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-'Satisfaire; mais également remodeler, les demandes -en-eau. Aménageri------:: 1 -  

-canaliser, mais aussi protéger, ce "don du ciel"; Les objectifs-de la politique -I__- 

de l'eau sont de plus en plus complexes. Guy Meublat, économiste à I'Ors- 
tom, en présente les différents aspects. Parmi ceux-ci, la privatisation de 
l'eau est à l'ordre du jour. Thierry Ruf, agro-économiste à I'Orstom, envisage 
les conséquences prévisibles sur l'agriculture. 

Guy Meubla* 
Orstom* 

eau douce est avant tout un 
élément indispensable à la vie 
même des êtres humains. A ce 
titre, elle est, depuis l'origine 
de nos sociétés, l'objet d'une 

volonté de contrôle privé ou collectif, de 
pouvoir (la source même, pour certaines 
grandes civilisations "hydrauliques", cen- 
tralisées et autoritaires) et donc de 
conflits. L'avantage de cette priorité est 
que la politique de l'eau s'est révélée être 
un champ d'expérimentation privilégié 
des politiques publiques, notamment en 
France. 

L'eau est donc une ressource dont les 
hommes font un usage de plus en plus 
varié : consommation domestique d'eau 
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potable, irrigation agricole, usage indus- 
triel (nettoyage et refroidissement), pro- 
duction énergétique, vecteur de commu- 
nication et de transport, lieu d'extraction 
de nourriture (la pêche), espace de loisirs 
et de préoccupation esthétique, symbo- 
lique ou religieuse. Ce sont ces usages qui 
fondent la demande d'eau. L'un des pre- 
miers objectifs d'une politique de I'eau est 
donc de satisfaire, quantitativement mais 
aussi qualitativement, cette demande. Elle 
doit garantir autant que possible la com- 
plémentarité de ces prélèvements et arbi- 
trer, lorsque cela est nécessaire, entre des 
demandes contradictoires. De ce point de 
vue les principaux problèmes sont 
aujourd'hui posés par la diminution des 
précipifations dans certaines zones géo- 
graphiques, le développement excessif de 
l'irrigation qui favorise I'évaporation et la 

lutte contre toutes les pollutions (des 
cours d'eau et des nappes souterraines) et 
leurs effets sanitaires. Le tout dans la pers- 
pective d'un possible changement clima- 
tique planétaire. Cette diversité croissante 
des usages - et leur concurrence éven- 
tuelle - implique en tout cas qu'on ne 
puisse laisser à chacun des usagers le pou- 
voir d'utiliser l'eau à son seul avantage, ce 
qui limite forcément les prérogatives . 
d'une appropriation privée. 

Face à cette demande, la disponibilité 
en eau que nous "offre" la nature a des 
caractéristiques bien précises : un cycle de 
reproduction court conjugué à une 
grande inégalité (territoriale, saisonnière) 
de distribution, un système de déversoir 
par bassin hydrologique qui fonde une 
solidarité de fait entre l'amont et l'aval, 
une capacité remarquable d'auto-épura- 

tion qui permet - dans certaines condi- 
tions bien définies - d'utiliser successive- 
ment la même eau pour plusieurs emplois 
(sa consommation n'est donc pas obliga- 
toirement une "consumation"), une puis- 
sance qui peut se révéler dévastatrice. La 
politique de l'eau va donc logiquement 
consister à aménager cette "offrande", à 
la canaliser età la protéger. 

Mais la dynamique hydrologique ne 
fournit pas seulement de l'eau, elle 
modèle aussi un paysage, entre en inter- 
action avec les sols, fournit le biotope 
dans lequel se développe une vie végétale 
et animale, ces interactions étant elles- 
mêmes nécessaires à la pérennisation de 
la reproduction du cycle de l'eau ou au . 
bien-être des sociétés humaines. En 
d'autres termes l'eau ne doit pas être 
considérée comme une ressource isolée, sa - -  . 



politique de gestion doit prendre en 
compte un hydrosystème plus complexe 
encore et se donner un objectif de long 
terme d'un type nouveau, comme l'a off i- 
cialisé la communauté internationale, en 
1992 à Dublin, dans sa Déclaration sur 

"l'eau et le dévelop- 
pement durable". 
La définition con- 
crète de cet objectif 
pose certes des pro- Quel degre" de . 

quel degré de 
transform at i on du sysième I'kZturel 

pouvons-nous nous système naturel 
pouvons-nous nous 

permettre ? permettre tout en 
satisfaisant au cri- 
tère d'équité entre 

les générations, par exemple ? - mais 
implique un changement de perspective : 
il ne s'agit plus d'accroître systématique- 
ment l'off re d'eau (par la multiplication 
de barrages, par exemple) mais aussi d'en 
"rationaliser" la demande. On pourra 
même, le cas échéant, "revenir en arrière" 
pour restaurer des qualités naturelles d'un 
système trop perturbé : ce qu'illustre bien 
la tendance actuelle des aménageurs à 
favoriser la "renaturalisation" des rivières 
et des fleuves au détriment de l'idéologie 
de la "canalisation" qui prévalait encore il 
y a peu. 

Contracfwaliser. La volonté d'atteindre 
un objectif, légitimé comme norme sociale 
sous la forme d'une déclaration solennelle 
(une "charte" par exemple), d'une règle 
juridique ou d'un plan d'action limité dans 
le temps, suppose la mise en oeuvre.de 
moyens d'action qui visent tous, par I'obli- 
gation ou l'incitation économique, à 
eonditionner le comportement "spon- 
tané" des usagers. 

Les moyens les plus anciens sont ceux de 
la coutume des sociétés traditionnelles, de 
la loi et du règlement des États nationaux. 
Ils relèvent toujours au plan national ou 
régional d'une autorité publique qui 
s'appuie, au nom de l'intérêt collectif, sur 
sa force de contrainte. Un bon exemple 
récent de cette "police des eaux'' peut être 
fourni par l'application de la loi française 
sur les "installations classées" (comme 
potentiellement dangereuses) qui soumet 
les prélèvements et les rejets en eau des 
entreprises de certaines branches d'activité 
à une autorisation préalable du préfet. Les 
eaux internationales (les fleuves fronta- 
liers, par exemple) relèvent quant à elles 
de principes spécifiques édictés par les ins- 
titutions internationales compétentes. . 
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Ce dispositif régalien, dont l'application 
concrète est parfois difficile, peut être 
complété par une incitation financière liée 
à l'existence d'un prix de l'eau qui permet 
aux divers consommateurs de tenir 
compte, dans leurs choix, de la rareté rela- 
tive de cette ressource et donc d'en 
réduire le gaspillage éventuel. Le mode de 
fixation d'un prix "optimal" ou "efficace" 
fait l'objet de débats serrés entre spécia- 
listes mais la tendance des deux dernières 
décennies est d'y intégrer, de toute 
manière, le coût de la dégradation de la 
qualité de l'eau (sous la forme d'une rede- 
vance pour pollution, par exemple). Cette 
"économicisation" de l'eau, encouragée 
par les financiers internationaux, semble 
irréversible, même si elle peut rencontrer 
une résistance parfois bien organisée 
(comme l'illustre la difficulté à faire payer 
à sa véritable valeur l'eau d'irrigation par 
les agriculteurs) ou poser un problème 
grave d'équité so'ciale dans les pays les 
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plus pauvres où, souvent, l'eau de qualité 
est justement rare. 

Ces moyens "classiques" tendent 
aujourd'hui à être accompagnés, comme 
dans les autres domaines de l'action 
publique, par le développement d'une 
politique contractuelle (contrats de rivière, 
d'agglomération, de département, de 
coopération interorganismes, etc.) qui 
cherche en fait à responsabiliser directe- 
ment les acteurs. Contrairement à la loi, le 
contrat est non seulement limité dans le 
temps - ce qui peut en favoriser la flexibi- 
lité - mais surtout il requiert l'unanimité 
(et non plus la majorité) des parties concer- 
nées. On suppose donc qu'ayant participé 
à I'élaboration de l'action et l'ayant 
approuvée, les signataires du contrat met- 
tront effectivement leurs engagements en , 

pratique. Cette stratégie du consensus, qui 
suppose par exemple que la politique de 
lutte contre la pollution soit élaborée et 
agréée en association avec les pollueurs, 

a. 
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recul actuel de I'aÙtoriireearinnue à !'État décentralisation des pouvoirs et de natu- 
ralisation du territoire de compétence. 

AU niveau de I'État proprement dit, 
dont l'organisation historique en admi- 
nistrations techniques spécialisées (agri- 
culture, industrie, santé, etc.) s'avère a 
priori peu adaptée au processus que 
nous avons décrit, cette évolution passe 
par la délégation de compétences aux 
collectivités territoriales ou bien aux 
États fédérés, disposant de leurs propres 
instances politiques de décision. L'action 
de ce dispositif strictement administratif 
est logiquement financée par l'impôt. 

Mais le découpage des circonscriptions 
politiques ou administratives résulte 
d'une dynamique historique qui peut 
'être assez étrangère aux caractéristiques 
naturelles du système hydrologique. Le 
souci d'efficacité a donc poussé à la créa- 
tion d'organisations spécifiques, prenant 
souvent la forme d'établissements 

mis en évidence par I 
tique des résultats et 
ou moins aptes à traitermpblème pré- 
cis (et notamment des p1.m difficiles, 
comme la protection dsmM) .  La ques- 
tion aujourd'hui est dasrt&kt¡fier la 
combinaison de ces m q m  la pla adap- 
tée à l'objectif que I'm Watteindre, 
compte tenu de I'envicannment poli- 
tique, économique, t&&ogique ou 
social d'un pays, et & d G i r  !e type 
d'organisation qui p o m  lfeamettre en 

Le &&konnel, 
dans lequel se concrétiseceM12vol'cxn'Binte col- 
lective de gérer I'eau,&td & traduire 
cette complexité croiss&&la politique 

1 .  

. _.I Au bord 
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publics disposant d'une certaine autono- 
mie de décision et de financement, cen- 
trées sur la rivière ou le bassin fluvial 
dans son ensemble. Dans la première 
catégorie, on trouve toute la génération 
des organismes de mise en valeur des 
vallées fluviales, initiés en 1933 par la 
création de la TVA (Tennessee Valley 
Authority). Ils sont dédiés en priorité à 
la régulation des cours d'eau par des 
barrages, au bénéfice de la production 
hydroélectrique et de l'irrigation agri- 
cole qui les financent dans des propor- 
tions variées. Dans la seconde, se retrou- 
vent bien entendu les Agences de bassin 
l'à la française", créées par la loi de 1964 
et rebaptisées par celle de 1992 
"Agences de /'eau". Elles se distinguent 
par leur approche environnementaliste, 
leur mode de décision (elles exécutent 
des plans votés par des comités de bassin 
supposés représentatifs de la diversité 
des usagers) et de financeme 
cation, pour la première fois 
du principe pollueur/payeur 
vance pour pollution - leur a peimis de 
mettre sur pied avec plus ou moins de 
succès une politique de "reconquête" de 
la qualité de l'eau. 

Même si leurs compétences évoluent, 
ces orgànismes ne pourront traiter à eux 
seuls l'ensemble des missions requises 
par la "nouvelle politique de l'eau'' 
mais, outre leur efficacité propre, ils 
.peuvent avoir le merite de fournir un 
lieu-de coordination d'une organisation 
institutionnelle dont l'architecture opti- 
'male n'est pas encore clairement définie 
et qui peut s'avérer compliquée, coû- 
teuseet peu efficace. Reste aussi à iden- 
tifier le "bon" niveau de décentralisa- 
tion (d'où I'élaboration souhaitée par la 
loi de 1992 sur les schémas d'aménage- 
ment et de gestion de l'eau), dont le 
"territoire" n'est pas défini à l'avance, et 
à vérifier que ce mode de décision 
coopératif, qui vise en fait à unifier'les 
"visions du monde" des acteurs locaux, 
pourra effectivement répondre à I'ambi- 
tion d'un développement durable à long 
terme. Ce qui n'est pas garanti par 
avance et suppose probablement un 
éclairage extérieur et unificateur, qui 
pourrait être celui de la science. a 
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sur le fleuve Niger. 
Photo : Pascal Biston 
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