAit

bergerie 76
Fourragers 60
herbagers de zones de plaine ou herbagères 60
herbagers de zones pastorales ou de montagne 69
pastoraux 70

ovinS 
viAnde

nord occitanie - Zone herbagère 6,2
nord occitanie - Zone pastorale 6,4
pyrénées-atlantiques - livreurs non transhumants 7,5
pyrénées-atlantiques - livreurs transhumants 7,3
pyrénées-atlantiques - Fromagers 8,7

ovinS 
LAit

ensilage de maïs 7,23
Foin de graminées et légumineuses 6,34
Foin de légumineuses 5,51
pâturage 6,87

Foin de graminées 9,49
Foin de graminées et légumineuses 11,92
Foin de légumineuses 12,03
Foin et déshydratés 8,45
pâturage 10,31

cAPrinS
FromAGerS/

mixteS

cAPrinS 
LivreUrS

l'énergie 
en élevage
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La production d’énergies renouvelables à la ferme 
en plein boom
Le secteur agricole assure déjà 20 % de la production d’énergies renouvelables française. 
et cette tendance ne devrait pas s’essouffler. 

PArt AGricoLe de chAqUe énerGie renoUveLABLe en fRAnCe (données 2015)

énergie renouvelable agricole énergie renouvelable autres secteurs

PArt deS exPLoitAtionS ProdUiSAnt de L'énerGie 
en Fonction deS FiLièreS d'éLevAGe

4,3% 4,3% 4,3%

BOVINS 
VIANDE OVINS CAPRINS

5,9%

BOVINS 
LAIT

6900 éLevAGeS FrAnçAiS ProdUiSent
396 GWh d’énerGie

via la méthanisation, le photovoltaïque, l’éolien…

 environ 20 % des 23 mtep d'énergies renouvelables 
produits au niveau national sont issus du secteur agricole

source : recensement agricole, 2020, sénat rapport n°646 (2019-2020)

LeS éLevAGeS BovinS 
FrAnçAiS ProdUiSent

1624 ktep 
d’énergie renouvelable
(ktep = 1000 tonnes éq. pétrole)
source : institut de l'élevage, 2020 

Soit 5,9 % 
du total de l’énergie renouvelable 
produite en France
source : recensement agricole, 2020 - traitement institut de l'élevage

source : recensement agricole, 2020 - traitement institut de l'élevage

l'énergie 
en élevage

source : ademe, 2018
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Production d’énergie à la ferme :  
un fort potentiel de production d'ici 2050 
la production d’énergie renouvelable dans le seul secteur agricole pourrait tripler d’ici 2050, 
grâce à une implication de plus en plus importante d’exploitations.

évoLUtion PoSSiBLe de LA ProdUction d’énerGie 
dAnS Le SecteUr AGricoLe d’ici 2050 
(Ademe - sCénARIo médIAn) source : ademe, 2018

évoLUtion PoSSiBLe dU nomBre d’exPLoitAtionS AGricoLeS 
imPLiqUéeS dAnS LA ProdUction d’énerGie renoUveLABLe 
d’ici 2050 (Ademe - sCénARIo médIAn) source : ademe, 2018

l'énergie 
en élevage

PotentieL de ProdUction d'énerGie à LA Ferme

SoLAire PhotovoLtAïqUe
20 000 kwh élec produits 

pour 100 m2 de toiture couverte 
de panneaux solaires

méthAniSAtion
3 500 kwh/vache laitière*

(*350 m3 de méthane 
potentiel/vl)

BoiS énerGie
13 125 kwh/km 
de haies hautes

production 
de biomasse chaleur

biocarburant

éolien

solaire thermique

biogac élec

solaire 
photovoltaïque

Biogac injec

pompe à chaleur
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glossaire

Bilan apparent de l’azote : 
le bilan apparent, ou bilan 
des minéraux, établit 
la différence entre les entrées 
et les sorties d’azote à l’échelle 
de l’exploitation. Cette différence 
(appelée excédent 
du bilan) est potentiellement 
perdue par le système vers l’eau, 
l’air ou immobilisée 
dans le sol.

Compensation 
par stockage de carbone : 
part des quantités de carbone 
émises par les diverses activités 
d’une exploitation d’élevage 
et qui peut être séquestrée 
dans les sols de l’exploitation 
implantés en prairies ou en haies.

Cultures  
autoconsommées :  
productions fourragères, 
céréalières ou oléo-
protéagineuses consommées 
par les animaux du(des) 
troupeau(x) de l’exploitation.

Effluents d’élevage : 
composés en grande partie par 
les fumiers et lisiers. L’activité 
d’élevage génère d’autres 
effluents en moindre quantité : 
des « eaux blanches » issues  
du lavage après la traite,  
des -« eaux vertes » ou jus 
d’écoulement des silos d’herbe ou 
de maïs et des « eaux brunes »,  
eaux pluviales souillées par les 
déjections des bovins sur les 
aires d’exercices non couvertes.

Éléments agroécologiques 
(EAE) : éléments d’une 
exploitation agricole favorables à 
l’accueil de la biodiversité : haies, 
arbres, mares, talus, prairies, 
bandes enherbées…

Empreinte carbone du lait 
ou de la viande : somme 
des émissions de gaz à effet de 
serre d’un système de production, 
exprimées en kg éq. Co2 et 
ramenée par kg de produit (lait 
ou viande). elle couvre à la fois 
les émissions directes (émises 
sur l’exploitation : fermentations 
entériques, émissions des 
sols, etc.) et les émissions 
indirectes, liées à la fabrication 
et l’acheminement des intrants 
(aliments, engrais…).

Fermentation entérique : 
fermentation liée à l’activité 
des micro-organismes présents 
dans le rumen, qui dégradent 
les aliments ingérés par les 
ruminants. Ce processus conduit 
à la formation de méthane, émis 
principalement par éructation.

Gaz à effet de serre (GES) : 
gaz qui absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface 
terrestre et contribuent à l‘effet 
de serre. L’augmentation de leur 
concentration dans l’atmosphère 
terrestre est l’un des facteurs 
à l’origine du réchauffement 
climatique. Les principaux ges 
sont le dioxyde de carbone Co2, 
le méthane Ch4 et le protoxyde 
d’azote n2o.

Indice de fréquence 
de traitement (IFT) : 
rapport entre la dose de produits 
phytosanitaires appliquée et la 
dose homologuée, en tenant 
compte de la surface traitée.
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glossaire

Intrants : ressources physiques 
ou énergétiques (aliments, 
engrais, carburant, électricité,…) 
importées sur l’élevage pour son 
fonctionnement, et généralement 
achetées.

Prairie permanente ou 
prairie naturelle : surface 
herbacée installée depuis 
de nombreuses années, 
non retournée, procurant 
une herbe à faible coût, 
de qualité et adaptée au terroir.

Prairie temporaire : culture 
pure de graminées ou association 
de graminées et légumineuses 
pluriannuelles, cultivée pour être 
pâturée, fanée ou ensilée,  
et occupant dans la rotation  
une sole de durée variable.

Pression en azote (minéral 
ou organique) : quantité 
d’azote apportée par unité  
de surface, exprimée en kg n/ha 
de sAU.

Ripisylve : ensemble 
des formations boisées, 
buissonnantes et herbacées 
présentes sur les rives 
d’un cours d’eau, d’une rivière 
ou d’un fleuve. 

Surface en Biodiversité 
Développée (SBD) : 
afin de pouvoir calculer 
la surface d’accueil de 
la faune et la flore, on traduit 
les éléments agroécologiques 
en ha de surface de biodiversité 
développée selon une approche 
géométrique. Le raisonnement 
consiste à considérer ces eAe 
comme des volumes qu’il est 
possible de mettre à plat : 
une haie prend ainsi la forme 
d’un parallélépipède qui possède 
une surface égale à celle de son 
patron.

Unité Gros Bétail (UGB) : 
unité de référence permettant 
d’agréger le bétail de différentes 
espèces et de différents âges 
en utilisant des coefficients 
spécifiques établis initialement 
sur la base des besoins 
nutritionnels ou alimentaires 
de chaque type d’animal 
(ex. : 1 vache laitière = 1,05 Ugb).

 Diamètre D

Circonférence = D * π
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Les chiffres clés de l'environnement 
en élevage de ruminants

L’élevage de ruminants est souvent pointé du doigt pour sa contribution aux émissions 
de gaz à effet de serre et notamment de méthane. C’est oublier sa capacité à valoriser la prairie 
et ainsi négliger la prise en compte du carbone stocké par les systèmes de polyculture-élevage en france. 
Au-delà du stockage de carbone, l’élevage de ruminants, c’est aussi une contribution au paysage et à la biodiversité, 
une préservation de la qualité des sols, une production d’énergie renouvelable… Cela illustre les limites d’une analyse 
environnementale monocritère et la nécessité de développer une approche holistique qui considère l’ensemble 
des impacts et des aménités positives associées à l’élevage de bovins, ovins et caprins.
Ce livret souhaite ainsi donner un aperçu complet de la relation entre élevage de ruminants et environnement en considérant 
toutes les facettes de la préservation du milieu. Il illustre également tous les progrès réalisés ces 20 dernières années 
en matière d’amélioration de la gestion azotée, de réduction des consommations d’énergie et des émissions gazeuses… 
grâce à l’implication des filières d’élevage dans une transition agroécologique intégrant toutes les composantes 
de l’environnement.


