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ÂVANT'PROpOS

Cet ouvrage expose les acquis d'un programme de recherche-action
pluridisciplinaire portant sur l'expertise de systèmes de production à
dominante laitière, de type herbager et économe, à la recherche d'un
meilleur compromis économique, environnemental et social.

Ce programme, qui s'est déroulé en Bretagne de 1993 à 1998, est le
fruit d'une collaboration étroite entre trois partenaires :

- L'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, dont le
centre de Rennes et ses équipes de recherche ;

- Le CEDAPA, Centre d'études pour un développement agricole
plus autonome ;

- Le conseil général des Côtes-d'Armor et sa direction de l'Agricul-
ture et de l'Environnement.

Il a reçu le financement des partenaires de Bretagne Eau Pure :
l'Union Européenne, l'État, le conseil régional de Bretagne, l'agence
de l'Eau Loire-Bretagne, le conseil général des Côtes-d'Armor, le
conseil général du Finistère, le conseil général d'Ille-et-Vilaine, le
conseil général du Morbihan, ainsi que de 1TNRA.





PRÉUCE

La réflexion que mène le CEDAPA 1, depuis déjà plusieurs années, sur
le développement de systèmes de production herbagers autonomes, éco-
nomes et respectueux de l'environnement, est aujourd'hui au cœur du
débat sur la refondation des liens entre le monde agricole et la société. Ce
débat a été amorcé depuis près de 10 ans à l'occasion de la réforme de
la PAC, et relancé depuis à diverses reprises par les crises relatives à la
sécurité sanitaire des aliments, aux atteintes à l'environnement et à la
mise en œuvre à grande échelle des biotechnologies. Pourtant, il a fallu
à ce groupe d'agriculteurs beaucoup de persévérance pour que l'on
commence à entrevoir, dans le modèle qu'il propose, une des voies pos-
sibles pour le futur de l'agriculture en Bretagne et plus généralement
dans le grand ouest de la France.

Le programme Systèmes Terre et Eau, dans lequel s'est engagé
1TNRA avec le CEDAPA, grâce au soutien du conseil général des Côtes-
d'Armor, aura contribué à légitimer la recherche de voies alternatives
élargissant l'éventail des perspectives de développement agricole. En
effet, les résultats présentés dans cet ouvrage démontrent la crédibilité
technique et socio-économique des voies non conventionnelles explorées
par le CEDAPA. Ils montrent aussi que la réussite de cette démarche
innovante tient à son caractère systémique. Le CEDAPA ne s'est pas
contenté d'adopter ou de mettre au point une panoplie de techniques
ou procédés de désintensification ; ce sont bien les exploitations qui
sont reconfigurées dans leur ensemble et réorganisées selon une nouvelle
cohérence. Cet ouvrage conforte ainsi l'idée que la recherche des voies
d'un développement durable ne peut se concevoir sans un réinvestis-
sement collectif important dans l'étude de l'exploitation agricole, de
son fonctionnement et de sa gestion.

Le programme Systèmes Terre et Eau était fondé sur le pari de faire
travailler ensemble, dans le cadre d'une démarche qu'il est convenu
d'appeler « recherche-action », des agriculteurs, des ingénieurs et tech-
niciens de développement, et des scientifiques de disciplines variées. Ce
pari n'était pas gagné d'avance, compte tenu des différences de points
de vue de ces divers partenaires, et des délais que chacun d'entre eux se
fixe pour parcourir le cycle observation -  réflexion -  action. Il a sans
doute fallu faire des compromis, remarquablement réussis, si l'on en
juge par l'intérêt prospectif de cet ouvrage et par la moisson de résultats
et de références acquises.

1 Centre d'études pour un développement agricole plus autonome.



Avoir pris part à une expérience plutôt audacieuse et réussie de
recherche-action ne dispense pas la recherche agronomique d'une
réflexion d'ensemble sur sa contribution au développement durable.
Dans le programme Systèmes Terre et Eau, comme dans beaucoup
d'autres exemples de ce type de démarche, ce sont les praticiens qui ont
joué le rôle de leader, et les scientifiques sont venus observer, analyser
et évaluer leurs tentatives. C'est déjà un engagement significatif, si l'on
en juge par l'écart des modèles techniques étudiés par rapport aux
modèles dits dominants. Mais il faudra aller encore plus loin vers la
conception et la mise au point de systèmes alternatifs, intégrés, et durables,
permettant de diversifier la gamme des options de développement
offertes aux agriculteurs. Sans se confiner dans une attitude d'observa-
teurs-analystes, les chercheurs (ou en tout cas certains d'entre eux) doivent
aller jusqu'à une implication à part entière dans le processus d'innovation,
ce qui implique d'ailleurs un important effort méthodologique et la
mise au point de démarches inédites.

Merci en tout cas aux collègues qui ont ouvert ce chemin, et
démontré que cela pouvait se conjuguer avec une grande qualité de la
démarche de recherche ; merci à leurs partenaires praticiens qui les ont
à la fois entraînés, accompagnés... et supportés dans cette expérience
passionnante. Bravo enfin aux auteurs de cet ouvrage qui démontre
qu'une telle démarche est capitalisable et transmissible.

Jean BOIFFIN
Directeur Scientifique Environnement,

Forêt et Agriculture de l'INRA
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iNTRoduCTÎON

Le programme de recherche Systèmes Terre et Eau, confié à 1TNRA de 1993 à 1998,
et dont les résultats font l'objet du présent ouvrage, présente un certain nombre de
particularités qui le distingue de ceux généralement réalisés dans un tel institut de
recherche. En Bretagne, il répond à des préoccupations sociales et environnementales
relatives à la dégradation croissante de la qualité de l'eau et à un souci de préservation
du milieu naturel et des paysages émanant d'un groupe d'agriculteurs, le CEDAPA1,
dont les pratiques peuvent être qualifiées d'alternatives par rapport au modèle de
production dominant dans cette région, parce que basées sur un système fourrager
très herbager. A cette dimension environnementale très forte s'ajoute la question de
la validité économique de tels systèmes de production, garante d'un développement
agricole durable. Le programme Systèmes Terre et Eau est donc né d'une rencontre
entre un groupe d'agriculteurs soucieux de mieux répondre aux besoins de la société -
le CEDAPA, une collectivité locale très engagée dans la restauration de la qualité de
l'environnement - le Conseil Général des Côtes d'Armor - et un institut de recherche
agronomique - 1TNRA, sur la base d'objectifs communs.

La démarche entreprise se distingue par la globalité de son approche pour réaliser
une expertise sur la totalité de l'exploitation agricole et évaluer son aptitude à réaliser
un compromis entre de bons résultats économiques, une préservation de l'environ-
nement pour le bénéfice de la société et des satisfactions sociales pour l'exploitant et
le milieu local.

Tout en étant globale, la démarche se veut aussi explicative, ce qui l'oblige à faire
appel à des disciplines très diversifiées telles que l'agronomie des prairies et des plantes
cultivées, les sciences du sol, l'hydrogéologie, pour appréhender de manière trans-
versale le devenir d'éléments polluants tels que l'azote et les pesticides, mais aussi la
nutrition et l'élevage en production animale, l'économie de l'exploitation et l'analyse
des paysages. La nécessité de coupler une approche d'évaluation globale et une approche
fonctionnelle approfondie dans des secteurs diversifiés, au niveau du terrain, a
engendré la mise au point d'une approche particulière qui se distingue par plusieurs
caractéristiques essentielles :

- un dispositif de recherches pluridisciplinaires présentant un large éventail de
disciplines scientifiques qui mettent en œuvre leurs propres outils d'approche ;

- la définition en commun de modes d'évaluation globale pour les résultats
économiques et pour les résultats environnementaux, à des échelles très variées telles
que prairies, cultures, troupeaux, exploitation ;

- la réalisation de recherches complémentaires plus ponctuelles pour évaluer une
technique particulière mise en œuvre dans ces exploitations, telles que des successions
culturales faisant intervenir la prairie, et pour estimer son impact sur les pertes
d'azote ;

- la mise en œuvre de méthodes d'approche aptes à résoudre le dilemme entre la
précision de l'analyse, qui ne peut se faire que sur un échantillon d'exploitations de
taille réduite et la représentativité d'une évaluation de portée générale, qui à l'inverse
nécessite un nombre élevé d'exploitations.

1 Centre d'études pour un développement agricole plus autonome.
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Ainsi, pour remédier au particularisme des exploitations en nombre limité, trois
types d'approches complémentaires ont été utilisés :

- l'évaluation des exploitations, regroupées par types de système de production,
malgré leur faible effectif ;

- la simulation d'exploitations types, homogénéisées sur des critères de taille et de
productivité, et qui différaient par le système fourrager (% d'herbe) et les niveaux de
productivité et d'intrants ;

- l'étude évolutive sur une période de cinq ans, qui a permis de suivre, sur l'ensemble
des exploitations du réseau, l'effet du changement de système de production, vers
plus d'herbe, moins d'intrants et de productivité.

L'étude de petits bassins versants a permis d'autre part une mesure directe de l'impact
des systèmes de production sur le milieu naturel.

Considérées séparément, ces méthodes auraient probablement été insuffisantes.
C'est donc leur combinaison et l'intégration de résultats convergents, à différentes
échelles et sous différents angles, qui donnent à l'étude sa validité scientifique.

Dans un premier temps, cet ouvrage rappelle quelques étapes clé du développement
agricole breton, de l'après-guerre jusqu'à nos jours. Ce chapitre doit permettre au
lecteur de comprendre les fondements sur lesquels le CEDAPA a conçu un modèle
alternatif de développement agricole durable. Ce premier chapitre expose également
l'architecture générale et le fonctionnement du programme Systèmes Terre et Eau. Le
deuxième chapitre de cet ouvrage est consacré aux résultats globaux de l'évaluation
économique, environnementale et sociale des systèmes de production étudiés. Il fait
appel à l'utilisation d'indicateurs simples, communément utilisés par les structures
d'encadrement du monde agricole ou encore mis au point au cours de ce programme
faute de méthodologie globale disponible. Le troisième chapitre expose les résultats
d'une démarche analytique approfondie du fonctionnement des différents sous-systèmes
de l'exploitation (système d'élevage et systèmes de culture) ; en opérant différents
changements d'échelle, propres à chaque discipline mobilisée, ce chapitre permet de
mieux comprendre comment se construit l'efficacité économique et environnementale
des systèmes de production du CEDAPA et de tenir compte d'ajustements internes à
l'exploitation qui ne transparaissent généralement pas ou peu dans une approche
plus globale. Enfin, la quatrième partie de cet ouvrage est consacrée aux recherches
qui ont été menées à l'échelle du bassin versant. Laissant de côté le volet économique,
ce chapitre traite des conséquences environnementales directes des systèmes herbagers
du CEDAPA sur le milieu naturel en termes de pollution par l'azote et les pesticides,
mais aussi en termes de paysage, tout en discutant de la pertinence de l'échelle bassin
versant pour évaluer les performances environnementales d'un type de système de
production.

En croisant échelles d'approches et disciplines scientifiques, à l'instar de la démarche
d'expertise qui a prévalu tout au long de ce programme, cet ouvrage offre donc plusieurs
modes de lecture qui doivent permettre de satisfaire tant le lecteur spécialiste de l'une
des disciplines mentionnées plus haut, que le lecteur plus « généraliste », curieux de ces
systèmes de production et d'une démarche de recherche originale.
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