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CHAPITRE C : L'INDUSTRIE PORCINE DES PAYS-BAS 

C.1 Introduction 

Nous décrironr d'abord la sirubure de 
l'industrie porcine n6crlandaisr et san 
&roiution. Xous exantinerans ensuite le 
rendement de: T'ay:-Bas tant au sein de 
I'Ynion européenne que s ü r  le niarchi- 
in:ernafinnai et anaivserom finalement sa 

position concurrentielle. 

C.2 Structure de l'industrie et liens 

C 2.1 iievaae du uorc 

Les terres agricoles, qui occapent 60 '7; clc la 
süperficie totale des Pays-Bas! sont 
consacrées i l'horticulture (6 ?A), aux 
grandes cu!iures (41 7;) et au pâturage 
(53 7 6 ) .  L'Elcvage du porc se pratique 
principalement dans les régions orientale et 

méridionaie du pays, se concentrant d a r s  
une proportion de 64 XI dans deux 
provinces : le Noord-Erabant et le 
Gekieriand IT\TE, 1995a). 

Entre 1939 et 1993, le nombre de porcs 
destinés à l'engraissement a augmenté de 
!.; ii2 aux Days-Bas et l'ampleur des 
%~p?a~ :%:  de porcelets a presque doublé. 
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Chapitre C : L'industrieprccino des Pays-Bas 

Cependant, ciepiis 199C.. ie nombre de porcs 
à engraisser s'est stahiiisç a un peu plus de 
sept millions., fait principalement imputable 
ailx contrain:es envi*onnementales reiatives 
fi Yéwcuation des lisiers. 

-- - - 
1 réglementaiion. Le nombre demande de 
' prodots d'unc er,seprise de naissagr cst 

donc appclee à mgmenter. Les pctites 
entreprises d'engraissement qui comptent 
moms de 80 a 100 trui.es auront plus de 
difficultés 2 trouver des acheteurs de 
porcelets. Si eiles sont incapables d'accroître 
leur production, elles chercheront à 
engraisser leurs propres porcelets, c'est-à- 
dire à devcnir des entreprises de naissage- 
engraissement ( A F a  Europe, 1554). 

La restructurafion dc l'industrie porcine a 
étk consiaerable, le nombre d'exploitations 
porcines ayant chuté de 45 io entre 1980 et 
1994. Les Pays-Bas comptaient quelque 
24 700 entreprises de naissage en 1980 et 
10 3011 quatorze ans plus tard. Pendant cc 
temps, le nombre d'enheprises 
d'engraissement a diminué plus lentement, 
passant de 28 6u0 à 21 100. Par ailleurs, la 
baisse du nombre d'exploitations de 
naissage-engraissement, qui sont passées de 
9 500 à 7 500, a été moins prononcée (PWX, 
1995a). 

Le nombre moyen de porcs par exploitation 

1993. Environ la moitié des entreprises de 
niiicsage comptent actuellement plus de 
100 truies et un cinquième, plus de 200, ce 
qui représente BU total plus de 60 74 de 
l'ensemble des truies de reproduction. Lc 
cinquieme de5 enfreprises dengraismcnt 
disposent d'un troupeau de plus de 
500 porc9 (P\T!i, 1995a). 

Cette concentration est 5timulée par la 
réglementafion sur la santk du bétail&& 
de limiter les danuers nnnr la sant 
gouvernement néerlandais favorise la 
création d'entreprises dc naissape- 
cnnaissemeGA l'heure actuelle, les 
entreprises d'engraissement doivent limiter 
à trois le nombre dc leurs fournisseurs 
(exploitations de naissage). Ce nombre 
passer& à deux dès l'adoption de la nouvelle 

, a donc augmenté de 233 à 586 entre 1980 et 

! 

fl 
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La productivite dans l'élevage de porcelets a 
augmenté sensiblement aux Pays-Bas, 
comme dleurs en Europe. En 1993, le 
nombre de porcelets sevrés par truie 
atteignait 213 par année et le nomhre de 
mise bas par truie, 2,25 

C 3.2 Commercialisation du Dort 

Ii c is te  deux voies de commercialisation des 
porcs commerciaux aux Pays-Bas, soit la 
vente directe par I'tleveur à I'ûbattoir, soit la 
ventc à un intermédiaire qui les revend 
ensuite a des abattoirs au pavs ou à 
1,étranger. Environ 83 7L des porcs d'abattage 
sont abattus au pays, le reste étant expedié 
vivant à l'&ranger. Les interniididires 
exportent des porcelets sevrés en Belgique, 
en Espagne et en Italie principalement. 

Aux Pays-Bas, i'élevage porcin s'effectue en 
grande partie dans lc cadre dententes 
contractuelles conclues entre les élev~uri. et 
les fabricants d'aliments conipoXs pour 
animaux, les entreprises de reproduction et 
les abattoirs (Hughes e t  ai., 1993). 

Les coopératives de fabrication d'aliments 
pour anirnaux xxain!iennent des mécanismes 
de stabilisation des prix du porc 2 I'intentiion 



ca ca Québec 
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CONSTAT REGIONAL SUR LA BANDE RIVERAINE, 
LES POINTS D’ÉROSION ET L’ACCÈS DES ANIMAUX 

AUX COURS D’EAU 

Présenté lors des journées d’information sur les cours d’eau 
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(( La gestion des cours d’eau : un casse-tête ? )) 

Le 16 janvier 2001 - Saint-Honoré 

a Nos cours d’eau, une richesse à préserver )) 
Le 17 janvier 2001 - Bernierville 

Donald Lemelin, ingénieur 
Conservation des ressources 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

JANVIER 2001 
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Cours d’eau visités 

Le travail terrain a permis de visiter 91 cours d’eau qui représentent 127899 mètres de 
longueur. La longueur de bande riveraine observée est 255798 mètres. 

Les cours d’eau visités sont situés dans les MRC de Bellechasse, Les Chutes-de-la- 
Chaudière, L’Met, Lotbinière, Montmagny, Nouvelle Beauce et Robert-Cliche. 

Bande riveraine 

Pour les fins de cette enquête, la bande riveraine est une lisière de un mètre de largeur sur 
le haut du talus et en bordure de celui-ci. Malgré qu’elle ne corresponde pas précisément 
à la définition exacte contenue dans la Politique gouvernemenlale de protection des rives 
et du littoral, elle en est la représentation minimale dans la plupart des cas. 

Le tableau qui suit montre, qu’à partir de certaines cultures et de la pratique agricole de 
labour, le pourcentage de bande riveraine observable qui a été respecté ou non. On en- 
tend par bande riveraine respectée, la bande où aucune préparation sol telle que le labour, 
chisel, hersage ou autFes n’a été pratiquée. 

TOTAL 255 798 --- --- 100 %O 

Des 255798 mètres de bandes riveraines visitées, 218081 mètres sont en milieu cultivé 
soit 85,2 %. La première conclusion que l’on peut tirer de ces données est qu’en milieu 
agricole 57,8 % des bandes riveraines sont respectées. Par contre, dans les champs en la- 
bour, ce pourcentage tombe à 30,2 %. 

La réalité se situe entre les deux , car au niveau du foin-pâturage, il est très dificile 
d’observer si la bande riveraine a été respectée Ion de l’année de la rotation. 
L’observation G labour )) tend à nous laisser croire que non. 
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Animaux 1 Longueur % 
Accès 

154% m - 60,3 % 
14781 m - 88,3 % 

Laitier 
Bovin 
TOTAL 30237 -7i,4 % 

Points d’érosion dans les coun d’eau 

Les principaux sites observés sont les sorties de ponceau, de drain, de fossé, de rigole et 
de raie de curage. Étant demé le nombre imponant de points d’érosion observhs à ces 
sorties, ils n’ont pas été dénombrés. Par contre, une appréciation par cours d’eau a été 
retenue. Sur presque l’ensemble des cours d’eau, ces confluences ne sont pas protigées 
et donc érodées. 

Tota! I Longueur 56 
Pas accès 

10157m-39,7% j 25613m - 100% 
1966m-11,7% ! 1647 m - 100 % 

12123f1î-28.6Yo 1 42360 m - 100 YD 

D’autres points d’érosion occasionnés par l’eau du cours d’eau ont aussi été observés. 

Ces points d’érosion, malgré que d’apparence négligeable, représentent autant de causes 
d’ensablement du cours d’eau. Il y a même des endroits où l’érosion est très importante 
voire catastrophique. 

- 

Portrait aaroenvironnemental des fermes du  Ouébec. Chaudiére-Amalaches 

Le Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, région Chaudière-Appülaches 
renferme des d o d e s  sur les trois éléments retenus lors de notre enquête terrain. 

On y découvre que : 11,4 % des entreprises recensées disent que la bande riveraine est 
respectée, 17,l % que leur sortie de drain est enrochée, plus de 60 % des unités animales 
ont accès au cours d’eau. Le Porirail refléte la même problématique. 

Conclusion 

L’enquête terrain effectuée par le personnel de la Direcrion régionale de la Chaudière- 
Appalaches laisse voir un sérieux probléme entourant les cours d’eau municipaux en mi- 
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lieu cultivé. Entre 42,2 % et 69.8 % de la bande riveraine de un métre en bordure des 
cours d’eau ne sont pas respectés par les travaux de préparation de sol. Pour le bovins 
laitiers au pâturage, 60 % de la longueur donnait un accès direct au cours d’eau. En ce 
qui a trait aux bovins de boucherie, ce pourcentage passe h 88 %. Sur presque l’ensemble 
des cours d’eau visités, les sorties de ponceau, de drainage, de fossés, de rigoles et de 
raies de curage représentent des sites d’érosion, étant donné qu’ils ne sont pas protégés. 
Cette situation ressort aussi dans le Portrait agroenvironnemental des fermes du Québec, 
Chaudière-Appalaches et souvent dans les mêmes proportions. L‘ensemble de ces cons- 
tats mérite un effort de sensibilisation et des correctifs appropriés, ce qui l’objectif de ces 
journées. 
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