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Présentation

Gestion des pollutions, protection du consommateur et compétitivité
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Ce rapport présente l'ensemble des recherches réalisées dans le cadre du preriHh'p"l-'bi!faihWê et 09

coordonné par le GIS Microéconomie de l'Environnement. On a donc à faire à une réponse
organisée à la demande du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
Certes, en dépit de multiples discussions entre équipes impliquées dans la recherche, des
efforts d 'harmonisation sont encore nécessaires pour mieux intégrer les résultats obtenus dans
une analyse collective. En l'état actuel, on dispose déjà de contributions solides qui participent
à la réflexion générale sur l'évaluation des politiques publiques.

Le rapport est divisé en quatre chapitres (tableau 1) qui correspondent à quatre des cinq
thèmes de recherche définis dans le programme à cinq ans du GIS. Par rapport aux objectifs
initiaux, seule la troisième partie du programme a subi des modifications significatives. Il est
en effet apparu prématuré d'engager un travail de terrain sur le stockage des déchets avant
qu'une réflexion plus théorique en amont n'ait abouti. Celle-ci fait l'objet de la première
partie du chapitre 3. Dans une deuxième partie, on trouvera le résumé d'une enquête
qualitative menée par des psychologues. Elle constitue la phase préliminaire d'une évaluation
contingente du degré d'acceptation de sites pour les déchets ultimes. Pour le reste il s'agit
d'inflexions normales dans toute recherche et qui ont été discutées et présentées dans le
compte-rendu d'activité 1996-97 du GIS. Les résultats obtenus dépassent à bien des égards les
ambitions affichées au départ.

Tableau 1. Structure du rapport.

Thème de rattachement
Economie de la protection de la nature.

Pollutions diffuses et ressources
renouvelables.

Gestion des déchets, pollutions accidentelles
et risques catastrophiques.

Qualité écologique des produits, labels,
normes. santé.
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Chapitre du rapport
1. Compatibilité des objectifs
environnementaux et de compétitivité dans la
définition des politiques agricoles Le rôle de
l'hétérogénéité des ressources naturelles
2. Pollutions diffuses et ressources
renouvelables:
• AEP et tarification,
• irrigation et pollution diffuse.
3. Gestion des déchets choix du site et
compensation:
• Détermination des compensations en

présence d'incertitudes fortes sur le
dommage environnemental.

• Evaluation contingente du degré
d'acceptation pour les déchets ultimes.

4. Mesure du consentement à payer des
ménages français pour une eau potable de

1 Qualité.
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Le chapitre 1 s'inscrit dans le cadre d'une réflexion générale sur la compatibilité entre
protection de l'environnement et compétitivité qui s'impose tout particulièrement dans le cas
de la politique agricole européenne. L'analyse est centrée sur la relation entre compétitivité et
pollution pour le secteur français des grandes cultures. L'élément clé de cette relation est le
degré d'intensification choisi par les agriculteurs, l'intensification de l'utilisation d'inputs et des
techniques de production étant source, à la fois, de gains de compétitivité et d'émissions
polluantes. Bien que généralisable à différents inputs et types de pollution. l'analyse est
illustrée par le cas des engrais chimiques azotés et de la pollution des eaux par les nitrates.
Son originalité est de mettre l'accent sur le rôle de la qualité de la terre (entendue au sens large
comme "potentialités du milieu" ou "qualités agronomiques des sites de production") dans les
décisions des agriculteurs, et dans la relation entre degré d'intensification et pollution.

Un modèle micro-économique du producteur prenant explicitement en compte la qualité de la
terre a été construit, en s'appuyant sur les connaissances des agronomes. 11 intègre également
une fonction de génération de pollution liant la quantité d'émissions polluantes produite à la
quantité d'engrais appliquée à l'hectare et à la qualité de la terre. 11 permet d'examiner la
relation entre niveau d'intensification et pollution, puis d'analyser le schéma optimal de
taxation environnementale des engrais chimiques azotés. Un résultat essentiel est de montrer
que lorsque la qualité de la terre est prise en compte, le lien entre utilisation d'engrais
chimiques et émissions polluantes n'est pas forcément positif. Son corollaire est que la prise
en compte des qualités agronomiques des sites de production est un élément essentiel au
regard des recommandations en matière de politique environnementale. En effet, si la relation
entre qualité de la terre et émissions polluantes générée est négative, le schéma optimal de
taxation environnementale de l'engrais est un système de taxes différenciées dont le niveau est
décroissant avec la qualité de la terre. Dans ce cas, la taxation optimale implique un coût
moindre pour les producteurs exploitant les terres de très bonne qualité. Ceux-ci étant
également les plus compétitifs sur les marchés intérieurs et mondiaux, ce résultat suggère qu'il
n'y a pas forcément incompatibilité entre objectifs environnementaux et de compétitivité dans
la définition des politiques agricoles.

Ces premiers acquis ouvrent des perspectives étendues pour la suite, tant du point de vue
théorique que de celui de la validation empirique du lien entre qualité de la terre et pollution.
Sur le plan théorique, l'analyse dans le cadre d'une technologie multi-produits devrait être
envisagée, en particulier dans l'optique d'une extension du modèle au secteur de la production
animale qui permettrait de prendre en compte l'apport d'azote d'origine animale. Sur le plan
empirique, la méthode des bilans azotés annuels utilisée dans ce travail permet de montrer,
pour le blé tendre, l'existence d'une relation négative entre pertes d'azote (sources potentielles
de pollution nitrique des eaux) et rendement régional moyen (qui peut être considéré comme
un indicateur de la qualité de la terre). Ce premier résultat mériterait d'être conforté par des
recherches supplémentaires. L'utilisation de modèles de croissance des cultures en fonction de
paramètres représentant les caractéristiques pédoclimatiques du ~ite de production et les
itinéraires techniques retenus, tel que celui exploité dans le deuxième chapitre de ce rapport,
constitue une perspective intéressante. Des simulations réalisées à l'aide de ce modèle seraient
riches d'enseignements sur la relation complexe qui lie utilisation d'engrais, qualité de la terre
et pollution.

Le chapitre 2 porte sur un ensemble de travaux qui s'inscrivent dans un programme ambitieux
d'élaboration de modèles économiques de gestion d'aquifères, intégrant la double dimension
quantité et qualité de la ressource. Une étape indispensable pour le mener à bien est de mieux
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connaître d'une part les pollutions qui pèsent sur la ressource et d'autre part les déterminants
de la demande en eau selon les usages. L'accent est mis ici sur l'alimentation en eau potable
(AEP) et l'irrigation. Les travaux menés sur l'AEP se sont appuyés sur une collaboration avec
plusieurs partenaires, ce qui a permis de réunir en particulier des données individuelles de
tarification et de consommation d'eau potable. Les résultats montrent que les fonctions de
demande à Strasbourg et à Bordeaux sont comparables. Ces résultats sont de plus cohérents
avec ceux qui ont été obtenus pour les grandes agglomérations du bassin Loire-Bretagne.
Cette convergence qu'il conviendra d'étayer par d'autres estimations ouvre des perspectives
quant au transfert des élasticités d'un site urbain à l'autre. De plus, la réflexion engagée sur le
lissage de la consommation au cours de la journée par une tarification non-linéaire adéquate
est prometteuse et mérite d'être poursuivie.

L'étude de la demande en eau pour irriguer dans les régions de grandes cultures introduit
explicitement le risque. Elle se fonde sur un modèle agronomique de conduite de culture, qui a
été calibré et validé dans le Sud-Ouest. Le couplage d'un modèle agronomique et d'un modèle
économique devrait permettre de raisonner pour l'ensemble d'une exploitation agricole, on
disposerait d'une approche complémentaire de l'approche économétrique qui est moins fine
sur le plan technique. Un des objectifs poursuivis est de simuler la réponse des agriculteurs
face à une tarification de l'eau ou à des quotas. L'étude de ces modes de régulation a par
ailleurs porté sur la Beauce où l'on dispose d'un modèle de prévision du niveau de la nappe.

Une analyse théorique a permis de retrouver un résultat classique d'économie publique,
puisqu'on a pu montrer l'intérêt d'une coopération pour réaliser un objectif de réduction des
pollutions. La difficulté est alors de concevoir une politique qui incite les agriculteurs à
coopérer. Une solution consiste à proposer un menu de contrats. Il faut noter que la recherche
ne s'est pas cantonnée à ce volet théorique mais a débouché aussi sur le plan empirique, à
partir de données recueillies dans le Lot-et Garonne. Elles permettent de simuler l'effet des
différents systèmes de régulation des apports d'engrais sur les coûts de production, les revenus
des agriculteurs, et l'évolution des teneurs en nitrates des eaux. C'est une voie de recherche
pertinente qu'il conviendra de poursuivre en considérant d'autres systèmes de production.

La première partie du chapitre 4, propose une analyse la croissance de la consommation d'eau
en bouteille des ménages et une estimation de leur consentement à payer pour une eau du
robinet de qualité. L'étude statistique et l'analyse économétrique s'appuient sur les données
des Enquêtes Consommation Alimentaire de l'INSEE pour la période 1979-1991. L'estimation
des fonctions de demande montre que la forte croissance de la consommation d'eau en
bouteille constatée dans les années 1980 est, dans une large mesure, imputable à des facteurs
économiques, ainsi qu'à la baisse de la consommation de boissons courantes faiblement
alcoolisées (vin, bière, cidre). Toutefois, des facteurs spécifiques supplémentaires ont joué
dans les régions du "Grand Ouest". Il semble que la perception d'une dégradation de la qualité
de l'eau potable a engendré, dans ces régions fortement touchées par les pollutions d'origine
agricole, un accroissement plus important de la consommation d'eau en bouteille.
L'insuffisance des données ne permettent pas de préciser davantage cette conclusion.

La quantité d'eau potable bue par les ménages n'ait pas observé ce qui ne permet pas d'utiliser
les approches classiques pour J'évaluation des biens publics. Ceci nous a conduit à développer
un cadre d'analyse et une méthode d'évaluation originaux, en utilisant en particulier les
concepts issus de la littérature sur les échelles d'équivalence. On dispose ainsi d'une base
théorique solide pour déterminer, à partir des données disponibles, le consentement à payer.
Les valeurs obtenues confirment certaines intuitions. A niveau de satisfaction identique, les
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ménages vivant dans les régions de montagne, dépensent en effet environ deux fois moins en
boissons non-alcoolisées que ceux qui vivent dans les plaines industrielles et agricoles.

La seconde partie de ce chapitre est centrée sur le début des années 1990. Grâce à des données
sur les achats hebdomadaires de boissons d'environ 3200 ménages par année, un certain
nombre d'hypothèses qui limitent la portée des résultats précédents vont être levées. Les
premiers résultats montrent qu'à la forte croissance des années 1980, succède une stabilisation
de la consommation d'eau des ménages, tout au moins en volume global. La substitution de
l'eau minérale par de l'eau de source tendrait à prouver que les motivations des ménages pour
l'achat d'eau minérale ne sont pas très bien définies. Bon nombre de ménages achèteraient
davantage de l'eau minérale pour éviter de consommer de l'eau potable que pour bénéficier des
vertus médicales de celle-ci. Ce point important demande à être confirmé, ce qui pose des
problèmes de modélisation qu'il conviendra d'analyser dans l'avenir.
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