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Comment convertir son exploitation laitière en bio ?

Comment concrétiser son projet de conversion à partir des

bases théoriques ?

Comment continuer de répondre aux attentes sociétales ?

Cet ouvrage a été une référence lors de sa première édition
(Conuersion à I'agriculture biologique. Le cas de laproduction
laitière). Il fallait ici poursuivre le soutien à cette agriculture
bio en essor, à travers des témoignages d'agriculteurs et d'ani-
mateurs de réseaux et des approches techniques, économiques,

scientifiques, pratiques, fortes de l'expérience d'une décennie.

Actualisé, complet, ce guide amène les nouveaux éléments
concemant la filière lait biologique, son économie en évolution,
ses producteurs toujours soucietx de répondre aux attentes des

consommateurs mais aussi de tfouver dans cette conversion Ia

reconnaissance d'un métier rigoureux et pfenant, fespectueux
de l'environnem€nt.
Alors que doute et enthousiasme sont l'apanage des nouveaux
projets, ce livre doit accompagner le lecteur dans son chemi-
nement d'une étape à l'autre du processus d'adhésion à la pro-

duction laitièrebiologique: du champ à la commercialisation
du noble produit qu'est le lait bio.

PueLrc

Agriculteurs, étudiants, formateurs, techniciens, professionnels
et institutionnels du monde agricole, ainsi que toute personne
intéressée par 1'agriculture biologique.

AureuRs

Ouvrage écrit collectivement par des experts en agriculture bio-
logique appartenant au monde du conseil, du développement. de
l'enseignement.

Coordonné par Michel Ragot, auparavant ingénieur à Biolait et
aujourd'hui producteur de lait biologique dans I'Orne.

Marie-Christine Favé est vétérinaire de formation, consultante en
agriculture biologique.

Dominique Massenot est conseiller en fertilité des sols.

Jérôme Pavie est ingénieur à l'lnstitut de l'élevage. chargé de
I'agriculture biologique.
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