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.'EMINA1RE.ç

Les problèmes d'environnement et d'utilisation des terres du
bassin méditerranéen dans une perspective économique

)4' séminaire de I'Association européenne des économistes agricoles
Saragosse, 7-9 février 1994

Comment évaluer et commercialiser des biens d'environnemenr issus de
I'agriculture et de la forêt dans le bassin méditerranéen ?

Des chercheurs de vingr nationalités différenres (donr huir non médirerra-
néennes) ont cherché à répondre à cette quesrion en présenranr plus de 50 com-
munications*. On peut prendre pour angle d'attaque I'analyse de I'offre et de
la demande de ces biens. Reportons-nous à lVhirby, selon lequel " dans le do-
naine de t'enuironnenent 0n a sltrtuû cherché à identdier et neJilrer lu ré:iltats positifs
pom I'enuironnenent à trarcrs la dznande du narchés adéqnats ". Il esr alors possible
de voir si, et comment, les différenres communicarions ont crairé des marchés
(réels ou fictifs) de ces biens. Pour bien fonctionner, ces marchés doivent dis-
poser de structures opérarionnelles er instirurionnelles, de moyens d'informa-
tion et de modèles opéraroires. Eu égard aux imperfecrions de son foncrionne-
ment, le concept même de marché a fréquemment fair place à celui de procédés
de planificarion. Après la déréglemenration des années 80, il est donc inréres-
sant de voir quelles mérhodes de gestion on applique aujourd'hui aux res-
sources naturelles. Nous suggérons ci-dessous une rypologie de classemenr des
communrcatlons.

* Le rexte des communicarions paraîrra en 1995 dans les Actes du séminaire: Al-
bisu (L.M ) et Romero (C ), eds, Enuironnenta/ and Lanl IJte ltsttes in the Mediterraneau
Basin : an Econonit Perspertiue, Wissenschafrsverlag Vauk, Kiel

Régle mentations
(droits de propriété, obligations)

Marché et politique de
défense de I'environnemenr

Planificarion des ressources
naturelles

Sysrèmes d'information er
modèles opérationnels
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COMPTES RENDUS

L'ffie de biens d'enuironnement

De nombreuses communications onr craité de l'offre. En fait, elles porrent
surtout sur la gestion, qui s'ouvre à des objectifs et des contraintes plus vastes

et qui prend en compte la production de biens d'environnement.

Au chapitre des externalités négatives, Bonnieux, Rainelli et Vermersch

s'intéressent à la pollution azotée et aux mesutes qu'on peut prendre pour I'en-

rayer en France en modifiant I'alimentarion des porcs et en inrroduisant une

taxe sur I'azore minéral. Le Finlandais Sumellus calcule le coût de réduction
marginal des diverses mesures économiques destinées à réduire le lessivage des

sols par I'azote: taxation et quotas sur les engrais, rarification des produits. Les

pertes en nitrates sont estimées par des fonctions de production d'effluents en

variant I'apport d'engrais. Ollikainen rraite le même problème et avance

comme alternative la création de zones <tampono. Enfin, la pollution diffuse

fait dire à Xepapadeos que o dans le doute, la neilleure politique serait d'opter potr
tm conpronis entre taxer les déchets et taxer l'enuironnement. Dès l'instant où /es entre-

prises ont la naîtrise de lews déchets, le respect de la loi s'effectue sans frais de snr-

willante,.

Lentretien des terres fournit des externalités positives. Pour le montrer, San

Juan étudie la compatibilité de différents modes de culture du point de vue de

I'environnement en se basant sur les données du RICA. On notera que les ex-

ploirations irriguées qui se consacrenr aux variétés méditerranéennes semblent

mieux s'intégrer à leur environnement que les exploitations non irriguées pro-

duisant des céréales. Kabackci et Anderson soulignent qu'il est nécessaire de

prendre des mesures de protection des terres respecrant I'environnement Utili-
sanr la méthode MSA (wodified stabilitl'anallsis), ils monrrenr les eflets sur I'en-

vironnement ainsi que la faisabiliré économique de diflérents systèmes agraires

dans le centre de I'Anatolie. Ils préconisent un labour superficiel.

Une communication hispano-tunisienne d'Alvarez, Herruzo er Zekri com-

pare les méthodes utilisées en culrure méditerranéenne non irriguée, selon

qu'elles permetrent ou non de conserver les sols. Ils monrrent l'avantage finan-

cier des modes de culture préventifs. A I'opposé, Mezghani er Zekri esriment
qu'en I'absence d'aides du gouvernement, toute possibilité d'entretenir les

terres reste limitée en Tunisie. Il faudrait donc prendre en compte les diffé-

rentes externalités liées à la conservarion des terres dont les effets positils amé-

lioreraient par la suite les résulrars économiques.

Calvo, Vargas et Aparicio décrivenr une mérhode traditionnelle qui empêche

l'érosion des sols en prorégeant ['humus et en conservant l'humidiré;c'est la /e-

hesa, un système de production respectueux de I'environnemenr. Ils soulignent

le rôle de I'agroforesterie et du pâturage; ils évaluenr les prix de I'humus sur la

base du prix du marché de l'engrais paillé. De Sousa er Reis évoquent des pra-

riques proches de la debua,le nontado (système mixre comprenant la production
de liège, l'élevage et la polyculture) pratiqué à Alenteio (Portugal). Un modèle

d'exploiration de ce type prend en compte les risques liés à la producrion et aux

conf'lits sociaux (main-d'ceuvre excérieure). Les résultars ne semblent guère pro-

bants, car la raison d'être de ce type de gestion se limite à accroître Ia produc-

rivité tout en diminuant les investissements et la création d'emplois perma-

nents.

Les politiques d'alimentarion en eau constituent un problème universel.

Elles font I'objet d'une inrervention de Dinar basé sur le cas de la vallée de San
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Joaquin en Californie. Lauteur nous incite à réfléchir aux usages, institutions et
modes de gestion, aux droirs et au partage de I'eau, sous un angle, somme
toute, très ouvert. Asrorquiza propose un modèle prenant en compte les exrer-
nalirés négatives de I'irrigation dans des zones arides. Au ritre des grands sujers
de préoccupation, figurenr le mauvais drainage naturel er la salinisarion qu'il
entraîne. Il faut choisir les méthodes les mieux adaptées à un contrôle conrinu,
et socialement acceptable, des infiltrations. Son modèle, bien spécifié et dé-
taillé, est propre à éclairer les décideurs sur de possibles compromis entre la
technologie, les investissements, la salinité et la régulation de I'eau.

la production agricole, et ses externalirés positives er négarives, onr donc
fait I'objet de plusieurs communications à ce séminaire. On ne s'intéresse prus
uniquement à la demande et à l'évaluation des biens d'environnemenr mais
aussi à leur offre. De ce point de vue, on peur dire que ce séminaire marque un
tournânt. Les outils méthodologiques présentés, même s'ils sont nouveaux,
semblenr adaptés de rechniques de gestion agricole bien rodées (principalement
fondées sur les fonctions de production) et de I'analyse financière.

La demande: th,aluation du ltien d'enuironnement

Notons que l'existence de valeurs d'usage ou de non-usage transparaît clai-
rement dans les communications sur la dehesa. Campos rraire ce poinr en s'ar-
rachanr au concept de la Valeur Economique Globale dans le cas du reboise-
ment et des systèmcs de prorection agro-forestiers. Son analyse met plus
I'accent sur la demande et l'évaluation que sur I'offre er la gesrion.

El Ramly présenre la demande de rerre er d'eau agricoles dans des pays à

lorte croissance démographique comme le sud du bassin méditerranéen. Dans
un rel contexte, ces demandes doivent êrre prises en compte avec leurs impli-
cations sociales, économiques er rechniques er même avec leur impacr sur l'en-
vironnement. En revanche, Harou s'intéresse à la valeur des dernières zones hu-
mides de la Médirerranée en y inrégrant les bénéfices, commerciaux ou non,
pris dans un conrexte plus large d'usage des rerres. De même Riera se préoc-
cupe de la valeur des lorêts médirérranéennes er d'autres sites naturels excep-
tionnels. Il donne des exemples d'évaluarion des biens d'environnemenr pour
les forêts de Catalogne où on inclur les coûrs de rransporr er l'évaluation des
frais divers. Dans cette perspecrive, I'acceptarion moyenne de payer rourne au-
rour de 100 pesetas par enrrée, résultat qui corrobore celui d'autres études du
même type faites en Europe (Dubgaard et al.,199ï. Norons cependant que
I'acceptation de payer diminue au fur ec à mesure que les salaires augmenrenr.
Il est acquis que I'usage de la forêr n'esr pas un produir de luxe;cela semble lo-
gique que des gens y recourent si l'on songe aux condirions de vie esrivales en
apparrement dans des villes comme Barcelone, Milan, Arhènes ou Le Caire.

On commence à adaprer les techniques du nmarketing" à l'évaluarion des
biens de loisirs et d'environnemenr. 

^damowicz, 
Louvière er \Williams mon-

trent que les évaluations faites à partir des préférences révélées recoupenr celles
des préférences exprimées (fondées sur l'évolurion conringenre des aléas). Une
analyse mixte (préférence révélée et préférence établie) paraît fournir l'approche
la plus précise de la demande de biens de loisirs er d'environnemenr. La mé-
thode proposée peut rrès bien servir nd'alrernarive à l'évaluation conringenre
aléatoire pour mesurer des valeurs de non usage: perspecrive alléchanre pour de
futures recherches ,.
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Il y a encore peu de travaux sur l'évaluation des aménités procurées par l'en-
vironnement en Méditerranée. En fait, les méthodes précédentes, quand elles

ont pu être urilisées, l'ont éré à un niveau trop superficiel et local si I'on tienr
compte de la dimension économique que prend I'environnemenr dans le tou-
risme, I'agriculture et la pêche. Il y a encore beaucoup à faire avant d'évaluer et

de valoriser les biens d'environnement. Soir dit en passant, Ies effets écolo-

giques de I'abandon des terres er/ ou des changements de pratiques traditron-
nelles sont largement passés sous silence quand on parle d'environnement. Tou-

refois, il semble utile de relancer ces recherches pour connaître les préFérences

du consommateur local (et celles des touristes venus d'ailleurs) en zone médi-
terranéenne. Ces préférences ont une connotation culrurelle et médiatique. Par

exemple, des enquêtes eFfectuées sur le littoral de Trieste révèlent que les tou-
ristes préfèrent les bois de pins (Pinas nigra uar. Austriaca) plantés comme es-

pèces colonisatrices par les forestiers dans des terrains rocheux. Ces peuple-

ments auraient dû être remplacés par des forêts de feuillus mieux adaptées à

I'environnement médirerranéen. Les préférences des habitants en matière de loi-
sirs ou de paysage semblent aller à I'encontre de ce mouvement vers un équi-

libre écologique parfait. De même, des enquêtes effectuées dans les forêts de

Cansiglio ouvertes au public monrrent que les promeneurs ne sont pas gênés

par la promiscuité sur les aires de pique-nique (ils préêrent avoir des contacts

pendant leurs activités de loisirs). Même banale et touiours suiette à vérifica-

tion, certe information donnée par Riera, iointe au fair que les groupes à hauts

revenus ont une faible propension à payer, nous suggère d'élargir la gamme des

diverses techniques d'évaluarion en les ciblanr mieux. Des informations re-

cueillies dans d'autres régions ne peuvent être simplemenc transposées au bas-

sin méditerranéen.

De Athayde pose une question fondamentale : quelle esr la valeur des res-

sources naturelles i' Pour ce qui est des régions marginales (du point de vue éco-

nomique et non environnemental) comme I'Amazonie, son article fait référence

à la rhéorie économique classique sur la diminution des ressources naturelles

tout en indiquanr de nouvelles ouvertures vers "l'éco-négoce". Olarieta com-

menre également la valeur sociale et privée des biens d'environnement. Erant

donné I'irréversibilité de l'expansion urbaine et la détérioration des terres agri-

coles, il cricique I'approche néo-classique et préconise une analyse pluralisre des

écosysrèmes. Sanchez, Bielsa er Arrojo insistent pour limiter l'évolution moné-

raire des biens d'environnement en faisant référence aux ressources hydriques

en Aragon. Ils estimenr t<lutefois qu'on ne peut progresser en économie de I'en-

vironnement sans prendre en compte des valeurs et des notions plus vasres

(comme l'entropie).

Si on se fonde sur ces communications, il s'avère <;ue I'analyse économique

de l'environnement a des limites. On devrait toutefois tenir compte du progrès

des techniques d'évaluation de biens environnementaux qui font appel aux mé-

thodes des préférences révélées ou exprimées. Au niveau des choix, une aP-

proche comme I'analyse coûts-bénéfices dans la version sociale et la version

élargie (ouverte aux externalités ec aux intérêts des générarions furures) peut

éclairer les décideurs. II est surprenant qu'en fin de compre, seul Harou y ait

fait allusion dans son inrervention. Les analyses Prenant en compte des va-

riables physiques ou biologiques peuvent résoudre certains problèmes: tel est le

cas de l'analyse multi-critères. Nous verrons comment cer outil a été traité au

chapitre des modèles opératoires.
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Des marcbiis u da politiques en faueur de I'enaironnemenl

Il faut reconnaître qu'aucune analyse du marché réel de I'environnement n'a
été présentée à ce séminaire. Cela signifie probablement qu'on n'a jusqu'à pré-
senr pas réussi à opérer une synrhèse de I'offre et de la demande de façon à éra-

blir un marché. Seul fait exception la communication de Van Difk et Agapi
consacrée au rôle des coopératives d'environnement sur le marché des droirs
d'émission. Malgré les tests qu'ils effectuent, la créarion d'un marché réel de-
meure hypothétique. Plusieurs communications évoquent aussi des aides ou des

taxes susceptibles d'agir sur I'offre de biens d'environnemenr. La norion d'un
marché de ul'environnemento demeure fort tudimentaire à ce jour, et détermi-
née uniquement par des mesures sporadiques de polirique agro-environnemen-
tale destinées à augmenter la production d'aménirés er à réduire les externali-
rés négatives. A ce propos, plusieurs communications rraitent de la récente
réforme de la PAC, qui pourrait être appelée à juste tirre Politique environne-
mentale et agricole commune étant donné sa connotation environnementale.

Sumpsi er Varela font la distincrion entre exrernalirés agricoles positives er
externalités négatives, point souvent évoqué de façon ambiguë, ce qui ne rend
pas claires les politiques en matière d'aides er des raxes pigouviennes. Le règle-
ment communautaire 2018192 en est un exemple. On introduit le concept
d'intégration/ségrégation; on peut se poser des quesrions sur ce concepr de " sé-
grégation o. Conserver à des fins écologiques des terres marginales nécessite, en
Iralie du moins, d'y intégrer I'agriculrure, la forêr, [e tourisme er roure aurre
acriviré susceptible de renforcer l'économie rurale. Car, après tour, les paysages

européens sont I'oeuvre des hommes, même dans les régions les plus reculées er
les plus sauvages. Pour de nombreuses zones en Médirerranée, le vérirable pro-
blème est I'abandon des terres er la ségrégarion de facro.

Flichman, Garida er Varela, s'atrendenr, à propos des conséquences de la ré-
forme de la PAC sur les pays méditerranéens er en référence aux mesures de
marché (réducrion de prix et compensarions), à une probable réorientation des
systèmes de production vers des formes moins inrensives. Cela va diminuer la
pollution en réduisanr le volume des effluenrs azocés Par ailleurs l'eau serarr
distribuée à des cultures moins exigeanres en eau. Les conséouences des me-
sures d'accompagnement de la réfoÀe sur l'environn.rn.n, ,on, évoquées par
Cesaro à propos des zones montagneuses en Italie. Seion un modèle multicri-
rère, I'abandon des terres se poursuivrair même si les mesures agro-environne-
mentales avaient un effet posirif Il faudrair en revanche séleccionner les me-
sures de protecrion foresrière pour évirer de déboiser et d'endommager les
paysages tradi rionnels.

Povellaro s'intéresse à ces mesures et utilise égalemenr aussi un modèle pru-
riobjectif. Il s'efforce d'imaginer comment Ie plan peur êrre appliqué. Pour ce
faire, il emploie un modèle "éco-compati[lg" prenanr en compre le déverop-
pement de prariques susceptibles de réduire les effers négatifs de l'agriculrure
inrensive dans la vallée du Pô.

On devine dans la communication de Teruel une solution, au demeurant fort
convaincante, aux problèmes que pose la PAC dans les régions médirerra-
néennes. Il insisre sur le fair que la qualité des produits agricoles répond à une
demande précise des consommateurs;ainsi la qualité alimenraire esr-elle deve-
nue un critère de diversificarion très important (avec une gamme de produirs
allant des appellations d'origine traditionnelles aux nouveaux produirs issus de
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la culrure biologique). En ce qui concerne ces derniers, il convient d'érablir une

distinction entre qualité interne et qualité externe, eu égard aux systèmes de

production. Ce sont des aspects qui onr très partiellement été pris en compte

par le règlement communavaire 2092191 sur I'agriculture biologique; en re-

vanche, ils sont passés sous silence dans la réforme qui a suivi.

Signalons I'argument, développé par Sumpsi et Varela, selon lequel les ex-

ternalités positives internalisées par les mécanismes de marché (label de qualité,

appellation d'origine, négociarions entre le producteur er ses clienrs) n'auraienr

à recevoir ni aides, ni primes. En revanche, une vraie polirique agro-environne-

mentale se devrait de mettre en place des institutions, des droits de propriéré,

des structures, en d'aurres mors, des "pièges> pelmerrant aux agriculteurs ou

aux groupemenrs locaux de traquer cette sorte d'uecroPlasme" qu'esr l'excès

de consommarion de biens d'environnement du fait de leur absence de coût.

Lidée que le contribuable paye pour son envrtonnement Peut se justifier pour

des valeurs de non usage (choix, existence, Iegs). Dans le cas de valeurs d'usage,

le marché serait incité à agir par le biais de rémunérations directes. Si l'on ad-

metrait ces pfincipes, on aurait une politique agricole moins centralisée, mieux

adaprée à un consommateur. plus exigeant, prêt à dépenser pour des produirs

agricoles de haute qualité, et même pour le paysage et I'environnement' argu-

r.nt ,uttout valable dans les contrées méridionales de I'Europe . C'eit le cas de

la réglementation des appellarions d'origine, exemple de politi<;ue agricole oùr

_ à un moindre coût de procédure - s'esr érabli un droit local d'exclusivité

d'uriliser des dénominarions rraditionnelles, assurant la défense à la fois des

agriculteurs er des consommateurs. C'esc pourquoi les gens qui achèrenr cer-

tains vins ne payenr pas seulement le breuvage, mais le paysage et la valeur de

la cradirion locale.

Pour beaucoup de participants, il faudrait sortir du contexte érroit de [a

pAC pour débatrre de la question du marché et des poliriques agri-environne-

ment;les, surtour si I'on traite du bassin méditerranéen, ce carrefour de socié-

rés, de cultures et d'économies si diverses. Rappelons tourefois gue le récenr

traité du GATT reconnaît à chaque Etat le droir de déroger à la règle du mar-

ché libre, afin d'encourager [a producrion de biens d'environnemenr er de dé-

éviter que se dégradent [a terre et l'environnement. Ce constat s'appuie sur une

étude des facteurs déterminanr la croissance de l'agriculture et de la production

alimentaire sur un échanrillon de 23 pays en développement.

Lu règles du jea: droits de propriété et rtiglementation

Il esr évident que les règles du jeu peuvenr concerner autant I'offre que ta
demande de biens d'environnement, et autant le marché que les processus de

planification.
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la plupart des publications récentes sur les droits de propriété sont consa-

crées au libre accès au paysage er à la conservation des espèces. Baneth décrit

routes les formes d'externalités agricoles et le caractère évolutif des droits de

propriéré. Selon lui, pour être plus efficace en agriculture, les politiques envi-

ron;emenrales doivent prendre en compte la répartition actuelle des droits de

propriété. En conclusion, il souligne que la société doit rémunérer, les agricul-

teurs qui produisent ou conservent des externalirés positives (aides pigou-

viennes) alors qu'il faudrair négocier la production d'exrernalirés négatives

(nuisances) avec la Communauté et introduire les taxes pigouviennes corres-

pondantes. Mais étant donné le grand nombre de parties impliquées, les me-

sures de régulation ne sont efficaces que pour soutenir les mesures politiques,

négocier direcrement étant impossible si I'on se réfère au théorème de Coase. La

présenration de Vhitby lui emboîte le pas;d'après lui, le coût de ces opéra-

tions reste la nvariable laissée pour compte,. Son allusion aux sires d'intérêt
privilégié et aux zones sensibles, d'où les actes réputés dangereux sont Proscrlts
et où la producrion d'externalités positives est encouragée, ont un coût de rran-

saction rrès élevé, de I'ordre de 1i0 écus par hectare. On rencontre toutefois des

cas oir les systèmes de régulation s'imposent sans ambiguïté.

Larticle de Forkan rappelle la nécessiré de fixer des règles pour I'utilisatron
aui est faite des tessources naturelles dans l'Est médirerranéen à Cukurova
(Turquie). Le différend porte sur la concurrence entre agriculture et urbanisa-

tion (en référence au droir de propriété pour développer certains secreurs) et sur

les externalités négatives de certaines pratiques agricoles (brûlage du chaume,

insecricideslulture sur pentes favorisanr l'érosion, usage immodéré de I'eau,

favorisanr la salinisation). Ces problèmes soulignenc I'urgence de promouvotr
des mesures de régulation, ils sont également évoqués dans le commentaire de

Rehber et Vural sur le problème de l'environnement et de I'usage des rerres

dans l'agriculture turque. Ces auteurs sont plus partisans d'une législation qui
fasse appel à I'opinion publique, (sensibilisarion, éducation) que du recours à

des mesures punitives. Ils insistent sur le rôle de I'information et de la préven-
rion (classemenr des terres, services annexes, etc.).

Eu égard à leur développement économique tardif, les pays méditerranéens

semblent concernés par la combinaison d'anciens er de nouveaux problèmes:

une lurre pour I'utilisation des rerres (le développement urbain contre I'agri-
culture) et une opinion publique généralement [avorable aux droits de I'envr-

ronnement (version moderne des droits de propriéré). Il faur reconnaître à ce

propos gue les pays du Nord de I'Europe, qui ont connu une croissance moins

débridée pendant des siècles et non des décennies, ont eu au moins la chance de

n'avoir à résoudre qu'un problème à la fois.

S y stèmu d' i nformat ion et nndèles opérat ionnel s

La question de I'informarion et celle des modèles opérationnels destinés à

définir la politique environnementale et les régulations du marché ont déjà été

abordées et maintes fois discurées. Abdel-Kader er Ramadan ont adopté un sys-

tème d'information géographique (SIG) pour évaluer les sols sur la côte nord-
ouest de I'Egypre (entre Alexandrie et la frontière lybienne). Grâce à sa sou-

plesse, ce système permet d'obrenir des données qui prennent en comPte,

au-delà des éléments physico-chimiques (érosion des sols, équilibre hydrique)
les conditions économiques et sociales. Allason Mc Clean et Moxey utilsent
aussi les techniques graphiques du SIG dans l'élaborarion de données à parrir
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des recensements agricoles annuels de ministère anglais de l'Agriculrure. Ils
ont résolu le problème des divisions adminisrrarives couranres en recouranr au
système de classitcation de I'Insritut d'écologie rerresrre (IET). Ce sysrème
donne des indications, pour des secreurs homogènes et/ou fonctionnels, non
seulement sur la ventilation de l'utilisarion des rerres (configurarions culru-
rales), mais sur différenrs pôles d'inrérêr environnemenral er d'agrémenr (reneur
en polluants ou atteintes aux paysages tradirionnels). Le principal consrar selon
Iequel o les configarations calturalet fint sytématiqaement en relation auec la qaalité
da sol , n'est qu'une preuve de la rationalité du comporrement des agriculteurs
(adapté, il esr vrai, à leurs objectifs). Axes er Morarder soulignenr eux aussi la
richesse et la souplesse du SIG, en simulanr l'offre agricole d'une région:ap-
provisonnement en eau, qualité des sols, srrucrures des exploirations, compor-
tement des agriculteurs, etc ... sont auranr de variables prises en compre par le
SIG. Soulignons que les modèles du SIG sont largemenr utilisés pour décrire
I'offre et la demande de biens et services agri-environnemenraux. De plus, ils
sont parfaitement compatibles avec d'autre outils habiruellement urilisés par
les économistes agricoles, y compris les techniques visant à obtenir une
meilleure utilisation des ressources.

Au chapitre des modèles d'aide à la décision, signalons les modèles multi-
critères prônés dans les pays méditerranéens, surtout en Iralie; cela peur s'ex-
pliquer par la complexité des liens entre économie et environnemenr avec,
comme conséquence, la dilficulté de prendre des décisions er, enfin, par la na-
rure profonde du jeu politique que les analystes ont eu énormément de mal à
décrypter, surtout durant ces dix dernières années. Toutefois, on a préféré choi-
sir des ourils (neutres, (ou considérés comme tels) afin de garantir la crédibi-
licé technique er professionnelle. Rappelons à ce propos l'imporrante commu-
nication [aite en 1988 par Romero, Rehman et Laniado au séminaire du
Conseil narional italien de la recherche à Vittorio Veneto.

Howitt passe en revue les modèles économiques qui prennent en compte les

inceracrions entre agriculture et environnemenr en utilisant l'économétrie er la
programmation. Il y expose une mérhode permettant de calculer les caractéris-
tiques d'un modèle en s'attachant aux foncrions de production (non linéaires) er
aux comportements avérés des agriculteurs.

On s'aperçoit que les ourils opérationnels er méthodologiques utilisés pour
érudier I'environnement fonr traditionnellement partie de la panoplie des éco-

nomistes ruraux: collecte des données, exploitation des fonctions de produc-
tion, recours aux techniques de recherche du meilleur choix et, en I'occurrence,
passage du modèle à un critère au modèle mulricritères. On n'a cependant ac-

cordé qu'une place fort resrreinte à la mérhode " coût-bénéfices ".

Lanalyse de la demande destinée à calculer le surplus du consommateur
semble être au contraire une innovation:on utilise des mérhodes basées sur les

préférences révélées (coûrs de déplacement) ou exprimées (évaluation conrin-
gente). A I'avenir, I'utilisarion des techniques en vigueur dans les érudes de
marchés consrituera peut-être un élémenr nouveau si les inrerventions pu-
bliques prévalent comme moyen d'inrernaliser les externalités tant positives
que négarives. On n'aura plus guère le choix que de laisser ce problème se ré-
soudre dans route la mesure du possible par le marchandage direct, comme le
suggère Coase.
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La frontière incertaine entre les marcltds et la planification de I'usage des

retsources naturelles

En fin de compte, il serait intéressant de voir combien ce séminaire aura

conrribué à asseoir le concept de planification de I'usage des terres et des autres

ressources naturelles. Reconnaissons que plusieurs auteurs ont touché du doigr

les défauts du marché, système qui permet la pollution généralisée de l'envi-
ronnement, l'érosion des sols et les atteintes au paysage. La planification et la

régulation des marchés auraient dû y remédier. Toutefois, on doit signaler qu'il
n'y u .u aucune communication traitant vraiment du marché des biens d'envr-

ronnement ou soulignant la nécessité de planifier I'utilisation des ressources na-

turelles. La plupart des contributions s'accordent implicitement sur une plani-

ficarion marérielle, ainsi que sur une régulation avec ses limites qui se

manifestent par le biais des subventions pigouviennes (incitarions) et des taxes.

On admet implicirement un mélange de planification et de régulation du mar-

ché qui met en relief le rôle des systèmes d'information er des modèles opéra-

tionnels ainsi qu'un consentement à jouer le ieu selon les règles. Quant à ces

règles, de nombreux auteurs, en particulier ceux des pays méditerranéens, ont
jugé qu'elles passaient avant tout par I'application des lois en vigueur. Les

autres, originaires surtout d'Europe du Nord, ont au contraire insisté sur la né-

cessité de modifier les règles du ieu existantes. Ladresse introductive de

Whitby en témoigne, comme sa présentation du modèle de Bromley-Hodge
(1990) traitant des politiques alternatives en matière d'agriculture et d'envi-

ronnement fondées sur différenres répartitions des droirs de propriété originels'

Ce modèle est vraiment tentant. Notons pour mémoire qu'il avait été préconisé

par Wibberly, il y a près de vingt ans, lors de son allocution à la présidence de

i'Associarion britannique des économistes agricoles (1971) oùr, en l'absence

d'un organisme capable de gérer la planification et le développement rural, nsn

ne pouuait rien attendre, sinon la potnsuite et l'arcélération des tendances actrrclles. En-

stite, se nettra en plaæ, à plu 0t noins long ternte, sans nnl doute. m nntrôle rigle-

rnentaire obligatoire de I'uage des terres pour les agricultetrs et les propriétaires fonciers:
cette nrcstlre attra certainentent phs d'efftts négatifs qtte positifs et sera restrictiae, at lien

de contriltner au dfuelopperuent rnra/ tuoderne,.

J'ignore à quel point le nconrrôle réglementaire> recouvre les "différentes
réparririons à la base des droits de propriéré originelsu. Cependanr, je me per-

mers d'affirmer qu'une telle démarche ne peut être que celle de la dernière

chance , la solution finale, pour des sysrèmes inrensifs qui produisent trop d'ex-

ternalités négarives. Dans le bassin méditerranéen, excepté sur les côtes et dans

les plaines (où un contrôle strict de nouveaux aménagements et des conserva-

toires naturels doit être instauré), le problème capiral est avant tout de conser-

ver, ou mieux de maintenir, une certaine forme d'agroforesterie'

De mon point de vue, et plusieurs communicarions ont lait le même

constat, les traits les plus frappants de I'agriculture et de la foresterie médrter-

ranéennes sont:

- ta fragilité écologique qui s'accompagne d'une grande incertitude (condi-

tions climariques, régime des pluies, érosion, erc.)

- des structures agraires et foncières précaires(la raille moyenne des exploi-

tations est de 5 à l0 ha)
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- un grand nombre de propriéraires fonciers, qui ne sonr cependant pas tou-
jours exploitants,

- un développemenr économique tardif et des disparités régionales, avec
une exode rural dans de nombreuses zones,

- de forts prélèvements sur roures les opérations de réglementarion, ou in-
tervent;on, étant donné le nombre de propriéraires er, plus généralement, des
instances adminisrrarives qui n'onr pas de grands moyens.

Dès lors l'alternative au sysrème en place n'esr pas I'intensification mais
I'abandon des terres (agricoles et forestières) avec ses conséquences négatives sur
I'environnement er la vie socio-économique. Ces points devronr, sans nul
doute, être vérifiés ultérieuremenr. Dans les pays méditerranéens, il serait ce-
pendant préférable de recourir à des ourils qui ne soient pas fondés exclusive-
ment sur des mesures de prorecrion, mais qui panachenr rémunération de la
préservation du paysage au niveau local er paiement direcr par les consomma-
teurs (qualité des produits, agro ou écotourisme, label de qualiré pour I'envi-
ronnement, prestation de services des agriculteurs aux consommateurs, etc.). La
rénovation du système des droits de propriété permertrair aux agriculreurs, aux
forestiers et aux propriéraires fonciers de commercialiser les biens d'environne-
ment. Lévolution des droits devrair routefois s'orienter vers des convenrions,
des mises sur le marché, des négociations portanr sur ces biens, etc. Il va de soi
que le recours à des règlements, des programmes d'urilisarion des terres, des

moyens d'inspection est indispensable pour éviter une déperdirion de I'envi-
ronnement ([orêts, zones humides, paysages remarquables, erc.) mais d'une ma-
nière simple qui permette le développemenr au sens large. En adoprant cerre
approche, on omet une variable: la redisrribution des résultats du processus
économique. La pluparr des intervenanrs ont évoqué ceux-ci en rerme d'effica-
cité. Mais où sont les gagnanrs et où sont les perdants?

Manrizio MERL)
Université de Padoue

(rraduir de l'anglais par E. N. Rivkine)
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