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Introduction 
Cagriculture est un des plus importants secteurs, de 

l‘activité économique dans la plupart des pays industria- 
lisés. S;I productivité s’est accrue fortement au cours des 
quatre dçrnières décennies, si bien qu’aujourd’hui on a 
affaire a une agticulture spécialisée et compétitive au plan 
économique. 

Les méthodes actuelles de production soulèvent 
cependant de plus en plus l’inquiétude dans la population, 
a cause tmtamm~nt de fa dégradation des terrer, et de ses 
effets sut la qualité de l’eau. C’est que les modèles 
economiques qui ont façonné le développement 
économique dans nos pays sont Desh modèles -produc- 
tivistew, axés sur la maximisation des profits, et qui sont 
inaptes à attriburr une valeur wx ressources (ici le sol et 
l’eau) et à les ailouer comme il convient (Srellin, 1988; 
Rodgus et Rosrnthal, 198s; OCDE, 1993). Une approche 
intégrée dans laquelle les impératifs économiques agricoles 
cc les impérarifs environnementaux sont considérés simul- 
rauémenr est donc requise. 

Les objjectifs de cette publication sont: (1) montrer en 
quoi lr succès de la gestion intégrée de i’enu p;r bassin ver- 
S:>U~ dzns un milieu rural relève du défi, plut& que de la 
simplr application d’une recette; (2) annlycer l’évolution 
récenrc du QuCbcc dans ce domaine; (3) proposer quelques 

monde, à cause des mauvaises pratiques agricoles (Faeth, 
1993). Lesdommagrscnvironnementauxcauséspar I’éro- 
sion hydrique des sols sont estimés à 6 milliards de dol- 
lars par année (dollars de 1980) aux États-Unis (Clark, 
1985), et à plus d’un milliard de dollars (dollars de 1~984) 
au Canada (Comité Sénatorial Permanent de I’Agriculture, 
des Pëches et des Foré=, 1984). 

L’agriculture a joui, et continue de jouir de mesures 
, . speuales de protection de la part des gouvernements pour 

deux raisons fondamentales (Gouvernement du Québec, 
1982;Novotny, 1988): (1) l’État esri la recherche de I’au- 
tosuff~isance alimentaire; (2) on craint généralement qu’une 
réglemenration trop stricte mette en cause la +vie de l’in- 
dustrie. 

Cagriculturc n’est reconnue comme ~génémtrice de 
pollution que depuis une vingtaine d’années seultiment. Par 
conséquent, la prise de conscience du public (incluant les 
agriculteurs) de l’importance d’agir est récente (Novotny, 
1988); 

Les agriculteurs constituent une clientèle nombreuse 
et dispersée. Comme agents économiques, ils tendent à 
maximiser leurs profits. mais comme *pollueurs~, ils ten- 
dent à minimiser les coûts associés XI contrôle de la pol- 
lution. 

Alors que les ~~pollueurs~~ et les bénéficiaires de I’ef- 
fort d’assainissemenz urbain sontgénéralementles mémes, 



La pollution diffuse agri- 
cole résulte pour u”c grande 
pnrt, d’une mauvaise allocnrion 
des ressources (“on application 
de la logique économique), liée 
à I’incapacite d’ ~intcrnaliser~ les 
coins sociaux dans les produits 
finis (AJt etal., 1979). 

- ----~ --- 

Figure 1 

Analyse de système de I’agriculture (Railey et Wxddell, 1979) 

Gestion intégrée 
Les relations de cause à effet enrre le5 pratrques agrl- 

coles et la qualité de J’eau varient selon les conditions cli- 
matiques, les types de sols, la topographie, etc. Les COUTS 
d’eau et les nappes souterraines réagissent très lentement 
aux changements de pratiques agricoles, d’uns part parce 
que Je stock de polluants dans le sol est élevé, et d’autre 
part parce que la vitesse de transit de ces polluants est 
faible. 

Il n’est pas possible de mesurer (à un cotit raisonnable) 
la pollut+” quivient d’une ferme soupçonnée d’être pol- 
luante, à cause de la nature diffuse de cette pollution. La 
pollution mesurée dans un cours d’eau est donc la résul- 
tante des contributions de plusieurs fermes. II est doncpta- 
tiquement impossible d’évaluer wcc certitude la tespon- 
sabilité relative de chacun. 

La fragmentation des efforts réalisés par plusieurs 
organismes, et la multiplicité des programmes d’aide 
compliquent le d&eloppeme”t de solutions efficaces. 

La pollution diffuse doit étre traitée ?a ia so~t~cc, 
notammenten changeant certaines pratiques agrico]es.et 
cn privilégiant des solutions flexibles, spécifiques à chaque 
site, et à chaque source. 

Le sysrernc agrmxe (rlgure 1, evo,ue C%a”s un CO,,- 
texte social,éco”omique, institutionnel et enrironnemental 
dont les composantes interagissent les unes sur les autres 
(Ba&ya Waddell, 1979). La production agricole reflète 
en effet avant tout nos choix de société. Ceux-ci détermi- 
nent les politiques économiques nationales. en conformité 
avec les règles du commerce international. 

Mais le système agricole est influencé aussi par les 
conditions climatiques qui échappent au contrôle de J’a- 
gticultcur. Celui-ci ne détermine en fait que le niveau des 
intrants (fertilisants, pesticides, eau, HC), et les pratiques 
qu’il utilise. L’interaction entre les facteurs est grande, si 
bien que l’i:,tégratio” constitue I’approche à privilégier 
pour résoudre les problèmes auxquels les ressources en sol 
et en eau S0”f co”fro”técs. 

Lagestion intégrée (Tableau 2). prônée plus fortement 
depuis Ier trav~u de la Commission Mondiale sut SEn- 
vironnemcnt et le Développement en 1984 (Gale, 199I), 
est un processus par lequel un très large éventail d’intcr- 
ve”a”ts est appelé à pwtager et à gérer un ensemble de 
rcssou~ces et d’usages dans une perspective de développe- 
ment durable (Burton. 1994). Plusieurs pays tentent de 
mettre la mettre en oeuvre, mais la recette idéale “‘a pas 
encore été trouvée. Les conditions qui compliquent s1 réa- 
lisation sont wxnbreuscs. En fait, le détï est la prise en 
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Caractéristiques des principaux descripteurs de 
la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
enmilkllnual 

Usager de Peau à protéger Vic aquatique 
Récréation 
Consommation humaine 
Abreusrment des animaux 
Irrigxion 

hforivarions Prerrion sociale 
Uragcr d‘eau limités 
Problémcr dc santC 
publique 
Arnchement à la terre 

Avantager Objectifs communs 
Prorection simulrînée 
(ririéres, lm. nippes 
sourcrr~ines) 
Solidarit6 régionale 
(Parrcnariat) 
Responrabilisarion 
Riducrion des conflits 
d‘usagrr 

Dimensions Administrariw 
Technique (Chmymt de 
prariquci) 
lii*ritutiooncl!e 

Évolution des actions gowemementales en 
faveur de la gestion inté& de l’eau par bassin 
“etsmt en milieu nml au Qpébec 

Dates Actions 

1987 Énoncé de politique 
.Na”“ea” Cap 
Enviroancmental~ 

ACt.ZUIS’ 

MEF 

1992 ~Projet pilote d’Agence 
de bassin 

MEF 

Sfrafégies d’Int+tion MEF 
des Politiques de I’Agriculturc, 
du Développement Rural 
ct de 1’Environncment (IPADRE) 
Projet dc politique de MAPAQ 
dévcloppem~nt durable du 
SCC~CUI bio-a!imentaire 

1993 Stratégie de protection des MAPAQ/MEF 
cours d‘eîu 
Projets piloter de gestion Ag. Can./MAPAQ 
de l’eau pïr bassin versant 

1994 Plan d’Action S&nt-Laurent Env. Can./MEF 
Vision 2000 (Volet agricole) 



productions hors programmes. C’est le cas, notamment 
pour la culture du maïs, et la production porcine. On sait 
que les méthodes actuelles de culture du maïs favorisent 
l’érosion hydrique du sol, et la contamination de Seau par 
les éléments nutritifs et par les pesticides. Il en est ainsi 
également pour l’élevage porcin (élevage sans sol) qui 
favorise la contamination de l’eau par les éléments nutri- 
tifs. 

Mais les politiques environnementales sont souvent 
sectorielles aussi. Elles ne tiennent pas suffisamment 
compte des coûts supplémentaires imposés à l’agriculture 
(Alt et al., 1979). C’est donc dire que la non-intégration 
des politiques agricoles et environnementales n’aide ni l’a- 
griculture, ni l’environnement. Ces politiques interagissent 
les unes su* les autres, puisque le sol et l’eau sont inter- 
reliés. Un programme agricole qui accroît la production, 
risque d’affecter l’utilisation des fertilisants et des pesti- 
cides. donc l’efficacité de certaines ~Politiques environ- 
nementales. Inversement, un programme environnemen- 
ta1 qui réduit par exemple l’utilisation des engrais et des 

Financement de la dépollution 
Au cours des dernières décennies, la plupart des pays 

industrialisés ont utilisé des programmes sectoriels pour 
assainir les eaux. Dans bien des cas, I’emphase a été mise 
SUI les sources ponctuelles, parce que les technologies d’as- 
sainissement étaient disponibles. Ces programmes ont 
permi de récupérer certains usages de l’eau, mais dans les 
secteurs agricoles, les progrès sont plus modestes, malgré 
les efforts déployés. Une approche intégrée, efftcace sut les 
plans économique et social, pourrait s’inspirer des deux 
principessuivants (Jaksh etNiedzialkows&i, 1985,Milon, 
1987, Novotny et Olem, 1994a; Malik et al., 1994): 

considérer simultaném~nr les sources ponctuelles et 
les sources diffuses agricoles à l’échelle du bassin versant; 

- investir dans l’assainissement agricole, plutôt que 
dans l’assainissement urbain ou industriel, si le cotit par 
unité de réduction des charges dans le réseau hydro- 
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graphique est moins élevé que celui requis pour obtenirune 
réduction équivalente de polluants de sources ponctuelles. 

Dans le contexte de la gestion intégrée, il serait donc 
urilr de revoir les mécanismes de financemenr de la dépol- 
lution, en permettant de -troquer* les sources de pollution 
entre elles. Il faut cependant se rappel& que le temps de 
réponse des cours d’eau aux changements des pratiques 
agricoles est généralement long. ce n’est pas le cas pour 
les stations d’épuration d’eaux usées municipales ou indus- 
trielles. 

Le ;troc~ est en effet de plus en plus considéré 
cororne un moyen économique, inspiré par le néo-libéral- 
isme écon”mique,p”urfinancerl’assainissementagricole. 
Dans certains cas, le cour d’une réduction supplémentaire 
de la pollution ponctuelle (par exemple en effectuant cer- 
tains traitements tertiaires) est beaucoup plus élevé que le 
coût de réduction d’une charge équivalente de sources dif- 
fuses agricoles (Malik et al. 1994). L’État du Colorado 
(États-Unis) utilise maintenant cette approche avec succès 
dans ses programmes d’assainissement, ce qui représente 
éuidemrncnt une grande innovation (Jaksh et 
Niedzialkowski, 1985). 

Mais en agriculture, revoir les mécanismes de finance- 
ment de la dépollution signifie aussi, cibler et concentrer 
les fonds dans les zones les plus problématiques du bassin, 
pour amCliorer le rapport avantageslcoûts des efforts d’as- 
sainissement (Harrington et xl., 1985). L’approche uni- 
forme est donc remplacée par une approche uciblée., qui 
tient mieux compte des spéciiïcirés l”calcs ou régionales. 
Tous Ics agriculteurs d’un bassin ne sont donc pas appelés 
a participer de In méme façon j l’effort de dépollution 
(Coffcy ct al., 1992). Le concept du .ciblage= soulève 
cc;>cnd:!nt, la qucsrion de I’équiti, qui est particulièrement 
scnsihlc dans lc domaine agricole oil les /ois du anarché. 
~~lassiquc nç l&&on”ent pas psriaitcmcnt (Kodgers et 
Roxnthal. 1YS8). En fait. obtenir que seolvs certaines 
fcrmcr d‘un bassin uriiiscnt des pratiques efficaces wr Ic 
1d.1n crl\,ironn~nlc~lral. rcvicnt à -imposern i une krme. des 
~,,,,lS <,“‘““’ ~,:/t:~: “‘2 p:ts il supporwr. n~i~mc si l’État sub- 
vcnticmnait CU partic In dcpolhtri~>~;. 

Participation du public 

changer des habitudes et des méthodes de travail datant 
quelquefois de plusieurs dizaines d’années. 

Le succès dc la gestion intégrée de :‘a” dans un,milieu 
rural exige aussi que des groupes j intéréts souwnt diver- 
gents (association d’agriculteurs, promoteurs immobiliers, 
industries, groupes environnementalistes) collaborent 
(Rodgers et Rosenthal, 1988; Novotny et Olem, 1994b). 
La divergence des opinions et des intéréts est due à la dif- 
férence de perception que les uns et les autres ont d’un 
problème donné, et dépend des sources d’informations 
qu’ils ont. C’est pourquoi la solution des problèmes envi- 
ronnementaux exige plus que de trouver une solution tecb- 
nique, mais de réconcilier des sources d’information dis- 
parates, quelquefois contradictoires. Les diftîcultés de 
mettre ensemble toute cette diversité de points de vue est 
à l’origine des conflits qui ne manquent pas d’émerger 
(Bardwell, 1991). 

Il faut donc faire de l’information, de l’éducation et 
de la sensibilisation, des outils privilégiés pour susciter la 
participation de tous les intervenants. 

Suivi et contrôle 
Le suivi environnemental permet d’évaluer dans 

quelle mesure les objectifs (&cupération de certains usages 
de l’eau par exemple) sont atteints. II permet aussi, surtout 
dans un milieu rural, de diminuer le caractère incertain des 
décisions (Lijklema et al., 1993). En effet, le caractère 
diffus de la pollution rend difficile I’établisseme~nt de rela- 
tions de cause à effet valables, la prédiction des bénéfices 
escomptables, l’évaluation des coûts des actions, etc. Le 
suivi environnemental procure donc des informations 
actuahsées sur les coûts réels, et la qualité de la planitïca- 
rion, ce qui améliore les possibilités de succès. Il permet 
aussi au personnel. de bien renseigner les autorités 
publiques sur les progrès accomplis, et augmente la ~“II- 
fiance. 
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Conclusion 
Ilest indispcnsablç de rcleverlr d& delagçstion in& 

grée de l’eau par bassin wrsrmf en agriculture. La recette 
idéale n’a cepcndxnt pris encore été rrouvée. Les initiatives 
prises par plusieurs institutions publiques au cwrs des 
dernières années au Québec permettent de croire que la 
province est en train de prendre le virage nécrsszire. Mais 
le succès dépendra de la cohérence P\YC laquelle de nom- 
breux facteurs techniques, économiques, sociaux et insti- 
tutionnels seront pris en compte simultanément. 

Pour accélérer la réalisation de la gestion intégrée, il 
est souhaitable, qu’eri plus des initiatives en cours, des solu- 
tions innovatrices soient trouvées à certaines difficultés,~à 
sa&: I?ntégration des politiques agricoles et environ- 
nementales, le financement de la dépollution, la panici- 
pation du public, le suivi et le contrôle. L’ensemble des 
solutions devra alors être expérimenté a petite échelle pour 
en évaluer la performance et le valider, avant de le 
généraliser. 
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