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Préambule

Jean-Pierre Jouët
Président du CPA

Le CPA est une association qui a aujourd'hui trente ans. Même si son âge n'a
rien d'exceptionnel, si son histoire est riche dans le développement de
I'utilisation des plastiques dans l'agriculture, son originalité réside dans le
rapprochement en son sein de professions assez diverses, mais qui ont un
but commun : développer des produits et des techniques, voire des concepts,
afin d'améliorer les résultats agronomiques, économiques, sanitaires et
environnementaux des productions, ainsi que le confort dans le travail des
exploitants.

Les adhérents du CPA sont des producteurs de résines, des transformateurs
de plastique, des distributeurs spécialisés (coopératives agricoles,
négociants), des filateurs qui financent le Comité pour accomplir ses missions
et démarches. Collaborent aussi étroitement avec le CPA des membres
associés tels que les organismes de recherche (lNRA, Cemagref), les instituts
techniques (CNlH, CTIFL), les stations d'expérimentations.

A l'approche de l'an 2000, le CPA doit plus que jamais continuer son æuvre
dans les productions végétales et animales, la protection des cultures,
l'hydraulique agricole et, bien entendu, dans la résolution de ceftains
problèmes environnementaux.

Le CPA est un espace oùr peuvent communiquer I'industrie et I'agriculture, et
qui bénéficie de nombreuses relations au niveau international.

Dans une période difficile sur le plan économique, on peut comprendre qu'il
convient de serrer chaque budget. C'est ce que s'emploie à faire le CPA, tout
en conservant son efficacité. Les journées de Blois en sont d'ailleurs un
exemple concret.

Dans le domaine de la plasticulture, le CPA n'a pas d'équivalent. ll lui faut
donc continuer, ce qui nécessite d'être plus que jamais soutenu par les
industriels et les distributeurs spécialisés qui veulent que le développement de
nos métiers perdure.
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Introduction

Parce que réunissant chaque année une centaine de partenaires au cæur de la
filière des plastiques pour l'horticulture et le maraîchage, la commission
«Cultures abritées» du Comité des Plastiques en Agriculture est le lieu, pendant
trois journées, de débats et d'échanges soutenus, tant sur les problèmes les plus
intenses du moment, que sur les voies nouvelles que prend l'innovation dans le
domaine.

Les communications présentées aux Journées de Blois en 1995 sont le reflet de
cet équilibre «problèmes à résoudre» / «perspectives offertes par l'innovatio»>.

La pression environnementale que la filière supporte ne fait que s'accroître : les

expé-riences de gestion du devenir des plastiques usagés se multiplient, avec des

résultats techniques et économiques variables qui ne permettent pas encore de

tirer des enseignements généraux. Trois expériences sont présentées ici : deux
en France et une en Espagne. Elles amènent des éléments nouveaux qui restent à
interpréter pour d'autres types de situations. On notera la très complète
présentation de la problématique technique de l'incinération des plastiques en
usines pour ordures ménagères, et le bilan des actions menées en France pour la
récupération des emballages de produits phytosanitaires.

Du côté de l'efEervescence permanente des acteurs de la filière pour créer et
innover dans l'usage des plastiques pour l'agriculture, le kaléidoscope est plus
que jamais dense et coloré . de la culture des champignons à celles de l'asperge,
de la fraise ou du melon, de la solarisation aux applications de films fluorescents
ou perforés, les exposés, débats et visites ont amené leur cortège de conflits de
points de vue ou d'unanimités, partiellement reflétés dans les communications
écrites du présent document.

Ils sont l'expression du dynamisme des acteurs techniques et commerciaux de
cette filière, qui ont la chance de pouvoir de longue date confronter leurs
intérêts et s'enrichir au sein de ces journées annuelles, grâce à la variété des
profils et à la fidélité des participants.

Francis Sévila

d u C o m i t é cl e s P I a s t i q u e rt r' ;',;:;,ï;l;::
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La revalorisation
des plastiques agricoles :

quelles solutions pratiques ?
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Les plastiques et la culture
du champignon de couche

(Agaricus bisporus)

Régis Védie

Directeur de la station expérimentale
du Centre technique du champignon

Données économiques sur le champignon de Paris

En 1992,la production mondiale du champignon de couche (Agaricus bisporus) est
évaluée à 1,631 millions de tonnes de pieds coupés. La France, avec une production
voisine de 182 000 tonnes, se situe au 4"*" rang mondial (figure nol), devancée par les
Etats-Urus, la Chine et les Pays-Bas. On notera en particulier la croissance régulière et
importante de la production hollandaise ces dix dermères années (figure n"2). La
production polonaise, après une période de forte croissance, a vu ses volumes régresser
sigruficativement au cours des dermères années.

Figure I : Production mondiale de champignons de couche
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Figure 2 : Progression comparée de la productior française, hollandaise et polonaise

Le secteur de I'appertisation représente le premrer débouché de la production française
avec près des deux tiers de la production arnsi onentée (figure no3). La vente en frais,
avec25 %o du tonnage produit, occupe la seconde destrnation de notre production.

Dans le secteur «autres transformations» (12 'Â dela production), le surgelé constitue le
pool principal. Ce mode de transformation a connu un taux de croissance très important
dans les arurées 80.

Une part rmportante des fabrications françaises de champignons appertisés est exportée

au sern de la CEE avec, notannment, l'Allemagne qui demeure le principal client de la
France (figure n'4).
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Figure no 3 : Destination de la production française

Figure no4: Fabrication et échanges de champignons appertisés
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Films plastiques et techniques de production

Les plastiques trouvent en production de champignon de couche deux principalcs

utilisations :

o l'une se situe au niveau du conditionnement du compost. après son onsemencemcnt.

o I'autre intenrent plus tard dans le c1,cle de culture. au niveau de la fructification.

Plastiques et cond itionnement

Après une longue période de préparation des matières premières (paille, fumier de

cheval...) par fermentation aérobie, le compost est ensernencé puis conditionné. Deux
modes sont essentiel-lement utilisés aujourd'hui en France :

- le sac plastique.

- le bac ou container.

o Le sac plastique

La culture en sacs plastiques a longtemps représenté un mode de production très

répandu en France, En effet. avec un développement très significatif dans les années

l970,la production de champignon de couche issue de culture en sacs a voisiné les 60

%o dela production française. A la fin des années 80, une baisse sensible est apparue et,

aujourd'hui, la production issue de sacs ne représente plus que 20-25 %o de la
production.

Les raisons de ce développement dans les années 70 étaient :

- une bonne adaptatron de I'outil à la culture en galenes souterraines (occupation du

sol).

- un niveau d'rnvestissement faible pour démarrer une production

Cependant, au3ourd'hui, l'exigence de cette techruque en maind'ceuvre. les contraintes
techniques rencontrées en cave, ont orienté les prortrui:teirTs vers d'autres modes de

production faisant appel à la mécanisation

* Caractéristiques :
- en polyéthylène basse densité ;

- incolore ;

- non perforé :

- épaisseur : 70 à 80 pm:
- hauteur : 70 cm :

- pérunètre: I m96:
- surface . environ 0.32m2 .

- poids : environ 106 g :

- quantité de compost ensemencé/sac : environ 30 à 33 kg
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+ Tonnage de champignons produit en 1993 : environ 215 000 tonnes
soit 50 000 tonnos/production sac :

- équivalcnt à 7 millions dc sacs/an ;

- soit environ 750 tonnes dc plastiqucs.

o Le bac ou container

Historiquement, il s'agissait de la caisse bois, dont le fond à claires-voies permettait une
aération suffisante pour terminer la fermentation aérobie dans la caisse bois.

Les possibilités offertes par la fermentation du compost en masse, la volonté
d'accroître la quantité de compost/m2 ainsi que I'obligation de réduire I'incidence de la
main-d'ceuwe, ont amené nombre de producteurs à s'orienter, le plus souvent
collectivement, vers une production dite «en container», le plus fréquemment de nature
métallique.

La conception de ces grands contenants métalliques (mais parfois bois) nécessite
l'utilisation d'un film plastique au moment du remplissage du bac avec le compost
ensemencé, toutes ces opérations étant automatisées sur des lignes de remplissage.

Aujourd'hui, environ 75 oÂ de la production française sont ainsr réalisés

Pl asti q ues ef f ru ctiti c ati o n

La fructification du champignon de couche est conditionnée par un ensemble de
paramètres : physico-chimiques. microbiologiques et climatiques.

+ Caractéristiques:
- en polyéthylène basse densité ;

- u:colore;
- micro et macroperforé (diamètre 6 mm) ;

- disposition des macroperforations 50 mm x 30 mm :

- épaisseur 25 pm ;

- largeur (souvent environ 1,80) --> à vérifier.

> Tonnage de champignons produit en 1993 : environ 215 000 tonnes
soit 165 000 tonnes/production bac :

équivalent à l,l million de bacs/an ;

soit environ 300 tonnes de plastiques/fond du contarner ;

+ 150 - 200 tonnes pour la fructification.

l5



Les facteurs chmatiques (température. humidité relativc. gaz carbonique) doivont êtrc
pilotés de façon précise. ce qui n'est pas toujours chose facile dans le contcxtc dc la
culture en galenes souterraines.
La possibilité de réaliser une Induction Contrôlée de la Fructification (ICF) permct
pourtant un pilotage intéressant de la récolte tant au niveau de la cinétique dc
production que de la programmation de la venue de la récolte par exemple.

Compte tenu des contraintes liées à la cave, il nous faut trouver des artifices simples
pour optrmrser et gérer au mieux la production.
L'utilisation d'un film polyéthylène sur la terre dite de gobetage constitue un outil
srmple pour améliorer la gestion de sa production. Le film est pratiquement identique à

celui utilisé dans le fond des containers, seul le nombre de perforations peut changer (50
mm x 50 mm par exemple).

Les expénmentations conduites par le Centre technique du champignon ont montré que
pendant sa pénode d'application (environ 7-9 jours), le film modifiait les

caracténstiques chmatiques au-dessus de la terre de gobetage avec, principalement, une

action sur le COz (concentration du COz entre le film et la terre de gobetage).

Les effets rnduits sur la récolte sont rntéressants

- amélioration de la production (figure n"5),

kgÆ
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- unc prcmièrc vaguc dc production (1"'" voléc plus conccntréc) -+ rntérêt pour une
cueillc mécanique.

- programmation plus précisc du début dc la récoltc

Cette technique est aujourd'hui largement utilisée par les producteurs français-
notamment pour les productions de champignon à destination de la conserve.

Conclusion

L'utrlisation des plastiques dans la filière de production du champignon de couche se

fart donc à deux niveaux :

- au niveau du conditionnement du compost, soit par conditionnsment drrect du
compost ensemencé dans un sac plastique, soit par conditionnement du compost
ensemencé dans un container au fond duquel est placé un film polyéthylène ;

- au niveau de la pré-fructification avec le placement d'un film sur la terre de gobetage
pendant une durée de 8 à 9 jours, permettant ainsi d'améliorer différents paramètres de
la production.
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Valorisation énergétiq ue
des plastiques agricoles usagés

dans le cadre d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères

(uroM)

Considérations techniques et économiques
Contraintes

Coût de la destruction en usine

Lucien Parrot

Vice-Président du SITRU
78420 Carrières s/Seine

Préambule

L'élimination des déchets plastiques agricoles (DPA), usagés et souillés. doit être
résolue avarî2002, pour respecter la législation sur la protection de I'enüronnement et
les décharges.

Si certarnes condrtions financières sont acceptées par la profession. il est possible
d'incrnérer ce tlpe de déchets grossièrement nettoyé avec les ordures ménagères (OM)
Celles-ci contiennent 7 à l0 % (en poids) de plastiques d'emballage. et on peut élever ce

taux jusqu'à 20 %o comme on le fart déjà avec les apports de déchets hospitaliers ou les

DIB. dans certaines usines.

Cependant, des précautions sont indispensables pour protéger les grilles et les

réfractaires du foyer contre la surchauffe qui peut en résulter.

La combustion de produits à forte teneur en matières volatiles corrrme les plastiques 'est
diffrcile dans les fours classiques à grille et peut être rendue plus régulière avec des

fours oscillants ou rotatifs.
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A : Principaux types de fours d'UIOM
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Les schémas des fours les plus courants sont indiqués sur le plan A.

Après la collecte, les OM sont déversées (6 à 7 t à chaque voyage) dans la fosse de

réception. Les OM sont reprises par un grapprn de I à 1,5 t pour charger la goulotte
d'ahmentation du four. Les séquences sont prévues pour étaler les prises dans la fosse et

obtenir ainsi un mélange des déchets.

Des poussoirs à cadence variable (figures) chargent la grille nol (dite de sechage). Cette
cadence est commandée par la régulation de combustion, qui fonctionne bien si le PCI
ne varie pas trop (120 % maxr)

Le temps de séjour dans un four doit être de 40 minutes environ.

Conditions nécessaires
pour Ia combustion des déchets

On doit respecter : 150 à 200 % d'excès d'air,
850 à 950 "C dans le foyer,

deux secondes de temps de séjour à 850 " pour détruire les HC et

les odeurs,
5 % d'imbrûlés maximum dans les mâchefers.

Pour être bien mélangés avec les OM et éüter I'hétérogénéité nuisible, les DPA dewont
être préalablement déchiquetés, puis répartis dans la fosse de réception.
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La régulation de la combustion devra s'adaptcr aur variations du PCI. qui scront
inévitables.

Par exemple :

un PEbd contenant 50 % de stériles augmentera le PCI du mélange à :

0.13x5500 )
l Z +S-s kcalÂig

0.87x2000 )

Cela signifie qu'à puissance thermique constante (cas d'une UIOM saturée), on brûlera
23 oÂ d'OM en moins.

Si la région est touristique. le stockage des DPA pendant la saison permettra de

marntemr une allure de marche normale pendant l'intersaison ; on pourra ainsi éviter
I'arrêt des fours qui coûte cher en usure, corrosion et combustible d'appoint.

La destruction du PVC. qui apporte 53 % de son poids en chlore, entraîne une
surconsommation de neutralisation (chaux ou soude). I t de chaux = 550 F (HT)
L'argile et le sable apportés par le flilm souillé vont se répartir dans les mâchefers (coût
d'éhmination : 60 F/t) et les cendres volantes chlorées (coût : I 500 F/t).
L'exploitant va vénfier si les entraînements d'argile ne se reportent pas tous vers le 2"
poste. qui est le plus coûteux.

Les métaux lourds, utilisés en additifs de stabilisation, peuvent être retenus ù 99 oÂ dans
un filtre à manches. Les oxydes métalliques subhmés à I 000"C sont hydrophobes et le
cadmium dosé dans les fumées épurées ne doit pas dépasser 0,1 mÿm3 N.

Récupération de la chaleur dégagée par ces
déchets

On utilise des chaudières à faible rendement (75 %) pour hmrter I'encrassement. La
vapeur produite peut servir à produire uruquement de lélectricité avec un
turboalternateur (TA) à condensation - ou l'électricité pour I'autoconsommation et
I'excédent vers un réseau de chaleur, avec un TA à contre pression (c'est la
cogénération).

Les deux solutions sont réalisées, mais la deuxième exige que I'UIOM ne soit pas
éloignée de plus de deux à trois kilomètres de la cité HLM (lycée - piscrne - tertiaire).

Les schémas Bl. B2 représentent le principe de ces installations, qui ne peuvent être
envisagées en-dessous de 8 t/h, soit 65 000 t/an.
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La vcntc dc chalcur pour lo chauffagc urbarn ost un complémcnt financrer tcmporalre
pcndant 3 000 h/an. ct lc coût d'un réscau de distributron est tres élevé et peut donner
dcs tcmps dc rctour supéncurs à quinze ans.

Lc tablcau suivant indique lcs gains procurés par la vcnte dc l'énergre dégagée après
auto-consommation do I'usinc

Discussion des résultats

A Carrières s/Seine. le coût de I'incineratron est de

285 Flt exploitation
150 F/t investissement
43s Ftt (TTC)

La chaleur vendue minore ie coût de 30 F/t. L'électricité vendue est négligeable (car le

TA est insuffisant : I 000 kW seulement pour 125 000 t en OM)

Un exploitant désireux d'augmenter sa capacité d'incrnération proposera pour des DPA
un coût de : 435 x 1,25 x 1,3 = 700 F/t mrnimum. minoré de 84 - 17 = 67 Flt.
si I'usrne est équipée avec un TA à condensation.

Bilans énergétiques comparés, correspondant à 1 t de déchets incinérés

PCI
du mélange

kcaUkg

A

104 %
OM classiques

2 000

B

OM 8'7 o/o

DPA 13 %
2 455

C

OM 87 o/o

DPA 13 %
2 455

Poids de vapeur Ut OM
2281240"C

Turbo alternateur (TA)
Pressions amonÿaval

2.r50

Contre-pression
2214 bars abs.

Â Enthalpie kcal

kWh produits/t
TA(R=7s%)
Autoconsommation

Disponible pou EDF

686-615=71

133

-63

kwh 70

2,576

Contre-pression
22/4 bars

686-615=71

t64

-64

100

) \16

Condensation
2210,025

686-501=185

415

-65

350

Chalew vendue au réseau
- 10 % pertes

0eau=l00oC 1B kwh 912 912 0

Prix de vente
Electricité
Chaleur

Flt
0,24x70 = 16,80 F
0,30 x 912 =2'73,6AF

24
2't3,60

84

0

2i



Remarques :

l/ La chaleur est vendue seulement six mois. soit 2 800 h/an à 100 % - 0.30 F/kWh

2l L'électricité est vendue 7 500 h/an à 0.24 FlkWh et. pour le reste, acheté pour
I260Wan à 0.35 F.

3/ Les investissements sont :

- pour un TA à contre pression de 2,4 MW : 12 MF TTC ;

- pour un TA à contre pression de 5,7 MW : 30 MF TIC.

4l I-e réseau de chaleur, avec sa chauffene de secours, coûte 37 MF.
Le temps de retour, avec un amortissement sur 15 ans, varie de 5 à 7 ans

5/ La solution la plus rationnelle consiste à produire seulement l'électricité, avec un four
de l0 t/h minimum.

6/ B et C supposent une réduction du tonnage OM de 20 %o pour éüter la surcharge de

la chaudière, soit : 2000 : 0,81.
2455

La negociation se fera sur une base de 600 F/t (TTC), pour compenser les risques

encourus par le PCI élevé et les cendres produites (sable venant du DPA).

C'est finalement un ordre de grandeur du prix à payer pour éliminer les déchets

agricoles.

L'association des chambres d'industrie et d'agriculture, au sern des Syndicats inter-
cornmunaux (SIVOM) pourra permettre d'investir avartt 2002, dans des installations
perfonnantes adaptees à chaque plan départemental d'élimination des déchets.

Ces documents devant être établis et figés mi-96; c'est, dès maintenant, qu'il faut
enüsager les solutions avec les DRIRE et le DDE responsables.
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PIC AGRI : pour une campagne
propfê, protégeons l'homme

et son environnement

Dominique Bouvier

Que faire des produits phytosanitaires non
utilisés ou périmés ?

Le développement de I'agnculture s'est accompagné depuis plusieurs années d'une
utilisation croissante de produits phytosanitaires. Ceci a permis d'obtenir des produits
agncoles et ahmen-taires dans de bonnes conditions techniques et économiques.

Les évolutions scientifiques font que certarnes matières actives n'ont aujourd'hui plus
d'utilité dans le cadre des pratiques culturales actuelles. De même, ces produits peuvent
être détériorés du fait d'un mauvais stockage, ou devenus non identifiables.

De ce fait, le stock résiduel de produits périmés ou non utilisables, estimé à 8 000
tonnes sur notre terntoire national, apparût dangereux pour la santé des exploitants et

de leurs familles, et pour I'enüronnement.

La loi du 15 juillet 1975 relative à l'éhmination des déchets fait obligation à toute
personne qui détient des déchets d'en assurer l'éhmrnation sans créer de nuisance.

Jusqu'à présent, I'article 9 de I'arrêté du 25 fevner 1975 (en cours de modification)
exrge des exploitants qu'ils enfouissent les reliquats de produits à plus de 30 cm de
profondeur, lorn, bien sûr. de toute source d'eau et d'incinérer les emballages vides. Ceci
est réalisé dans la majorité des cas. Mais quand le volume de produits périmés deüent
plus important, cette législation connaît rapidement ses limrtes. Cette srtuation peut
provoquer des pratiques dangereuses : abandon d'emballages, brûlage sans précaution,
mise en décharge publique ou sauvage, stockage des surplus de produits dans les locaux
ouverts, voire en plein vent.

Ceci peut entraîner des intoxications chez I'homme et les ammaux. et des nsques de

pollution pour I'environnement. C'est pourquoi, il vaut mieux une destruction collective
et raisonnée qui permette :
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- de supprimer les risques de contamination accidentelle.

- d'éhmrner ces produits nocifs selon les nonnes réglementaires actuelles.

de contnbuer à la protection de I'environnement du milieu rural par une action
concrète à caractère educatifet social.

Une solution collective et raisonnée est possible

Plusieurs départements ont déjà orgamsé avec succès des opérations de collecte de ces

produits avec le concours de la Profession agncole, la participation d'organismes
publics et des collec-tivités locales. Selon la nature des matières actives, un retraitement
a pu être organisé en collaboration avec des industriels (stockage longue durée,
incinération, etc.).

Pourquoi PIC Agri ?

La multiplication des uritiatives locales a favorisé la création en l99l d'une structure
rnter-professionnelle qui, au plan national, a pour vocation de promouvoir des

opérations de collecte et d'éhmrnation d'anciens produits.

L'association PIC Agn est née d'une volonte commune des industnels et des

organisations professionnelles agricoles désireux d'encourager et de coordonner les

initiatives de ce ÿpe sur l'ensemble du temtoire.

A cette fin, PIC Agri apporte aux opérateurs

- une aide financière consacrée à la destruction des matières actives (le coût moyen de

retraitement est d'enüron 13 000 F par tonne, mais de 20 000 F par tonne pour des

produits contenant du mercure), les opérations de collecte et de communication restant à
la charge des opérateurs départementaux ;

- une aide technique

- en remettant aux organisateurs un guide pratique sur les drfférentes phases des

opérations et des précautions à prendre,

- en remettant aux maîtres d'æuwe un caluer des charges qui rappelle les

réglementations applicables à ce t).?e d'opérations (installations classées, transport de

matières dangereuses, déchets, stockage, protection des travailleurs. . . ).
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Les démarches à entreprendre auprès de PIC Agri

Les organisateurs d'une opération dc récupération de produits phytosanitaires périmés
ou non utilisés sont invités à adresscr à PIC Agri une étude de faisabilité comprenant
une analyse de I'environnement socio{conomique, la recherche des traitements
adéquats, les éléments essentiels de I'organisation concrète de I'opération, un plan de
financement.

Ce dossier est examrné par un groupe technique réuni au sern de PIC Agri. qui décide
de l'appui à apporter.
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Solarisation

Une technique en expansion
dans les Pyrénées-Orientales

Rapporteur du groupe de travail : Jacques Lagier

Expérimentée depuis plusieurs années dans les Pyrénées-Orientales, la désinfection
solaire des sols a quiué en l994le stade expénmental pour auerndre celui de la pré-
wlgarisation.

De nombreux travaux ont, en effet, montré aux producteurs de salades de plein champ
et d'abn I'efficacité de la solansation. Les températures qui, sous le sol paillé,
dépassent 45oC, restrei-gnent I'action des agents responsables des poumtures du collet
de la plante (Sclerotinia, Rhizoctonia...), du ürus du Big Vein et des taches orangees
arnsi que la plupart des adventices des sols maraîchers.

Les réglementations européennes et le coût de la désinfection clumrque suscitent
I'attention des utilisateurs potentiels de cette techruque.

1(X) hectares solarisés en Roussillon

Tel était l'objectif d'une premrère action de vulgansation à grande échelle engagée au
cours de l'été 1994 dans le département des Pyrénées-Onentales et auernt avec le
concours financier de la section salade du CEAFLLR .

Objectifs

A I'initiative "d'Agri Phyto", un groupe de travail constrtué de techniciens du
département (Chambre d'agriculture 66, CIVAM BIO, Coopérative Centrale d'achat 66.
Comrté économrque Languedoc-Roussillon, INRA, SICA Centrex, Université) s'est
assigné la tâche d'encadrer cette opération par :

- La sensibilisation des producteurs à cette technique en présentant des résultats
d'essais (performances et limites, procédures,...) lors de réunions d'rnformation ou par le
truchement d'articles parus dans la presse agncole locale...
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- L'élaboration d'une Jiche technique qui détaille la chronologie dcs opérations à

mettre en æuvre pour obtenir une effrcacité optimale : la préparation du sol. avant ct

après la solansation (structure, humidité....), le §pe de matériau plastique à utiliser
(durabilité. épaisseur...). les conditions techniques de pose (manuelle, mécanique...), la
période et la durée d'application (en fonction des conditions moyennes d'ensoleillement
estival en Roussillon et du calendrier de production envisagé) y sont détaillés.

- Le suivi technique sur le terrain, accompagné par le prélèvement d'échantillons de

terre (avant et après la solarisation) pour contrôler la capacité de biodégradation des

pesticides dans le sol et sa teneur en nitrates, afin notamment d'aider le producteur dans

l'établissement d'un "plan de fumure".

- L'incitation et l'organisation de la récupération des films dans les meilleures

conditions possibles. A cet effet, sept polnts de dépôt ont été mis à la disposition des

maraîchers par la "Centrale d'achat", puis les conteneurs liwés à un recupérateur de

matériaux.

- L'analyse de toutes les observations échangées pour extraire un maximum
d'informations utiles à l'établissement des axes d'expérimentations pour 1995.

Premier bilan

- L'impaa sur les maraîchers : il a dépassé les espérances du groupe de travail
puisque près de 120 hectares (2/3 serres et abns, 1/3 plein champ) ont été solarisés

entre juin et sepæmbre 1994.

- Les effas de la solarisation : ils sont apparus dès les premrères plantations de

salades avec une très forte réduction du nombre d'adventices. Le bilan de I'efficacité de

la solarisation sur les agents pathogènes n'est pas terminé ; toutefois, les premrers

résultats sont encourageants.

- Les conditions climatiques : particulièrement favorables durant l'étÊ 1994, elles ont
contribué aux succès de la technique mais n'ont pas permis de mettre en évidence les

erreurs commrses par certalns producteurs (sols incorrectement préparés,

rnsuffisamment pourvus d'eau, durée trop courte de solarisation, etc.). Ces aspects

techniques essentiels doivent être rappelés pour éviter des déboires lors d'étés moins
cléments.

- Le devenir des plastiques après solarîsation : un résultat en "demi-teinte" a été

enregistré :
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- oxcollont pour lcs tonnagcs collectés puisquc, dans leur grande malorité. les
utilisatcurs ont déposé lcs films usagés dans les contcneurs mis à leur disposition.
faisant ainsi prcuvc d'unc attitudc rcsponsable face aux problèmes environnementaux:

- mauvais en ce qui concernc l'état des bâchcs plastrques. très souvent souillées par des

excès de terre et d'eau, et fort mal conditionnécs (mauvais pliages) Cette situation a
posé de grosses difiicultés à I'entreprise de récupération (blocages de la presse).

Perspectives

Elles sont encourageantes puisque de nombreux agriculteurs vont, dès l'été prochain,
soit étendre la solarisation à d'autres parcelles de leur exploitation, soit l'utiliser pour Ia
première fois.

Les efforts de recherche et d'expérrmentation vont être poursuivis avec un ryttune
soutenu pour apporter une réponse plus précise aux questions posées .

- comparaison de la solansation à une solarisation combinée (clumrque, mrcro-
organisme), pour améliorer I'efficience sur les parasites et les adventices :

- observation et étude de l'évolution des nitrates dans les sols solansés .

- aspects techniques relatifs à la mise en place du filrn (humidité du sol, pose

mécaruque, période optimale de la joumée...) et aux interventions pour faciliter sa tenue
(résistance au vent par I'utilisation de I'aspersion....). Recensement des procédés

disponibles pour retirer mécamauement les déchets plastiques, avec possibilité de

recyclage.

Dès que des reponses précises seront apportées à ces drfférentes questions, nous
pourrons affirmer que la solansation, techmque respectueuse de I'environnement. est

bien une alternative à la désinfection chrmique des sols.
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Collecte et recyclage
des plastiques agricoles usagés

en Périgord central

Bernard Plantevin

Description synthétique de la proposition

La culture de la fraise est fortement développée au centre du département et,

principalement, dans les cantons de Vergt, Villamblard et Sarnt Pierre de Chignac.

Cette petite région du Périgord central regroupe plus de 70 % des exploitations
fraisicoles (plus de 600) et plus de 70 %o de la surface fraise en Dordogne.

La présente proposition consiste à élaborer une methode pour récupérer et collecter les

plastiques agricoles usagés, en vue de leur recyclage ou de leur élimrnation.

Cette démarche est entreprise par un groupe de fraisiculteurs en relation avec les

services de la Chambre d'Agriculture et du Conseil général de la Dordogne.

Deux grandes idées fortes motivent cette démarche:

o Prise en compte du respect de l'environnement,
o Souci de I'image de marque des agriculteurs et du Département.

Deux objectifs à atteindre :

o Anticiper la législation à venir et proposer une soluûon praüque au problème des
plastiques,

o Se regrouper pour mener cette acton impossible à gérer indrüduellement.
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Description détaillée de la proposition

Objectif général

La fraisiculture en Dordogne représente I 030 ha (source CEAFLA Comrte
économique agricole des fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charente (ALC) et
génère I'utilisation de I'ordre de I 500 tonnes de plastique par :ur.

L'objectif de ce projet est de récupérer à terme (délai trois ans) 50 % des volumes de

plastique utilisé sur la région fraisicole du Périgord Central.

Zone concernée

Le Pénigod dans I'Europe
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Actions envisagées

Lo projct a émcrgé sur le sectcur concerné dans un souci de préserver I'environnement et
dc trouver uno solution pratique à la collectc ct au recyclagc dcs plastiques agricoles
usagés.

Comment faire pour emporter I'adhésion des partenaires concernés, et notamment des

fraisi-culteurs ?

Au moins, quatre conditions sont nécessaires :

* Prévoir des objectifs précis et réalisables dans le temps avec les moyens dont on
dispose, concevoir et mettre en place, d'ici trois ans, une opération pour collecter 50 %o

des plastiques de couverture en vue de les recycler.

* Recenser tous les acteurs, tenir compte de leurs diffërences et de leurs contraintes.

x Leur préciser les raisons : anticiper sur la législation à verur. se regrouper pour
mener cette action impossible à gérer individuellement.

* Collecter les plastiques en lue de leur recyclage.

Un certain nombre de contraintes sont à respecter :

* La collecte doit être réalisée au moment où les agriculteurs enlèvent leur plastique de

couverture (contrarnte ternps), directement de la parcelle au lieu de collecte en une seule
fois.

* La distance de la parcelle au lieu de collecte ne doit pas excéder l0 km.

* Cette opération ne doit pas générer d'autres frais que le coût et le temps de transport.

+ Le dépôt doit être temporaire et gardé dans le cas de collecte sous la responsabilité
communale.

* Pour les recycleurs, les plastiques seront triés selon un cahier des charges défim
(PVC/PE, le moins sale possible).

* Une cartographie du temtoire est réalisée d'après les surfaces fraises déclarées à la
MSA (Mutualité Sociale Agricole).
* A partir de cette approche territoriale, il apparaît nettement que selon la densité
potentielle des plastiques, le volume à gérer varie de I à 10, suivant les communes. Il
faudra donc adapter les points de collecte en conséquence.

Ces points de collecte pourront être de nature différentes :

* Privés, dans le cas où trois ou quatre agriculteurs se regroupent ou si une structure
d'approvisionnement veut apporter un service à ses clients, en ouwant un dépôt de
plasique usagé, en espérant bien un impact commercial.
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* Collectifs. dans le cas où une corrrmunc crée un dépôt tcmporairc ou sr la déchcttcric
gérée par le SICTOM (Slndicat Inter Communal de Traitemcnt des Ordurcs
Ménagères) est d'accord pour être un point de collecte.

La pnse en compte de ces drftrents "points de vue" démontre la complexité de la réalité
et la pertr-nence des solutions envisagées par telle ou telle catégorie d'acteurs, à

condition que ces solutions soient agencées dans un projet global et non uniquement
sectoriel (voir schéma de collecte page 48).

La concertation préalable autour de ce projet se fait de plusieurs façons :

* En partant d'abord des fraisiculteurs et leurs contraintes, car ce sont eux qui feront ou

non la réussite de I'opération selon leur niveau d'adhésion.

* En rncluant les maines. qui peuvent avoir un double rôle incitatif auprès de leurs
administrés, et de mise en place d'un lieu de collecte temporaire.

* En élargissant aux structures d'approvisionnement, qui peuvent y trouver leur compte,

au moins pour ceux qui urnovent en la matière.

* En urtégrant le recycleur, pour qui le gisement de plastique est une ressource à

condition qu'il corresponde à un cahier des charges (tn - salissure...).

En théorie, Ie projet est opérationnel dans la mesure où il est, aujourd'hui, validé
par I'ensemble des acteurs.

En pratique, il est indispensable de le tester en s'appuyant sur une petite zone
quatre communes et un dépôt privé.

Si Ie test s'avère positif, il pourra être étendu à I'ensemble de la zone.

Phase test prévue en 1995

Calendrier

Avril 1995:
Aménagement de quatre dépôts communaux à titre expérimental

- terrassement-
- clôture,
- orgamsation.

38



Juillet 1995 :

Déclcnchemcnt dc la collectc afin dc s'assurcr quc ccla est possible
Testcr lc fonctionnemcnt en grandcur naturc ; organiser lcs problèmes d'apports, de tris.
dc période de collecte.
Tester la logistique du chargcmcnt (vrac/container) et du transport
Avoir une approche réelle du coût.

Juillet 1996:
Transposer ce test à l'échelon plus grand (département) en s'associant au schéma
départe-mental des déchetteries.
Le rôle des agriculteurs étant de gérer les dépôts locaux et le transport des plastiques
vers la déchetterie.
La déchetterie étant un lieu de transit regroupant la collecte des dépôts locaux et
acheminant les plastiques récoltés vers les débouchés industriels.

Evaluation par le demandeur

Le projet présenté sera conduit à titre expénmental dès 1995

Chaque phase fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation

Deux critères simples d'évaluation sont retenus :

- Nombre de tonnes de plastique collectées avec :

un objectiffort : 300 T par an,

un objectif mini : 150 T par an,

une prévrsion de : 200 T, base de notre projet

- Nombre d'agriculteurs ayant adhéré au projet :

un objectiffort . 100,

un objectif miru : 50,
une prévision de : 75, base de notre projet

Ce projet pilote aura une valeur démonstrative,

o D'abord à l'échelon régional
o Mais pourra être transposable à un échelon plus large selon des

indications spécifiques qui seront mentionnées lors de l'évaluation
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Nom
Etat membre du siège

Adresse
Personne à contacter

Nom
Etat membre
Adresse
Personnes à contacter

Nom
Etat membre
Adresse
Personnes à contacter

Nom
Etat membre
Adresse
Personne à contacter

Partenaires : coll ectivites territorial es

Commune de Lacropte
France
Mairie - 24380 Lacropte. Tél : 53.06.72.46 -Fax'.53.35.22.29
M. Saint-Amand J.-P. maire - M. Cabrillac R.

Commune de Cendrieux
France
Marrie - 21380 Cendneux. Tél : 53.03.22.43
M. Taulou R., maire - M. Bousquet R., adjoint

Commune de Douülle
France
Mairie - 24140 Douülle, Tél : 53.82.99.99 - Fax '. 53.82.99.99
M. Chaverou G., maire - M. Fedou C., adjoint

Commune de Villamblard
France
Mairie - 24140 Mllamblard,.Tél : 53.81.90. 18

M. Fourloubey J., maire

Nom
Etat membre
Adresse

Personne à contacter

Nom
Etat membre
Adresse

Personne à contâcter

Nom
Etat membre
Adresse

Personne à contacter

Parte n aires éc o n o miqu e s

Ets Casado (SARL)
France
"Maison Neuve" 24140 Douville,
Tél : 53.82.98.33 - Fax : 53.82.91.69
M. Casado R., chef d'entreprise.

Chambrc d'agriculture de la Dordogne
France
4{ Place Francheville 240l6Péigaeux Cedex,
Tél : 53.35.88.88 - Fax : 53.53.43.13
M. Merillou S., chef de service.

Conseil général de la Dordogne
France
2 rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux Cedex,

Tél 53.02.20.20 - Fax : 53.08.88.27
M. Saint-Amand J.-P, vice-président, chargé de l'agriculture.
M. Bourzeau E., chargé de mission à I'agricüture.

Partenaires du proiet
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Plan de financement

I - Investissements (HT en KF)

Dépenses Recettes

Pour une aire de stockage expérimentale

- Mise à niveau de I'aire et cylindrage
du terrain naturel 5

- Fourniture et mise en æuvre de
matériaux calcaire 0/150 ,,15

- Fourniture et mise en æuvre de
matériaux calcaire 0/3 1,5

sur piste de circulaüon 8 Participation 607o

Uruon Européene 235,5

- Clôture du dépôt 10

98

392

Parucipation 40%o

Conseil Général24 156.5

Sous total

Soit pour quatre aires expénmentales
98 x4 =392

Ibtal 392 392

2 - Fonctionnement lo année f995 (HT en KF)

Dépenses

Gardiennage des dépots

Recettes

90

20

44

60

Participation 50 %
Umon Européenne

107

20

30

57

2t1

Transport par les utilisateurs
du champ au dépôt Partrcipaüon

utilisateurs
Chargement et transport
du dépot à l'usine de traitement
Animation condüte du projet Participation

Chambre Agn 21

Partrcipaüon
Conseil Général2,1

214IbtaI
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Maître d'ouvrage :

Comité régionat de développement agricole
du Périgord central
241.10 Douville

Té1. : 53.82..95.25 - Fax: 53.81.39.48

Maître d'@uvre

Investissements : les collectivités territoriales concernées
Gardiennage des dépôts : idem
Transport du champ au dépot : les agriculteurs utilisateurs
Chargement et transport vers I'usine de traitement : les collectivités territoriales
Animaûon et conduite du projet : Chambre d'Agnculture de la Dordogne

Des conventions entre le maître d'ouvrage et les maîtres d'æuvre
déIiniront les engagemens de chacune des parties.

42



La démarche entreprise

Mise en place de la formation action
Déroulement des differentes phases.

Elaboration des grands axes 08n0/93)
Avec les Politiques, le Président du CRDA et les techniciens de la Chambre
d'Agriculture.

Cette premrère rencontre a une fonction de proposition et d'assurance : il fallait
sécuriser, baliser les grandes lignes, montrer que l'on ne partait pas à I'aventure

* Définition du cadre et proposition d'un déroulement en plusieurs étapes ;

* Choix du public :

- persorules sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer,
- fraisiculteurs du canton,
- élu d'une commune fraisicole.

Démarrage de la formation (17/11/93)

Elaboration des grandes lignes du stage.

Proposition de déroulement en plusieurs étapes.

o Etape I : Présentation du progrâmme et mise à niveau des informations.
lnterrogation des gens sur leurs pratiques en matière de gestion des plastiques

Que connaissent-ils sur le projet qui touche aux trois cantons ?

Mise en cornmun et à niveau de I'ensemble des informations detenues par
chacun des participants.

o Etape 2 : Voir d'autres expériences.
Déplacements pour aller voir ce qu'il s'est fait ailleurs.
lntervention du Comité National des Plastiques.

o Etape 3 : Examen du contexte départemental.
Présentation du plan des déchetteries du département.
Visite de la déchettene de Sarlat.

o Etape 4 : Le point de vue des industriels de la filière.
Le devenir des plastiques - collecte - transport - recyclage - attente des

industriels.
Des propositions "clefs en main".
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o Etape 5 : Compte tenu de tous ces éléments.
Comment bâtir le projet de collecte et recyclage : aspects techniques. adminis-
tratifs. financiers.

Déroulement en plusieurs étapes

Ce déroulement en plusieurs étapes a permrs d'établir un cheminement et de prendre en

compte le contexte à plusieurs niveaux.

Cette prise en compte s'est faite sur deux grands axes.

Analyse des acteurs

Positionnement temtorial des drfférents acteurs par rapport au projet local

PROJET

MAIRES

CONSEIL

DDA INDUST

REGION

Schéma permettant de visualiser :

- les diftrents acteurs sans les oublier,

- l'échelon temtonal qu'ils occupent et leurs rôles,

- qui est le mieux placé pour faire avancer le projet
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Analyse de la filière plastique

Approchc dc typc marché plutôt quc de typc production

PLA]STIQUE

A.I/,AL

I débouchés
industriels

AMONT

récupéraûon au champ

oollecüe

apport vers unpolüde aoffieme

maires

structures d'appro

rôle des fabricants

Cheminement effectué

Au lieu de partir classiquement des plastiques récoltés au champ et de voir
I'organisation de la collecte puis les débouchés éventuels, nous sommes partis avec une
démarche inverse, à savoir :

la connaissance du marché des plastiques usagés en partant de I'attente des fabncants
ou des rndustriels du recyclage, du rôle des diftrents acteurs et en remontant la filière
plastique jusqu'à la parcelle du fraisiculteur.

Cette approche a permis aussi de conduire le déroulement de la formation suivant la
même logique.

7

6

5

4

J

2
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Démarche entreprise

Méthode globale

Méthode d'approche d'un projet en plusieurs étapes

1/ Prise en compte du problème à partir du marché.
Fhérarctuser les facteurs.

2l Cartographier les gisements de plastique sur la zone.

Cartographrer les différents acteurs :

- leurs drstances par rapport au projet ou lieu de collecte,
- leurs rôles,
- les conditions de leurs adhésions.

3/ Décomposition d'un problème complexe en différents problèmes plus simples

4/ Gestion des flux en remontant la filière.

5/ Orgamsation des étapes du stage.

6/ Compte rendu :

- systématique, synthétique et rapide, validé par les décideurs,
- envoyé à I'ensemble des participants, des organismes ou structures pouvant être

à terme rmpliqués, et des urtervenants.

Recherche de l' i nformati on

Recherche de I'rnformation à I'extérieur du projet.

Iudustricts 47

\
Déchctteric

- 

Conseil Géaéral.

{

PROJE]T

C.P.A 49
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Première synthèse

Commcnt appliqucr I'information rccueillie à I'extéricur au torritoirc

C'est à partir de cette premrère synthèse que la logique des différents acteurs commence

à apparaître clairement.

Au départ, chacun avait une vue des solutions envisageables
A: fraisiculteurs,
B : dechettene,
C = structures d'appro,
D: industnels.

Le fait de cartographier les gisements et de prordre en compte les contrarntes de chacun
a modrfié les représentations et les solutions que chacun élaborait de son coté.

Il est vite apparu éüdent qu'il y aurait plusieurs solutions dans l'élaboration du schéma
de collecte à mettre en place.

A

B C

D

[::dustriels 4i

Décheneric .---î Conscil Général

C.P.A 49

PROJET
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Elaboration du schéma de collecte

Contrairement à I'approche filière précédente. le maillon important pour quc I'opération
réussisse c'est I'agriculteur- et il est primordial qu'il adhère au schéma proposé
(conütions de base : pas cher et pas loin de l'exploitation).

L'adhésion des autres acteurs va servir à conforter le dispositif général en précisant les

pôles potentiels de collecte qui pourront être : l'agriculteur, la structure d'appro, la
commune ou la déchettene.

Organisation pratique globale

L'agriculteur aura donc crnq choix possibles de lieu de dépôt ou de collecte
I - dépôts corrrmunaux,
3 - dépôts dans les structures d'appro,
4 - la déchettene.
5 - drrectement chez le recvcleur.

AGRI ACRI\ /
DEPOT

COMMT'NE

t
Aczu AGRI

I
DEPOT

FOURNISSzuR

, \
AGzu AGRI

AGRI ACzu
Y /
DECITETTERIE

,
ÂGRI AGRI ACR.I AGzut

RECYCLELR

AGzuCLTLTELR,
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Stratégie

Recherche de l' informati on

Allcr voir ce qui s'est déjà réalisé ailleurs,
les aspects positifs et négatifs de réalisations dans

les Landes,
en Lot-et-Garonne.
en Maine-et-Loire.

Recherche des acteurs

Voir en quoi ou comment ils peuvent devenir partenaires en prenant en compte leurs
contraintes :

Techniques

Ets Casado
CADS
CPA
SOPAVE
SNPE

Politiques

Conseil Général
Conseiller Général
Marres
SICTOM

Financiers

PIC. AGRI
MSA
Conseil Général
Région
Europe

Recherche d'une méhode pour sensibiliser

Trouver les partenaires éventuels et les meilleurs interlocuteurs pour f,aire avancer le
projet.

Présentation d'un schéma catégorie par catégorie

C'était plus facile de prendre les gens les uns après les autres et catégorie par catégone

- étant de la même catégorie, ils parlaient de leurs mêmes contraintes :

- cela à permis de voir leurs réactions est d'enrichir ensuite le schéma proposé.
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L'environnement
et les plastigues d'origine agricole

Jesüs Baeza
Fondaciôn Espafrola de los Plâsticos para

la Protecccion del Medio Ambiente

lntroduction

L'Espagne consacre plus de 872 mrllions de mètres carrés aux cultures agricoles, dont
600 millions se trouvent en Andalousie. Se trouvent spécialement associés à ces

cultures des rnstallations fixes, des tunnels et des paillages plastiques dans les régions
d'agriculture rntensive : serres d'Alméria, Séville, Cadix. Cordoue et Malaga. La culture
intensive constitue de fait une des pnncipales activités ayant donné une impulsion à
l'économie de cette région dans les dermères années. Le décollage spectaculaire de ce

ÿpe de culture "sous abri" a été possible grâce à I'rntroduction du film plastique.

La matière plastique predomrnante dans ces films est le polyéthylène basse densité
(PEbd), normalement additivé pour donner au film de meilleures propnétes thermiques
eÿou une durée de üe plus longue. Le copoll.rnère EVA est peu employé et I'utilisatron
du PVC est très restrernte.

En 1993, la consommaüon de plastiques en Espagne fut de 2 I I I 000 tonnes, ce qui
généra un total de | 623 000 tonnes de déchets en provenance des secteurs suivants :

Secteur Déchets plastiques
(en tonnes)

Agriculture I 16 000

Construction 55 000

Distribution 266 000

Déchets urbains solides 1 104 000

Electronique 29 000

Automobile 53 000

En 1993, les déchets agricoles ont représenté7 %odu total des déchets plastiques.
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Production de déchets plastiques en Andalousie

En Andalousie, les trois zones les plus importantes par rapport à la quantité de

plastiques utilisés sont : les régions cotonnières du bas-Guadalquivir. Ia région de

fraisiculture d'Huelva et les serres horticoles d'Alméria. Toutes trois génèrent 27 000
tonnes de déchets par an.

D'autre part. dans certaines régions. les déchets organiques constituent un foyer de

maladres et contribuent aussi à la détérioration de l'environnement. D'après les chiffres,
Alméria produit un mrllion de tonnes de déchets orgamques par an.

En Andalousie, après avoir rempli leur mrssion de protection des cultures abritées et

après avoir été détériorés par I'air et le soleil pendant plusieurs saisons, les plastiques
pour I'agnculture étaient abandonnés sur les lieux de certarnes zones de production
(provoquant une mauvaise impression üsuelle) ou, pire, étaient brûlés sans

drscrimination. Actuellement les autorités locales disposent d'ordonnances pour éviter le

brûlage incontrôlé de déchets plastiques et pour mettre en oeuwe la gestion de

l'enüronnement la plus adequate.

Pour résoudre ce problème, le Conseil d'Andalousie a installé deux usines de recyclage
mécanique des déchets plastiques : I'une à Los Palacios (Séülle), I'autre à El Ejido
(Alméria), gérees par la EGMASA, d'une capacité de recyclage chacune de 5 000
tonnes par an, ce qui ne résout pas à 100 % les problèmes de traitement des déchets
plastiques engendrés par les activrtes agncoles.

Les déchets plastiques des régions du basCuadalquivir et de Huelva sont envoyés vers
les installations de El Elido pour leur gestion et leur traitement.

Récupération et recyclage de plastiques agricoles
à Alméria

Les exploitations agricoles intensives de la région d'Alméria produisent enüron l8 000
tonnes de déchets plastiques chaque année, qui étaient jusqu'à présent abandonnés par
leurs utilisateurs à proxrmité des serres ou brûlés (avec des conséquences sur
I'enüronnement).

Pour remédier à ceüe situation de détérioration du mrlieu, la Fondation Espagnole des

Plastiques pour la Protection de l'Environnement, en collaboration avec neuf Conseils
municipaux d'Alména, avec I'appui de l'Agence pour I'Environnement d'Alméria
(AMA). de la société de recyclage de cette région (EGMASA), est en train de mettre en

place un projet de recyclage de déchets plastiques à Alméria, avec le but de boucler le
cycle de ces matériaux.
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Dans unc prcmièrc phasc do cc proJct. unc campagnc de choc a été conduitc pour
nottoycr la campagnc dcs déchets plastiqucs et. en même temps. furent effectuées. en

dircction dos agricultcurs. drfférentcs campagnes de sensibihsation afin que ceux-ci
déposent lcurs déchets plastiques dans les ccntres de ramassage destinés à cet effet A
partir de là, le Conscil municipal prit en charge l'acheminement de ces déchets stockés
vers l'endroit le plus approprié pour leur élimination On prétendait ainsi montrer
I'importance de I'agriculteur dans I'entretien d'un envrronnement propre, avec une
collaboration active de sa part dans ces actions.

Le résultat final fut le ramassage d'environ 2 500 tonnes de plastiques pendant les deux
mois que dura cette opération de nettoyage de la zone à I'ouest d'Alméria.

Les déchets plastiques provenant des serres peuvent servir au recyclage mécaruque
lorsqu'ils n'ont pas été trop détériorés par les intempéries En effet, le recyclage matière
fonctionne bien, tant pour les recycleurs que pour les utilisateurs finaux, dans le cas de
déchets plastiques possèdant une qualité acceptable, par exemple les films de paillage
ou de petits tunnels, pour lesquels, de surcroît, I'exposition aux produits phytosanitaires
est quasi nulle. Par contre, lorsque les plastiques ont souffert des intempéries, leur
valonsation par voie énergétique représente un bénéfice pour I'environnement par
rapport aux autres solutions.

Sur les 18 000 tonnes de déchets que génère annuellement Alména, les moins déténorés
sont traités dans les installations de l'usine de recyclage d'El Ejido (EGMASA). ainsr
que dans des usines de recyclage locales.

Dans ces usines, le déchet plastique est transformé en granules pour être réemplol'é
dans la fabrication d'articles à forte demande.

En ce qui concerne les autres plastiques plus détériorés et à haute teneur en terre, le
recyclage matière a un impact défavorable sur I'enüronnement. Dans ce cas, et après
évaluation du cycle de vie du produit (éco-bilan), il est conseillé d'opter pour un autre
choix plus approprié, par exemple la valonsation énergétique, c'est-àdire I'exploitation
du contenu énergetique du déchet plastique.

En effet, dans la deuxrème phase de ce projet, on fait appel à la valorisation énergétique
comme une excellente altemative d'apport énergétique pour des centrales thermiques-
des cimenteries ou des fabnques de céramiques, du moment que la combustion est faite
avec un rigoureux contrôle des émissions de polluants.

Recyclage matière
La technique du recyclage matière commence avec le dépôt de ballots de plastiques les
moins détériorés sur un tapis roulant qui les emporte vers une découpe en continu.
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Une série d'étapes se succèdent ensuite : brovagc. séparation des partics proprcs ct dcs

parties polluantes. double processus de lavage. centrifugation ct compactage.

Enfin. le plastique lavé est séché. mélangé et extrudé pour le transformer en granules de

matière régénérée.

Dans le cas concret de I'ouest d'Alméria. les méthodes de ramassage varient d'une

commune à I'autre : cela va de I'utilisation de senrces municipaux mobiles jusqu'à des

accords avec des particuliers chargés de ramasser ces déchets dans la zone agricole.

Grâce à ce procédé. on recycle enüron 25 000 tonnes par an, constituées essen-

tiellement de PEbd. EVA, ce qui laisse supposer un recyclage mécanique de 50 oÂ. Le
plastique ainsi rec-vclé est utilisé pour la confection de sacs poubelles, pots, tuyaux
d'arrosage. cagettes pour fruits et légumes, etc.

Un travail a commencé sur le développement de poteaux pour serres, fabriqués à panir
de déchets de couvertures plastiques.

Dans les grandes lignes, la phrlosophie de la récupération et du recyclage essaie de

trouver de nouvelles applications pour le recyclage. Par exemple, le paillage transparent
du coton et d'autres cultures pourrait être réutilisé pour fabriquer du film noir, dont le
fraisier a besoin, sans problème quant aux propriétés mécaniques.

Valorisation énergétique

Pour ces plastiques provenant des actiütés agricoles et qui, après quelques saisons, ont
souffert d'une détérioration de leurs propriétés mécamques (même s'ils ont eté fabriqués
avec les meilleurs stabilisants), il n'est pas conseillé de leur donner une seconde üe par
recyclage matière. Dans ce cas, il est intéressant de profiter de leur pouvoir calorifique
par une valonsation énergétique, dans une centrale thermique, une cimentene ou
d'autres rndustries. Cette solution offie des perspectives d'avenir positives, étant à la
fois rapide. définitive et respectueuse de I'enüronnement.

C'est arnsi que les plastiques usagés peuvent servir comme combustible grâce à leur
pouvoir calonfique élevé, semblable à celui du fuel-oil ou du gaz naturel. Un kilo de

plastique équivaut, du pourt de rue énergétique, à un kilo de fuel-oil ou de gaz

naturel.

Dans le tableau suivant, on peut apprécier le pouvoir calorifique des plastiques,
comparé à celui d'autres maténaux comme le bois, le papier ou les ordures
ménagères :
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Pouvoir calorifique
en MJ/ke

Polyéthylène 46
Polypropylène 44

PVC 18

Gaz naturel 48
Fuel-oil 44

Houille 29
Lignite 20
Papier I

6,8
Bois l6
Ordures ménagères 8

Des études sur leur éco-bilan montrent que, pour beaucoup de plastiques, la
valorisation énergétique est plus favorable à I'environnement que le recyclage
mécanique ou que la récupération des composants de base.

Après avoir réalisé des études théoriques et des essais de laboratoire, un essai pilote a
été tenté en 1994: la combustion de 50 tonnes de déchets plastiques et de charbon dans

la centrale thermique de Carboneras (ENDESA) avec production d'énergie électrique
Les résultats de cet essai ont été très satisfaisants.

Actuellement, on est en train de réaliser des actions destinées à la mrse en place

d'rnstallations de conditionnement de ces déchets plastiques en vue de leur récupération
énergaique. S'il était possible de valonser énergétiquement 6 500 tonnes/an. il serait
possible d'épargner enüron l0 000 ÿan de charbon, et on pourrart produire I'equivalent
de 3 %o de la consommation d'énergie électrique de la province d'Alména.

L'utilisation des déchets plastiques à la place du charbon dimrnue substantiellement les

émrssions de COz, produit moins de métaux lourds, ne produit pas de SOz (le soufre
n'étant pas un composant des plastiques) et produit morns de cendres. De plus, cela
reduit la consommation de charbon - produit d'rmportation - et permet d'économiser des
ressources naturelles.

Caractéristiques des déchets plastiques comparés à la houille utilisee dans
les centrales thermiques

Pouvoir calorifique
kcaVkg

Cendres
o//o

Soufre
n//o

COz
kelkcâl

Hoülle 6 300 12,8 0,6 38,7

Déchets
plastioues

l0 000 2,6 < 0,01 30,6
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Comme on peut I'observer. I'exploitation énergétique des déchcts plastiqucs cntraîne la
réduction des émrssions de gaz dans I'atmosphère. une naturc plus propre et de surcroît.
une économie de devises résultant de la réduction des importations dc charbon.

Bilan écologique ou évaluation du cycle de vie

Avec ce projet de recyclage des déchets plastiques à Alméria, le Fondation prétend

boucler le cycle de üe des plastiques utilisés pour les cultures abritées dans la province
d'Alména, et ceci en appliquant les cntères d'évaluation du cycle de vie, c'est-à-dire les

rnventaires qui permettent de quantifier la quantité d'énergie et de matières premières

utilisées, ainsi que le ruveau de déchets solides, liquides et gazeux produits lors de

chacune des phases de la üe d'un produit de telle mamère qu'on puisse trouver une
nouvelle application avec un bilan écologique favorable.

La raison pour laquelle on choisit une solution ou une autre pour la récupération des

déchets plastiques est basée sur I'application de I'analyse du cycle de vie.

Qu'est-ce que l'évaluation du cycle de vie ?

r
Elle compare des prodüts et des méthodes

et détermine lequel est le plus favorable à I'environnement.
I

Elle analyse et évalue de façon indépendante chacune des étapes
qui consütuent le cycle dc.vre d'un 

;';ti:Ji:ïif;*,f;Iibutiot 
consommation

t
Elle aide à choisir le produit et la méthode les plus adéquats

dans un contexte déterminé : un pays, une époque et une circonstance.
I

Elle est uule pour le législateur.
I

Elle est utile pour les consommateurs.
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La récupération des paillages
sur les plantations de melons

Compte rendu d'essai

Jacques J.C., Gratraud J., Polvèche V., Cemagref
Boyer, Chambre d'Agriculture du Gard

Deumier P., Chambre d'Agriculture du Vaucluse
Plantevin 8., Chambre d'Agriculture de la Dordogne

Yard Ch., Centre expérimental horticole de Marsillargues (34)

lntroduction

Après la culture de melons, les films de paillage sont ramassés et éluninés.
En Languedoc-Roussillon, comme ailleurs, le ramassage de ces films est essen-
tiellement manuel.
Depuis quelques armées, des machines sont proposees pour les ramasser.
L'objectif de l'essai est de comparer le ranrassage manuel au ramassage mécanique.

Méthode de travai!

La compararson est realisee en étudiant :

les caractéristiques mécaniques et optique des fiIms,
l'orgamsation et les temps de chantier, la qualité du travail,
la rentabilité du ramassage mécanique,
la qualité du produit ramassé.

Les caractéristiques mécaniques et optique des films

Pour reprendre le film dans de bonnes conditions, il faut que sa résistance mécamque
soit suffisante. Trois tests sont réalisés : deux essais de résistance mécaruque, la
perforation rapide ou dart test, l'essai de traction (allongement et résistance à la
rupture), et un essai de mesures physico-ctumiques de l'état de dégradation du film par
spectrométrie urfr arouge.
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Dart test

Il détermine l'énergie nécessaire à la rupture par choc d'une feuille de plastique, sous

l'effet d'un poinçon tombant en chute libre dans des conditions déterminées. Cette

énergie est conventionnellement exprimée par la masse du poinçon, en grammes, la
hauteur de chute étant préalablement fixée.

L'épaisseur du film joue un rôle important dans les valeurs obtenue par le dart test.

Mesure dynamométrique

Un échantillon de film, de l0 mm de large et de 50 mm de long, est soumis à une

traction continue. A la rupture, I'allongement (exprimé enYo) et la contrainte (exprimée

en MPa) sont notés.

Pour les films, deux mesures sont réalisees : l'une dans le sens de l'extrusion (SL),

l'autre dans le sens perpendiculaire (ST).

Lors de nos essais de reprise mécanique, nous tirons le film dans le sens de l'extrusion ;

aussi nous prendrons en compt€ essenüellement les valeurs obtenues dans ce sens.

Mesure spectrométrique

La photooxydation des films, c'est-àdire leur dégradation sous I'effet de la lumière, est

mesurée par le développement de produits carboxylés (acides et cetones), mesuré par
spectrometrie infrarouge sur la bande situee à t7l5 cm-I. La densité optique (DO),
mesurép sur le film à cette longueur d'onde, est ramenee à un film de 100 pm
d'épaisseur.

La différence de DO, entre le film exposé et le film non exposé, permet d'estimer le
degré d'oxydatron, donc de dégradation du film ; elle est importante lorsqu'elle est

supérizure à 0,1.

Les temps de chantier

Les chantiers de ramassage comprennent les opérations suivantes

Pour le ramassage : le broyage et séchage de la végétation,
le soulevage des filrns de paillage,
le rabattage sur le rang,
le chargement des films sur une remorque

Pour le ramassage mécanique : le broyage de la vegétation,
le ramassage,
le chargement sur remorque
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Photo 1 : Chargement des films sur la remorque, chez IltI.tr'RANCH

La rentabilité du ramassage mécanique

Les coûts d'utilisation des machines ot ceux de la maind'Guvre pris dans les calculs
sont ceux publiés par le Bureau Commun de Machinisme Agricole. Nous donnons les
coûts des différents chantiers testés pour 10, 20 et 30 hectares réalisés par an.

La rentabiliæ des ramasseuses de films est estimée en comparant les performances de
ces machines au ramassage manuel utilisé dans la region.

La qualité du film ramassé

Les dimensions et la de'nsité des balles fabriquées par les machines sont mesurées.

Le taux d'impuretes est essenüel pour savoir si le film est recyclable ou non.
Les impuretés sont constituees de terre, des résidus végétaux et d'eau. Avec une
pratique correcte du broyage de la vegétation, la matière sèche est constituée
essentiellement de terre. Nous avons dissocié les matières facilement détachables du
film 1: celles qui se détachent naturellement du fitn après dessiccation) de celles qui
sont accrochées fortement au film (: ce sont les "fines").

Læs fihns ne doivent pas dépasser un certain taux d'impuretés pour être recyclés.
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Type de fïlm Teneur maximale admissible
par SOPAVE

Teneur
couramment observée

Serres l0 o/o 15 0Â

Films d'ensilage 35 Vo 4045 Yo

Tunnels de semi-forcage 40 Yo 50 Vo

Parllaee de 40 microns et + s0% 60-85 Yo

Tableau I : Taux d'impuretés des films observés et admissibles par SOPAVE (1)

Matériels utilisés

Les machines

Trois ramasseuses de films ont eté testées.(photos no2, 3 et 4). Elles fabnquent des

balles rondes.

Les machines utilisees pour les essais sont donnees ci-après

Tableau 2 : Liste des matériels utilisés

Seule, la ramasseuse Granier a été testée indépendamment, sur un autre chantier

Les films de paiilage

Les ramasseuses ont ramassé deux fiIms diftrents :

* marque Barbier, type PIIfi, largeur 1400 mm, épaisseur 25pm -
* sans marque, largeur 1400 mm, épaisseur 37pm.

Opération Ramassage manuel Ramassage mécanique

Broyage

de la
véeétâtion

Tracteur 50 ch + broyeur
«Willibalô (largeur 2 m,
laisse la végétation sur place).

Tracteur 50 ch. + effaneuse ÿpe
«Carré» (rejette la végétaüon
latéralement, hors de la planche)

Ramassage

des films
Tracteur 50 ch.

+ lame souleveuse

Tracteur 50 ch. + remorque

Tracteur 70 ch, + ramasseuse rnârque
DL SYSTEM (3)

ou Tracteur 70 ch. + ramasseuse

marque JAIILENT (4)

ou tracteur 50 ch. + ramasseuse
marque GRANIER (5)

Tracteur 50 ch. + remorque, et
tracteur 50 ch. + fourche

62



Photo 2 : Ramasseuse de films, marque DL SYSTEI4 au travail

i
., :. .t.'"3,r$r...- \

Photo 3 : Ramasseuse de films, marque JAIILENT, déposant sa balle ronde
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Photo 4 : Ramasseuse de films marque GRANIER

Résultats

Calendrier des travaux

Le 28 juillet 1994 '. broyage de la végétation ; avec l'effaneuse pour la partie récoltée
mécani-quement ; avec le broyeur classique pour la partie récoltée manuellement.
Le 4 août 1994 : mesure des diftrents chantiers de ramassage manuel et mécanique.

Chantier de broyage de la végétation

Les photos no5 et 6 donnent le résultat du broyage.

En moyenne, la ütesse effective de l'effaneuse est de 2 150 m/h. Sa ütesse moyenne
sur le chantier est de I 640 m/h (cette ütesse rnclut tous les temps morts, tournières et
arrêts divers) et il faut 2 heures 40 min pour broyer I hectare.
Pour réaliser un broyage correct, il faut faire tourner la machine à I 000 ÿmin, audelà
du régime normal d'utilisation (540 ÿmin), car la végétation est dense et humide.
Néanmoins, le régime normalisé de 540 t/min est suffisant dans le cas d'une vegétation
sèche. De plus, la pose du filrn de paillage doit être très rigoureuse (filrn bien tendu et
bien chaussé)
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Photo 5 : Yégétation broyée avec I'effaneuse DL SYSTEM tournant à I 100 t/min. Bon nettoyage
du film

Photo 6 : Broyage de Ia végétation avec un broyeur classique ; la végétation reste sur le film
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Caractéristiques mécanique et optique des films à la
récolte

La durée d'exposition des films a été de cinq mois pour une insolation de 2 950 MJ/m2

Dart test

A l'état neuf (valeur de la zone enterrée), le filrn sans marque à un meilleur Dart test
que le film PTHR : 75 g contre 65 g.

Cela proüent surtout de sa plus grande épaisseur. La zone exposée de ce même film a
un Dart test plus faible que le fitn PTHR ; cela proüent d'un état de dégradation plus

avancé.

Mesures dynamométriques

A l'état neuf (mesure réalisée sur le zone enterrée) et après exposition, le film PTHR a
de meilleures propnétés mécaniques en traction que le film sans marque : 27,0 MPa et

19,6 MPa contre 17,7 MPa et 16,5 MPa respectivement.

Ces deux films ont perdu moins de 50 7o de leurs propriétés mécaniques après cinq
mois d'exposition, ce qui est correct pour un film stabilisé.
L'allongement du film PTHR est plus important, car il est plus riche en EVA : à l'état
neuf, 390 %o contre 205 % respectivement.

Analyse infrarouge

Le film PTHR ne présente pas d'oxydation mesurable par spectrométrie urfrarouge
(difference de DO nulle). Le film sans marque se trouve à un ruveau d'oxydation
avancé (diftrence de DO égale à 0,1), équivalent à une perte des propriétés mécaniques
proche de 50 %.

Chantier de ramassage mécanique

En très mauvaises conditions de travail (beaucoup de terre sur le film), la machine
JALJLENT est plus rapide, grâce à son dispositif de réamorçage automatique, mais elle
a tendance à laisser du film sur le sol. Son rendement est de I ha en 103 mrn.

En bonnes conditions de travail, la machine DL SYSTEM est plus rapide (vitesse

effective de 6,21«dh contre 3,7 l«r/h pour la machine JAULENT). Mais sa ütesse
moyenne, 3 375 m/h (soit I ha en 80 min), n'est que de 30 o/o supérieure à l'autre
machine, car son réamorçage n'est pas automatique.

DL SYSTEM fabrique des balles de 100 cm de large. JAULENT fabrique des balles de

120 cm de large. Le-poids des balles varie de 50 à 200 kg et leur densité est en
moyenne de 480 kdrn'.
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Broyage de la végétation
Main-d'æuvre :

Rendement:
I chauffeur de tracteur
Temps/ha : I h,l8
Main-d'æuvre/ha:1h80

Soulèvement du film
Maind'æuvre:
Rendement:

I chauffeur de tracteur
Temps/ha: 0h55
Main-d'æuvre/ha:0h92

Retournement du film
Maind'æuwe:
Rendement:

5 ouvriers
Temps/ha'. 2h15
Main-d'æuvreÂa:llh15

Ramassage du film
Main-d'æuwe: I chauffeur de tracteur

5 ouwiers
Temps/ha: th30
Maind'æuwe/ha: t h

Rendement

Total de la main-d'æuvre pour réaliser ce chantier : 23 heures.

Chantier de ramassage manuel

Les temps dcs quatrc phascs du ramassagc sont les suivants

Qualité des films ramassés

Dans de bonnes conditions de travail, les taux d'lmpuretés varient en fonction des différents
gpes de chanter, mécaruque ou manuel,

Tableau 3 : Teneurs moyennes en impuretés des films de paillage ramassés

Le tableau montre que les machines prennent plus de grosses impuretés que le

ra.massage manuel (réalisé dans de bonnes conditions chmatiques et avec une excellente
organisation du chantier). A ce niveau, les ramasseuses mériteraient d'être améliorées.
Le film ramassé à la main est recyclable selon les critères de la SOPAVE (cf. chap. Les
temps de chantier).

Eléments constituant
le produit ramassé

Ramassage mécanique
Taux d'impuretés (%)

Ramassage manuel
Taux d'impuretés (%)

Eau l5 5

Grosses impuretés 50 l5
Fines impuretés l0 10

Film propre 15 70
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Tableau .t : Coûts dcs quatre chanticrs de ramassage des films de paillage

o\
oo

oé,rom- I
el obs I

Ramassage manuel
Coût FHT/ha

10 ha izo na
POUr

l3o ha

perlorm
Ramassage DL System

I coot FHT/ha pour

110 ha 120 ha 130 haet obs

perform
Ramassage Jaulent

I coot FHT/ha pour

Jro n" lzo tra loo r,aet obs
per{orm

Ramassage Granrer

Coüt FllT/ha pour
10 ha 20 ha i3O haet obs

Détarls des
opéralrons

Broyage
broyerrr
tracleul
(:haufteur

t,8 h/ha

50 ch
nb 'l

387,00
100.80
102,04

192.00
100,80
102,04

1 32.00
100.80
102,04

2.80 h/ha

50 ch
nb;1

387.00
156.80
r5ô,73

196,00
'156,80

1 58,73

132,00
156,80
1 58,73

2,80 h/ha

50 ch
nb.1

387,00
156,80
1 58,73

196.00
156.80
'158.73

132,OO

156.80
158,73

2.80 h/ha

50 ch
nb1

387,00
156.80
1 58,73

196,00
156.80
158.73

1 32,00
156,8r1
1 58,73

hMO/hr r,6 2.8 2,0 | I I 2.S I

Souléveflrent
lanre souleveuse
tracleul
ctrarrlfeur._
h M.o /ha

0,92 h/ha

50 ch
58,00
51.52
52,16

31,00
51 ,52
52,16

22.OO

51.52
52.16 iil

0.92 I I l I I

Retournemenl
du film/le rang 2.25 htha

nb:5 602,00 602,00 602,00
11,25

Rarnassage
tr acteur
chaulfeur
nrachine
remorque
ouvrier

1.50 h/ha
50ch
rrb

nb. 5

84,00
85,03

36.00
401.32

84.00
84,97

36,00
401,32

84,00
84,97

36,00
401,32

1,33 h/ha
70 ch
nb:1

nb: 'l

97,09
75,39

754,00

71,16

97.09
75.39

379,00

7't.'t6

97,09
75,39

254,00

71.16

1,72 hlh'a
60 ch
nb:1

1 1 1.801

e7,50 
I

1 081 001

1 I 1,80
97,50

542,00

11 1,80
97,s0

363.00

1.50 h/ha
50 ch
nb:l

75.00
85.03

7 5.O0
85.O3

7 5.00
85,03
76 00219,00 112,00

ll
nb 1 80,02 j BO 02,. BO 02

3,00h M.o, ha 9,00 2,66 1,72 I

Chargement
/rernorque
lracteut
rernorque
chautfeur
tract et charqeur

0.5 ruha
50 ch

nb:2

I

ls.ool
1?,ool
56,69 |

37.ool

18,00
1?.00
q6,qs
37,00

18,00
1?.00
56.69
37,00

0,5 h/ha

nb:2

18.00
12.00
56,69
37,00

1€.00
12.00
56,69
37,00

18,00
12,00
56,ô9
37.00

0.5 h/ha I
I

l

i
nb.2

18,O0

12,00
56,69

18.00
p ool
56 6el

18.00

12,0()

56 6r
37 3 / i9-___!]j9

80 h/ha
6,80

i

I

I

I

7\ sal ,27 887.21

4,

1 285,2

TOTAL
Durêe opéralron
h M.O. /ha

COUT FItT/IIA

6.47 h/ha
23,00

1 959.87 1737.8'l 1 668.81

4.63 Vha
6.40

1 823.ô6 1 257.86 1 068,86

4 h/ha
5,52

, ,,. rrl , .ru,sri ,, ,.. s,

r M.O, ha



Rentabilité

Le tableau 4 présente les coûts des quatre chantiers dc ramassage étudiés. Le coût du
ramassage manuel est compris entre I 670 F HTlha et I 960 F HT/ha : il dépend peu de

la surface réalisée annuellement. La machine DL SYSTEM coûte de I 820 F HT/ha
pour l0 ha réalisés par an à I 070 /ha pour 30 ha réalisés par an La machine

GRANIER a un coût nettement plus bas que les deux autres (l 280 FHT/ha pour l0 ha
realisés par an et 890 FHT/ha pour 30 ha réalisés par an), car son prix d'achat est

nettement inferieur.

Le seuil de rentabilité de ces machines, par rapport au nlmassage manuel. est atteint

à partir de 1,7 ha réalisés/an pour la machine GRANIER,
8,9 ha realisés/an pour la machine DL SYSTEM.

I1,5 ha réalisés/an pour la machrne JAULENT.

Conclusions

Pour realiser un bon chantier de ramassage, il faut

o Eliminer totalement la végétation qui s'est développée sur le film de paillage. Pour
ce faire, la broyeuse de végétation à lanières (type carré) est préférable, car elle
projette les résidus dans les interlignes ;

o Un film de paillage possédant des caracténstiques mécamques et optiques
suffisantes ;

o Un film bien posé sur la planche, c'est-à-dire bien tiré et les bords enfouis
correctement.

Les machrnes de ramassage permettent, d'une part de limiter le chantier à deux
personnes contre six pour le ramassage manuel, d'autre part de drmrnuer les temps de

MO/ha (23 heures pour le chantier manuel contre 6,2 heures pour le chantier
mécanique).

Les coûts de ramassage et la rentabilité sont beaucoup plus urfluencés par le pnx
d'achat des materiels (de 16 000 F HT pour la machine GRANIER à 80 000 F fft
pour la machine JAULENT) que par leurs performances.

Le ramassage d'un paillage doit être pensé dans le cadre de l'éhmination de tous les

plastiques agncoles de la ferme. Il faudra apprendre à les trier. les propres et

recyclables ou valonsables, et les sales dont, actuellement, la seule solution
d'éhmrnation est la décharge (la pratique du brûlage sur le champ étant ou rnterdite ou
fortement réglementée).
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Itinéraires technigues nouveaux :

tunnels, âbris de plein champ et
paillage asperge
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La plasticulture en 1995

Synthèse des résultats
de l'enquête CPA

Philippe Printz

Secrétaire général CPA

Le CPA a lancé au début 1995 un grande enquête sur les diftrentes utilisations des

fiLns plas-tiques en agriculture. Les résultats rntéressent aussi bien les rndustriels
présents sur ce marché, les personnes qui s'rntéressent à la revalonsation des déchets

après usage, les agents de dévelop-pernent qui souhaitent confronter les évolutions dans

leur région à celles des autres secteurs du temtoire national.

Il conüent de remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont pris la perne de collecter et
rassembler ces informations, souvent dispersees, et qui nous ont fait profiter de leur
connaissance du terrain pour que ces données soient aussi exactes que faire se peut.

Le CPA présente ici la synthèse des réponses qui ont été apportées aux questionnaires
envoyés aux stations régionales ou aux conseillers départementaux, interlocuteurs
habituels de cet orgamsme.

Les résultats sont présentes par région administrative et concernent essentiellement les

cultures légumières. A de rares exceptions près, ils ne font pas état des surfaces de

cultures ornementales, des culfures de mais, des espaces verts et des cultures pérennes
(vergers, vigne).
La colonne "courgette" comprend aussi les courges et potirons.

Dans certains cas, les renseignements ont été commumqués de façon globale sans

rndrcation des cultures ou des types d'abris concernés. C'est la raison pour laquelle le
total des surfaces d'une région peut être supérieur à la somme des surfaces de chacune
des espèces cultivées ou des abris considérés.

Grand Est correspond aux région d'Alsace (67,68) + Franche-Comté (25,39.70) +
Lorraine (5 4,5 5, 5 7, 8 8) + Champagne-Ardenne (08, I 0,5 1,5 2).

PACA correspond à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Languedoc-Roussillon ne comprend pas la Lozùrc.

Sud-Ouest correspond aux régions de Midi-Pvrénées (09. 12. 31.32- 46.65. tt2) ct
Aquitaine (21. 33. 10. 47. 64).

Nord-Picardie correspond aux régions de Nord-Pas-de-Calais et Prcardie.

Centre correspond aux départements d'Indre-et-Loire. du Loir-et-Cher et du Loiret

Pays-de-Loire correspond aux départements de Loire Atlantique

Normandie correspond aux départements de I'Eure. de la Manche et de la Seine-
Maritrme.

Il est rndiqué aussi- pour chacune des cultures légumières principales et en indiquant le
département ou la région considéré. les évolutions-tendances signalées (dans le cas où
les surfaces dépassent l0 ha).
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Paillage :

évolutions et tendances

Asperge
Provence-Alpes-Côte d'Azur . 25-30 pm transparent
Languedoc-Roussillon , majorité de PE 25 pm / 100 ha de plastrque à ourletsi surfaces

en baisse dans les P.O.

Rhône-Alpes : PE transparent 30 pm
Grand Est : majorité de transparent / noir
Sud-Ouest : l7 pm linéaire. Augmentatron avec les surfaces

Centre : antibuée

Aabergine
Provence-Alpes-Côte d'Azur '.25 - 30 pm transparent
Sud-Ouest : 20 pm noir linéaire

Courgette
Provence-Alpes-Côte d'Azur : noir 20 pm ou 50 pm (Alpes-Maritimes) I 25-30 pm

transparent (Vaucluse)
Languedoc-Roussillon : PE transparent
Normandie : 25 pm noir

Echalote
Bretagne : 18 pm

Fraise
Nord-Picardie : majorité de 30 pm /50 pm
Sud-Ouest : 50 pm label - 40 pm luréaire en progression
Normandie : 50 pm noir
Centre : 50 pm spécial fraise

Melon
Provence-Alpes-Côte d'Azur : majorité de PE transparent 25-30 (à 40 pm). Opaque
thermique
Languedoc-Roussillon : PE transparent l7 à 25 pm
Rhône-Alpes : majorité de 17 pm transparent
Sud-Ouest : mince 17 pm - Evolution 20-25 pm

Poivron
Provence-Alpes-Côte d'Azur : majorité de PE transparent 25-30 pm
Sud-Ouest : 20 pm noir linéaire
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Salade
Nord-Picardie : 25 pm noir
Provence-Alpes-Côte d'Azur : PE noir 20-25 à 40 pm. 50 pm micro ou macro-
perforé
Languedoc-Roussillon : sous abri . microperforé 35 pm / progression du plein champ
dans les Pyrénées Onentales
Rhône-Alpes : noir pré-perforé I 20-25 à 30 pm
Sud-Ouest : 40 pm radicalaire
Normandie : 25 pm noir I 45 pm en serre
Ile.de-France : tendance à ne plus pailler sous abri haut à cause de la mécanisation de
la plantation

Tomate
Languedoc-Roussillon : l7 pm opaque
Rhône-Alpes : noir I 20 pmmicroperforé
Sud-Ouest : 20 pm noir
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Surfaces de cultures maraîchères paillees(en hectares)

Aryerge Aubcgine Cancsnbre Corgetb Edmlob Fraise Mdon Poivron Salades Tomah Autres TotalTotal

Nord-Picardie

PACA

Grand Est

Sud0uest

Centre

3y 3051 2û tl22 830 407 7 920

J50 8l-153 475
-I
-J ll I 5.r9

-3-30

1750 5890 10290

289

251J

202

179

2t)2

l0 120

668 n

tn il
80 l5

50

l0

I A 0

5

0

7

2û
128

250

l5
0

l0
0

6

2

_100135
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Bâches à plat :

évolutions et tendances

Corotte
Provence-Alpes-Côte-d'Azur : en progression légère et régulière dans lcs Alpes-
Maritimes
Rhône-Alpes : en dimrnution dans I'Ain
Sud-Ouest : augmentation des 500 trous liée à celle des surfaces

Normandie : utilisées 2 saisons

Endive
Nord-Picardie : l0 à 15 % des surfaces sont bâchées, une diminution des surfaces est à
prévoir pour 1995 en raison d'un report de forçage de racines conservées en frigo depuis
la saison précédente. Les bâches sont désormais utilisées pendant 4 à 6 semaines, sur
plusieurs cultures consécutives, et ce pendant au moins 2 années. Le ramassage manuel
soigné permet une réutilisation pendant 2.5 à3 ans. Les 200 ha ne correspondent pas à
des surfaces de non-tissés consommés par cette culture

Fraise
Sud-Ouest : en augmentation en Dordogne

Melon
Provence-Alpes-Côte d'Azur : en légère augmentation dans les Bouches-du-Rhône
Languedoc-Roussillon : 35 pm pour le 500 trous, en extension

Sud-Ouest : développement à la place des cherulles

Poireau
Rhône-Alpes : en augmentation dans I'Ain
Centre : légère augmentation dans le Loir-et-Cher
Normandie : nontissé en progression

Pommes de terre
Provence-Alpes-Côte d'Azur : évolution vers le 500 trous dans le Var, stable dans les
Bouches-du-Rhône
Centre : stable

Radis
Rhône-Alpes : en progression dans I'Arn

Salades
Provence-Alpes-Côte drAzur : progression dans les Alpes-Maritimes, stable dans le
Var, stable dans les Bouchesdu-Rhône au pnntemps et en fonction du climat à
I'automne
Languedoc-Roussillon : nette augmentation des non-tissés dans les Pyrénées-Orientales
Rhône-Alpes : stable dans I'Arn
Sud-Ouest : développement à la place des chenilles dans le Lot-et-Garonne et la Haute-
Garonne.
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Evolutions et tendances des bâches à plat

Total par Églon

Nord-Picardie

PACA

Seine-et-Marne/Ile de Fr.

Normandie

Centre

Carotte

5OO NT

Frelsc

5OO NT

Melon

5OO NT

Polreau

5OO NT

P. de terre

5OO NT

40 70

Radis Salades -4utres

5OO NT

Total

500500 NT 500

Endive

5OO NT

2200

folal
\T

o320t5075
05000400100

00
50 0 2500

0 +12 250-l 1200 010000
20014020008300061219101900003.1225277.)

02000029000705tt
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000000000000000
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6 -t6 6 .16
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00
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Tunnels bas :

évolutions et tendances

Carotte
Sud-Ouest : 50 - 60 pm / drminution des surfaces de culture

Fraise
Provence-Alpes-Côte d'Azur : de plus en plus fin et non thermique dans le Var
Languedoc-Roussillon : 80 pm
Rhône-Alpes : 80 pm / stable dans le Rhône
Sud-Ouest : augmentation des tricouches thermiques et abandon du PVC en Dordogne,
films de 80 pm dans les autres départements
Normandie : 120 pm
Centre : 80 pm / en dim:nution dans le Loir-et-Cher

Melon
Provence-Alpes-Côte d'Azur : de plus en plus fin et non thermique dans le Var, stable
ou légère baisse dans les Bouchesdu-Rhône
Languedoc-Roussillon : 60 à 80 pm / extension de + 20 %opar an
Sud-Ouest : 80 prm (coextrudés et EVA)
Centre : 35 pm en lndre-et-Loire

Salades
Normandie : 120 pm / essai de films non réutilisables en 1995
Centre : en drmrnution dans I'lndre*t-Loire.
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Surfaces tunnels bas (ha)

Nord-Picardie l0 2 t2

PACA 3 237 t277 21 441 0 I 981

Languedoc Roussillon 0 75 0 0 0I 320 I 395
æ

0 il0
Alsace Radis

Autres dépts ou global 40 Mâche 60

Sud-ouest 50 I 875 I 370 100 40 -j.+ 3 5

Ile-de-F'rancey'Seine-et-Mame 140 140

Normandie 5 l0 Poireau 15

Centre 0 35 100 35 l0 180

Bretagne 5 5 15 0 5 0 -30

Pays de Loire 3685 3685

Total par réeion Carotte Fraise Melon Salades Autres Précision Total

Rhône-Alpes 5 75 20 l0 0
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Serres et abris hauts :

évolutions et tendances

o Provence-Alpes-Côted'Azur

Alpes maritimes
60-70 % de films 3 saisons. 30 oÂ de 4 saisons I 90-95 oÂ à la marque NF pour les

légumes.
80 % de films 3 saisons. 20 oÂ de 4 saisons / 90-100 oÂ àla marque NF pour les fleurs.
Doublage des serres verre : équivalent d'au moins 30 hectares en standard ou EVA
cristal 60-80 prm

Var
95 Y. de films 4 saisons (dont 65 o% thermique) pour les cultures florales I 100 % à la
marque NF.

Vaucluse
10-20 % de 3 saisons, 80-90 oÂ de 4 saisons / 80-90 %o ùla marque NF.
Evolution margrnale signalée : tendance au passage du 4 au 3 saisons pour des cultures
de fraise et lorsque des problèmes de durabilité se sont manifestés.

o Languedoc-Roussilon

§rénées-orientales
100%de4saisons.

o Rhône-Alpes

Rhône
90 %o de 4 saisons.

Savoie
20 % de3 saisons, 80 % de 4 saisons I 100 %à la marque NF

Haute-Savoie
100 % de 4 saisons I 100 % à la marque NF.

o Sud-Ouest

Dordogne
90giode 3 saisons

Autres départements

Film label 200 prm sur 8-9 m et multichapelles
Film 120-1250 pm sur tunnels 5 mètres.
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o Centre

Loir-et-Cher
Filnr 120 pm-Z saisons thcrmiquc sur abris 5 motrcs

Indre-et-Loire
90 ÿi. de films 4 saisons.

o Nord-Picardie

Tendance vers des films plus fins ( 120 pm), plus clairs, plus thermiques
Dans le Nord, la Manche, le film 3 ou 4 saisons peut être gardé en place.lusqu'à 7 et 8
ans !

Serres et abris hauts

Total

Nord-Picardie

PACA

4-5 m Tunnels Bitunnels MCP Total

2065

24r

302

611 1036

141

2t8
150

725 I 757 506,5 1903,5

Roussillon

Rhône-

SudOuest

Ile-de-

Normandie

Centre

Total

83

l0

20

290

82

83

592

68

93

t37 54 69

0

4

28

120

64

lEO 742

l6 84

135

37

32

M. 52 30

3l

5
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L'expérience de !a Sologne dans
les abris pou r lraisiers

Jean-Marie Guichardon

Chambre d'Ag ricu ltu re du Loir-et-Cher

La fraise dans le Loir-et-Cher

Présente depuis une centaine d'années, la fraise est une culture traditionnelle du
département. Essentiellement située en Sologne, elle a, avec la création du Cadran du
Sologne au début des années 80, regagné une importance qu'elle avait perdue au milieu
des années 70.

Aujourd'hui, le département produit un peu plus de 2 000 tonnes de fraises ( I ;100 t au
printemps, 600 t en remontante), ce qui la place au 4" rang national pour les fraises de
printemps et au 2' rang pour les remontantes, juste derrière la Dordogne

Caractéristiques de la production

- 80 % de cette production sont commercialisés par le Cadran de Sologne

- Une dizaine de producteurs du Cadran produisent Ia moitié de la productron
départementale.

- Gamme variétale :

- printemps '.25 % Gariguette - 65 % Elsanta - l0 % Chandler - Valetta
- remontante : 100 % Selva

- 90 % de la production sont conduits sous tunnel 4 m.
7o sous petit tunnel.
%o enplein champ.

- Les producteurs ont, depuis longtemps, compris I'lntérêt des grands tunnels :

- gain de précocité ;

- meilleure protection contre certains champignons (botrltis. anthracnose. ...) :

- surveillance et aération facilitées ;

- traitement mécanisable avec atomiseur couplé avec un petit tracteur :

- cueilleue facilrtée en cas de pluies, fruits non mouillés. ...

85



La région Centre. dans les annécs 85/90. a fortement aidé au dévcloppemcnt dc cc typc
de tunnel. en subventiorurant la structure métallique (le plastique n'était pas pris en

compte).

Ces financements se sont ensuite arrêtés. mais l'habitude étant prise. tous les

fraisiculteurs séduits par ce rype d'abri ont continué à s'équiper. A titre d'exemple. pour
cette campagne, 15 000 tubes ont été commandés par les adhérents du Cadran.

Structure d'un tunnel 4 m en Sologne

- Bâche :

- généralement du l2l100 en 6.5 m,
- longueur moyenne : I l0 m,
- composition : PE IR marque Agnlène de Fayard et Ravel,
- durée : trois campagnes fraises de pnntemps et remontantes

Ficelle :

- grosseur 150 pour amarrer les arceaux entre eux, arnsi que la bâche sur les

arceaux.

Baionnettes :

- elles sont soudées par les fraisiculteurs I'hiver,
- elles font 60 cm de longueur,
- sur chaque baionnette à l0 cm de la partie enterrée, on soude une rondelle

torsadée de 4 mm d'épaisseur,
- au niveau du sol, soudure d'un demr-maillon de chaîne pour faire passer la

ficelle.

- Colliers-boulons :

- le système d'amarrage des deux premrers arceaux se fait :

soit grâce à des colliers-boulons,
soit grâce à des morceaux de métal soudés sur le tube.

- Clips :

- pas toujours utilisés ; suivant les techruques, ils sont mis sur le demier arceau et
sur les portes.

- Piquets en bois :

- on les retrouve dans tous les montages,
- ils soutiennent I'ensemble l"'- 2' arceaux.

Arceaux :

- en Sologne, le choix s'est porté sur des arceaux de 6 m en galvanisé, d'un
diamètre de32mm,

- le Cadran s'est doté d'une ceintreuse mise à la disposition de ses adhérents
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Le montage des tunnels

Le tcmps dc posc dcs arccaux ct bâches d'un hsctarc de grand tunncl cst d'cnvrron 130

heurcs. De nombreux écarts sont observés cntre productcurs.

Pose des tunnels 4 m

- pose des baionnettes
- pose des arceaux
- atiache des ficelles
- pose des piquets
- pose des bâches et ficelles
- pose des portes

moyenne
30
20
l0
10

50
t0

haule
35

20
20
l0

ll0
l0

130 h/ha 205 hlha

Les écarts sont importants dans la pose des bâches et des ficelles.

Toutes les opérations antérieures peuvent être faites à temps perdu à une ou deux
personnes.

Les pose des bâches nécessite des condrtions climatiques favorables et une équipe
nombreuse et rodée.

Les pertes de temps se paient au prix fort.

Il existe trois moyens pour monter les bâches :

- avec gabarit, bâche déroulée à terre '

- szurs gabant, bâche déroulée à terre l

- sans gabait,bâche déroulee en hauteur

La méthode traditionnelle consiste à amarrer la bâche à une extrémrté. la dérouler le
long du tumel, la faire passer sur les arceaux et la tendre à la main avec crnq - six
personnes à I'autre bout et firur par la fixer à I'rnténeur du tunnel sur I'avant demier
arceau.

L'absence de vent est rndispensable pour cette opération.

Une partie des fraisiculteurs tendent la bâche à I'aide d'un gabant (arceau fixé sur le
trois points du tracteur). Les premières opérations ne changent pas. la drfference se fait
une fois la bâche posée sur le tunnel. Au lieu d'être tirée et fixec sur l'avant{ernier
arceau, on attache la bâche sur le gabarit, comme si on I'attachait sur le tunnel. Le
tracteur avance jusqu'à la tension propice. Ensuite, la bâche est détachée du gabarit
pour être fixée à I'rntérieur du tunnel sur I'avant-dernier arceau. Cette opération est un
peu plus longue en temps, mais moins pénible à réaliser.
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Une fois les bâches fixées aux deur extrémités. on posc généralcmcnt unc ficcllc tous
les quatre arceaux pour empêcher le plastique de s'envoler ct I'on continuc la posc dcs

bâches. Ce n'est qu'en fin de chantier de posc que l'on terminc la posc dcs ficellcs.

Il existe aussi un mo)'en plus pratique de dérouler le plastique. par le haut du tunnel
grâce à une fourche avec relevage sur I'avant du tracteur.

Co0t d'investissement pour un hectare de tunnels
de fraisier

- Les arceaux :

Ils sont vendus en longueur de 6,5 m pour couvrir 4 m au sol. Le diamètre est de

32 mm.
Il faut les ceurtrer. Préferer des arceaux galvanisés :

- prix : 7 F le mètre environ, soit 45 F I'arceau ;

- nombre : pour un tunnel de 100 m de long ;

- les deux premiers arceaux ù2 m,le reste espacé à 3 m, soit 36 arceaux. Il faut
rajouter deux arceaux pour les portes et deux arceaux coupés à 2 m pour
marntenir les deux premiers arceaux entre eux ;

- total : 36 + 4:40 arceaux ;

- I ha -» 19 tunnels en moyenne, soit 760 arceaux ;

prix : 760 x 45 F :34 200 F .

- La bâche :

En l2l100. pour couwir 100 m de tunnel de 4 m, il faut un rouleau de77 kg.
- prix du kg : 17 F (pnx inferieur en grosse quantité)
l7Fx19x77=24870F

- La ficelle :

Nécessaire pour amarrer les arceaux entre eux et pour maurtenir la bâche contre les

arceaux. Il est recomrnandé d'employer de la ficelle épaisse de type 150 (350 est un
maxmum). En moyenne, il faut I 000 F de ficelle/ha.

- Les baibnnettes :

Les baionnettes fixent I'arceau dans le sol. Elle font 60 cm de longueur. On les enterre à
50 cm de profondeur. Dans la partie souterraine, on soude une rondelle de 3 mm
d'épaisseur ouverte et vrillée. Au niveau du sol, on soude soit un maillon de chaîne

coupé en deux, soit un morceau en ferraille pour fixer la ficelle.
Il existe des baionnettes toutes prêtes que I'on trouve autour de 20 F pièce.

Généralement. les fraisiculteurs fabriquent leurs baionnettes l'hiver à I'aide de fer à
béton. Cela revient, main-d'ceuvre comprise, à I lF la baionnette avec rondelle

36 arceaux -+ 72 baïonnettes avec rondelles I I F -» 800 F pour un tunnel.

Pour I ha -+ 19 x 800 + 15 200 F
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- Colliers boulons :

Ils sont néccssaircs pour maintcnrr lcs tubcs cntrc los dcux premiers arccaux.
I)cux ou trois tubcs sont posés,

Quclqucfois, ils sont soudés à unc oxtrémité ct nc dcmandont pas de colhers boulons
On pcut donc avoir douzc collicrs boulons par tunnel ou zéro.
Moyenne dc six colliers à l9 F pièce,
l9Fx6x19:2170F.

--Les clips :

Ils maintiennent le plastique sur le demier arceau et sur les portes.

On compte une quinzaine de clips par extrémité, soit soixante par tunnel
IJn clip métal coûte autour de 3 F.

3Fx60x 19=3420F.

-.Les piquets en bois :

Ils fixent I'ensemble premier - deuxième arceau dans le sol.
Ils sont taillés par les producteurs. Prix indicatif de l5 F avec l'épointage.
15Fx4x19=1140F.

Récapitulatif

Base de calcul

I ha -» tunnel de 100 m de long,
interaxe de butte à butte : 1,50 m,
19 tunnels avec trois buttes par tunnel,
surface réellement couverte : 8 800 m2,

pnx en F HT, saison 94, achats groupés Loir-et-Cher

F FIT/m'couvert : 9,31 F

F HT/m'fraiseraie : 8,20 F

Prix à I'ha en tr'rancs Amortissement Prir pour une campagne

Arceaux 34 200 F 7 ans 4890F
Ficelle 1000F lan 1000F
Baionnette 15 200 F 7 ans 2 t'70 F
Collier boulon 2 t70F 7 ans 310 F
Clips 3 420F 7 ans 490 F
Piquet de bois I 140F 7 ans 160 F
Bâche 24 870 F 2 ans t2 440 F

Total 82 000 F 21 460 F
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Conclusion

Le démarrage de la production de fraisc solognote a été cntraîné par lc passagc
progressif des petits tunnels aux grands tunnels dans le miheu des annécs 80.

Les acheteurs y ont trouvé leur compte en présentant une fraise de qualité forcément
mieux rémunérée à la production. Aujourd'hui. la quasi-totalité des surfaces est sous

tunnel4 m, Ia région leader étant bien loin d'approcher ce pourcentage.
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La fraise sous tunnels 5 m
et multi 5 m

Jean-CIaude Treilhes
Terres du Sud

Depuis 1993, l'Aquitaine, et plus particulièrement le Lot-et-Garonne. développe la
production de la fraise précoce sous tunnels 5 m et multi 5 m avec les vanétés

Gariguette et Pajaro.

Devant l'rmpératif économique de récolter tôt, fin mars à 15 mai, tout doit être mis en

ceuvre pour protéger la fraiseraie des gelées.

Films plastiques utilisés

-EVAmonocouche 14 acétate en 100 etl20 microns,

- COEXTRUDES en 120 microns (surtout dès 1993),

- COEXTRUDES en 150 microns (surtout dès 1995)

Dès 1992, nous faisions le constat üsuel de performances variables qu'il fallait élucider
par des essais rigoureux dans les condrtions réelles de l'exploitation.

Avec notre expénence des essais sous petits tunnels menés dès 1990 avec le Pôle
production légumrère UNCAA, en 1993, nous commençons des comparalsons de films
sur tunnels 5 m, puis Multi 5 m chez les producteurs.

Dispositif

Essai à quatre répetitions pour la récolte et sur chaque film

Mesure des températures par mise en place de centrales CAMPBELL et un dispositif de
sondes thermométriques manchonnées à 25 cm du sol entre les deux rangs plantés sur
butte.
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L'essai 1994

II montre l'intérêt de mesures précises. malgré unc annéc marquéc par dcs gclécs dc
courte durée.

- 4 films coextrudés de 7 m 25 - 120 microns

- Parcelle de 350 m'par film - Orientation

- Variété : Ganguette

- Plantation : I 5107193 à 37 000 pieds/ha

- Couverture : 20101194

- Taille de végétation : 26101194

- Pose bâche pollpropl,lène 17 grlm2 en doublage le 14102194 sur la végétation (durée

20 jours)

- Pose de sondes thermométnques le 28101194

- Récolte des blocs numérotés de 30 pieds par un récolteur permanent de I'exploitation

- Période récolte '.05104194 au 14105194

- Nombre de récoltes : 11.

Les objectifs

- Rendement précoce

- Protection thermrque optimale

- Maîtnse des températures maximales

- Mirumrser le pourcentage de fruits déformés

- Optrmrser le rendement commercial

- Dégager le meilleur produit brut/tra.

Conclusion : aboutir à un réferencement de fiLns pour la région Frarse sous Multi 5 m
pour un forçage à partir du l0-15 janüer.

Supports graphiques des températures et histogrammes (tableaux ci-joints).

Nol - Températures moyennes journalières

28101 au 12102 to entre 6 et l3oC
13/02au 3ll03 t" entre 12 et23"C
0l/04 au 19104 t" entre 8 et lToC
20104 au 06/05 t'entre l5 et 28oC.

Les filrns ML.4l8 et ML.4l9 font régulièrement des températures moyennes
supérieures.

1:
N
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N"2 - Evolution dcs tcmpératurcs ambiantos sur dcux jours à la floraison.
25-26fiévriar 94

Minuit:
13 h 00 :

20 h 00 l2'c
8h00:

13h00:

I 0"c
30'c

goc

23"C

No3 - Evolution des températures ambiantes sur deux jours 28-29 mars 94
(stade 1"'fruit rouge)
Film ML 418 Minuit : l0oC

8h00: lOoC
13 h 00 '. 36"c
20h00: 15oC

4h00: 9oC

10h00 " 240c
14 h 00 '. 370c
l8h00 " 28"c
20h00: 15oC

La surveillance de l'aération doit être ngoureuse de 12 h 00 à 16 h 00 pour éviter la
destruction des tubes polliniques aux températures supéneures à 30-32oC.

No4 - Cumul de degré jour > à EoC

ML.4I8: 870oC
ML.419: 8l0oC
ML.420: 750oC
ML.433 : 380oC
Extérieur : 365"C.

Le film le plus thermique ML.4l8 apporte + 505o

Nos - Nombre d'heures du stade E (début floraison) au stade H (premrers fruits
verts) : 25102 au 20103194

Tranche: 0à SoC

8 à l2.C
t2 à30"c
> 300c.

A compter du départ de végetation, le fraisier doit recevoir un mrnimum de
températures urfeneures à l3'C.

ML 418 : il totalise le moins d'heures < à 8oC donc Ie plus thermique. il devance les
autres films dans la tranche 12 à 30'C.

a

ML 433 : il est le morns thermique.
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No6 - Poids de fruits déformés/hectare :

Les films les plus thermiques ML.4l9 - ML.4l8 - ML 420 expriment le poids

de déchets le plus élevé. d'où Ia surveillance accrue pour I'aération et la
nécessité d'un dispositif rapide et performant pour gérer le climat

No7 - Poids de fruits commercialisés/pied :

ML.4l9 26 t 418/ha
ML,1l8 25 t826lha
ML.420 25 t 826lha
ML.433 23 t 79llha.

Au cumul. le film le moins thermique rattrape presque son retard ML.433 - 3627 kglha
sur le ML.419.

No8 - Produit brut/hectare :

l"' ML 419 560 180 F. soit 2l F 20 kg nu
2' ML.4l8 549 450 F
3" ML.420 543 160 F
4" ML.433 473 970 F, soit 19 F 90 kg nu

Le filrn ML.4l9 permet un gain de produit brut de 86 210 F/ha sur le filrn le morns
thermrque ML.433.

Conclusion

L'utilisation d'un film coex ayant d'excellentes perfiormances thermiques est une réelle

sécunté pour le fraisiculteur :

rendement précoce élevé,

assurer un résultat financier dès la 6" récolte

En contrepartie, il faut savoir maîtriser les autres itinéraires techniques :

- L'abri ne doit pas dépasser 50-60 m de long ;

- Posséder des tringles d'aération frontales ;

- Ecartement des bandes :

- Gérer les imgations goutte-à-goutte et l'humectation des passe-pieds ;

- Gérer la chlorose femque par les apports de chélates de fer ;

- Déclencher les equilibres nutritifs en fonction du chmat et du stade végétatif ;

- Réguler la sur-irrigatron des buttes latérales.

L'abri 5 m en fraise précoce permet :

- Meilleures conditions de travail ;

- Meilleure gestion du personnel par l'étalement de la production ;

- Meilleure maîtnse phyosanitaire ;

- Production de haute qualité.
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4F006 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
TEMPERATURES MOYENNES JOURNALIERES
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4F006 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABR! SUR FRAISES
EVOLUTION DE LA TEMPERATURE LES 25102 ET 2610Z94
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4F006 TERRES DU SUD:COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
EVOLUTION DE LA TEMPERATURE LES 2Bl03 ÉT 29103194
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4F006 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
CUMUL DEGRES JOUR
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4F006 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GR.AND ABRI SUR FRAISES
POIDS FRUTTS DEFORMES/HA (KG)
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4F006 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
PoIDS FRUITS CoMMERCIALISABLES/PIED (g)

ML 420

ML 433

ML 4.18

ML 4,19

0 200 400 600 800 1,000
g

698

643

698

714

.(t/}lt{+?tttrriiiilflllililrllttttltT/.' : .::. ;i :)tÿÿÿtî\}twÿr,&r:i

ffi liiiii$iiiiiiiliillffi i,.i,ir.'ir,l 
j,i,iffi+"iâîffiA\"'ït;'"WAti\

H 050494
m 29.04.94

tr 1104
Mfl 02 05

e4 fix

e4ffi
15.04.94 E 19.04.94 m 23.04.94 a2604s4
05.05 94 tr 09 05.94 E 14.05.94

@8,,1?P,?E

ir I
PRoDuflt()lrs
LIGUtrilrRrs



4FOO6 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
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4FOO6 TERRES DU SUD : COMPARAISON DE FILMS GRAND ABRI SUR FRAISES
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Les tunnels !égers 5 m
pour protéger les cultures

de plein champ

Les références obtenues en 1994 et 1995
au CEHM sur tomate, asperge & melon

Christian YARD
CEHM

Vincent BOUSQUET
CEH M/Cham bre d'Agricultu re 34

Les abris de 5 m de largeur développés initialement pour la fraise dans le Sud-Ouest
suscitent beaucoup d'rntérêt à l'heure actuelle. Ces tunnels peu onéreux, légers et
déplaçables, représentent une opportunité pour d'autres cultures.

Le CEHM, spécialisé sur les cultures de plern champ, a entrepris dès 1994 des essars

comparatifs sur tomate tuteurée. Le printemps 1995 a apporté des références sur
,asperge, des essais sont en cours à l'heure actuelle sur melon. La phrlosophie de ces
,essais vise à vérifier l'rntérêt de ces abris par rapport aux cultures classiques en plern
champ. Il n'y a pas de comparaison par rapport aux autres tunnels plus classiques.

Le type d'abri testé

o Tunnel individuel foumi par les Ets CASADO - 24140 Douville.
o Largeur à la base 5 m - Hauteur au centre 2,50 m - Longueur 60 m.
o Tubes de 8 m - Diamètre 32 mm - Epaisseur 1,5 mm.
o Ecart entre arceau 1,80 m - Ancrage par épée à vis sous chaque arceau
o Film PITT 53 (SMS) 180 microns - Aération par soulevage latéral
r Fermetures relevables par manivelle en façade (tringle italienne).
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Résultats sur tomate - 1994

Par comparaison au plein champ. on obtient en moyenne sur huit variétés

Abri 5 mètres Plein champ
Plantation 3v03194 03105t94

Récolte l3/06 au 19110194 72107 au27109/94
% catégorie I 68 o/o 51 o/o

Rendement catégorie I I 1.7 ke/m'? 8.7 ke/m'?

Poids du truit 132 p, 149 e

Les principales conclusions sont les suivantes :

ô Augmentation sensible et surtout régularisation de la qualité de présentation des

fruits (15 % de catégorie I en plus),
ô Augmentation du rendement commercial (3 kÿmz de plus en moyenne),
ô Décalage et groupage de la production entre mi-juin et mr-août,
ô Barsse rmportante de la ügueur des plantes et du calibre des fruits après la mi-

août, surtout pour les vanétés longue conservation unicolores,
ô Bonne résistance mécamque de I'abn (avec un palissage relié à la structure).

L'objectif de sécurisation de Ia culture, sur le plan productivité et qualité de

présentation, est atteint. Les techniques culturales et l'aspect variétal doivent permettre
de prolonger la produc-tion durant tout l'été. C'est dans ce sens que les essais ont été

mis en place en 1995.

Résultats sur asperge - 1995

Sur la vaieæ GEYNLIM - Plantation 1992
Asperges buttées pour la production d'asperges blanches - deux rangs par tunnel

(r) le protocole prévoit un arrêt des récoltes lorsque le rendement brut de 7,2 tlha est atteint.

Abri 5 mètres
Non paillé

Plein champ
Paillage SMS anti-buée

Pose 05/01/95 09101195

Début récolte 20102195 13103195

Fin récolte 01104t95 a En cours au 18104195

RenderÉtrt éommercial
au 18/03i95 3,1 T/ha 0,3 T/ha
au01104195 5.6 Tfta I.8 T/ha
RéDtrtitiffi par catégorie
Blanc 30 o/o 35 Yo

Violet 55% 53 Yo

VioleUvert 15 o/o 12 o/o
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Commentaires

ô Pour unc mise en place début janvicr, la récolte démarrc un mois plus tôt que le plein
champ paillé ;

ô La production est très groupée avec environ 6 Tlha récoltées en srx semaines ;

+ La qualité de présentation des produits obtenus est assez similaire :

ô Une simulation économique rapide amène à un surcoût de production de 4 à 6 F/r.g
(selon la méthode d'amortissement du tunnel) par rapport au plein champ classique.

Signalons que ce tunnel mis en place sur asperge sera déplacé sur une autre parcelle
pour une production de tomate d'automne (mise en place début juin).

Premiers résultats sur melon - 1995

Deux §pes de production sont comparees pour une même date de mise en place
(13 mars) :

- chenille classique enterrée avec aération par perforation,

- tunnel 5 m (2 rangs de melons) + cherulle asrée par perforation.

Les mesures de températures du 14 au 21 mars
donnent les résultats suivants :

Film : Tunnel5 m - PITT 52 incolore 150 pm (SMS)
Chenille PREMIER Ml 60 pm MSQUEEN)

Les résultats agronomiques seront appréciés au début de l'été sur crnq variétés mises en

place sous tunnel et sous chenille.

Abri 5 mètres
+ Chenilie

Chenille Extérieur

Moyeme t2,l 8.3 7,1

Minimum 6,2 0,8 - 1.6

, Tèrtuiiature de ioru- (+,,10 
'em),,,,,,,,,,,,,

Moyenne 32,7 3L.2 t6.2
Maximum 46,4 40,9 )))
TempË.rature,&,,sol,(- I0jÇm)",,
Moveme 19.2 17.6
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Discussion

L'objectif de ces différents essais est la sécurisation de la culture de plein champ. Il est

tout à fait rempli dans le cas de la tomate. même si des adaptations techniques sont
sncore nécessaires.

Pour les autres espèces, melon et asperge, c'est l'atout précocité qui paraît se dégager
avec la perspective d'être présent plus tôt (avec des quantités assez faibles) pour
aborder le marché.

La rentabilité de l'investissement est fonction de ces diftrents aspects et de l'objectif
üsé (raisonnement inüviduel ou raisonnement collectif).

Les essais sont et seront poursuiüs pour repondre à ces différentes interrogations
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Productions !égumières
sous abris froids

Matériaux plastiques de couverture

Jacques Lagier
INRA SAD, 66200 Alénya

L'étude des maténaux plastiques de couverture de serres et d'abris est actuellement
conduite à la station d'Alénya pour étayer certains travaux d'extrudeurs et de
fournisseurs de matières de base. Elle s'intègre aux programmes d'amélioration des

conditions micro-climatiques des abris froids et débouche sur des applications pratiques
(comportements agronomique et climatique).

On retiendra plus particulièrement :

- I'amélioration de la stabilité des additifs spéciaux (antigouttes, antipoussières...),

- I'allongement de la durabilité des films "4 saisons" à toutes les régions françaises
avec, en point de mire, I'interaction "Stabilisants U.V. - Pesticides"r,

- la mrse au point de films photo-sélectifs avec plusieurs objectifs .

- réduction de l'échauffement excessif de la serre en hmrtant la pénétration
des infrarouges thermiques de courte longueur d'onde sans trop affecter la
transmission du rayonnement PAR utile à la photosynthèse,

- limitation de la sporulation de champignons tels que Botrytis cinerea en
réduisant les UV.B transmis par la couverture plastique,

- action sur la morphogenèse2 par le raccourcissement des entre-nceuds
(plantes ornementales),

- drminution des défauts de coloration sur pétales de certaines roses rouges'
dus à un problème physiologique '.le "Petal Blackening".

I 
La mise en cofirmrm et l'étude en groupe par les extnrdeurs de dossiers documentés de litiges portant

sur la nrptrue prématurée de films de couvertrue de serres seraient bénéfiques à toutes les filières de la
"Plasticulture" et accéléreraient la résolution de ce lourd problème.
2 

Non expérimentée à Alénya.
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Trois approches sont mises en æuvre
pour I'étude des matériaux

L'obseruation du comportement des films, en culture

Des produits commercialisés, drsponibles en France, nous sont fournis par les

extrudeurs. Placés sur tunnels ou multichapelles en simple ou double paroi gonflable,
ces materiaux sont utilisés Ces analyses sont complétées par des tests de compor-
tement et de üeillissement d'échantillons de films placés sur des structures métalliques
servant de bancs d'exposition sur des structures équipées de lanières ou de fils supports
de nature différente (fer, nylon, polyester). Sont, par exemple, observés dans nos

condrtions de climat et de cultures, le comportement d'additifs (antigouttes,

antipoussières), la combinaison de laizes d'épaisseur diftrente pour les DPG...

Aucune analyse agronomrque ou chmatique comparative n'est réalisee dans le cadre de

ces tests.

L'étude spécifique de certains constituants
des films de couverture

Il s'agit de programmes expénmentaux üsant à approfondir la connaissance de tel ou
tel composant sur Ie microclimat de I'abri et sur le comportement des cultures :

- expénmentation agronomique comparée de films de serre stabilisés HALS ou Nickel

Quenchers,
- expénmentation de film de serre présentant ou non le caractère "antigouttes".

Ces analyses sont complétées par des tests de comportement et de vieillissement d'échan
tillons de films placés sur des structures métalliques servant de bancs d'exposition.

L'adaptation de l'abri troid, des équipements,
de la couverture, à des objectifs précis de production

Une maîtrise mrnimale des condrtions climatiques sous abris froids est primordiale pour
contrôler les plarulngs culturaux, réduire les pertes à la récolte et sécuriser les cultures.
Les objectifs de rentabilité obligent plus que jamais les serristes à utiliser au mieux sur
l'année leurs abris en intensifiant la production, notamment par I'accélération des

rotations.

Les études entreprises sur les films de serres, à la station d'Alénya, s'intègrent aux
travaux visant à concevoir et tester de nouveaux itinéraires techniques.
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lllustration de travaux entrepris en 1994 et 1995

Objectif : Limiter l'échauffement diurne au moyen de procédés simples et peu coûteux,
afin d'améliorer la qualité de la tomate en période chaude et étaler le calendner de
production de la salade.

Culture de tomates de printemps

Les performances chmatiques et agronomrques d'un film expénmental photosélectif ont
été comparées à celles obtenues avec la technique du blanchrment qui est utilisee par les
producteurs pour atténuer I'effet serre.

Matériels Méthodes

Deuxtunnels exposés NIW - SE de 7 m de large sur 3l m de long (maille à 1.50 m).
dont I'aeration esl assurée par écartement des bâches (deux pornts d'ouverture) tous les
3,50 m, ont servi de support à cet essai mis en place le 7 avnl94.

o Traitements

Tunnel T16 : recouvert d'un film expérimental photo-sélectif Astrolux (Hyplast) de
200pm d'épaisseur, de ÿpe "thermique - diffi.rsant" non blanchr.
Tunnel T17 : recouvert d'un film "Témoin" (Exxon) de 200pm d'épaisseur de ÿpe
"tlermique - diffirsant" qui a eté blanchi avec du "Temperzon vanable " le 15 juin 1994
(renouvellement de I'application mi-août).

Résultats obtenus

. Contrôles climatiques

Températures d'air relevees sous abri ventilé à 1,50 m

La courbe nol des moyennes horaires de températures d'air pour la période du 6 juillet
au 5 août 1994 montre que l'écart moyen de température journalière oscille entre 0,2o
en première partie de nuit et 0,8o en début d'après-midi.
L'tncidence globale du blanchrment sur la réduction des températures d'air, pour ces 3l
jours, est de 0,6o par rapport au film photo-sélectif (23,5o contre 22,9o de moyenne
pour le film témoin blanchi).
La figure n"2 des répartitions des températures par classes précise les données
présentees précédemment et montre la fréquence plus rmportante de températures
élevées sous le film photo sélectif.

Températures d'organes mesurées au radio thermomètre portable :

Dix séries de quinze mesures de température de feuilles et de fruits ont été réalisées
entre le 8/07 et le l9l08 sur la ligne sud des doubles rangs centraux, dans chacun des
deux tunnels, vers 12 h TU par très beau temps.
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figure N"3 Moyenne horaire de rayonnement global
entre le 21107 et le 18/08
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Les résultats obtenus confirment les observations faites sur les températurcs d'air

Moyenne des températures Feuilles Fruits
funnel Témoin 26,8" 29,0'
ftuurel Astrolux 27,8' 30.2'

Le 7 jurn, par très beau temps, une série de mesures de température de feuilles, alors
que le film témoin n'était pas blanchi, a donné les valeurs suivantes :

Tunnel témoin '. 29,6o

Tunnel Astrolux : 28,8o.

Calcul du taux de transmission du rayonnement global sous serres

Des pyranomètres Krpp & Zonen, placés à I'exténeur et sous les deux abris audessus

des cultures à 2.50 m de hauteur, ont permis de mesurer et de comparer les taux de

transmission du rayonnement solaire.
Dix-huit journees de mesures en continu (figure no3), réalisees dans la période du 2l
juillet au 18 août, fourmssent les résultats suivants :

Exténeur = 100 %o,

Témorn : 57,3 Yo,

Astrolux = 63,0 Yo.

Le taux de transmission du rayonnement global est plus élevé (+ 5,7 %o) sous le film
photo-sélectif que sous le æmoin. Pour la même période, on considère que le taux de

transmission d'un film "thermique diffi.rsant" placé sur un tunnel est d'enüron 67 à

69 %.
Les valeurs moyennes journalières des taux de transmission masquent des drftrences
importanæs pour chaque tunnel en fonction de I'heure de la journée. Le taux du film
photo-sélectif (figure no4) est plus faible que celui du témoin blanchi en condttion de

rayonnement rasant (début et fin de journee). D'une part, la réflexon de la lumière sur
ce ÿpe de fitm est plus forte lorsque le rayonnement incident est faible ; d'autre part, le

matin, la rosee sur lia paroi blanchie avec le produit "variable" favonse la pénétration du

rayonnement solatre.

. Comportement des parois plastiques

Film Astrolux : Bon comportement, pas de modifications de ses propriétés, bonne tenue

dans le temps.
Film blanchi : Les conditions chmatiques sèches de l'été 1994 n'ont pas entraîné de

renouvellement fréquent de I'application de I'enduit. Par contre, en fin de culture, son

nettoiement a exigé deux urterventions.

. Résultats agronomiques

Matériel végétal et conduite des essais

L'hybride à croissance indéterminée Paola a été cultivé à une densité de 2.5 plantes/m2.

Le semrs réalisé le l" mars 1994 a permis une plantation en pleine terre le 7 avril. Les
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plantcs palissécs sur ficcllc ont été arrêtécs à l 2 bouqucts Dcs bourdons ont assuré
l'amélioratron dc la nouaison.

Observations agronomiques et rendements

[,cs contrôlcs sont accomplis pour chaque traitcment sur dcux parcellcs élémentaires de
l'ingtauatre plantes.
Début juin (avant lc blanchiment du tunnel témoin), une meilleure vigueur et un
meilleur équilibre étaient observés sous le film photosélectif. sans que I'on enregistre de
difference dans le stade de développement des plantes.

Rendements

Les rendements commercialisables (kg/m') et les poids moyens cumulés des fruits sont
c,onsignés dans les figures no5 et no6. La première récolte est intervenue sous les deux
tunnels le 15 Juin. On constate une plus grande précocité sous le témoin blanctu, mais
les poids moyens des fruits sont plus faibles. La seconde période de récolte est plus
favorable au film photo-sélectif puisque les poids récoltés sont plus rmportants
(rendement cumulé final : T16 : 17,9 kÿm2 a Tl7 : 17 ,2 kÿmz) et les poids moyens
des fruits plus élevés.

Au regard des mesures chmatiques, ces différences de précocité peuvent être attnbuées,
comparativement, à la moindre pénétration du rayonnement solarre sous Ie filrn photo
sélectif et aux températures plus élevées sous le témoin, cela jusqu'à ce qu'intervienne Ie

blanchiment. Par la suite, ce phénomène s'inverse sans que la contrepartie liee à
l'augmentation des températures d'air sous I'Astrolux (+ 0.6o) ne pénalise les plantes
quantitativement et qualitativement.
I-es rendements non commercialisables globaux (petits fruits. éclatés, déformés..) se

sont respectivement situés à 1,08 kÿm2 pour l'Astrolux, et 0.98 kÿm2 pour le témorn
blanchi.

Incidences sur la qualité

Aucune drfférence dans la qualite des fruits récoltés n'a eté mise en évidence : les

températures sont trop proches pour engendrer des écarts.

Cultures de laitues

Afin d'étaler les calendriers de production, il est souhaitable de disposer d'abns
permettant d'écrêter en automne et au printemps les hautes températures. Dans le cadre
d'essais de mise au point d'itinéraires techniques, les performances climatiques et
agronomiques du film expérimental photo-sélectif sont comparées à celles d'un film
thermrque diffirsant et à celles d'un film thermique transparent perforé (bandes
latérales).
Ces essais en cours portent sur trois cultures de laitues s'étalant de septembre 94 à
avnl 95. Les plantations sont effectuées sur film de paillage noir pour les tunnels T16 et
Tl7, sur billons paillés pour le Tl5 (meilleur écoulement des eaux pluüales qui
pénètrent latéralement par les perforations).
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Matériels - Méthodes

.Aux tunncls Tl6 ct T17 a été ajouté lc Tl5 dont la structurc cst identiquc aux deux
précédcnts. Cc tunncl cst dépourvu de fils supports de film et de mécanismes
d'ouvrants Il cst habillé d'unc seule plèce placée longrtudinalement La bâche (filrn
thermique - transparcnt Hyplast de 200pm) est composée de trois bandcs (de 32 m)
soudées entre elles. Des perforations latérales sur 1.80 m sont réalisées de part et
d'autre pour assurer le renouvellement permanent de I'air sous I'abri. On a cependant
conservé 1,50 m sans perforations pour permettre le buttage du plastique

Résultats obtenus

o Contrôles climatiques

Températures d'air observées à 20 cm sous abri non ventilé. au cours de périodes
couvrant les deux premières rotations de laitues.

Période du 4 octobre au 2 novembre 1994 (là" rotation - figure no7)

Températures Moyenne Pourcentages To
<100

T Astrolux 16.8" 4.20/o 349%
T Témoin 16,9" 4,00/o 32,zvo

Période du l9 novembre au l5 décembre 1994 (2'rotation - figure no8)

Températures Moyenne Pourcentages To
<100 > 180

T Perforé 13.5' 13 Yo 11%
T Astrolux l3,l " 73,9 0/o 7,3 %
T Témoin 13.5" 12.2% 10.8 %

Période du l6 décembre au 18 janvier,1995 (figure n'9)

Températures Moyenne Pourcentages To
<10' > 180

T Perforé 7.4" 17.3% 5,1%
T Astrolux '7,00 18,8 % 4,0 0/o

T Témoin 7.6" 18,2 0/o 7,6 0/o

,Globalement, les moyennes de températures les plus basses, pour les différentes
périodes analysées sont enregistrées sous le filrn photo-sélectif. Le film témoin et le film
perfbré ont un comportement voisin.
Sous le film perforé, les minimales sont fréquemment supéneures au film témoin. Ce
meilleur comportement est dû en partie aux renouvellements d'air qui réduisent les
inversions nocturnes de températures,
Les températures maximales les plus faibles sont relevées sous le film Astrolux. alors
que les comportements du film perforé et de I'abri témoin sont proches.

.l[B : L'incidence du §pe de culture, billon paillé ou culture à plat paillée. sur les températures
d'air (et de sol) mesurées sous abri, fera l'objet de prochains contrôles.
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figure N"9 Répartitinn des températures d'air
du16l12au 18O185
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Températures d'organes (feuilles) :

Deux séries de qurnze mesures, effectuées au radrothermomètre portable à 7 heures TU
après une nuit froide, ont fourni les indications suivantes :

Ces mesures confirment les observations réalisees sur les températures d'air

o Comportement des parois plastiques

T16 et T17 : Pas de remarques particulières.

T15, film perforé : Excellente tenue au vent (pas de battements) et à la pluie (pas de

poches d'eau) malgré I'absence de fils supports (un seul fil de fer en ligne faîtière). L'eau
de pluie ruisselle normalement sur la paroi et une faible quantité pénètre dans l'abri. Le
fond du billon permet l'évacuation de I'eau en excès, mais des gradients d'humrdité du
sol apparaissent sur les côæs des

Extérieur (blé) T Perforé T Astrolux T Témoin

1o mars 95 -3,7" +l 10 4,20 +l,lo
8 mars -l.50 +2.90 +l,50 +3.1 o
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. Résultats agronomiques

o Première rotatron

Matériel végétal et conduite des essais

Deux vanétés REMI et GIPSI semées le 2 septembre 1994 (tunnel Astrolux), le 5

septembre (tunnel Témorn) en mottes de 3,7 ont été drsposées "à plat "sur paillage noir
à la densité de 12 plantes/m2.

Mise en place : Tunnel Astrolux, le 23 septembre,
Tunnel Témorn. le 28 septembre.

Rendements

Les contrôles ont lieu sur quatre parcelles de 24 laitues

Les résultats consignés cidessus ne laissent pas apparaître de différence entre les deux
trartements.

o Seconde rotation

Materiel végétal et conduite des essais

La vanéæ SAMOURAI semée le 18 octobre en mottes de 3,7 a étn plantée le 15

novgmbre.
Dans le T15, sur billon paillé à la densité de 12 plantes/mz.
Dans le T16 et T17, àplat, sur parllage à la densité de 14 plantes/m2.

Rendements

Les contrôles ont été effectués sur quatre parcelles de vrngtquatre laitues le 25 janüer
1995

Tunnel Astrolux Tunnel Témoin
Variété REMI GIPSI REMI GIPSI
Date Récolte 09/l I ultt 09/l I 0711t
Poids moyens (plt) 400eI 385er 401er 372sr
Réoartiti on oar ca li b re s

- 280 pr 5Yo 9o/o 4Yo 9o/o

280-320 s 4o/o 8% 2% 7Yo

320-380 er 20% 29% 20o/o 30o/o

+ 380 pr 7t% 55% 74Yo 54%

T Film Perforé T "Astroluxtt T Témoin
Poids movens (plt) 374 ff 315 sr 375 s
Rerrdernent / m' 4488 er 4470 sr 5250 s
Ré partition par calibres
- 280 pr 1l%o 25o/o 5Yo

280-320 s 77o/o 26%ô 11%
320-380 er 26% 43% 33Yo

+ 380 sr 47% 60/o 5t%
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Pour dcs datcs rdentiqucs de semis, de plantatron ct de récolte. la production sous le
film photo-sélcctif accuse des poids de pommes infericurs à ceux obtenus sous le film
témoin. Lcs nivcaux moyens plus faibles de températures, mais surtout la réduction du
rayonnement global sous I'abri, expliquent ces différences en période de lours courts.
Une récolte plus tardive sous ce tunnel permettrait des poids moyens supérieurs mais
retarderait la mise en place de la troisième rotation.

La productron sous le film perforé (billons paillés) est très voisine de celle obtenue sous

le témoin en ce qui conceme les poids moyens et la répartition des pommes par classe

de calibre.

Le rendement au mètre carré, qui est lié à la densité, est plus faible

Aucune drfflerence de qualité des pommes n'a été observée (port, tenue, problèmes

phytosanitaires...).

o Troisième rotation

Matériel végétal et conduite des essais

La variété GIRELLE, semée le 16 janüer en mottes de 3,7, a été plantée le 7 févner
selon le même protocole que la seconde rotation.

Rendements

Les contrôles ont eu lieu sous les trois tunnels sur quatre parcelles de vlngt{uatre
laitues (le 4 awil 1995), puis lors d'une seconde récolte sous le tunnel "Astrolux" sur
deux parcelles de vingtquatre plantes (le I0 awil) .

Les constatations sont identiques à celles faites lors de la seconde rotation : le film
photo-sélectif entraîne un retard de production sans affecter la qualité.

T Film Perforé T Témoin T ttAstrolux"

Date récoltes 04t04 04.104 04t04 10104

Poids moyens (plt) 434 s 413 s 358 er 426 s
Rendernent / m2 5214 s 5779 s 5019 pr 5967 .er

Ré partition par c a lib re s

-280 s 4Yo 4 o/o 5Yo lVo
280-320 g 2% 3 o/o 15 o/o 2 o/o

320-380 er 10% 7% 32% 15 Yo

+ 380 gr 84% 86% 48 Yo 82%
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Discussion

Au travers de cette première année d'expérimentation, les deux nouveaux produits
étudiés oftent des possibilités intéressantes.

Film photo-sélectif "Astrolux" : Ce maténau agit sur les pointes de chaleur en les

écrêtant sans trop pénaliser l'effet serre de nuit. Aucune dégradation (changement de

couleur, fragilisation...) n'a été observée. L'amélioration essentielle qui pourrait être

apportée sur ce film expérimental, réside dans l'augmentation de la transmission du
rayonnement solaire (PAR) sans affecter l'écrêtement des températures. Les plantes

sous ce matériau se sont très bien comportées, même si la rotation pratiquée en jours

courts aurait nécessité une semaine supplémentaire de culture. Ce film photo-sélectif est

une innovation qui doit être profitable aux productions sous abris.

Film perforé latérdement : Cette premrère expénmentation a foumi des résultats
satisfaisants, mais des mrses au point sont nécessaires. La forme de l'abri (anse de

paruer) ne remplit pas les condiûons requises pour évacuer correctement I'eau de pluie.
On dewait lui préferer une structure en ogive dont les pieds droits hmiteraient la
pénetration de I'eau.

L'aération permanente de I'abri n'est pas adaptee à toutes les cultures, mais présente un
avantage pour de nombreuses productions légumières de semi-forçage.
L'itrnéraire techmque doit être appropné à ce type de couverture (calendriers de

production, billons, irrigations...).
Les performances actuelles des machrnes utilisees pour perforer des films ne sont pas

toujours adaptees aux films épais (180-200pm), ni à leur conditionnement.
L'utilisation du film perforé lateralement sur des abns de type 5 mètres est tout à fait
possible et dewait être bénéfique aux productions de "plern champ abrité".
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Comparaison de natures de films
de couvertures

de grands abris plastigues
non chauffés

Culture de printemps de laitues pommées
et batavia

Réf : 9/U1OILLB

M. Javoy, N. Goussard, O. Guérin, P. Margueritte
Station expérimentale du CVETMO

Domaine de Melleray à St Denis en Val

Comparaison de films

ATI
AT2
AT3

FVG SLJN SELECTOR RED cæx 4,200 microns (bâchage le20ll0l93)1
CELLOPLAST STH4 tri-couches 200 microns (bâchage le 3/l l/93)
FVG UV4, 200 microns (bâchage le2l1,ll93)

Caractéristiques des tunnels
- marque : SER

- largeur: 9,10 m

- longueur: 33 m

- surface unitaire : 300 m2

I présentation générale du film en annexe.
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Dispositif expéri mental

En rarson de la nécessité de comparaison des films de couverture entre eux, le même

drspositif expérimental associant vanétés de laitues pommées et de bataüa a eté mis en

place pour chacun des tunnels sur les caractéristiques suivantes :

Conduite de la culture

Semis
en mottes de ærreau

- laitues pommees :

- laitues bataüa :

24-tL-93
24-tt-93

Pllntltion
le 18 janüer 1994

densite : 13 planæs/m2 (0,23 m x 0,29 m)

Conduite climatique

Conditions climatiques extérieures
voir annexe J

Conditions micro-climatiques en tunnels de production

Les mesures ort éte effectuees au thermohygrographe sous abri méteo. Un protocole

d'altemance hebdomadaire des thermohygrographes limitait le risque d'effet materiel.

Les resultats d'enregistrernent de æmperatures sont contenus dans le tableau Nol.

A partrr de ces enregistrernents, les résultats sont üsualisés dans les graphiques suivant

- comparaison des ternpératures mirumales

- comparaison des températures maxrmales

- comparaison des indrces actrnothermrques

Variétés
laitues pommées

Variétés
laitues bataüe

Surface parcelle élémentarre 2.76 ml 2.76 m')

Nombre de plantes dar parcelle 36 36

Nombre de réÉütions par tunnel 2 2

Surface parcelle récoltee/pesée 1.85 mZ 1,85 mz

Nombre de plantes recoltées et
pesees par parcelle 24 24
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TABLEAL, DE COMPAII/AISON DES TEMPEFTATUrlES MESTJ]IEES

N)
UJ

(1 sur rm
(2) températures relevéos sur thermomètre à
(3) températures relevées le matln à th
AT1 = SUN SELECTOR RED
A'-r2 - CELLOPL-a,ST STH4
AT:3 = FVG UV4

températures sous
O.4Om du sol

o

TEMP EXT TEMP MlNl 1.6Om (1) TEMP MAXI 1.som (1) INOICE ACTINO O.4om (2MOIS
/DECADE MINI MA>(I AT1 AT2 AT3 ATl A..I.2 AT3 AT1 A=|-2 AT3 A.T3

TEMP SOL 8h

AT'I ,.T2
IANVI ER 3è ?.3 6.9 4.2 3.9 3..1 15.O 13.7 13.3 3.2 3.3 2.9 5.6 5.1

1.3 6.4 3.6 3.3 3.3 13.6 't2.? 'r 3.3 3.1 2.9 ?-B 8.1 7.6FEVRIER 'I à

FE'VRIER 2è -2.1 4.2 o.5 o.9 1.1 10.3 12.3 12.1 o.1 o.3 o.1 6.7 5.1

FE\zRIER 3à 3.4 'loo 5.2 {.5 4.5 11.2 15.4 13.7 4.3 4.2 4.1 ?.3 7.2 7.?

6.O

5.5

2.3 12.3 4.3 4.3 3.8 22.6 21 .2 2().6 4.O 3.7 3.5 9.9 4.2

4.4 9.4 6.3 6.2 20.6 16.2 19.1 5.4 5.7 5.6 10.o 99
MÂ.RS 3è

MARS 'I è

MARS 2è
5.3 'l 4.1 5.8 5.8 6.{ 23.9 24.2 22.6 6.3 6.4 6.1 11.1 'I 11

8?
'loo

11.O

AVRILlè 3.O 4.7 6.7 4.S .1.8 20.9 19.4 4.4 {.1 9.6 9.319,9 {.o 93

6.8

6.O
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Résultats

Date de récolte

Dans cet essai, les récoltes ont été échelonnées en fonction de l'état de précocité des
variétés pour pernlettre de rnieux apprécier le compofternent des films.

Les dates de récolte orrt été les suivantes :

- Iaitues pommées ATI AT2 AT3
répétition I : l2-04-94
répétition 2: 13-04-94

- laitues batavia ATI AT2 AT3
répétition I : ll-04-94
répétition 2: l4-04-94

Chaque récolte a fait I'objet de pesées unitaires des plantes avant parage pour chacune
des variétés

Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants :

No 2 variétés de laitues pommées lè" répétition
No3 variétés de laitues pommées 2"'répétition
No4 variétés de laitues batavia l"'" répétition
No4 variétés de laitues batavia 2"*" répétition
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'ÿAlRlE-fES DE: L-AITUES POMMI=ES S()US TUNNELS
1àre r6pétitlon

dato ,la r'é'c)c)l-ter .'l 2lO4l94

1..)
oo

VAR I ET E:11 AT1 SU N SELEC-TOR
Nb plantes

Pe5é€ts
Pds rnoyen
en cr/olte

AT2 STH4
Ntr plantos I Pds moyer)

peséos I en 'qlplte

AT3 F1/G UV4
Nb plarrtes I eOs rnoyen

peséers I en q/plte
LN4 82:Ui3 |

I

M E:N L,IET 
I

LF) 31', I

TE: KL-\ I

Êis)7 IÀ1
t-l
D
C
G

RAPIiA.E: LA.
B

N t"z 3r3
F
E

.erl.,l N lCF1
lvl E Ll Nl\

24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24

6. 9
ô73
6|37
666
6|30
657
649
6.33
631
617
613
6'c4
5ea
6136
6-7-7
667
669

23
24
24
24
22
23
z4
24
24
24
24
23
24
23
23
24
ôa

5ao
e,49
E;93
613
5Aa
674
61-7
6A'l
6C)2
6?6
642.
864
667
876
E3a
666
49-7

24
24
24
24
ZJ
24
24
23
24
23
23
24
24
24
24
24
24

626
621
601
69-7
66-7
603
676
660
6S7
6s6
676
6'37
534
604
46-7
6i4
464

L-e tttnnel aya.nt fourni les meilleurs résultats est AT1 (16 variétés placée=; en tête contre 2 en A-f3
of arJ,Orune ran AT2)
L-a comparaison des 1:unnels AT2IAT3 fait appa.ra.itre une nette précocité en faveur de AT2
(1 'l polcJs en tête) contre seulement 6 poicJs deurs A-I-3

mq cl tr Êq nô



VAR!ETES DE: L.AITUES POMMEES S()US TUNNELS
2èrne répé'tition

clate ,Je récolte : 131O4194

t-.J\o

LN4 a223
MENIJET

Al'J l.,l ICK
M ELI NA

LP 37
TE KLA

697

H
D
C
G

RAPI-IAE
B

Nrz39
F
E.

679
644
7')9
736
692
6:34
67S
639
634
619
-732
640
oo6
6-t 4
642
6.f,tj
613

24
24
24
24
24
24
211
24

2:4
24

24
2],-1

r: i'

:?,1

899
6ao
6?O
6S4
6S2
676
566
ES"
562
1566
ES6
EA7
E,2A
4aa
4Q3
.1Stl
t;2,1

24
24
24
24
24
24
24

"4
23

".1'.2.1
.] ,:

z-.1
:14
;1.1
.:tl

652
621
6')6
639
5|52
6,f 1

5193
653
62.1
6|55
6:37
6158
t5t3L)
t;!37
ef ;13 1

57tl
z1 -/ 3-)

Ç-c)rnrnellajr-e-slles-eltpl-s-N;ü-l.,.I.e-çLi-lilDrsi -r;ur-Jçrs-n,;!il.tr.r-rrlÇ)ri*r.r-1s
Lo turrnel a.yant fourni les rrreilleurs; résrrlta.ts ,srsl A-f 1 (15 varrirStir:: F'l;'rc.5,.rs, orr lelttr (:Lrrrlro
2'. orr 

^:1-3 
êt aucuno cla.nsj /.'T2)

Lar <:ornpari.rison dos'l.utnrrols Â-l 2 r\-l-3 fâri t ijpl.)a.rr.:r.r1r-o (lrt.s r,-lsutlt-atts i.l!rs(il: L)r-L)ches
(,,1\T3 I poac-ls r:n tête. A;f2 tJ 1:oi<1s)

I\/'AR IETES 1 SUI{ SELE(]TOR
l.Jb plantes Pds rnoyen

n
Nb plar-rtes Pds moy,611

AT2 STH4

Itére Lâ

,A.I'3 FVG UV4
l-l Lr plarrtos Pds rnoyen

e (j S n
24
24
24
24
23
24
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24



IJJ
O

VAR I ET I- S D E l.-,/\ l-f U E Si B,À-l-^A,Vl.Â, SO LJ S'r U N N E LS
1ère 16pétition

ctate ,Cê récolte : 1 1io4l94

Corrrrnentaires des s nature de filrns sur les poids moyens
Lo tunnel ayant fourni les meillaurs résulta.ts êst,a,Tl (9 variétés en tête contre I dans AT3
€rt aucune dans AT2)
L-a comparaison des tunnels AT2IAT3 fait apparaitre une nette précocité ên fa'r'eur de AT3
(9 poids en tête) contre seulemr:nt 1 dans AT2

.ÿAR IETES A-T1 SU NI SELECTOR
I.Jb plantes I eOs rnoyêrl

pesé€)s I en q/plte

A.T2 STH4
NEr planters I fcrs rnoyen

F.:esées I en q/plte

A.T3 F1/,G UV4
l.lEr plantas

peséers
Pds rnoyen

6';-1 r,;/plte
r*811
(5:381
(f1 6g

Dl-\"/lN lA,
BÀH IA
Bê.TNA

I

Nrz19
OD\TSEE
DAT{ ILL-À.

24
24
24
24
24
23
24
24
24
24

613
6'f,4
6.93
6:37
EA7
6A3
65S
649
642
4S9

24
23
24
24
24
?4
24
24
24
23

6Ei
490
676
4no
624
514
494
603
464
460

24
24
24
OQ

-o
24
24
24
24
24

6'â6
6rJ9
6r)8
62-7
622
494
6rJ0
6'f,4
4'72
4|3S
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Conclusions

Pour ce t1,pe de production où I'on recherche un effet thermique maximum, lcs trois
natures de film ont donné satisfaction.

En matière de résultats agronomiques. nous constatons une nette supériorité du film
FVG SLIN SELECTOR RED COEX 4

L'effet qualité de la lumière s'ajoutant à une bonne thermicité, explique
waisemblablement les bons résultats de ce film.
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Annexe

SUN SELECTOR RED COEX 4

Origine commerciale : FVG FOLIEN, Germany

Producteur GENEGAR PLASTIC PRODUCTS, Israël
Ventes : USA, Australie, Europe (FVG)

Caractéristiques spéciales au matériau ; fluorescence

- Modification des spectres d'émission de la lumière solaire dans le but
d'accroître I'actiüte de la photosynthèse

- Convertit une part dujaune et du vert dans le rouge.

Caractéristiques générales du matériau :

- Epaisseur : 120 àL 200 microns

- Largeur maximale : 12 mètres

- Coextrude 3 couches EVA + anti UV
- Film thermique

- Transmission de la lumière norme A DIN 5036 : 89,7 yo

- Transmission de la lumière diffirse norme A DIN 5036 : 46.8 %

- Antibuee

- Antipoussière.

Résultats diftrsés par FVG
- Essais sur cultures de roses aux USA et en lsraël en comparaison à des films
thermiques :

- amélioration du rendement moyen de 20 %
- fleurs plus grandes
- moins de nécroses florales

- Essais sur Gypsophile :

-amélioration du rendement de récolæ de l0 %

- Essais sur Gerbera :

- amélioration du rendernent de 15 oÂ

- couleurs plus üves des fleurs.
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TABTEAU DE COMPARAISON DES TEMPERATURES MESUREES
SOUS tES 3 TUNNETS

tf)§

(l) tempérotures mini/moxi relevées sur thermohygrogrophe sous obri météo
(2) tempércrtures relevées sur thermomètre ô mlnl0,40m du sol
(3) tempérotures relevées le motln Ô th
ATI = SUN SELECTOR RED

AT2 = CELLOPLASï SfH4
AT3 = FVG UV4

MOIS TEMP EXT TEMP MlNl l.SOm (l) ïEMP MAXI 1,50m (l) INDICE ACTINO 0,40m (2 TEMP SOL 8h (3)

/DECADE MINI MAXI ATI AT2 AT3 ATI AI2 AT3 ATI AI2 AT3 ATI AT2 AT3

JANVIER 3è 2.3 6.9 4.2 3.9 3,4 t5,0 13,7 13,3 3.2 3,3 2,9 5,6 5,1 5,5

FEVRIER Iè 1.s 6,8 3.6 3,3 3,3 13,6 12,7 13.3 3,1 2,9 2,8 8,1 7,6 6.8

FEVRIER 2è -2.1 4,2 0.5 0,9 1.1 10,3 12,3 12.1 0,r 0,3 0,1 5.7 5,1 5,0

FEVRIER 3è 3A 10,0 5,2 4.6 4,5 11,2 15,4 13,7 4,3 4,2 A,I 71 7,2 7,2

MARS Iè 2,3 12,3 4,3 4,3 3.8 22,5 21,2 20,8 4.0 3,7 3.5 9.9 8,2 8.2

MARS 2è 4,4 9,4 6.s 6,0 6,2 20.6 18,2 19, r 5,8 5,7 5,5 10,0 9.9 t0.0

MARS 3è 5,3 14,1 6,8 6,8 6A 23,9 24,2 22.5 6.3 6,4 6,1 1 1.r I t,l I 1.0

AVRIL Iè 3.0 8.7 5.7 4,9 4,8 20,9 19.4 19,9 4.8 4,4 4,1 9,6 9.3 9,3



ïEMPERATURES SOUS IUNNEL comporoison mini

ËËs,
ÉÉ- lB;B

MOrS/DECADE

E "AT I = SUN SELECTOR E AT2 = CELLOPLAST SIH4 IIn AT3 = FVG UV4 tr"EXIERIEUR

TEMPERATURES SOUS TUNNETS iNdiCE

MOrS/DECADE

TEMPERAIURES SOUS TUNNETS comporoison moxi

E=r sB;B

ll|<

MOrS/DECADE

EATI = SUN SELECTOR EIAT2 = CELLOFLEX SIH4 IIIAT3 = FVG UV4 trEXTERIEUR

EATI = SUN SELECTOR EAT2 = CELLOPPLASI STH4 IIIIAT3 = FVG UV4
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Un écran thermique pour tunnel :

pratique de la mise en place
et aspects économiques

JcËl Despujols
SERAIL
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BUT RECHERCHE

DISPOSER D'UN SYSTEME

PERMETTANT DE DEPLACER

DES ECRANS DE DOUBLAGE

DANS LES GRANDS TUNNELS

AFIN DE MIEUX GERER LE

MAINTIEN DES TEMPERATURES

EN HIVER, ET

EVENTUELLEMENT DIMINUER

L'EFFET DU RAYONNEMENT

DIRECT EN ETE

138



OAPPROCHE DU COUT TOTAL DU

SYSTEME EQUIPE D'UNE TOILE

LS TYPE ULS 14 POUR UN

TUNNELDEBmXS0m

- 25 Frs/m2 < O + A < 30 Frs/m2
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O LE SYSTEME DE DEPLACEMENT

LE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE

LES FILS DE SUPPORT (DELAMA)

LE SYSTEME DE TRANSMISSION

LE MOTEUR ET SES ACCESSOIRES DE COMMANDE

LES ACCESSOIRES DE FIXATION DE LA TOILE

= 14 Frs/m2 H.T. (Prix de détail)

+

+

+

+
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A LES TOILES TESTEES

à TOILES LS

* Données du fabricant

TYPE

o/o

OMBRAGE-

o/o

ECONOMIE
D'ENERGIE*

LARGEUR PBI)UM2

ULS 1O
(en cours de

test)

29"/o 45/o 3.25 11

ULS 14 40 o/o 5O o/o 3.25 13
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3 - VUE DE DESSUS DU DISPOSITIF
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CAHIER DES CHARGES

O SIMPLE A MONTER
(Vu sous Ia forme d'un kit à
monter soi-même)

o PEU COUTEUX

.AUTOMATISAB LE FACI LEM ENT

o ADAPTABLE SUR TOUS
TUNNELS NEUFS OU ANCIENS
AYANT DES STRUCTURES
DEFORMEES

o MODULABLE SELON LA
CULTURE ENVISAGEE
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II - L'INTERET TECHNIQUE

O RESTE DEPENDANT
PERFORMANCES LIEES
TYPE DE TOILE

DES
AU

O AVEC LES TOILES TESTEES
(ULS 14), LES EFFETS LES PLUS
INTERESSANTS SEMBLENT SE
RETROUVER SURTOUT AU
NIVEAU ECONOMIE D'ENERGIE
EN CAS DE CHAUFFAGE ET
BEAUCOUP MOINS SUR
L'ABAISSEMENT DES
TEMPERATURES ESTIVALES
PAR L'OMBRAGE
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CONCLUSION

I. LE DISPOSITIF

. LE MECANISME D'ENTRAINEMENT DES TOILES
FONCTIONNE PARFAITEMENT ET EST
AUTOMATISABLE

L'ADAPTATION AUX DIFFERENTES SITUATIONS
EST POSSIBLE

a

a LE MONTAGE EST SIMPLE SURTOUT SI LA
STRUCTURE EST EN BON ETAT

. LE COUT DU MECANISME RESTE RAISONNABLE
(14 Frs/m2)

. LE COUT TOTAL RESTE LIE AU PRIX DES TOILES
UTILISEES
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Asperge blanche

Essai paillage plastique
1 994

J.-P. Touchet

La Boulaie, 41250 Bracieux
Sol sableux de Sologne

Didier Adam

CTIFL

Objectifs

La précocité

Le paillage plastique de l'asperge pratiqué à l'aide d'un film transparent antibuée
permet un gain de précocité, de qualité (moins de rouille des tunons). de calibre. et une
meilleure régularité de la cueillette. Au cours de la récolte. le plastique est déchiré et

son effet deüent pratiquement nul au bout d'un mois de cueillette : il faut alors I'enlever
et parfois refaire la butte pour le deuxième mois de cueillette. L'utilrsatron d'un film
transparent thermique à ourlets permet de marntenir I'effet paillage tout au long de la
culture : le film est enterré d'un seul côté, des ourlets forment des poches que l'on
remplit de ærre et permettent de maintenir le film sur la butte.
Celui-ci est soulevé pour la cueillette et remis en place aussitôt après. Dans un prenuer
essai, ces deux §pes de film seront comparés.

Le groupage de la cueillette

La recherche d'une bonne qualité nécessite des passages fréquents. voire quotidiens.
pour la récolte. même si la température basse entraîne une faible pousse. Le rendement
de cueillette est faible. L'utilisation d'un film noir parfaitement opaque à ourlets
permettrait des passages moins fréquents en cas de faible pousse. tout en maintenant
une qualité satisfaisante au niveau de la couleur des pointes. Ce film. maintenu en
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perrnancnce. pcrrnet par ailleurs lc mainticn dc la qualité dc la buttc ot cmpôchcrait la
pousse dcs mauvaises herbes. Par contrc. il scra moins précocc qu un film transparont
Mais. en comparaison d'un sol non paillé. sur unc variété plus tardrvc. il pcut amoncr
une certalnc précocité. et surtout des passages plus cspacés pour la cucillettc. mais avcc
des récoltes plus importantes,
Ce npe de film sera mis en place dans un autre cssai

Moda I ités expérimenta les

Les objectifs de ces drfferents films étant drfferents. deux essais distincts sont réalisés

1" essai : recherche de la précocité

- Comparaison entre les modalités suivantes :

No I - Filrn thermique à ourlets (BARBIER). longueur : 1.60 m. épaisseur 60 pm.

No 2 - Film classique antibuée (SMS).
No3-Solnu.

- Deux répétitions. parcelles élémentaires. I ligne de 35 m. soit 50 plantes

- Vaneté ANDREAS. plantation 1991.
- Récolæ quoudrenne.
- Poste des films le 9 mars 1994.
- Récolte du 2l mars au27 avnl.

2" essai : recherche du groupage de la récolte

- Comparaison entrr les modalités suvantes :

No I - Film noir opaque à ourlets (BARBIER), longueur 1,60 m, épaisseur

50 tt n.
No 2 - Solnu

- Deux répétitions, parcelle élémentaire, 1 ligne de 35 m, soit 50 plantes.

- Vanéæ BOONLIM, plantation l99l (voir plan).
- Rythme de récolte défini par rapport au sol nu, en tenant compte des conditions
chmatiques (risque de gel ou de fortes chaleurs) : moyenne I à 2 jours de plus
pour le film norr par rapport au sol nu.
- Pose du film Ie 30 mars 1994.
- Récolte du 2 avril au I I mai.
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Résultats

Essai : film thermique à ourlets et film classique antibu&

Précocité
Les deux films utilisés apportont unc bonne précocité par rapport au sol nu

I]\'()I, L1'I()\ D L RF-\ D I.]}1 I.] \T C()!1}IERC I,\L

T/ha 3

0

21.Mar 27.Mar 3.Avr l0.Avr l7.Avr 24.Avr

+ Témoin + Antibuée + Transparent à ourlets
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r200
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t..:....----

.-----..\-:.

---"''-i-'::''

at 11

maË
0.+- 10
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I l-17
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IrJ-24

avni
l-5 -:l
avn I

-G - Térnoin <' ,{ntibuJc - + Transparcnt ù.rurlcts
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Pendant les trois premières semaines dc rccolte. la production cst dcux à trois fois plus

rmportame sous film plastique par rapport au sol nu. Aucunc differcnce de précocité ct

de productivite n'apparaît entre les deux frlms tout au long de la récolte

Qualité
Deux cntères ont été utilisés pour apprécter la qualité :

c Extras : ursperge bien droite. o'lindrique. fermée, non rouillée (ce critère ne tient pas

compte de la couleur de la pointe).
o Pointes blanches : asperge avec la pointe non colorée (violette ou verte).
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Les deux films apportent une amélioration du pourcentage d'extra par rapport au sol
nu. Cette amélioration est particulièrement sensible avec le film thermique à ourlets Ce
dernier maintient une qualité constânte tandis que l'antibuée et le sol nu baissent en fin
de campagrre. Cette baisse peut s'expliquer par I'absence de rebuttage lors de cet essai
Le rebuttage, effectué tradition-nellement après le retrait de l'antrbuée. Iorsque celur-ci
est trop décluré, permet un marntien de la qualité.
Par contre, les deux films entraînent une barsse du pourcentage d'asperge blanche par
rapport au sol nu. La morns bonne visibilité de I'asperge sous le paillage et la vrtesse de
pousse plus rapide facilitent la coloration de la pourte. De ce fait, I'utilisation de ces
films demande un rlthme de cueilleue plus rapprochée
Il faut remarquer que la coloration sous l'antibuée drmrnue en fi.n de campagne En
effet, à cette époque, étant complètement décturé. il reprend les caractéristiques d'un sol
nu.

Commentaires

Dans les conditions de l'année, le plastique thermrque à ourlets n'a pas apporté de
précocité supplémentaire par rapport à un fil antibuée. Par contre. il procure une nette
amélioration de la qualité «rntnnseque». Cependant. corlme tout paillage transparent. il
augmcnte le pourcentage de turions colorés par rapport à un sol nu. Les performances
de ce paillage auraient été probablement augmentées par une légère aspersion courant
avril. En effet, le sol se dessèche rapidement et le fim empêche toute réhumrdification
par les pluies. D'autre part,la maîtnse de l'enherbement sera plus difficile qu a\-ec un
film antibuée sur lequel on pourra appliquer un défanant au moment de son enlèvement.
Sous les conditions climatiques de l'année, il n'a pas été nécessaire de laisser les buttes
découvertes pour éviter les brûlures sur turions,
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I a Témoin + Noir à ourlets

Essai : film noir opaque à ourlets
Précocité

La précociæ n'étart pas recherche€ dans cet essar. Pour cette raison, le plastique a été
posé juste avant la récolte (pose le 30 mars , début de recolæ le 2 avril). En consé-
quenc€. on n'observe pas de drfférence de précociæ entre le fiml noir et le sol nu.

Groupage de récolte
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Jusqu'au 17 awil, pour un rendemsnt équivalent, ll a aÊ effectué neuf récoltes en sol nu
contre seulement crnq recoltes sous le paillage noir. Ceci est particuhèrement accentué
dans la semame du 4 au 10 avnl. Le même phénomène se répete dans la semame du 25
avnl au l" rnal. Ce groupage de récohe permet des passages moins fréquents Le
rendement par recolt€ augmsnte et on éüte arnsi les passages pour de faibles quantités.
De plus, le rendement horaire de cueillette est amélioré
L'effet thermrque du parllage noir n'est pas constant. En effet, pendant la semaine du
l l au 17 awil où les températures mlnimales baissent. le paillage noir se comporte
comme un «frigo» et entraîne une chute importante de productiüté (rendement rnferieur
au sol nu). Par contre, la semaine suivante où les températures remontent. il procure
une nette amélioration de rendement (x 2.5/sol nu)
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Qualité
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Le film noir à ourlets apporte une très nette amélioration de la qualité. tant au niveau
poucentage d'extra que coloration de la pornte. Il permet d'obtenir jusqu'à 95 9'o

d'asperge blanche.

Commentaires

Lors de cet essai, le filrn noir à ourlets a permts un bon groupage des récoltes En
diminuant le nombre de passages, on augmente le rendement par cueillette er le
rendement horarre de cueilleue. Cette augmentation de rendement horaire permet de
rattraper le temps de manutention urhérent à ce paillage. Le film assure une bonne
qualité de la production (usqu'à 95 %o d'asperge blanche).

Les condrtions météorologiques lors de la récolte n'ont pas provoqué de brûlures des
pointes. Cependant, ce film demande une grande vigilance et une adaptation du nthme
de cuerlieue aux conditions météorologiques.

Par ailleurs, il faut noter que ce film noir ne nécessite pas :

- l'utilisation de désherbant chrmique. même le liseron est grillé
- de remodeler ou de refaire la butte, ni de la réhumidifier (le sol reste frais).
- ne nécessite pas de lutte clumrque contre la mouche des semrs (information
provenant d'Alsace, à confirmer).
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Gonclusion

Dans les conditions de cet essai. le film thermique à ourlets n'a pas engendré un gain de

précocité par rapport à l'antibuée. mais il a permis de maintenir un bon niveau de

qualité.
Des nouveaux essais seront nécessaires pour observer la précocité dans d'autres
conditions.

Le film noir opaque à ourlets a permrs. dans les conditions de cet essai, une nette

amélioration de la qualite et un bon groupage des récoltes. Il semble qu'il ne soit pas

souhaitable de rechercher la précocité avec ce tlpe de paillage. Il devra plutôt s'insérer
dans le calendner après les productions précoces.

Pour ces deux films. des calculs précis des temps de travaux et de production en

fonction de la qualité préciseront leur rnterêt économique, malgré le surcoût qu'ils
entraînent par rapport à un fiLn antibuée ou un sol nu (coût du plastique, pose,

manutention)

Le s1.sæme de fixatron des films reste à preciser : terre dans les ourlets, ficelle ou câble,

sacs de terre. etc., afin d'assurer une bonne résistance au vent et un minimum de

manutention.

Le bilan techniço-cçsromrque reste à farre. Mars l'alalyse de ce bilan sera liee aux
chorx et aux objecüfs du producteur en terme d'étalement du calsndner de producûon,
orgamsation des charfiers de cueillette, valorisation commerciale des quahæs obtenues
(asperge blanche par rapport à du blanc-vrol*).
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