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Agneau
Ovin mâle ou femelle de moins d’un an.  

Agneau de lait ou agnelet   
Ovin non sevré nourri exclusivement ou essentiellement à base de lait 
maternel.

Agnelle : Ovin femelle de 
moins de un an.  

Brebis : Femelle ayant 
agnelé.

Femelle Mâle

LEXIQUE / VOCABULAIRE 

Bélier : Ovin mâle de plus 
de 12 mois non castré.

Mouton : Ovin mâle de 
plus de 12 mois castré.
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 : 1 202 (28) : 99  : 7
Cheptel ovin mondial, européen et francais en 2017 (en millions de têtes adultes + agneaux)

CHEPTEL ADULTE FRANÇAIS 

5,5 millions 
d’ovins adultes 

(source : FAO)

(Sources : SSP - Enquête cheptel de novembre 2018, BDNI et Races de France 2017) 

Cheptel

1,6 millions  
de brebis et agnelles 

saillies laitières

3,8 millions  
de brebis et agnelles 

saillies allaitantes

5,4 millions  
de brebis166 500 

béliers
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FILIÈRE OVINE FRANÇAISE

65 532 élevages   
détenteurs d’au moins 1 ovin

1 155 élevages mixtes  

5 509 élevages laitiers  61 179 élevages allaitants 

dont  18 575 élevages   
détenteurs de plus de 50 brebis

(Source : OVINFOS d’après recensement BDNI 2017 au 8 avril 2019) 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHEPTEL 
OVIN EN FRANCE

79 brebis en moyenne 
par exploitation.

259 brebis en moyenne 
par exploitation de plus 

de 50 brebis.

Brebis et 
agnelles 
laitières 
saillies

milliers de têtes

Brebis et 
agnelles 
saillies

allaitantes

(Source : SSP - Enquête cheptel de 2018) 

DOM - TOM :

0 à 30

30 à 200

200 à 600

600 à 800

800 à 1000
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4 SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ 

18 % de la production française = part des agneaux sous signes officiels de qualité.   

Label 
Rouge

Label 
Rouge + 

IGP
IGP AOP BIO Conventionnel Total

Nombre 
de têtes 238 675 160 410 151 132 4 097 91 155 2 978 531 3 624 000

Evolution
2018/2017 - 4,0 % + 4,7 % - 3,3 % + 1,0 % + 23,0 % + 5,6 % + 4,8 %

(Sources : FranceAgrimer et Commisson Bio d’INTERBEV 2018)

{

- 0,69 %

{

+ 0,65 %
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Monde  
9,5

PRODUCTION MONDIALE DE VIANDE OVINE  
(En mil l ions de tonnes équivalent carcasse) 

(Source : FAO 2017) 

Euro
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Esp
agne

119

Roumanie   

72

Roya
ume-U

ni  

289

Grè
ce 
51Irla

nde 

68

PRODUCTION EUROPÉENNE DE VIANDE OVINE 
(Ovins totaux en mil l iers de tonnes équivalent carcasse) 

(Sources : Eurostat et estimations GEB 2018)

France

81 *

* données ne prenant en compte que les abattages contrôlés

UE 28   
830
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ABATTAGE, IMPORT/EXPORT 

(Sources : GEB – Institut de l’Élevage d’après Douanes Françaises & le SSP 2018) 

EXPORT VIF

EXPORT 

VIANDE

IMPORT VIF

IMPORT VIANDE

Consommation par bilan
163 444 Tec

TÊTES
EXPORTÉES

TÊTES
IMPORTÉES  413 750

366 000 agneaux
47 750 ovins adultes

91 175
tonnes équivalent carcasse

72 269
tonnes équivalent carcasse

81 402
tonnes équivalent carcasse

9 133
tonnes équivalent carcasse

4,22 
millions de têtes abattues

(dont 3,64 millions d’agneaux)

  204 000 
183 800 agneaux

20 200 ovins adultes
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RÉPARTITION DES ABATTAGES FRANÇAIS PAR 
CATÉGORIES D’OVINS

8%Agneaux 
importés vivants

2% 
Ovins adultes 
importés vivants

13% 

Agneaux SIQO

1% Agneaux de lait

60%  

Agneaux français

16%   

Ovins adultes France

(Sources : Estimations GEB-Institut de l’Élevage d’après SSP, Douanes françaises, Fil Rouge, Agno’Interpro, enquêtes 2017)

en tonnes équivalent carcasse
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RÉPARTITION DES ABATTAGES FRANÇAIS PAR 
CATÉGORIES D’OVINS

(Sources : Estimations GEB-Institut de l’Élevage d’après SSP, Douanes françaises, Fil Rouge, Agno’Interpro, enquêtes 2017)

BILAN DES DISPONIBILITÉS FRANÇAISES EN 
VIANDE OVINE

7%  
Agneaux SIQO

1%  
Agneaux de lait

2% 
Agneaux  
importés vivants

8% 
Ovins adultes France

9% 
Importations de viande 

d’ovins adultes

5% 
Autres viandes d’agneaux 

importés

22% 
Viande d’agneau 

Royaume-Uni

11% 
Viande d’agneau Irlande

9% 
Viande d’agneau Nouvelle-

Zélande

8% 
Viande d’agneau Espagne

44 %  Abattages français

56 %  Importation de viande ovine

30% 
Agneaux français

(Sources : Estimation GEB - Idele d’après SSP, douanes françaises et Fil Rouge, 2015)



14 • Production - Document INTERBEV 2019

Poids vif vide : 
34 kg

Rendement abattage : 50 %

Perte maturation : 1 %

Viande/poids de carcasse : 80 %

laine, sang, graisse, etc.
Co-produits valorisés 

foie, rognons, cœur, etc.
Abats & produits tripiers

Poids carcasse froide : 
17 kg

carcasse aPrès  
maturation : 

16,8 kg

viande nette  
commercialisable : 

13,4 kg

Avant : 
6 kg
(45 % du poids  
de viande nette)

Arrière :  
7,4 kg
(55 % du poids  
de viande nette)

DE L’ANIMAL À L’ASSIETTE 

(Source : Institut de l’élevage 2015)

5 e quartier
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DE L’ANIMAL À L’ASSIETTE PART DES MORCEAUX DANS LA CARCASSE 

Gigot : 25%

Carré ouvert : 11% 

Poitrine : 13%

Epaule : 19%

Selle : 9%

Filet : 10% Carré découvert : 6%

(Sources : GEB/Idele Chiffres clés 2018 productions ovines)

Part des morceaux dans la carcasse : 

Collier : 7%
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(Source : GEB/Idele Chiffres clés 2018 productions ovines)

ORIGINE DE LA VIANDE OVINE  
CONSOMMÉE EN FRANCE

8% 
Espagne 

5% 
Autres 
 (Autriche, Belgique, Pays-Bas, Portugal, 
Allemagne , Chili, Australie, Uruguay)

11%
 Irlande

9% 
Nouvelle-Zélande

22% 
UE Royaume-Uni 

La France importe 
plus de la moitié (56 %) 

 de la viande ovine 
qu’elle consomme. 

44% 
origine France
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(Sources : Estimations GEB – Institut de l’Élevage 2018, Étude « Où va l’agneau ? » 2014)

ORIGINE DE LA VIANDE OVINE  
CONSOMMÉE EN FRANCE

DISTRIBUTION DE LA VIANDE OVINE  
EN FRANCE

55% 
GMS

2% 
Vente directe / autoconsommation (dont Aïd)

24%
Boucherie

15% 
RHD

4% 
Export

Total  
163 444 tec

réPartition des disPonibilités en 
viande ovine Par débouché

Les ménages âgés restent les plus gros 
acheteurs de viande ovine. Cependant, 
son taux de pénétration augmente chez 
les jeunes ménages (- 35 ans) et familles 
avec enfants en maternelle.

Près de 2/3 de la viande ovine consommée 
en France est achetée dans le circuit de la 
grande distribution. 

La consommation de viande d’agneau en 
France est saisonnière : elle est traditionnel-
lement marquée par la fête de Pâques, les 
achats pouvant doubler à cette période.
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LE PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL

Pour apporter une réponse globale aux attentes citoyennes, la filière Élevage et Viande a 
décidé de se fédérer et consolider ses travaux autour d’une véritable démarche collective de 
responsabilité sociétale sur le long terme : le Pacte pour un Engagement Sociétal.

P rogrès

A venir

C oncertation

T ransparence

E xpertise

Un manifeste à signer par l’ensemble des professionnels de la filière pour montrer 
notre engagement collectif :

www.interbev.fr/manifeste

État des 
lieux pour 

identifier et 
hiérarchiser 
les enjeux

Dialogue 
constructif 

avec les 
parties 

prenantes
Démarches 
de progrès
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NUTRITION ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT
BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX

Attractivité 
des métiers

NUTRITION ET SANTÉ

ENVIRONNEMENT
BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX

Attractivité 
des métiers

Une démarche 
d’amélioration continue collective, 
structurée par la norme ISO 26000 

et labellisée « ENGAGÉ RSE Confirmé »
Enjeux 

Sociétaux
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Monde (pour les herbivores) France (pour les herbivores)

Production 
industrielle

(type  
feed lots)

Herbager

Mixtes (polyculture - 
élevage)

68%
8%

La FAO appelle « industriels » les systèmes dans lesquels au moins 90 % 
des aliments pour animaux sont achetés à d’autres entreprises.

30% 70%

Herbager

Mixtes  
(polyculture - 

élevage)

(Chiffres 2011 - Selon définitions FAO 1996 - Source Idele - FAO)

RÉPARTITION DES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION D’ÉLEVAGE 

ENVIRONNEMENT
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*Système fourrager : 1,4 =< chargement < 2,5 UGB/haSFU
** Système herbager : 0,71 =< chargement < 1,4 UGB/haSFU 

(Source : Agreste Recensement agricole 2010 – traitement Institut de l’Elevage)

RÉPARTITION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
ÉLEVAGE OVIN ALLAITANT EN FRANCE 

47% d’élevages spécialisés, dont : 47% d’élevages spécialisés, dont :

21% avec
 bovins viande

16% autres 
(cultures spéciales, 

élevages laitiers, 
etc.)

16% avec 
grandes cultures

4% de systèmes 
fourragers *

16% de systèmes 
herbagers**

27% de systèmes 
pastoraux

ENVIRONNEMENT

53% d’élevages mixtes (ovins + 
autre production), dont :

France (pour les herbivores)
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RECYCLAGE AU SEIN DE L’EXPLOITATION

Les élevages herbivores français sont très liés au sol dans la mesure où ils sont capables de 
produire la majeure partie de l’alimentation de leurs troupeaux et de recycler la majeure partie 
des déjections sur les surfaces fourragères qui entourent l’élevage. 

ENVIRONNEMENT

©INTERBEV

ÉLEVAGES

DÉJECTIONS

PRAIRIES
       ET CULTURES

fertilisent

nourrissent 
  et fournissent 
       de la paille
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RECYCLAGE AU SEIN DE L’EXPLOITATION

ENVIRONNEMENT

AUTONOMIE FOURRAGÈRE
+ PART D’HERBE IMPORTANTE

Pour le reste de la ration : autres fourrages – maïs, luzerne - (3 %) ; céréales et protéagineux dits 
« concentrés » ( 15 %). 

©INTERBEV

82 %
C’est la part moyenne 
d’herbe dans 
la ration 
alimentaire 
d’une brebis 
allaitante

Source : Institut de l’Élevage
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Stockage de carbone

GARANTIES ENVIRONNEMENTALES APPORTÉES 
PAR LA FILIÈRE VIANDE FRANÇAISE

Recyclage des déjections

ENVIRONNEMENT
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FERMES À TAILLE HUMAINE
 + ANIMAUX QUI PÂTURENT

L’éleveur satisfait les besoins de ses animaux grâce à sa connaissance du troupeau et à son 
observation. Il participe à des formations techniques sur la manipulation, les soins et la conduite 
du troupeau.

PROTECTION ANIMALE
L’élevage
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RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
ET FRANÇAISE STRICTE 

PROTECTION ANIMALE
Transport et mise sur le marché

La règlementation concerne : 
• la densité des animaux 
• la durée de transport 
• l’état des systèmes de ventilation
• la présence d’abreuvoirs
• le temps des pauses…

NB : les animaux sont, si nécessaire, alimentés à l’occasion des pauses.

©INTERBEV
Source : RCE N°1 2005.

100 % DES TRANSPORTEURS 
de bétail sont formés à la manipulation 
et aux soins des animaux
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ABATTAGE :  UNE ÉTAPE TRÈS ENCADRÉE

L’abattoir est le lieu où l’animal devient viande 
selon un savoir-faire professionnel, avec des outils et postes adaptés, 

et un personnel formé à la manipulation des animaux

Contention
étourdissementamenéeréception

contrôle
déchargement affalage

levage saignéeMise en attente
soin des animaux

inspection ante-mortem

Contrôle de la traçabilité, 
de l’état de santé des animaux

Contrôle de l’inconscience 
de l’animal

Etat inconscient de l’animal
Vétérinaire

PROTECTION ANIMALE
L’abattage
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PROTECTION ANIMALE
L’abattage

ABATTAGE :  UNE ÉTAPE TRÈS ENCADRÉE

Réglementation Européenne stricte imposant la présence permanente des services vétérinaires 
en abattoirs en charge de réaliser des contrôles réguliers du respect de la protection animale. 
En complément : des guides de bonnes pratiques sont réalisés en concertation avec des 
associations de protection animale et l’État.
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ALIMENTATION & CONSOMMATION

CONSOMMATION MOYENNE DE VIANDE  
HORS VOLAILLE DES ADULTES EN FRANCE  

Dont Bœuf : 65 %, Porc : 19 % , Veau : 7 % ; Agneau : 5 % ; Viande Chevaline : 1 %.
Autres sans précision : 3 %.

©INTERBEV

Les Français consomment 
en moyenne de la viande 
hors volaille moins 
de 3 fois par semaine

Source : 
CREDOC - enquête CCAF 2016
(adultes de 18 ans et plus)

Source : Crédoc – enquête CCAF 2016.

La consommation moyenne 
des adultes en France
= 320 g DE VIANDE CUITE, 
hors volaille, par semaine 

©INTERBEV
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ALIMENTATION & CONSOMMATION

CONSOMMATION DE VIANDE CONFORME AUX 
RECOMMANDATIONS POUR LA MAJORITÉ DES FRANÇAIS

2013

2016

2010
400 g 

par semaine 370 g
par semaine

320 g
par semaine

En France, la consommation 
moyenne de viande hors volaille 
diminue d’année en année

Source : 
CREDOC, enquêtes CCAF 2010, 
2013 et 2016 
(adultes de 18 ans et plus) ©INTERBEV
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PLACE DE LA VIANDE 
DANS L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

Protéines
45 % 

Fer
20 % 

Zinc
55 % 
Vitamine
B12
50 % 

Zn

Fe

B12

P

Sources : Anses, Ciqual 2018 : valeurs nutritionnelles 
du Rosbif cuit. Règlement UE N°1169/2011 : Apports 
de Référence (AR)

En % des apports 
quotidiens de
référence

100 g
DE RÔTI 

de bœuf cuit 
fournit :

©INTERBEV

ALIMENTATION & CONSOMMATION

La viande favorise l’équilibre alimentaire.
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ALIMENTATION & CONSOMMATION

REPÈRE DE PORTION : SIMPLE ET PRATIQUE

Ni trop, ni trop peu et plus facile 
à utiliser que des grammages : 
des diététiciens ont élaboré un 
repère pour aider tout un chacun 
- hommes, femmes, adultes, 
enfants, petits et grands -  
à adapter ses quantités de 
viandes.
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ÉCONOMIE, PATRIMOINE ET TERRITOIRES

35 l a b e l s r o u g e s 
en viande de Bœuf, 
de Veau ou d’Agneau

260 000
emplois directs sur les 
élevages ruminants

225 000
emplois indirects  
(filières et services)

11 000
élevages proposent des 
activités d’agritourisme

300
stations de ski 
entretenues par les 
ruminants
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Notes
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INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et 
viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin,   
équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et 
identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de 
l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui 
constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.
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