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PRÉSENTATION 

Le contexte 

Q u i  s e  p r é o c c u p e  d e  g e s t i o n  d e s  
ressou rces e n  eau e t  des rapports que l 'agr i
cu l ture entret ient avec l 'eau doit prendre en 
compte les trois évé n e ments s u ivants q u i  
sont l iés : 
• l ' é vo l u t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e ,  l aq u e l l e  a ,  
notamment, entraîné u n  fort développement 
de l ' i rrigat ion ,  a ins i  qu 'un accroissement des 
pol lut ions d i ffuses , 
e la mise en p lace de la nouvel le lo i  su r  l 'eau,  
• la redéfi n i t ion des rapports entre l 'agr icu l 
ture et le  reste de la  société. 

Les objectifs 

C o m pt e  t e n u  d e  c e s  é v o l u t i o n s ,  l e  
M i n istère d e  l 'Ag r icu l tu re e t  d e  la  Pêche a 
lancé une  étude ayant pour premier  objectif 
de répondre aux q uestions su ivantes : 
• comment est gérée l 'eau en France ? 
• q u e l l es  sont  l es  prat i ques  actue l l es  des  
acteurs de l'eau en mat ière de gestion quan
titative de la ressource en  eau ? 
• c o m m e n t  s e  p o s i t i o n n e  l ' o p é ra t i o n  
S e ct e u rs d e  R é f é r e n c e s  I r r i g a t i o n  ( S R I )  

LES SECTEURS DE R ÉFÉRENCES 
IRR IGATION (SRI)  

L'opérat ion lancée en  1 99 1  par  le  m i n istère 
de l 'Agr icu l ture t raite des usages agricoles de 
l 'eau et de la  gest ion de l 'espace. 

Ses objectifs sont d'apporter des références : 
- aux agriculteurs pou r décider de l 'opportun ité 
de l ' i rr igation et pour la condu i re ,  
- aux d é c i d e u rs et a m é n ag e u rs p o u r  g é r e r  
co l lect ivement  la  ressou rce e t  concevo i r  l e s  
aménagements e t  é q u i pe m e nts adaptés aux  
besoins de la  co l lectivité e t  des  ag riculteurs. 

L'opération repose su r  une approche p lurid is
p l i na i re ,  une vis ion g lobale des problèmes et 
une cohérence d'ensemble. E l le est en condu i te 
avec u n  large partenariat. 

L ' o b j e c t i f  est de p r o p o s e r  u n e  n o u v e l l e  
approche d e  l ' i rr igation q u i  prend en compte le 
développement rég ional ,  l 'aménagement de l 'es
pace et la gest ion des ressou rces. 
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(Cf. encadré et artic le d e  Jean-Claude Ti re! 
d a n s  ce  n u m é ro )  p a r  r a p p o rt à c e s  
questions ? 

Le deuxième objectif est de connaître : 
• le d i agnostic de chaque acteur de l 'eau 
concernant la gestion de la  ressource, ainsi  
que leur degré de satisfact ion ,  
• et surtout leurs attentes pour une mei l leure 
gestion de l 'eau . 

L 'express ion acteurs de l 'eau reg roupe 
les personnes ayant une activité l iée d i recte
ment à l 'eau . 

La démarche : l'approche 
patrimoniale 

La g e s t i o n  d e  l ' e a u  t o u c h e  u n  g ra n d  
nombre d'acteurs .  Pour  traiter c e  problème 

de type complexe et mu/ti-acteurs, l ' ap

proche pa trimoniale a été u t i l i s é e .  Cette 
d é marche a été p résentée  d a n s  l ' a rt i c l e  
d ' H e n ry O l l ag n o n  d u  n u m é r o  d ' A m é n a
gement et natu re no 74 : "Acteurs et patri

moine dans la gestion de la qua lité des 

milieux naturels". I l s 'ag i t  d ' une  procédu re 
d ' é c o u t e  act ive  d e  t o u s  l e s  acte u rs 
concernés et de confrontat ion de toutes les 
approches visant l 'appréhension et la résolu 
t ion  effective des problèmes l i és  à l 'action .  

Un a u d i t  a été r é a l i s é  a u p r è s  de 80 
acteurs de l'eau, dont la moit ié appartient au  
monde agr ico l e .  Les perso n nes aud i tées  
sont  des  respo nsab l e s  n at i o n a u x  et  d e s  
responsables locaux de trois petites rég ions 
de F r a n c e  où e x i s t e  un S e c t e u r  d e  
Références I rrigation  (Aude, Saône-et-Loire 
et Vienne) . 

Ces acteurs représentent : 
• des se rv ices ad m i n i strat i fs spéc ia l i sés  
( m i n i stères de l 'Ag r i cu l t u re ,  de  l ' E nv i ron 
nement ,  Agences d e  bass i n ,  P réfect u res ,  
DRAF, D I REN ,  DDAF, D DASS) , 
• des c o l l ect iv i tés te r r i to r i a l es  ( C o n s e i l s  
Généraux e t  Régionaux) , 
• des o rgan isat ions profess ionne l l es ag r i 
coles (Chambres d'agriculture, coopératives, 
syndicats d'agriculteu rs) ,  
• des organismes de recherche et  de déve
l oppemen t  ( I N RA,  C E M AG R E F, I n s t i tu ts  
Techniques) ,  
• des d istributeurs d'eau , 
• des usagers (associat ions de consom ma
teurs, de protection de la nature ,  fédérations 
de pêche, synd icats d' i rrigants) .  

Les  d o m a i n e s  d e  c o m péte n c e ,  l e s  
secteurs sont aussi variés que l a  qual ité de 
l 'eau , la gest ion quantitative ( i rr igation ) ,  l 'a l i 
mentation et la d istribut ion en eau potable, la 
qual ité du mi l ieu natu re l .  
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A chaque acteur, il a été demandé de fai re 
une  expertise personne l le  de la gestion de 
l 'eau , en expl icitant : 
1 )  s o n  " i d e nt i f i cat i o n  de l a  s i t uat i o n "  e n  
matière de gestion de l 'eau e t  d' i rrigation et 
des problèmes posés selon l u i ,  dans la zone 
q u i  le c o n c e r n e  ou d a n s  son c h a m p  de 
responsabi l i té,  
2) son "diagnostic" des actions actuel lement 
engagées pour répondre à ces problèmes, 
3) s a  " p rospec t i ve "  de la s i t u at i o n ,  d e s  
prob lèmes futurs de  l 'eau e t  d e s  réponses 
apportées, en les h iérarchisant, 
4 )  s e s  " p r o po s i t i o n s  d ' act i o n " ,  à d i v e rs 
n i v e a u x  e n  p r é c i s a n t  s o n  c h o i x  
prog rammes g lobal  d 'act ions à constru i re ,  
propos i t i o n s  i n st r u m e nta les ,  tec h n i q u e s ,  
éco n o m i q u e s ,  ad m i n i st rat ives , r e l at i o n 
nel les ; chemin souhaité, à part ir  d e  la situa
t i on  actu e l l e ,  po u r  atte i n d re l a  so l ut ion  à 
constru i re .  
N .  B .  : cette étude, centrée sur l 'agriculture, 
a très peu abordé des usages de l 'eau tels 
que les transports. 

LES PRINCIPAUX RÉSU LTATS 
DE L'AU DIT 

Cette étude a m is  en évidence les tro is  
p o i n ts  s u ivants  q u i  seront  présentés c i 
après . 
• L'eau i ntéresse un très grand nombre d'ac
teu rs qu i  se rencontrent très peu .  
• L'ag ricu lture apparaît a u  centre des préoc
cupations de tous au regard des aspects de 
quantité et de qual ité de l 'eau . 
• La nouve l le  lo i  sur  l 'eau qu i  rég it sa gestion 
prévoit des outi ls qui apportent des satisfac
t i o n s  et e n g e n d re n t  de n o m b re u s e s  
réflexions. 

L 'eau "découpée " 

Dans les sociétés dites tradit ionnel les,  le 
m o d e  de g e s t i o n  de l ' e a u  est  q u a l i f i é  
d' "autarcique e t  unitaire " : autarcique parce 
que  les prob lèmes de l 'eau éta ient traités 
l oca l e m e n t  par des acte u rs d i recte men t  
concernés , e t  un itai re parce que  l 'eau y est 
perçue dans son un ité. 

Au f i l  du temps, le déve loppement i ndus
t r i e l  e t  u r b a i n a é l o i g n é  l e s  act e u rs 
concernés .  Les com péte nces en mat i è re 
d 'eau  se sont  cons idé rab lement  parce l l i 
sées ; les acteurs s e  sont fortement spécia
lisés dans des domaines très spécif iques. Le 
mode de gestion de l 'eau est devenu "ouvert 
et parcellisé ". 
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Deux  types d e  gest i o n  se son t  m i s  e n  
placé : 
• une gestion verticale par g rands domaines 
de compétence qui se traduit  notamment par 
une com part i m e ntat i o n .  Par  exemp le ,  les 
différentes missions sont éclatées dans diffé
rents min istères (act ion sanitaire et socia le ,  
ag r icu l ture ,  équ i pement ,  i n d ustr i e ,  pêche ,  
p ro tect i o n  d e  l ' e n v i ro n n e m e n t ,  s p o rt s ,  
tourisme . . .  ) pu is ,  à l ' i ntérieur  d 'un m in istère, 
dans des d i rect ions séparées ; 
• une gestion horizontale par territo i res dans 
lesquels les d ifférents secteu rs d'activité sont 
présents : nation ,  bass ins ,  rég ions,  départe
ments, commu nes. 

Ce mode de gestion  peut être rapproché 
de ce l u i  des product ions  qu i  est nat iona l ,  
centralisé e t  sector ie l .  La  compart imentat ion 
croisée i ndu i t  un très g rand nombre d'ac
teurs et de  nom breuses act i ons ,  m e n ées 
séparément et souvent sans concertation . 

Le décou page vert ica l  par doma ine  d e  
com péte nce  a b o u t i t  à e n f e r m e r  c h aq u e  
acteu r  dans u n  cadre re lat ive ment  r i g ide .  
C h a c u n  n ' a  éven tu e l l e m e n t  d e  rappo rts 
q u 'avec les acte u rs q u i  l u i  s o n t  le p l u s  
proche cu ltu re l lement.  Par exemple ,  concer
nant la qua l ité phys ico-ch im ique  des eaux 
superfic ie l les,  un  responsable d 'une DDASS 
s'est considéré incompétent pour parler du 
l i e n  e ntre la q u a l i té de  l ' eau  et ce l l e  des 
peup lements p isc ico les ,  a lo rs que  ceux-c i  
sont les  premiers révélateu rs de la qual ité de 
l 'eau . 

Au se in  d ' u n e  même structu re ,  i l  arr ive 
souvent que p l u s i e u rs perso nnes  t ra i tent  
différents aspects de l 'eau sans se rencon
trer. Ainsi , dans une Chambre d'agr iculture, 
les experts respectifs de la qual ité du m i l ieu 
aquatique ,  de l 'opération  Ferti -M ieux et du  
Secteur de Référe nce I rr igat ion appart ien
nent  à trois services d ifférents qu i  travai l lent 
séparément. 

Par a i l leurs ,  peu d'acteurs appréhendent à 
la fois les aspects quantitatifs et qua l itatifs 
de l'eau. Le manque de commun ication entre 
acte u rs ,  au n i v e a u  n at i o n a l  c o m m e  a u  
n iveau loca l ,  n u i t  à une  connaissance p lus 
générale et une approche g lobale de l 'eau . 

FE RTl-MIEUX 

L 'opérat i o n  a été lancée  e n  1 9 9 1  p a r  
l 'Associat ion Nat ionale pour le Développement 
Agricole (AN DA) à la demande du m in istère de 
l 'Agr icu l tu re et des organisat ions P rofess ion
ne l les  Agricoles.  E l le  est  soutenue act ivement 
par l 'ensemble des partenai res concernés par la 
qual ité de l 'eau et le  m i n istère de l 'Env i ronne-
ment. 

Cette opération vise à préven i r  les risques de 
pol lut ion d iffuse par les n i t rates d'or ig ine  agr i
cole sur une zone défin ie .  E l le réun it les compé
tences couvrant les domaines concernés. 

L'attr ibution du label Fert i -Mieux reconnaît le 
sér ieux des actions locales de conse i l  mises en 
œuvre pou r  modif ier les pratiques culturales et 
d'élevage des agriculteurs et des prescripteu rs .  
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Sort i r des log iques "quant itatif excl us i f "  et 
"qual itatif exclusif" permettrait de dépasser 
les contrad ictions ponctue l les en i n i t iant de  
nouve l les  re lati ons et de nouvel les so l i da
rités face à des  objectifs p lus  larges. 

Le décou page horizontal  par port io n  de 
terr i to i re permet d 'appréhender  com p l ète
ment les divers problèmes au n iveau d e  la  
z o n e  g é o g r ap h i q u e  c o n s i d é r é e .  C e t t e  
gest ion se  concrét ise par d e s  règ l e me nts 
propres à chaque zone.  Mais ,  la juxtapos i 
t ion de  deux  terr itoires peut  about i r  à des  
i ncohérences f lag rantes .  C 'est l e  cas  d e s  
i nterdictions d e  pompage qu i  sont déte rm i 
n é e s  a u  n i veau départe m e nta l . A i n s i ,  l a  
r i v i è re l a  C h a r e n t e  a c o n n u ,  face  à l a  
séche resse e n  1 990 ,  deux  rég i m es d i ffé
rents concernant les pom pages : i nterd i ts  
dans le  département de la  Charente, ceux
ci étaient autorisés dans le département de  
la  Vien ne .  Les  l im ites admin istratives appa
raissent mal adaptées à une  bonne gest ion 
d e  l ' eau . I l  apparaît c ruc ia l  d e  déf i n i r  u n  
territo i re d 'action p lus cohérent e n  prenant  
compte des  données hydro log iques ,  ma is  
auss i  des  é léments d 'o rd re socio l og i q u e .  
D e  p lus ,  u n e  identité de bass in ,  c'est-à-d i re 
l 'appartenance à un groupe humain  carac
térisé par son h istoire, ses activités écono
m iques  et cu lture l les s'avère ind ispensable 
p o u r  u n e  i m p l i c at i o n  ré e l l e  des d i v e rs 
acteurs.  

Ac tu e l l e m e n t ,  les act e u rs o n t  p r i s  
conscience du  fait qu ' i ls  n e  peuvent p lus ag i r  
seuls .  Une i nsuffisance de concertation et de 
cro isement  de leu rs d ifférentes expert i ses 
nu isent à une  gestion cohérente de l 'eau . Un 
décloisonnement horizontal par domaines de 
compétence ,  et  vertical par terr ito i re ,  a ins i  
qu 'un rapprochement des aspects qual itatifs 
et quant i tatifs de l 'eau sont à opérer pou r  
arriver à u n  mode qu i  soit à la fois "unitaire 

et ou vert". C'est dans ce sens  q u e  va  l a  
gestion décentral isée et plus g lobale d e  l 'eau 
proposée par la nouve l le  lo i .  

L 'agriculture en ligne de mire 

L'ag riculture ag it beaucoup sur  l 'eau par le  
biais des aménagements fonciers et  hydrau
l iques (dra inage, remembrement, aménage
ment de riviè res, création de ressources en 
eau ) ,  et des pratiques agricoles de condu ite 
des c u l t u res  ( fert i l i sat i o n ,  protect i on  d e s  
cu ltu res , i rr igation ) .  Cette arti f ic ial isatio n  d u  
m i l i eu  p a r  l ' ag ricu l tu re p e u t  ent raîne r  des  
prob lèmes q uand i l  y a abus .  Des  cas  d e  
dég radat ion de la  qual ité de l 'eau peuvent 
apparaît r e ,  e n  l i e n  avec des  défauts d e  
concept ion  ou  d e  maîtr ise des techn iques  
agricoles.  

Actue l lement, on admet que la dégrada
t ion de l 'eau a p lus ieurs origines : l 'agr icu l 
tu re ,  les  agg lomération s  et les i ndustr ie s .  
Les  p rat i q u e s  ag r i co l e s  s o n t  j u g é e s  d e  
façon sévère par l e s  acteu rs extér ieurs au 
m o n d e  d e  l ' ag r i cu l t u re . L 'ag r i c u l t u r e  est  
s o u v e n t  " d i a bo l i s é e " .  En e f f e t ,  e l l e  
r e p r é s e n t e  l e s  rac i n e s  d e  n o m b r e u x  
França is .  Pou r  l a  société,  l 'agr icu ltu re q u i  
nou rr it l es  hommes et e ntret ient  l a  nature 
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n ' a  pas l e  d ro i t  d 'a l té rer  l ' e n v i ro n n e ment .  
Avec des  p rat iques d e  p l us  e n  p l us  i nten
s ives ,  l ' agr icu l t u re est souvent  s o u rce  de 
po l l ut ion .  Gard i e n n e  des trad it ions ,  art isan 
des paysag e s ,  e l l e  ne peu t  ag i r  s a n s  se 
souc ier  d u  respect d e  l 'env i ro n nement .  On 
aboutit à u n e  s i tuat ion où  l e  citoyen rejette 
sa cu lpab i l i té s u r  l 'agr icu lte u r. 

L'agr icu lteu r  doit  faire face à u n  vi rage qui 
l u i  es t  i m po s é  par  les c o n d i t i o n s  écono 
m iques  e t  sociales. La  p lace de l 'agricu lture 
dans la société a changé.  J usque dans les 
années 1 970, la  miss ion qui était de nourr ir 
la France nécessitait u n  accroissement de  la 
product ion et a entraîné  une artif ic ia l isation 
du m i l i e u .  A u j ou rd ' h u i ,  l e s  p r i o r i tés  sont  
d 'o rd re qua l i tat if : qua l i té des prod u its ,  de  
l 'env i ronnement .  Cependant, les f inal ités ne 
sont pas c la i rement défi n i es et l 'agr icu l teur 
n 'a p lus de références pour se situer dans la 
société.  I l en résu lte un décalage apparent 
entre les préoccupations du monde agricole 
et ce l les d u  reste de la société qu ' i l  convient 
d'expl ic iter. 

Face à des accusat ions parfo is  v io lentes 
de d é g rad at i o n  de la q u a l i té  de l ' eau , l e  
monde  agr icole peu t  adopter trois types de 
réactions : 
• il peut se braquer et refuser d 'accepter qu ' i l  
po l l u e  o u  q u ' i l  a po l l u é  et cont i n u e r  à ag i r  
"comme i l  a toujours fait" ou "comme on l u i  a 
appris à fai re" .  Ma is ,  sans u n  certa in  effort 
de compromis de sa part, l 'agr icu lteur  r isque
rait de  se  marg i na l i ser  et serait f i na lement 
forcé d 'ag i r  dans le sens qui lu i serait d icté , 
• i l  p e u t  c h a n g e r  to ta l e m e n t d e  rô l e  et 
deven i r  "jard in ie r  de la natu re" ,  mais i l  peut 
perdre a ins i  son identité d'agr iculteu r, 
• il peut sort i r  de la crise en expl iquant ses 
raisons d 'ag i r  et su rtout en participant à l 'ex
p r e s s i o n  d e s  d e m a n d e s  e x ac t e s  de l a  
société vis-à-vis de l 'agr iculture. 

C'est en  prenant effectivement en charge 
l 'env i ronnement ,  que le  monde agricole sera 
respo nsab le  d u  terr i to i re ru ral . Son i ntérêt 
e s t  d e  n é g o c i e r , v o i re d e  p r o p o s e r  u n e 
nouvel le p lace pour l 'agr icu l ture,  u n  nouveau 
contrat avec le reste de la  société , pou r ne 
pas s'en trouver iso lée.  

De p lus en  p lus d 'acteu rs agrico les pren
nent  conscience de  cette responsabi l ité de 
l 'agricu l ture vis-à-vis de  l 'env i ronnement.  Les 
act ions menées autour  de  l 'eau par le  m i l ieu 
ag r i co le  l a i ssen t  t ransparaît re l a  pos i t ion  
centrale occupée par  l 'agricu ltu re en  matière 
d'eau et la volonté du monde agricole de la 
p re n d re e n  c h a rg e .  P a r m i  l e s  ac t i o n s  
menées,  citons : 
• F e rt i - M i e u x  ( C f .  encad ré  et l ' a rt i c l e  de  
T h i e rry G e n etta i s  dans ce n u m é ro ) .  Cette 
o p é ra t i o n ,  c o n n u e  p a r  t o u s ,  et o ù  d e  
nombreux  acteu rs sont i m p l i qués ,  apparaît 
très posit ive , mais encore l im itée en exten
sion territor iale .  Son développement entraî
n e ra l ' i m p l icat i on  d ' u n  n o m bre de p l u s  en  
p lus g rand d'agr iculteurs. 
• Les S e cte u rs d e  Ré fé rences  I r r i ga t i on  
( S R I ) .  I l s  sont  b ien  ressent is  par  ceux q u i  
con n aissent  l ' opérat i on ,  ma is  ceux-c i  sont  
peu nombreux en  dehors d u  monde àgricole ,  
m a l g ré l ' o u v e rt u re q u i  e x i s te  au n i veau  



n at i o n a l .  Act u e l l e m e n t ,  l e s  S R I ,  q u i  o n t ,  
e s s e n t i e l l e m e n t ,  p e r m i s  d e  ré a l i s e r  d e s  
d i a g n o s t i c s  a g ro n o m i q u e s a u x  n i v e a u x  
exp lo i tat ion  e t  pet ite rég ion  o n t  éga lement  
pou r  objectif de traiter les thèmes l iés  à la 
gest ion de la ressou rce e n  eau et à l ' impact 
rég iona l .  Les acteurs non agricoles attendent 
beaucoup de cette opération .  En reposit ion
n a n t  e t  en e x p l i q u a n t  l e s  r a i s o n s  d e s  
prat iques  ag r ico les  e t  d e  l ' u t i l i sat i on  d e  l a  
ressou rce en  eau , les S R I  const i tuent  u n e  
ouverture pour l e s  ag r iculteu rs .  

Du cadre législatif à l 'outil de 
gestion : la loi sur l'eau 

L'eau et les m i l ieux aquatiques constituent 
un  patri mo ine frag i l e  et commun  à tous qu ' i l  
convient de gérer en  conséquence. C'est un  
d e s  fo n d e m ents  d e  l a  l o i  sur  l 'e a u  du 3 
janvier 1 992.  E l le  i nstaure une  gest ion de la 
ressou rce en  eau équ i l i brée entre les m i l ieux 
et les usages ,  décentra l i sée ,  concertée et  
co l lective . Par son contenu ,  e l le  répond aux 
atten tes  d e s  act e u rs p o u r  u n e  m e i l l e u re 
pr ise en compte des prob lèmes l iés à l 'eau 
en dépassant les anciennes log iques secto
r i e l l e s .  E l l e  c o n s i d è re l ' e n s e m b l e  d e  l a  
ressou rce comme un ique : l 'eau souterra ine 
et l 'eau superfic ie l le  sont la  même eau . E l le  
s 'attach e  à cons idérer  tous les usages de  
l ' eau , l e u rs effets s u r  l a  q u a l i té d u  m i l i e u  
aq u at i q u e  et  l a  sat i sfact i o n  des  usagers .  
L'approche proposée es t  g lobale ,  p lus  i nté
g rée et s'exprime loca lement sur un territoi re 
cohérent.  La loi sur  l 'eau apparaît a ins i  posi
tive pour tous .  

Dans le  cadre de la log ique de décentra l i 
satio n ,  la  lo i  i nst itue de nouveaux out i ls  de 
rég l e m e n t at i o n  e t  de p l a n i f i c at i o n  : l e s  
SDAGE e t  les SAG E .  

L e s  S D A G E  ( S c h é m a s D i r e c t e u r s 
d 'Aménagement  et d e  Gest ion  des Eaux )  
f i xen t  pour  chaq u e  bass i n  les o r ientat ions  
fondamentales d 'une gest ion équ i l i brée de  la 
ressou rce e n  eau . I ls  const i tuent u n  cadre 
général d 'action qui  manquait et sont perçus 
de façon posit ive. 

Les SAG E (Schémas d 'Aménagement et 
de Gestion des Eaux) qui f ixent loca lement ,  
d a n s  d e s  u n i tés  h y d ro g ra p h i q u e s  c o h é 
rentes, les objectifs généraux vis-à-vis d e  l a  
ressou rce e t  des écosystèmes reço ivent u n  
accue i l  m it igé .  L a  pr ise e n  com pte de  tous  
les  usages et l 'organ isation  de la rencontre 
des d ifférents acteu rs de l 'eau , les rend très 
attractifs . Toutefo is ,  d iffé rents cas peuvent se 
présenter : 

• quand il y a crise et que cel le-ci n 'a pas été 
prise en  compte,  le  SAG E peut être cons i 
d é ré c o m m e  u n  o u t i l  d e  ges t i on  d e  cette 
cr ise, 

• l à  où les p ro b l è m e s  s o n t  d éj à  p r i s  e n  
compte ,  u n  SAG E apparaît superf lu  ; c 'est 
u n  nouveau cadre j u rid ique ,  

• quand les acteu rs n 'ont  pas conscience de 
l ' ex i stence d e  prob lèmes d 'eau , u n  SAG E 
apparaît peu efficace pou r  i mp l iquer  rée l le 
ment  les d iffé rents partenaires. 
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L'absence d'objectifs communs de qual ité 
de l 'eau , négociés et partagés par tous, a ins i  
que le défaut de perspective à long terme ,  
rendent l 'outi l trop restrictif : l es  SAG E appa
r a i s s e n t  d avantag e c o m m e  u n  o u t i l  d e  
gestion d e  l a  crise. 

La Comm ission locale de l 'eau , chargée 
d ' é l aborer  l es  SAG E est const i tuée d e  3 
co l lèges : les élus (50 %) . les représentants 
des services de l 'Etat et des établ issements 
publ ics (25 %) ,  les usagers et associations 
(25%) . Du  fait  de l a  fa i b l e  proport ion  des 
usagers, leur  d iversité de ce dern ier  col lège 
ne peut être fonctionne l lement rendue dans 
cette i nstance. Aussi  se sentent- i l s  i nsuff i 
samment acteurs de la gestion de l 'eau alors 
que la démarche, décentral isée, col lective et 
concertée suscite leur  i ntérêt. I l s  sou haitent 
être d i rectement impl iqués dans les SAG E ,  
pour défendre leurs intérêts e t  préserver leur  
identité p lutôt qu 'être représentés par  l eu rs 
é lus .  

L ' a m é l i o rat i o n  du d i s p o s i t i f  po u r  u n e  
gestion d e  l 'eau en b ien commun passe par 
l ' i m p l icat ion  effect ive de tous  les acte u rs 
locaux de l 'eau et l e  renforcement de l eu r  
identité. Une piste proposée est le renforce
ment de l 'effort de médiat ion extér ieure des 
SAG E, grâce à une animation locale et, une  
f o rte c o n c e rtat i o n .  C e  d i s p o s i t i f  d e v r a i t  
permettre de défi n i r  d e s  objectifs communs 
de qual ité de l 'eau et d ' i nstaurer un  système 
de gest ion  sat isfa isant  pour  préserver  l e  
patri moine aquatique . 

PROPOSITIONS : VERS U N E  PRISE 
EN CHARGE ACC R U E  DE 
LA G ESTION DE L 'EAU PAR 
L'AG RICU LTURE 

Face à l ' i m po r tan t  d é c o u p a g e  d e  l a  
ges t ion  de  l ' e a u ,  l a  l o i  s u r  l ' eau  appo rte 
que lques  so lu t i ons ,  e n  déc lo i so n n ant l es  
approches territoriales e t  l es  approches par 
domaine de  compétence.  Tous les acteu rs 
sont conviés à part iciper à la mise en place 
d 'une nouve l le  gestion  dans laque l le  toutes 
les activités l iées à l 'eau devront être prises 
en considération .  Les d isposit ions de la lo i  
sur l 'eau fournissent des out i l s  nécessaires à 
la mise en place d 'une pol i t ique de gest ion 
g lobale de l 'eau . 

A cond i t i on  d 'être préparé s ,  l es  SAG E 
peuvent deven i r  une réal ité vécue par tous 
les acteu rs et pr inc ipa lement les usagers .  
Leur représentation d a n s  l e s  Commiss ions 
loca les de  l ' eau  éta nt  fa i b l e ,  l es  usagers 
pourraient se rencontrer au préalable afi n  de 
défi n i r  ensemble les objectifs de qual i té de 
l 'eau et  du système de gestion qu ' i ls  souhai
tent mettre en place. Ainsi ,  i ls constitueront 
u n e  vér i tab le  fo rce d e  propos i t i o n  et d e  
dialogue avec les élus locaux e t  l ' Etat. Pour 
réuss i r  une te l le  préparat ion ,  les médiateurs ,  
fac i l i teurs de  négoc iation  et de rencontre ,  
apportent un  investissement humain d ' i nter
connexion des acteurs qu i  fait défaut dans la 
lo i .  

L'ag r icu l ture ,  accusée d 'être l 'agent pr in
c ipa l  de dég radation d e  la qua l ité de l 'eau , 
a engagé des act ions d'ouvertu re vers des 
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parte na i res assez proches ( Agences de  
l ' eau , D I R E N  . . .  ) .  To utefo i s ,  e l l e  apparaît 
encore trop enfermée sur e l le-même.  I l est 
p robab le  q u e  l ' ag r i cu l tu re  est amenée  à 
é v o l u e r  d a v a n t a g e  e n  s ' o u v r a n t  à l a  
société . 

L'eau est u n  patri mo ine commun à tous 
les citoyens et faci lement appréhendable par 
tous .  E l le  est i ntégratrice de très nombreux 
problèmes d'envi ronnement. L'eau peut ainsi 
constituer u n  véritable moyen de négocier le 
nouveau contrat de l 'agriculture au sein de la 
société . 

Compte tenu de ces points, il nous semble 
que pou r  répondre à ces attentes, une solu
t ion cons iste dans la  mise en p lace d 'une  
instance ag r icole de réf lex ion e t  d 'engage
m e n t  des act e u rs au tou r  de  l ' eau . Cette 
instance desti née à appréhender l 'eau dans 
sa g l oba l i t é  et son u n ic i té  const i tue u n e  
i nterface entre l 'ag ricu lture e t  le reste d e  l a  
société pou r  gérer c e  qu'on pourrait qual i f ier 
de "Système agricole  de l 'eau" .  Ce système 
peut être déf i n i  par u n  m i l i eu ,  des acteu rs 
ag ricoles et non-agricoles, en relation entre 
eux autour  de ce m i l i eu .  

L ' instance de gestion de ce Système agri
cole de l 'eau rempl i rait deux missions desti
nées à pal l ier  les poi nts faibles du d ispositif 
actuel : 
• une  m iss ion  de réf lex ion pour défi n i r  les 
objectifs de qual ité de l 'eau et de sa gestion 
(à court ,  moyen et long terme) , les stratég ies 
de développement des ag ricu ltures locales 
en h a r m o n i e  avec  la s o c i été et  s e s  
demandes, l e s  sol idarités à développer entre 
les acteu rs ,  
• u n e  m iss ion  d 'engagement ,  pou r  étab l i r  
des contrats c la irs e t  négociés entre l 'agricu l 
ture et le reste de la société reposant sur un  
l ibre engagement des  part ies. 

Cette propos i t ion repose sur une repré
sentat ion  large des acteu rs et une impor
tante fonction  d 'an i mation .  E l le  permet une 
me i l l eu re pr ise en  compte des asp i rat ions 
des usagers et une valorisat ion accrue des 
atouts locaux .  

L e s  o p é rat i o n s  S R I  ( S e c teu rs d e  
Références I rr igation) o u  Fert i-Mieux q u i  ont 
développé des démarches importantes en 
termes d'ouverture et de partenariat, consti
tuent des poi nts d'ancrage privi légiés de la 
gestion d 'un tel système.  

La réussite d 'une gestion en commun de 
l 'eau repose sur une rée l l e  valorisation de 
l ' i d e n t i té  d e  chaq u e  acteu r  au se i n de  la  
commu nauté. Les contrad ict ions apparentes 
à court terme sont à dépasser pour laisser 
c ro î t re  la n o t i o n  de b i e n  co m m u n  p o u r  
engager chaque acteu r  dans l e  long terme. 

Charles Yvon n ick SOUCAT 
I ngénieur de I ' INA-PG 

et Gh islaine URBANO 
Chargée de mission, 

Bureau des sols, SDAFHA 
Ministère de l'Agriculture 

et de la pêche, DERF 


