
Les exploitations, l ' irrigation et les stratégies 

financières 

LE SECTE U R  D E  R É F É R E N C E  
IRRIGATION DES D E U X  S E V R E S  

Préoccupation  majeu re de  cette dern ière 
décenn ie ,  l 'eau s 'aff i rme comme u n  é lément 
rare .  Tro is  années consécut ives de  séche
resse ,  l e  déve loppement sans concertat ion 
de l ' i rr igation ,  la demande sans cesse crois
sante d'eau de consommat ion et les préoc
cupations env i ronnementales g randissantes 
ont fait d e  l ' eau un doss i e r  p r imord ia l  e n  
Deux Sèvres. L'enjeu de la  gestion  de  l 'eau 
est maintenant de  garant i r  la  q uantité et la  
qua l i té à tous l es  ut i l i sate u rs ,  contr i buant  
a ins i  àu déve loppement  économ ique  ma is  
au respect de l 'environnement .  

La Compagn ie d 'Aménagement des Eaux 
d e s  D e u x  S è v r e s  ( C A E D S )  est avec l e  
Centre d 'Economie Ru ra le des Deux Sèvres 
(CEF ICA 79) et la  Chambre d'agr icu l ture,  à 
l ' i n i t iat ive d ' u n  projet l oca l  d e  S ecte u r  d e  
R é f é r e n c e  I r r i g at i o n  I l  s ' i n s c r i t  d a n s  
l ' opérat i on  n at iona le  OS R I ,  m ise  e n  p lace 
par  le M i n is tè re  d e  l 'A g r i c u l t u re et  d e  la 
Pêche (DERF) .  

L 'objectif 

L'objectif des travaux est de m ieux  valo
r i se r  l ' e a u  d i s po n i b l e  s u r  le bas s i n  d e  l a  
Sèvre  N i o rt a i s e ,  et  d ' ap p o rt e r  d e s  o u t i l s  
d ' a i d e  à l a  d é c i s i o n  a u x  e x p l o i tan ts ,  i r r i 
g u a n t s  o u  n o n ,  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  l a  
nouve l le  Pol i t ique Agricole Commune ( PAC) .  

I l  s 'ag i t  donc d e  fou r n i r  aux agr icu lte.u rs 
d e s  ré fé r e n c e s  a g r o - é co n o m i q u e s p o u r  
décider de  l 'opportun ité d e  s e  doter de  l ' i rr i 
g a t i o n  et la c o n d u i r e .  L e s  r é f é r e n c e s  
permettront d e  ten i r  compte des beso ins  des 
cu ltures, des contraintes de  l 'exp lo itat ion et 
des r e s s o u rces en e a u . Par a i l l e u rs l e s  
t ravaux  s ' attac h e n t  à p roposer  a u x  déc i 
deurs des  é léments pou r  l e  cho i x  des straté
g ies d 'aménagement du terr itoi re répondant 
aux déf is éco n o m i q u e s  et env i ro n n e m e n 
taux. 

Les t r av a u x  p o rt e n t  s u r  d e u x  s o u s 
secteurs représentant l e  bass i n  d e  l a  Sèvre 
N i o rt a i s e  : La G â t i n e ,  z o n e  d ' é l ev a g e  à 
dominante herbagère au nord du bass i n ,  et 
u n e  zone de p lai ne  au centre et à l 'est d u  
bass i n ,  où  sont pr inc ipa lement  s i tuées les 
exploitations prat iquant l ' i rr igation .  

L'art ic le présente le volet économique du  
projet. 

A u  préalable : une typologie 

La prem iè re étape consiste en une  typo
logie d u  fonctionnement des explo itat ions et 
de leur  rapport à l 'eau . 
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Son objectif pr inc ipal est la con naissance 
d e s  e x p l o i tat i o n s  ag r i c o l e s  e t  de l e u rs 
d ivers i té dans la zone étud iée .  I l  co nv ient  
d e  d i st i n g u e r  cette phase d u  recu e i l  de 
références .  Le préalable à ce recue i l  est  la  
compréhens ion  du fonct i o n n e ment  actue l  
des  explo itat ions ,  l es  ressorts des  pr ises de  
d é c i s i o n  des  ag r i c u l t e u rs ( c h o i x  d e s  
p ro d u ct i o n s ,  c o n d u i t e  d e s  i n v e s t i s s e 
ments . . .  ) .  

La construction d e  l a  typologie permet in 

fine de considérer de façon d i fférenciée les 
e n j e u x ,  les i m pacts et  les p e rspec t i ves  
d 'évolut ion de l ' i rr igat ion dans  l es  explo ita
t ions. 

Après le  nécessai re travai l  d 'enquête sur 
un  échanti l lon d'explo itations,  l 'établ issement 
d ' u n e  clé d ' i d e nt i f icat ion  des types a été 
é l a borée  et  tes té e .  C e  p rocédé  p e r m e t  
d'affecter à un  type de fonctionnement toutes 
les exploitations non enquêtées, présentes 
dans la base de données tec h n ico-écono
miques et  f inancières du CEF ICA 79 . C'est 
ce qui a été réal isé dans le cadre de l 'obser
vatoire économique. 

L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 

Les variables économiques 

L' obse rvato i re éco n o m i q u e  est  m i s  e n  
p l ace p o u r u n e  d u r é e  d e  t ro i s  a n s .  Le  

CE F ICA 79 va  uti l iser sa  base de données 
(3 000 explo itat ions connues par 800 i nfor
m at i o n s  éc o n o m i q u e s ,  r épa rt i e s  s u r  
l ' e n s e m b l e  d u  d é p a rte m e n t  d e s  D e u x 
Sèvres) . Un  échanti l lon d e  300 exploitations 
a été const i tué pou r  l ' observato i re écono
mique .  

L'état des l ieux  est réal isé à part i r  de la 
campag ne 1 992 et serv ira de base de réfé
r e n c e  p o u r  m e s u re r  l e s  évo l u t i o n s  d e s  
exploitat ions . 

Les  v a l e u rs é c o n o m i q u e s  p r i s e s  e n  
compte sont d e  tro is ordres : 
• Les cap i taux  i n vest is ,  et n otam ment  
concernant l ' i rrigat ion (matérie l  en poste fixe 
et matér ie l  mobile) ; 
• La s i tuat ion f inancière,  notamment  le  
taux d'endettement,  les  prélèvements privés , 
le fonds de rou lement ; 

• La performance économique et tech
n ique , notam ment  la  valeur ajoutée brute 
par travai l leur, l 'excédent brut d'exploitat ion ,  
l e  prod u i t  brut ,  l es  ch arges de mécanisa
t ion . . .  

Une approche de la dispersion des 
résultats économiques 

Premier exemple d'ut i l isation de cet obser
vato i re ,  le g raph ique 1 présente la fonct ion 
de répart i t ion du  revenu par un ité de main 
d 'œuvre (U MO) pour  tro is g rands g roupes 
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d'exploitat ions : exploitat ions de Gât ine ,  de 
p l a i n e  i r r i g u an tes  e t  d e  p l a i n e  non i r r i 
guantes. 

Cette analyse permet d'observer que dans 
les trois g rands g roupes,  la  fréquence des 
revenus en dessous de 75 000 F par UMO 
est identique .  En  revanche ,  les cou rbes se 
distinguent dans les tranches plus é levées et 
par exemple le seu i l  de 1 50 000 F est atte int 
par  28 % des e x p l o i tat i o n s  i r r i g u ées  d e  
pla ine,  par 1 8  % des exploitat ions non i rr i 
guées et par 9 % seulement en Gâti ne .  

Ces  rem arq u e s  p e r m et ten t  d ' i l l u s t r e r  
l 'esprit dans lequel  les types d 'explo itat ions 
sont comparés : sans négl iger leur d isper
s i o n  i n t e r n e  et e n  f a i s a n t  l a  p a rt e n t r e  
r isques (probab i l i té de  fai b les revenus )  et 
opportun ité (fréquence des revenus é levés) . 
S u r  l e s  t ro i s  g ra n d s  g ro u p e s ,  l e  r i s q u e  
semble identique partout tandis q u e  l 'oppor
tun ité est différenciée. 

Des cou rbes semblables sont également  
établ ies pou r  d ifférencier les types de fonc
t ionnement dans chaque g rand g roupe. E l le  
sont  éga lement  étab l i es  po u r  observer  l a  
décompos i t i on  d u  reve n u  e n  prod u i t s  e t  
charges. 

Différenciation de l'obtention 

du revenu selon les types 
(notamment irrigué et non irrigué) 

Le tab leau 1 présente une  autre fo rme  
d'observation économique.  E l l e  empru nte sa  
prése ntat i o n  aux  c lass i ques  ana l yses  de  
g ro u p e .  L'object i f  n ' est pas  seu lement  d e  
présenter d e s  références . L'uti l i sation de  l a  
typ o l o g i e  va perm ettre d ' obse rver  o ù  s e  
situent les enjeux dans chaque système. Les 
critères d iscri minants entre le quarti le supé
rieur  et le reste de la popu lation ne sont pas 

TABLEAU 1 : SYSTÈMES IRRIGUÉS TOUS TYPES 

Tête Moyenne Queue 

Unité de Main d'Œuvre ( U . M .O. )  2,29 2,57 3 , 1 2  

S.A.U .  (hectares) 1 25 1 24 1 04 

- Surface Culture 9 1  89 73 

- Su rface Fourragère 32 34 31 

U.G .B .  (un ité de gros béta i l )  Totaux 76 65 57 

Total Produit 1 626 343 1 306 579 1 078 777 

Valeur Ajoutée 8 1 0  922 6 1 2  042 476 747 

E .B .E .  (excedent brut d'exploitat ion) 702 620 502 3 1 5  340 669 

Revenu Agricole 452 922 286 922 1 5 1 823 

E .B .E .  1 U . M.O.  307 1 56 1 95 761 1 09 305 

Revenu 1 U . M .O. 1 97 999 1 1 1  81 9 48 7 1 3  

Production Nette Fcs 1 Ha 12 576 1 0 1 48 9 972 

Charges de Structu res Fcs 1 Ha 5 509 5 1 55 5 9 1 9  

Frais d e  Mécanisation Fcs 1 Ha 2 49 1 2 1 37 1 883 

Capitaux Propres (Fcs) 1 293 299 1 1 36 933 687 784 

Prélèvements Cou rants 399 253 248 367 1 23 046 

Total Actif 2 3 1 1  647 2 076 379 1 754 763 

Taux d'endettement 45 % 46 % 62 % 

Surface Irriguée 61 42 33 
- Surface I rr iguée 1 S .A .U .  48 % 34 % 3 1 % 

- Culture I rr iguée 43 30 22 

- Fourragère I rr iguée 1 8  1 2  1 1  

Dont Surface fourragère i rriguée 30 % 29 % 33 % 

Débit (m31h) 1 09 79 62 

Matériel d' Irrigation ( Fcs) 491 980 413  702 404 220 

- Matériel Poste-Fixe 227 82 1 21 3 793 221 668 

- Matériel Su rface 264 1 59 1 99 909 1 82 551 
- Matériel d ' i rrigation (Fcs par ha i rr iguée) 8 065 9 850 1 2  250 

Charges d'Irrigation Fcs 1 Ha 2 054 2 425 2 880 

Débit m31h 1 Ha 1 , 1 6  1 , 77 2,40 

Matériel d ' l rrig . 1 Débit  (Fcslm31h) 4 5 1 3 4 7 1 3 4 362 
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ident iques d ' u n  système à l 'autre . En outre 
se lon le type de fonct ionnement les l i bertés 
ou les vo lontés de manœuvre ne sont pas 
l e s  m ê m e s .  F o rt d e  ce t te  a p p ro c h e ,  l e  
conse i l l e r  pou rra aborder  le  d ia logue avec 
l ' e x p l o i tant  e t  l ' u t i l i sat i o n  d e s  réfé ren ces 
avec efficacité. 

Evolution économique 
des exploitations 

N ot r e  i n t e n t i o n  s u r  l e s  t r o i s  a n n é es 
d 'étude,  es t  de su ivre l 'évo lut ion des carac
térist iques des explo itat ions sous l 'effet de la 
réfo rme de la PAC et de l ' évo l u t i on  de la 
gest ion de  l ' i rr igation .  Les out i ls présentés ci
dessous serv i ront  de  support à l ' étab l i sse
ment de trajectoi re .  

LES STRATÉGI ES FINANCI E R E S  

Principe de définition 
des stratégies financières 

Au de là d u  constat de la situation  écono
m ique des exploitations ,  au delà du su ivi des 
états successifs dans le temps, l 'observation 
des d i fférents comportements f inanciers des 
exp lo itants est un out i l  servant la prospec
t ive. 

Nous déf i n i ssons ic i  les  comporte ments 
f inanciers par l 'arbitrage effectué par l 'exploi
tant dans l 'u t i l i sation de son revenu  ( revenu 
d i s p o n i b l e ) . P ré l èveme nts p r ivés  ? Auto
f i nancement  d ' i nvest issements ? Rembour
sement d 'empru nts ? Consol idation  du fonds 
de rou lement ? 

Les arb i t rages f i nanc i e rs d i ffé ren t  d ' u n  
exploitant à l ' autre et su rtout i l s  peuvent être 
d i fférents même si le n iveau de revenu est 
ident ique .  

Nous  segme ntons la  popu lat io n  chaque 
année su r  ces arbitrages et nous observons 
les t rajectoi res de chaque explo itat ion dans 
les segments. 

Cet outi l  permet de  déterm ine r  un dyna
m i s m e  des exp lo i tants s u r  la pé r iode ,  de 
repérer les phases de  rupture avec le  rythme 
de cro is ière de  l 'exploitation .  

Nous avons déjà travai l lé  pou r  l 'observa
toi re économique su r  les deux années 1 991 
e t  1 9 9 2 .  Les t ra jec to i re s  s e r o n t  p l u s  
c o m p l èt e s ,  l ' a n  p r o c h a i n ,  l o rs q u e  n o u s  
d isposerons de  tro is années.  

Stratégie financière et évolution 

Le tableau 2 i l l ustre le caractère prospectif 
de l ' observat ion  des  arb i t rages  f i nanc iers .  
N o u s  avo n s  r e p r é s e n t é  t ro i s  g ro u p es 
d'exploitat ions en  cro is ière en  1 99 1 . 

Le premier est en crois ière d ite faib le ( le 
r e v e n u  d i s po n i b l e  e s t  f a i b l e  au r e g a rd 
d ' a u t r e s  e x p l o i t at i o n s  d e  l ' é c h a n t i l l o n  
(80 000 F ) .  Les prélèvements privés appro-



TABLEAU 2 :  
TABLEAU CROISÉ DES COMPORTEMENTS FINANCIER DES EXPLOITANTS 

comparaison 1 992 1 1 991 

LEUR POSITION EN 1991 

1 - Faible rég ime de croisière 

Peu d' i nvest issements 
Pré lèvements = Cash Flow 

Variat ion du  fonds de rou lement < 0 

2 - Régime de croisière normal 

avec peu de prélèvements 

Peu d ' i nvest issements 

Remboursements des empru nts faibles 
Cash Flow élevé 

3 - Régime de croisière normal 

avec Cash Flow é levé entièrement prélevé 

Peu d ' i nvest issements 

Remboursements faibles 

chent le  même montant, les i nvest issements 
et les remboursements sont peu é levés. Le 
f o n d s  de ro u l e m e n t  se d é g rade u n  p e u . 
L'année su ivante , 93 % d 'entre eux restent 
d a n s  u n e  s i t u at i o n  de c ro i s i è r e m a l g ré 
l ' amé l io rat ion  de résu l tat que  52 % d 'entre 
eux connaissent. 7 % seu lement i ntrodu isent 
une ru ptu re dans leur cro is ière .  

Le second groupe présente , en 1 99 1 , les 
mêmes montants d 'ut i l i sation du  revenu que 
ci-dessus .  La seu le  d i fférence est le n iveau 
de revenu d ispon ib le .  I l  est doub le .  Le fonds 
de rou lement ,  en  conséquence ,  progresse. 
L'années su ivante , 36 % d 'entre eux i ntrodu i 
sent  une  ruptu re dans le rég ime  de la croi
s ière de l 'explo itation .  

CE QU'ILS ONT FAIT EN 1992 

40 % Statu Quo 

32 % Aug mentent leur Cash Flow 

20 % Amél iorent leur croisière 

7 %  Aug mentent leurs investissements 

36 % I nvestissent 

1 8 %  Sont en rég i me de croisière ralentie 

45 % Amél iorent leur rég ime de croisière 

37 % Statu Quo 

33 % Statu Quo mais augmentent leur 
Cash Flow 

20 % Régressent (rég ime de crois ière en 
fo rte d iminut ion)  

7 %  I nvestissements 

Tro i s  ne c o m b i n e n t  q u e  d e s  p h ases  d e  
rég ime d e  crois ières (trajecto i res 1 ,  2 e t  4 ) ,  
trois autres intègrent au mo ins  une rupture 
de  rég i m e  de croi s i è re s u r  les d e u x  ans  
(trajecto i res 3 ,  5 et 6 ) .  

L' amb i t ion  de cette ana lyse  des t raj ec
toires est de confronter les dynamiques dans 
lesquel les s ' i nscrivent chacu n des types de 
fonctionnement. Le tableau 3 montre que les 
h u i t  types d ' i r r i guan ts  n e  son t  pas t o u s  
inscrits dans la même dynamique.  

Les pet i ts  i r r i gu ants  ( types 1 et 3 )  se  
retrouvent surtout en trajecto i re 1 e t  2 (peu 
d ' i nvestissements , faible cash f low au moins 
une année) . 

Mais ce n 'est pas une fatal ité du manque 
de résultat car dans les types 2 et 5 (petites 
st ructures éga lement )  se retro uvent  u n e  
majorité d'explo itat ion en phase de ruptu re 
( t raj ecto i re 3) au m i l i e u  d ' u n e  c ro i s i è re 
moyenne à faib le .  

D 'autres types, les lait iers i rr iguants et les 
céréal iers (types 6 et 7) se concentrent sur 

les traj ecto i res avec ruptu re : t rajecto i re 5 
( u n e  année de ruptu re dans une cro is ière 
é levée) et 6 (deux ru ptu res consécutives) . 

Ces résu ltats ne sont qu 'une ébauche qui  
la isse entrevo i r  les possib i l ités de seg menta
t ion de la populat ion d 'ag r icu lteu rs af i n  de 
connaître leurs alternatives : deux années de 
réfé rences ne suff isent pas à apprécier tota
l e m e nt cette d é m arche .  E l l e  sera aff i née  
avec l es  résu ltats 1 993 e t  1 994. 

STRATEG I ES FINANCIERES, 
I R RIGATION ET DEVENIR DES 
TER RITOI RES 

Les premiers travaux de cet observato i re 
économique ont permis de jeter les bases 
des ana lyses q u e  nous mènerons .  D ' u n e  
part ,  ut i l i se r  la  typo log ie  po u r  d i fférenc ie r  
no t re  reg ard su r  l es  réfé rences  écono
m i q u e s ,  rep lacer  l ' i r r i gat i o n  au  se in  des 
sys tè m e s  d ' e x p l o i t a t i o n  et  e n g a g e r  u n  
d ia logue fructueux avec les exploitants . 

D'autre part, mener une réf lexion prospec
tive sur  l ' aven i r  que forgent les explo itants 
pou r l eu r  exp lo i tati on  et le  terr i to i re où i l s  
vivent. 

U n e  r e p r é s e n t a t i o n  spat i a l e  ( p a r  
co m m u n e ,  canton e t  petite rég ion )  de ces 
comportements permet aussi de repérer les 
te r r i to i res  q u i  ne s o n t  pas le s i è g e  d e s  
m ê m e s a r b i t ra g e s  f i n a n c i e rs et  d o n c  
n 'auront pas l e  même deveni r. Par rapport à 
l ' i r r igation ,  au développement des explo ita
t ions la  prat iquant ou non ,  et aux concur
rences face à la ressou rce en un l ieu donné, 
cette connaissance des dynamiques locales 
est certa inement nécessai re. 

En ce la ,  cette démarche s ' i nscrit p le i ne
ment dans une po l i t ique d'aménagement du 
territo i re .  
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Le tro is ième g roupe enf in obtient en 1 99 1  
le  même reven u  d i spon ib l e  q u e  l e  g ro u pe 
précédent .  Mais le prof i l  d ' ut i l i sation est tout 
d i ffé rent .  C ' est un arb i t rage du rég i m e  de 
cro is ière stab le  où  les prélèvements privés 
sont du  n iveau du reven u .  C'est en que lque 
s o rte  l a  s t ructu re d ' a rb i t rage d u  p re m i e r  
groupe,  un  n iveau a u  dessus .  L a  stab i l ité d u  
rég i m e  de cro i s i è re est i l l ustrée par l 'a rb i 
trage de l 'année su ivante où  l à  auss i ,  7 % 
s e u l e m e nt des exp lo i tants déc ident  d ' u n e  
phase de croissance. 

TABLEAU 3 :  

Nous arrêterons là une  description  q u i ,  en  
neuf comportements de  l ' année 1 99 1 , offre 
une d i fférenciat ion des deven i rs des explo i
tat ions de l 'échanti l l on .  

En· s imp le  constat annue l ,  ce t  out i l  nous 
d o n n e  dé jà  u n e  v i s i o n  d y n a m i q u e  d ' u n e  
popu lat ion .  

Trajectoires financières 
et type d'exploitation 

Les trajecto i res f i nanc ières sont déf i n i es 
par la success ion ,  su r  trois ans ,  des natures 
d ' arb i t rage des exp lo i tants . A part i r  d e  la 
con naissance de deux années nous avons 
d éjà  amorcé la  démarche à t i tre de  ga lop 
d ' essa i . S i x  trajecto i res ont  été rete n u e s .  
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TRAJ ECTOIRES PAR TYPE D E  SYSTÈME IRRIGU É 

TYPE TRAJ. 1 TRAJ. 2 TRAJ. 3 TRAJ. 4 TRAJ. 5 

1 50 50 0 0 0 
2 0 25 50 0 0 
3 33 33 0 0 33 
4 0 8 0 38 31 
5 33 0 67 0 0 
6 0 33 0 22 22 
7 0 9 0 1 8  73 
8 0 1 00 0 0 0 

I R R IGANT 7 20 9 20 33 

Les types (1 , 2, etc.) correspondent à des groupes d'exploitations s imi la ires. 
Trajectoires : voir explication dans le texte. 

· 
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TRAJ. 6 

0 
25 
0 

23 
0 

22 
0 
0 

1 3  

TOTAL 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 


