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Le coût environnemental d'une agriculture intensive peut être élevé. Cependant, toute politique de préservation du milieu et de

la diversité biologique est condamnée à prendre en compte le secteur agricole étant donné la superficie du tenitoire national

qu'occupent les terres cultivées. Les pouvoirs politiques se trouvent globalement devant le choix soit de considérer chacun

comme individueliement responsable des ressources naturelles par I'instauration d'écotaxes, soit d'édulcorer, par des mesures

agri-environnementales, la logique productiviste de notre agriculture en atténuant ses nuisances les plus flagrantes auxquelles

est sensible I'opinion publique. Le bénéfice pour I'environnement de I'application des mesures agri-environnementales
dépendra avant tout de leur impact et de 1'adhésion des agriculteurs. Connaître l'efficacité des mesures exigerait de disposer

d'instruments d'évaluation de I'impact de celles-ci. En ce qui concerne I'ampleur de I'adoption des mesures agri-
environnementales par le monde agricole, il est bien évident que c'est avant tout I'attractivité économique de ces mesures qui

la déterminera ; or, celle-ci paraît généralement faible. En ce qui concerne la mise en vigueur d'écotaxes, elle devrait être

progressive pour ne pas pénaliser les agriculteurs qui ont une marge de manceuvre très étroite dans I'adoption de leurs

itinéraires techniques. L'objectif de développement durable exigerait la mise en æuvre de trois axes d'âctions, complémen-
tairement aux mesures ponctuelles précitées : la mise en place d'instruments de mesure de la biodiversité ; l'établissement de

méthodes d'évaluation comptable du coût net des mesures agri-environnementales ; 1a mise au point de politiques
coordonnées au niveau de la recherche et des autres instruments de la politique agricole.
Mots-clés. Agriculture durable, biodiversité, conservation du matériel génétique, législation agricole, protection de

l'environnement, Rio de Janeiro, Belgique.

Çrtion measures in favour of a conservation of genetic diversity for agricultural matters. 2.

Analysis of the Belgian agro-environmental measures, The environmental cost of an intensive agriculture can be

high. Nevertheless, any policy to protect the environment and the biological diversity has to take into account the

agricultural sector considering the surface of national territory taken up by cultivated lands. The political authorities are faced

with the choice of either to assert the individual responsability for natural resources by ecotaxes or to soften, by agro-

environmental measures, the productivist logic of our agricuiture by attenuating the most flagrant nuisances to which the

general public is the most sensitive. The environmental benefit of the application of agro-environmental measures will
depend above all on their impact and on the farmers participation. To know the efficiency of the measures would require the

use of tools assessing their impact. Concerning the extent of the adoption of the agro-environmental measures by the

agricultural world, it is obvious that it will chiefly be determined by their economic attractivity. As yet, it generally seems

1ow. Concerning the enforcement of ecotaxes, it should be progressive, so as not to penalize farmers which have a very

narrow margin to manoeuvre in changing their crop management sequence. The objective of a sustainable agriculture would

require the setting-up of three action lines, complementary to the particular measures previously mentioned: the setting-up of
instruments to measure biodiversity; the establishment of measures for a financial evaluation of the net cost of agro-

environmental measures; the setting-up of coordinated policies for research and other instruments of agricultural policy.

Keywords. Sustainable agriculturi, biodiversity, germplasm conservation, agricultural law, environmental protection, Rio

de Janeiro, Belgium.

INTRODUCTION de cette performance. L'objectif prioritaire de la
modernisation de I'agriculture de I'après-guerre a été

Le visage acfuel de notre agriculture a été modelé sans guidé par une logique productiviste qui, suscitant une

réellemànt prendre.n.o-it. le coût environnemental à.rnund. de biens industriels dans le secteur agricole,



188 Biotechnol. Agron' Soc. Environ.1997 1 (3)' 187-195 P. Lepoivre, C. Baltus

jouait également un rôle positif pour la croissance

gtoUut"-a" l'économie. Ce développement s'appuyait

iur les résultats d'une recherche agronomique très

efficace dans la création de nouvelles variétés ou la

mise au point d'itinéraires techniques performants,

mais qui, simultanément, contribuaient à fragiliser
l'écosystème agricole en le rendant strictement

dépenâant d'intrants potentiellement polluants. Enfin,

les aides publiques liées à la politique agricole ont

appuyé éôonomiquement ces choix techniques en

suùvântionnant directement ou indirectement la

production.
On sait, avec le recul, que le coût environnemental

de ce modèle d'agriculture peut être élevé et contribue à

réduire la diversité des espèces animales et végétales'

Les aménagements fonciers (drainage, rectification des

cours d'eau, arrachage des haies, nivellement du sol,

comblement des chemins creux et des mares, etc') ont

certes amélioré la rentabilité de I'agriculture mais

ont bouleversé nos paysages et fait disparaître un grand

nombre de biotopes et d'espèces animales ou végétales'

Les pesticides Constituent, en cas d'utilisation inadé-

quatè, des polluants de I'air etlou de I'eau. L'utilisation

Àassive dès engrais dans les prairies favorise les

graminées au détriment des espèces à croissance plus

lente. Enfin, ces mêmes engrais (chimiques ou

naturels) peuvent polluer les nappes phréatiques (par

du nitratè et du phosphate) quand leur épandage

dépasse les seuils diabsorption des plantes et des sols'

La responsabilité individuelle des agriculteurs n'est

que partièllement engagée dans cette -évolution 
car

lîintensification des productions et les pratiques

agricoles qui sont aujourd'hui largement condamnées

pir I'opiniôn publique, résultent en grande partie.de

pressions économiques, techniques et sociales que les

politiques agricoles - européennes et nationales - ont

progressivement contribué à mettre en place.' 
Lusignature par la Belgique de la Convention sur la

Biodiversité lori de la Conférence des Nations unies

sur I'environnement et le développement (Rio de

Janeiro, 1992) a été suivie par un ensemble de plans

d'action en faveur de cette diversité. Un relevé des

mesures d'incitation fait l'objet de la première partie de

cet article (Balrr:s, 1997)'

Cette deuxième partie tente d'analyser I'impact de

ces mesures agri-environnementales.

QUELS CHOIX POLITIQUES POSSIBLES ?

Le principe du pollueur/payeur -n'a 
jamais été

réellàmentàppûqué dans notre agriculture et le coût de

la dégradatiôtt d"t t"t.orrrces renouvelables est le plus

souvËnt intégré dans d'autres budgets que celui de

I'agriculfure (ix. : le coût des traitements de I'eau)' Ce

principe du pollueur/payeur se heurte, d'ailleurs, à rme

iorte opposition du milieu agricole qui ressent comme

une attaque vis-à-vis de cette profession toute mesure

tendant à réduire les nuisances engendrées par

I'agriculfure.
Les économistes définissent les atteintes à

l'environnement comme des externalités' Ce terme

désigne toute activité de production ou de

conùmmation dont les coûts (ou les bénéfices) sont

supportés par d'autres agents économiques "sans

qulâu.un" iransaction marchande n'enregistre cette

interdépendance" (Gouzée et al., 1992).

Dans un tel contexte, les consommateurs et le!
proJ*r*i, ne sont donc guère enclins à réduire lO
utilisation des ressources de I'environnement tant qu'ils

en retirent un bénéfice. Cette logique peut pourtant

engendrer un déséquilibre global si I'utilisation de ces

."iorr..". entraîne plus de coûts que de bénéfices pour

d'autres groupes d'individus. Les pouvoirs politiques

se trouvÀt dévant le choix de mesures très diversifiées

quant à leur impact ; à une extrémité de cette palette se

tiouvent les écôtaxes qui visent à modifier nos relations

à I'environnement, tandis qu'à I'autre extrémité, on

cherche à édulcorer la logique productiviste de notre

agriculture en atténuant ses nuisances les plus

flagrantes.

LES MESURES
AGRI-ENVIRONNEMENTALES

La plupart des mesures agri-enviro.nnementales I

l,:1": : : l r ilËiliîff iJ ï1,:*:i:îï" : : f,.'âï":5
nées par I'opinion publique. On peut cependant penser

qu'un autre objectif de certaines de ces mesures

proposées dani le cadre de la politique agricole

.o**un" (PAC), a été de réduire la production dont

certains surplus pèsent lourdement sur le budget de

cette PAC, mêmé si la situation de 1996 en production

de céréales montre que l'effet des mesures n'est pas

celui qu'on attendait. Cette conviction largement

,"n.onùé" dans le monde agricole est une des raisons

de I'opposition que manifestent beaucoup d'agriculteurs

à ces^mesures qui contribuent en fait à diminuer leur

revenu.
Beaucoup de mesures agri-environnementales

(fédérales, régionales, communales-, etc') se

èoncrétisent puiun contrat entre les exploitants et la

collectivité, avec un cahier des charges fixant les

norïnes tecÉniques de production et faisant figurer les

services rendui à la ômmunauté en contrepartie de

1 établi.s sur base du règlement CEE2078/92 (Joumal

Officiet n" L2l5 du 30.07'1992, pp' 85-90)
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primes qui sont allouées à I'agriculteur. Cette politique
i'explique implicitement par le souci de faire jouer à

I'agriculture un rôle multiple qui ne se limiterait plus à

la production d'aliments mais qui contribuerait aussi à

conserver le patrimoine culfurel et naturel d'un pays.

Dans une civilisation de plus en plus urbanisée, ce rôle
de l'agriculteur pourrait être essentiel à I'avenir.

Quel est I'impact de ces mesures sur I'environ-
nement ? Le bénéfice environnemental réel de

I'application de ces mesures dépendra avant tout de leur
efficacité et de I'importance de I'adhésion des

agriculteurs. Connaître I'effrcacité des mesures exigerait

de disposer d'instruments de mesure de I'impact de

Çl * :: i:î1ïi: ,îï fiH,", f,T: Jj",:"fj; ;ffi ::
mesures agri-environnementales par le monde agricole,
il est bien évident que c'est avant tout I'attractivité
économique de ces mesures qui la déterminera.
Analysons donc ce problème au travers de quelques
mesures fréquemment citées et prises comme
exemples.

Fauches tardives des prairies et diversification
des semis en prairies temporaires

La réglementation relative aux "fauches tardives"
proposée par la Région wallonne2 fixe des dates (le
20 juin en zone précoce et le I er juillet en zone tardive)
à partir desquelles les agriculteurs peuvent faucher les
prairies. Idéalement ces dates devraient être modulables
en fonction du climat de I'année ; ceci étant diffici-
lement compatible avec la rédaction d'un texte

il,1n:': i l' i. ij "'"ï:ï :i ff ïi? i::;,1 :. ff ïil:
grand nombre de dates auxquelles sont associés des

montants différents de primes. Cette modification
permettrait d'intéresser un plus grand nombre d'agri-
culteurs à cette mesure financièrement peu attractive.
En effet, adopter une gestion de prairies favorable à la
biodiversité diminue la productivité de celles-ci. La
fertilisation réduite et les coupes tardives occasionnent
des pertes quantitatives et qualitatives de rendement. I-a

réalisation d'un ensilage est exclue et le foin obtenu, de

qualité plus faible, n'est guère utilisé dans I'alimentation
de vaches laitières mais peut l'être dans celle des

génisses ou vaches allaitantes en période de

tarissement (Peeters, Janssens, 1995). Ces pertes ne

sont que très partiellement compensées par le montant
de la prime prévue dans le programme agri-
environnemental.

Le semis diversifié en prairies temporaires procure
également un fourrage dont le rendement et la qualité
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sont moindres par rapport à celui obtenu avec les
prairies gérées de façon intensive. L'agriculteur qui
adopte cette gestion perd en rendement et en qualité
près des 213 de la valeur du fourrage produit (Peeters,
Janssens, i995).

Quant au montant de la prime complémentaire
allouée si I'on combine semis de prairie diversifiée et
fauche tardive, il est de loin inférieur au coût du
mélange de semences à utiliser et de son implantation.

Tournières de conservation et bandes de prairie
extensive

Les bords de champs, appelés tournières (ou encore

fourrières), constifuent une zone moins productive et
plus difficile à travailler par I'agriculteur ; les espèces

animales et végétales qu'on y rencontre sont différentes
de celles observées en "plein champ". D'autre part, on
reconnaît à cette zone tampon une utilité pour éviter ou
limiter les problèmes d'érosion, d'épandage et de dérive
de fertilisants ou de pesticides hors des parcelles
agricoles. Les tournières de conservation (extensives
ou enherbées) constituent également des barrières
freinant la progression de certaines maladies et

d'insectes nuisibles (Bôtsch, 1994). Par ailleurs, elles
protègent aussi les terres agricoles contre I'invasion par
des déchets divers (trafic routier, débris apportés lors
des crues des cours d'eau, etc.). Cependant, afin de
pouvoir jouer de manière optimale cette fonction de
tampon, on considère que la largeur minimale des

tournières doit être de 8 m dans tous les cas (Falisse,

1995, communication personnelle) alors que la Région
wallonne accepte une largeur minimale de 4 m (ou 8 m
le long d'un cours d'eau ou d'une zone humide). La
réglementation et le montant de la prime devraient
prendre en compte cette nécessité écologique et tenir
compte de la réalité du manque à gagner. Ainsi, ce

montant (5 000 ou 10 000 BEF par ha comprenant une

tournière) couvre seulement la valeur du loyer-fermage
de la terre et n'incite guère les agriculteurs à réaliser des

tournières en grand nombre'
Une alternative possible serait de permettre (au

niveau de la Commission européenne) I'assimilation
des tournières enherbées à des jachères (si possible

permanentes). Ne pas augmenter la superficie des

ierres hors production inciterait les agriculteurs à

pratiquer plus largement cette mesure agri-environ-
n"*"ntul", non seulement sur les berges, en bords des

bois ou dans des zones humides, mais également à des

endroits sans doute moins directement intéressants

pour la diversité génétique, mais assurant, par leur

nombre, un meilleur maillage écologique'

Enfin, peu de travaux permettent de qu.antifier

I'impact des jachères et de la diminution de I'utilisation
2 Moniteur belge du 08.03.1995
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des herbicides en bordure des champs sur la présence

d'adventices en plein champ. I1 est donc urgent de

mettre en place des essais agronomiques poursuivant

cet objectii (Morelle, 1995) car il serait peu bénéfique

d'un point de r.'ue environnemental que I'implantation
d'unJtournière extensive entraîne une utilisation accrue

de produits phytosanitaires dans le reste du champ'

Nlaintien et entretien des haies et bandes boisées

Le microclimat engendré par les haies, leur efficacité

dans la lutte antiérosive, la plus-value paysagère

qu'elles génèrent ainsi que leur rôle dans le maillage

éiologique sont incontestables, comme en témoignent

de nom6reuses recherches et publications (Delabays,

1988 ; Broggi, Schlegel, 1990; Thomet, Thomet-
Thoutbergei, lggl; Tanghe, 1993 ; Vannitsem e/ a/',
1993). Dbn point de vue exclusivement agricole,.les
haies ne sonf cependant plus nécessaires pour limiter
ou clôfurer les parcelles et, si leur rôle de protection du

bétail et d'amélioration du bien-être de celui-ci

est reconnu, l'augmentation de rendement des cultures

liée aux effets brise-vent n'est significatif que dans les

plaines maritimes (Mulders, 1995). Le coût net de la

main-d'æuvre nécessaire à l'entretien des haies sera

donc déterminant dans la décision des agriculteurs de

les implanter ou, au contraire, de continuer à les

anacher.
La prime octroyée doit donc parliellement rému-

nérer cè travail d'entretien des haies' Or, le montant de

la prime (de l'ordre de 10 BEF par m de haie) est

généralement déjà trop faible que pour pouvoir financer

lachat du matériel d'entretien. Unè solution pour

rentabiliser cet investissement serait d'octroyer ces

primes aux communes, qui se ch-argeraient. de

i'entretien de l'ensemble des haies. Une deuxième

possibilité serait que les agriculteurs s'associent en

coopérative et achètent alors en commun ie matériel

nécessaire afin de mieux le rentabiliser.
La longueur minimale de 200 m de haies pour

bénéficieràe la prime semble non justifiée d'un point

de vue écologique (Semaille, 1994), tandis que la

longueur maximale subsidiable (1 000 m) est trop

faible, et ce notamment pour certains agriculteurs du

puyr d" Herve où le bocage est encore. tÈs développé'

i'our accroître l'impact écologique des haies implantées

en prairies, il faudrait également favoriser I'installation

d'une bande de prairie extensive le long de celles-ci,

afin de fournir une réserve de nourriture aux animaux

(oiseaux, insectes, etc.) qu'elles abritent' En effet,

àcruellement, la mesure "6ande de prairie extensive"

n'est applicable en prairie que le long d'un cours d'eau3

ou d'un plan d'eau.

Maintien de faibles charges en bétail

Cette mesure paraît difficilement applicable par les

agriculteurs dans le contexte économique actuel' En

"If"t, 
lu densité de bétail prônée (entre 0,6 et 1,4 UGB

par ha de superficie fourragère) diminue fortement la

ientabilité dés prairies concernées, alors que I'impôt
forfaitaire par ha n'est pas diminué. La prime de

2 000 BEF par ha de prairie n'est pas suffisante pour

combler cette Perte de revenu.

D'autre part, si certains agriculteurs adoptent cf
mesure, celâ sera sans doute sans effet sur la charge

totale en bétail de leur expioitation : le bétail retiré d'une

parcelle sera remis sur une autre, ce qui n'améliorera

pas nécessairement le bilan environnemental global de

I'opération.

Plans de gestion de la Région wallonne et de la

Région flamande

Nombre des mesures prônées dans les plans de gestion

concement les cultures sous labour, qui représentent en

Belgique une proportion importante de la surface

cultivée. Ces mesures sont cependant verticales : elles

ne sont applicables que dans certaines zones précisées

par les anêtés concemés. 11 serait intéressant d'étendre

ieur application à tout le territoire car la réduction

d'intrants en céréales, la réduction et la localisation des

::r'J.î,1î:ï,ïiiff "ff ;':fr 'ï'.îiff îfr ,:","Ô
des mesures susceptibles d'intéresser nombre d'agri-

culteurs. En outre, la Belgique présente une grande

variété de types d'exploitations agricoles qui demandent

de choisii i"s -"tr.t"s agri-environnementales les

mieux adaptées à leur situation particulière' Dans ce

contexte, 1à rigidité d'une réglementation ne prévoyant

qu'un nombrJrestreint de pratiques devrait être évitée

au profit d'une souplesse permettant à chaque

agriôulteur de développer des techniques adaptées à sa

piopt. situation. Les mesures proposées aux

àgricnlteuts devraient donc présenter une grande

flixibilité (Bruneau, 1994). Les mesures de la Région

flamande qui, pour un même objectif, proposent

différentes alternatives auxquelles sont associés des

montants différents de primes, vont dans ce sens et

nous paraissent constituer une approche à encourager'

Quant à la formule même dés "plans de gestion"'

elle iebute certains agriculteurs à cause de I'augme-n-

tation du nombre de d?marches administratives qu'elle

3 Moniteur belge du08.03.1995, pp' 5199-5206
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engendre, même si I'idée semble bonne. En effet,
I'encadrement fourni lors de la réalisation d'un tel
contrat assure la cohérence de I'ensemble des mesures

adoptées, tant au sein même de I'exploitation qu'au
niveau de toute une région, car elle peut permettre une
planification globale et raisonnée en fonction de critères
écologiques, agronomiques, économiques et sociaux
(Mormont, 1995, communication personnelle). Dans
cette optique, les "Plans de Développement Durable"
mis en place en France dans des exploitations agricoles
se concrétisent. Cependant, pour atteindre cet objectif
en Belgique, il serait nécessaire qu'existent un nombre
suffisant d'équipes d'encadrement qualifiées.

}'n ". qui .on""rne la mesure relative à la
"douverture des sols avant cultures de printemps", il
est déplorable qu'elle soit incompatible (au niveau
européen) avec la mise en jachère. En effet, les
agriculteurs attendent souvent début mai pour semer
ieurs jachères. L'incitant financier de la prime agri-
environnementale "couverture des sols avant culh;res
de printemps" aurait pu permettre aux jachères de jouer
un rôle de piège à nitrate pendant I'hiver (Decallais,
1995) et de diminuer les risques d'érosion.

Aspect environnemental des jachères

Dans le cadre de la PAC, la réalisation de jachères
telles qu'elles sont proposées en Belgique peut
constituer une source de nourriture pour certains
animaux (lièvre, lapin, chevreuil, perdrix, etc.), mais
malheureusement, elle constitue souvent un piège pour
les animaux nicheurs (perdrix, canard, vanneau,

f:ette, lièvre, etc.) qui se font tuer avec leur
dEcendance Iors des fauchages obligatoires de la
jachère, généralement en mai, juin et août. Ces
entretiens sont réalisés pour éviter la montée en graines
qui poserait problème pour les cultures suivantes. La
jachère de longue durée présente le même risque lors
de I'année d'implantation, mais ensuite, elle doit être
fauchée moins souvent parce que les mauvaises herbes
annuelles ont été éliminées. Cependant, l'obligation de
faucher avant la fructification des graminées représente
toujours un danger pour les nichées et les couvées
(Peeters, 1994).

En ce qui concerne la réglementation fédérale belge
au sujet de I'entretien desjachères, elle devrait s'inspirer
de la pratique française des jachères "faune sauvage"
proposées par les chasseurs (Anonyme, 1993), où
I'entretien mécanique est remplacé par un traitement
herbicide limitant la montée en graines (ex. : glypho-
sate,2,4-D, mécoprop, etc. utilisés à faible dose, ou
metsulfuron méthyle (Allié), inhibiteur de croissance).
Un traitement effectué avec un herbicide peu rémanent
et une large rampe de pulvérisation est en effet moins

nocif pour la faune qu'un outil mécanique pendant la
période de reproduction. L'obligation de faucher au
mois d'août ne présente pas, quant à elle, de problème
majeur pour la faune.

Considérations plus générales sur les mesures agri-
environnementales

Malgré les bénéfices indirects possibles (tourisme,
etc.), nous constatons donc que ces mesures ne sont
guère directement attractives pour la majorité des
agriculteurs lr: le niveau généralement trop faible des
primes qui y sont associées et le taux de taxation de
celles-ci. Celui-ci devrait être abaissé à 16,5 7o comme
cela a été réalisé pour les primes distribuées dans le

cadre de I'application de la réforme de la PAC.
Indépendamment de leur impact environnemental qui
n'a guère été chiffré à ce jour, les mesures agri-
environnementales risquent, telles qu'elles sont
proposées à cejour, de faire apparaître une agriculture
à deux vitesses ; I'une, réfractaire à I'adoption de ces

mesures et toujours fondée sur le modèle productiviste
(même édulcoré par quelques correctifs), I'autre
concernant les exploitations agricoles à la limite de la
rentabilité et occupant des zones agricoles plus pauvres.
Si la société accepte que I'agriculteur soit rétribué pour
I'occupation, I'entretien et I'amélioration de I'espace
rural, le budget dans lequel les primes agri -
environnementales apparaissent ne devrait donc pas
être un budget relevant uniquement de I'agriculrure.

LES ÉCOTAXES

L'application de taxes environnementales nécessiterait
une analyse globale prudente pour ne pas pénaliser les
agriculteurs qui, dans un certain nombre de cas, ont
une marge de manæuvre très étroite dans I'adoption de

leurs itinéraires techniques. Il serait, par exemple,
pénalisant de taxer I'application de fongicides en
pomme de terre alors que le marché existant (consom-
mateurs et industries de transformation) impose des

variétés sensibles aux maladies qui exigent, en

conséquence, I'application de traitements phytosani-
taires nombreux. En cas d'adoption brutale de ces

écotaxes, nos agriculteurs se trouveraient être les otages

d'une politique qui n'aurait pas prévu des alternatives
économiquement viables (dans le cas de I'exemple de

la pomme de terre, la création préalable de nouvelles
variétés résistantes aux maladies tout en satisfaisant les

exigences industrielles pour la fabrication des produits
dérivés). On peut donc affirmer que de telles mesures

qui ne présènteraient qu'un volet fîscal seraient
deséquifibrées, brutales vis-à-vis des producteurs

agricoles, engendreraient encore davantage le sentiment
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de mise en accusation de l'agriculture et entraîneraient,

dès lors, des réactions de refus de la part des acteurs

économiques dont I'adhésion est pourtant primordiale'

L'instâuration d'écotaxes sur les produits phytosani-

taires aurait cependant le mérite de concerner égalem-ent

les utilisaterrri nott agricoles de ces substances' Un

exemple pour illustrer ôette nécessité est celui de la ville

de tôuvàin-la-Neuve qui s'alimente en eau dans la

nappe phréatique qu'ellJsurplombe. Dans le courant de

t'annee 1993, les analyses d'eau ont montré des teneurs

élevées en atrazine pour deux des quatre captages

utilisés. Les agriculteurs de la région ont été montrés

du doigt avant qu'un comité d'étude n'ait pu établir qle
la cauie principale de la pollution était I'application

régulière d'aftazine pour désherber les nombreux
puikingt de la ville (Delvaux, 1995' communication
personnelle).

Un volet de recherche-développement et vulgari-
sation doit être mis en place parallèlement au volet
fiscal d'une telle politique afin de pouvoir offrir aux

agriculteurs de réèlles alternatives quant à la conduite

dé leur culture, depuis les travaux de sélection de

nouvelles variétés jusqu'à la recherche de débouchés

agricoles, en passant par les critères utilisés pour

I'inscription dès variétés aux catalogues national et

européin et les techniques de culture. Bien que

beauioup de priorités de recherche définies par les

différenti pouvoirs publics compétents - européen,

fédéral, régional - favorisent dès à présent la mise en

place d'uné agriculture durable souhaitée, la multipli-
àation des différents bailleurs de fonds, les montants

globalement très faibles alloués à la recherche

Igronomique et la longueur des projets de, recherche en

alriculture (il faut dix ans po.ur développer de

n6uvelles variétés cultivées) expliquent sans doute

I'impact encore insuffisant de I'ensemble de ces

mesures dans la réalité agricole de notre pays.

COMMEI{T TENDRE VERS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Comment traduire en pratique le concept de

développement durable qui est sous-jacent à la
Conventlon sur la protection de la diversité génétique

adoptée à Rio en 1992 2 L'intérêt porté par les pays de

t'OÔOg (Organisation de la Coopération au Dévelop-

Dement Èconomique) à promouvoir une telle politique

à umené le secrétaiiat de I'OCDE à formuler des lignes

directrices qui peuvent être transposées à I'agriculture :

- la mise en place d'instruments de mesure ;

- l'établisseàent de méthodes d'évaluation comptable

de leur impact ;

- la mise àu point des instruments politiques'

La mise en place d'instruments de mesure de la

biodiversité

Les mesures agri-environnementales adoptées par les

différents niveaux de pouvoir s'appuient sur des

hypothèses et attendus, certes logiques ftien que dans

cé.tains cas, un raisonnement tout aussi logique puisse

conduire à des conclusions tout - à - fait opposées)

mais dont I'impact n'est nullement chiffré'
L'OCDE à, dès à présent, proposé un jeu d'indi-

cateurs liés à des problèmes domestiques (la qualité de

I'eau) ou à des accords internationaux (émission de

SOz, etc.). Des indicateurs permettant de chiffrer les

alifâ"n,r'urpects des p.rfotàun""s environnementf
d'itinéraires techniques agricoles devraient être systÔ-

matiquement recherchés' Ces indicateurs devraient

"o.,uii. 
les différents problèmes qui touchent les

exploitations agricoles (bilan énergétique, bilan des

intrants phytoianitaires incluant I'impact environ-

nementai dé variétés résistantes, etc.) et chiffrer le

rapport coût/bénéfice des différentes mesures qui sont

pr'oposées par les autorités fédérales, régionales et

communautaires.
Des recherches méthodologiques de ce type sont

actuellement en cours à I'Institut royal des Sciences

naturelles de Belgique (IRSNB) pour la quantification

de I'impact et la rémunération des mesures de

conservâtion de la biodiversité en milieu agraire' Des

bio-indicateurs végétaux sont ainsi proposés dans le

but de pouvoir payer les agriculteurs en fonction du

bénéficè environnemental des mesures plutôt qu'en leur

l;:,ffi îï*lïJ"i'ffà'o*ilr ;:?: [i i:û'iÔ
système est déjà utilisé aux Pays-Bas, où I'indicateur

est de type faunistique et correspond à la présence de

nids de cèrtains oiseaux dans les parcelles agricoles'

Un autre indicateur possible et d'application facile,

ne nécessitant pas la reconnaissance de plantes, peut

être utilisé si ia biodiversité recherchée est évaluée

visuellement par la présence de plantes messicoles

(bleuet, coquelicot, etc.). L'abondance de floraison peut

àinsi être appréciée par une échelle de cotation allant de

1 à 5 et la piime ne serait octroyée qu'aux agriculteurs

qui atteignent un seuil donné (Peeters, 1995,

communication Personnelle).
L'évaluation A. I'impact des mesures agri-

environnementales peut également s'appuyer sur des

techniques modernes de quantification comme la

télédéte;tion (Draye, 1990) qui permet de repérer des

prairies botaniquement diversifiées et de distinguer

èelles qui contiennent des dicotylées en, fleurs'

De même, la teneur en phosphore du sol, favorable

au développement de cJrtaines espèces végétales'

pourrait sérvir d'indicateur en prairie' En effet' une
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étude réalisée à I'UCL (Université catholique de
Louvain) a mis en évidence que la concentration en
phosphore d'un sol et la diversité génétique étaient
étroitement corrélées (Peeters, Janssens, 1 995 ).

L'élaboration de méthodes drévaluation comptable
du coût net des mesures agri-environnementales

Les mesures agri-environnementales apparaissent trop
en terme de coûts portés au budget des Ministères de
I'Agriculture et le bilan global pour I'ensemble du
budget de l'état reste imprécis ou fait défaut. L'OCDE
a déjà publié plusieurs ouvrages sur l'évaluation

t:li'âff:fi ::"ïtrï) :es 
poritiques de I'envi ron -

La comptabilité des pays ne reflètent guère ces
préoccupations environnementales. Les budgets des
pouvoirs publiques n'intègrent pas l'épuisement des
ressources naturelies et ne traitent pas, au sein d'une
comptabilité globale, des dépenses engendrées par les
mesures prophylactiques (coût des mesures dissua-
sives concernant l'épandage d'engrais) et le prix des
mesures correctives (prix de l'élimination du nitrate
pour le traitement des eaux potables).

La mise au point d'instruments politiques

Même si les Ministères de I'Environnement existent à

tous les niveaux du pouvoir en Belgique (fédéral,
régional), leurs attributions restent trop souvent
limitées à la prévention de pollutions ou encore à la

ffction de la nalure sans prérogatives suffisantes sur
leYsecteurs qui génèrent ces nuisances (agricuhure,
industrie). La présence d'un seul responsable au niveau
de la Région wallonne (un même ministre ayant dans
ses attributions à la fois I'agriculture et I'environ -
nement) est favorable à cette intégration nécessaire
même si elle apparaît délicate à gérer.

Au Pays-Bas, un seul Ministère (le Ministère de
I'Agriculture, de la Nature et de la Pêche) réunit
l'ensemble de ces attributions. Cette intégration est très
favorable à la mise sur pied d'un ensemble cohérent de

mesures pour atteindre une politique donnée. Le Plan
pluriannuel néerlandais de protection des culfures qui
se propose d'atteindre en I'an 2000 des pratiques
culturales qui prennent simultanément en compte les
exigences d'ordre économique et d'ordre environ-
nemental est un bon exemple de cette intégration. Ce
plan pluriannuel s'appuie sur un ensemble de mesures
complémentaires qui touchent à des secteurs très variés
comme la recherche (recherche de nouvelles variétés
résistantes, recherche de moyens de lutte biologique
altematifs, recherche d'itinéraires techniques prenant en

compte I'impact environnemental), les mesures
réglementaires (normes d'homologation des pesticides,
critères d'inscription des variétés dans les catalogues
nationaux), ainsi que la communication et les mesures
incitatives (mise en campagne d'information et de
vulgarisation de mesures techniques souvent plus
complexes que les systèmes traditionnels, labellisation
des produits, mesures incitatives pour I'utilisation des
biopesticides).

Ces quelques actions qui apparaissent dès à présent
parmi I'ensemble des mesures agri-environnementales
proposées en Belgique par les différents niveaux de
pouvoirs relèvent dans notre pays de compétences
différentes (Tatrleau 1). Des strucfures de coordination
sont donc indispensables car la fédéralisation qui a

privilégié notre capacité institutionnelle à prendre en
compte la spécificité des situations locales ne facilite
guère cefte globalisation.

Partant de ces constatations et étant donné
la conviction des auteurs qu'une stratégie de
développement durable est devenue une option
irrévocable à moyen terme, la stratégie nationale
recommandée pourrait s'inspirer des conclusions du
texte de I'Agenda 21 (Glowka et al ., 1994 ;KratTiger et
al., 1994) et s'articuler autour de quatre axes
prioritaires :

- restrucfurer le processus de décision politique pour
que des considérations économiques, sociales et
environnementales soient davantage intégrées et
coordonnées à tous les niveaux (fédéral, régional) et
dans tous les secteurs concernés de I'Administration ;

- élaborer des systèmes de surveillance et d'évaluation
des progrès accomplis en mettant au point des
indicateurs économiques et environnementaux fiables ;

- adopter une stratégie nationale de développement
durable afin de concrétiser des engagements pris lors
de la signature de la Convention en s'inspirant des

nombreux plans sectoriels existant, mais en s'attachant
à les fondre en un ensemble de mesures politiquement
et économiquement cohérentes ;

- combler le déficit considérable de communication
et de transparence au niveau de la population agricole et

non agricole afin d'obtenir I'adhésion indispensable des

acteurs concernés.
Ce dernier point est particulièrement important en

agriculfure, où les mesures de protection vis-à-vis de

I'environnement sont trop souvent ressenties, au

mieux, avec une connotation de naïveté attribuée à

certains cercles politiques ou, au pire, comme une

agression délibérée vis-à-vis d'une profession qui
développe alors une attitude de rejet global à l'égard de

ces mesures.
Il est clair que I'agriculture se doit d'intégrer

les préoccupatiôns de la société vis-à-vis de
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Tableau 1. Organigramme des compétences en matière d'aides environnementales

cha:n of competéncei for environmentàt aids deating with agicttlture'

P. LePoivre, C. Baltus

pour l'agriculture - Organizational

Mesures agri'environnementales

NTVEAU rÉOÉna'l
1o Projets de démonstration :

- techniques visant à une utilisation réduite d'engrais et de produits phytopharmaceutiques ;

- services d'avertissements ;

- agriculture biologique.
2o Agriculture biologique.
3'Réduction de la charge en bétail par unité de superficie fourragère'

RÉGION WALLONNE

1o Mesures horizontales :

- fauches tardives des prairies et diversification des semis

en prairies temPoraires ;

- installation de tournières (ou fourrières) de

et bandes de prairies extensives ;

- maintien et entretien des haies et bandes boisées dans les

2o Mesures verticales :

- réduction des intrants en céréaliculture ;

- réduction et localisation de l'application des herbicides en

mais, avec mécanisation du désherbage et sous-semis ;

- couverture du sol avant cultures de printemps ;

- fauches très tardives des prairies avec limitation des

intrants ;

- mesures conservatoires en zones humides ;

conservation

superficies agricoles ;

- maintien de faibles charges

- détention d'animaux de races

en bétail ;

locales menacées - fermes de conservation d'espèces locales menacées'

RÉGION FLAMANDE
1o Programmes zonâux :

- maintien des caractéristiques naturelles ;

- gestion extensive des terres agricoles ;

- gestion visant à accroître la diversité botanique ;

- lestion des prés visant à permettre le développement des

oiseaux ;

- entretien, réparation et développement de petits éléments

2o Programmes "horizontaux" (repris dans le Plan

d'Action Lisier) :

- régions boisées, réserves naturelles et régions naturelles ;

- régions de vallées et zones agraires d'importance

écologique ;

- régions communautaires pour la protection des oiseaux'

du paysage.

COMMUNAUTÉ FLAMANDE

Réalisation de cours et de stages de formation ainsi que de projets de démonstration relatifs aux pratiques agricoles appliquées

dans le programme ug.i-.nuitonn"*"ntul d

COMMUNES

- Groupes 
.,agriculture" au sein des contrats biodiversité de la Fondation Roi Baudouin'

- contrats avec des agriculteurs réalisés dans le cadre de I'opération "1000 communes pour l'environnement européen"'

-;ffi; ;;;;,J;;; des agriculteurs à réaliser dans te cadre des Plans communaux de développement de la nature'

Mesures de boisement des terres agricoles

NTVEAU r'ÉlÉna.r,
de revenus découlant du boisement des surfaces agricoles'

Aide pour compenser l"t qIt*
RÉGION WALLONNE

- Subvention pour la plantation de haies'

- Subvention pour la régénération dl"tpèt"t f ill""t'

RÉGION FLAMANDE

- Aides destinées à couvrir

- Aides destinées à couvrir
les coûts de boisement

les coûts d'entretien de

des terres agricoles.

la surface boisée Pendant les cinq premières années.
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I'environnement, mais elle doit également permettre à
une catégorie sociale de vivre décemment de son
métier tout en la rémunérant pour de nouvelles
fonctions qui ne se limitent plus à la production de
biens primaires de consommation.
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