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Lorsq u e l ’ on s’ i n téresse d e pl u s près à cette facette peu

m i se en avan t d an s l a cri se cl i m ati q u e, on com pren d q u ’ i l

est n écessai re d ’ abord er cette q u esti on sou s d i fféren ts

an g l es. Tou t d ’ abord , l es paysan · n e· s fon t parti e d es per-

son n es l es pl u s tou ch ées par l es i m pacts d es ch an g em en ts

cl i m ati q u es. La fréq u en ce et l a vi ol en ce d es évèn em en ts

cl i m ati qu es extrêm es (vagu es d e ch al eu r, pl u i es torren-

ti el l es, i n on dati on s, séch eresse extrêm e, tem pêtes, cycl on es

tropi cau x, etc. ) on t d es répercu ssi on s d i rectes su r l eu r ac-

ti vi té, accroi ssan t ai n si l eu r vu l n érabi l i té. En su i te, l ’ ag ri cu l -

tu re , e n te n d u e a u se n s d e s p ra ti q u e s a g ri co l e s

d ével oppées à travers l e m on d e, est ég al em en t u n secteu r

d i t ém etteu r d e g az à effet d e serre. I l con vi en t d e rappe-

l er q u ’ au j ou rd ’ h u i , l ’ ag ri cu l tu re est i n ti m em en t l i ée à d es

m od èl es ag ri col es q u i fon t eu x-m êm es parti e d ’ u n systèm e

al i m en tai re d on t l a con tri bu ti on au x d érèg l em en ts cl i m a-

ti q u es est con si d éra bl e. E n fi n , et c’ est l à u n e d es pa rti -

cu l ari tés d e ce secteu r à l ’ h eu re où l ’ on se d on n e pou r

obj ecti f d e con ten i r l es ém i ssi on s d e g az à effet d e serre,

l es terres ag ri col es on t au ssi u n poten ti el d e stockag e d u

carbon e d an s l es sol s pou van t l eu r con férer l e statu t si

préci eu x d e «   pu i ts d e carbon e  » . C ’ est en reven an t su r

cette tri pl e réal i té q u ’ i l est possi bl e d e com pren d re l es en -

j eu x q u i pèsen t su r l a sou verai n eté al i m en tai re d es

peu pl es, à l a foi s en m ati ère d ’ opportu n i tés et d e ri sq u es.

Bien moins identifié que la nécessité de mettre fin
au recours aux énergies fossiles, le lien entre
dérèglements climatiques et agriculture est
certes complexe mais fondamentalement crucial.

D’ici à quinze ans
seulement, et du fait
des changements
climatiques, jusqu’à
122  millions d’ individus
supplémentaires
pourraient vivre dans
la pauvreté.

Aujourd’hui encore, 815  millions de personnes
dans le monde souffrent de façon chronique de
la faim, et la majorité d’entre elles vivent dans
les zones rurales.
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Au j ou rd ’ h u i en core, 81 5   m i l l i on s d e person n es d an s l e

m on d e1 sou ffren t d e façon ch ron i q u e d e l a fai m , et l a

m aj ori té d ’ en tre el l es vi ven t d an s l es zon es ru ral es2. D’ i ci

à 2 080, i l est esti m é par l es N ati on s U n i es q u e 600  m i l -

l i on s d e person n es su ppl ém en tai res ri sq u en t d ’ être tou-

c h é e s p a r c e fl é a u , u n i q u e m e n t e n ra i s o n d e s

d érèg l em en ts cl i m ati q u es3. Le G rou pe d ’ experts i n terg ou -

vern em en tal su r l ’ évol u ti on d u cl i m at (G I EC ) con fi rm e

cette ten d an ce et prévoi t q u e l ’ en sem bl e d es com posan tes

d e l a sécu ri té al i m en tai re (d i spon i bi l i té, accès, u ti l i sati on

et q u al i té, rég u l ari té) seron t affectées4, à d i fféren ts d eg rés

sel on l es scén ari os.

Si l a q u esti on d u m ai n ti en d e l a prod u cti on ag ri col e est en

j eu avec u n e bai sse d es ren d em en ts à l ’ éch el l e m on d i al e

esti m ée j u sq u ’ à 3 0  % en 2 080 par l a Ban q u e m on d i al e5,

c’ est su rtou t l a q u esti on d e l ’ accès à l ’ al i m en tati on q u i

sera cru ci al e. En effet, d ’ i ci à q u i n ze an s seu l em en t, et d u

fai t d es ch an g em en ts cl i m ati q u es, j u sq u ’ à 1 2 2   m i l l i on s

d ’ i n d i vi d u s su ppl ém en tai res pou rrai en t vi vre d an s l a pau -

vreté al ors m êm e q u e l es pri x d es m ati ères ag ri col es son t

su scepti bl es d e s’ en vol er6. D’ après u n rapport d u Pan el

d ’ experts d e h au t n i veau d u com i té su r l a sécu ri té al i m en -

tai re m on d i al e, l es pri x on t fl u ctu é d eu x foi s pl u s d an s l es

an n ées 2 01 0 q u e d an s l es an n ées 1 990-2 005, et l es pro-

j ecti on s con fi rm en t cette ten d an ce. Les effets d e l a cri se

cl i m ati q u e n e fon t et n e feron t q u e ren forcer l es i n ég al i -

tés exi stan tes. Les popu l ati on s vu l n érabl es q u e l ’ on re-

trou ve pri n ci pal em en t d an s l es zon es ru ral es et q u i son t

d om i n ées par d es peti ts prod u cteu r· tri ce· s son t con fron -

té· e· s d e pl ei n fou et à l a vari abi l i té d u cl i m at q u i affecte

d avan tag e l eu r capaci té d ’ ad aptati on . En fi l i g ran e d e l a

l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es se d essi n e en

réal i té l a q u esti on d es respon sabi l i tés d an s u n m on d e

m i n é par l es i n ég al i tés.

Pou r l i m i ter l e réch au ffem en t d e l a pl an ète à u n e au g-

m en tati on d e 1 , 5   °C par rapport à l ’ ère préi n d u stri el l e,

d eu x étapes sem bl en t au j ou rd ’ h u i i n con tou rn abl es. La

prem i ère est d e réd u i re d e façon d rasti q u e et i m m éd i ate

l es ém i ssi on s d e g az à effet d e serre. La secon d e est d e

préserver voi re d e ren forcer l es en d roi ts où i l est possi bl e

d e stocker d u carbon e. C es efforts d oi ven t n écessai rem en t

con si d érer l a respon sabi l i té d es pays h i stori q u em en t

i n d u stri al i sés et n on se fai re au d étri m en t d es pays d u Su d

l es m oi n s respon sabl es d es d érèg l em en ts cl i m ati q u es.

I l y a d eu x an s, à l ’ i n i ti ati ve d e l a C on féd érati on paysan n e

et d u C C FD-Terre Sol i d ai re, pl u s d e 7 0  org an i sati on s d e

l a soci été ci vi l e si g n ai en t l ’ appel «   N os terres val en t pl u s

q u e d u carbon e  » . I l s’ ag i ssai t d ’ al erter su r l es ri sq u es q u e

com portai t u n e approch e cen trée su r l e poten ti el d e

séq u estrati on d es terres ag ri col es pou r l es paysan · n e· s. C e

rapport vi se à n ou rri r cette réfl exi on et à établ i r si , au-

j ou rd ’ h u i , l ’ en j eu stratég i q u e d es terres ag ri col es d an s l a

l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es est en trai n d e

g aran ti r ou au con trai re d e porter attei n te à l a sou verai -

n eté al i m en tai re d es peu pl es face à l ’ u rg en ce d e m od i fi er

en profon d eu r n os m od èl es ag ri col es.

En filigrane de la lutte
contre les dérèglements
climatiques se dessine
la question des
responsabilités dans
un monde miné
par les inégalités.

Nos terres va lent p lus que du carbone
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Écon omi e verte, agri cul ture durabl e, agri cul ture

i n tel l i gen te face au cl i mat, agri cul ture bi ol ogi que,

agroécol ogi e, agroforesteri e, agri cul ture de con ser-

vati on …   : tous ces termes qui j al on n en t l es di scus-

si on s sur l ’agri cul ture et l e cl i mat recouvren t un

éven tai l de réal i tés extrêmemen t l arge qui souven t

n e permetten t pas d’i l l ustrer des choi x pol i ti ques

préci s en l ’absen ce d’en cadremen t con trai gn an t.

Si l a rég u l ati on et l ’ en cad rem en t son t i n d i s-

pen sabl es pou r g aran ti r l e sen s vou l u pol i ti q u e-

m en t, à l ’ i n verse, l ’ absen ce d ’ en cad rem en t favo-

ri se l ’ i d ée g én éral e sel on l aq u el l e l es m od èl es

ag ri col es peu ven t coexi ster d an s u n effort g l obal

d e l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es et

q u e tou tes l es sol u ti on s se val en t.

Depu i s q u el q u es an n ées, l ’ exem pl e d e l ’ ag roéco-

l og i e (ou ag ro-écol og i e) est fl ag ran t  : u ti l i sée à l a

foi s com m e u n en sem bl e d e prati q u es et tech-

n i q u es ag ri col es, com m e u n e sci en ce et com m e

u n m ou vem en t soci al , l ’ ag roécol og i e est pou r ai n si

d i re repri se à tou tes l es sau ces. Si l ’ ori g i n e d u

term e est fon d am en tal e pou r en d éterm i n er son

sen s prem i er, i l paraît en revan ch e d i ffi ci l e d e ré-

d u i re u n e vi si on pol i ti q u e à ce seu l m ot.

Trop sou ven t, l es con cepts son t d évoyés et se

tran sform en t en m ots-val i ses pou r fai re coexi ster

tou t et son con trai re. La seu l e g aran ti e face à l a

ten tati on d e n om breu x acteu rs d ’ u ti l i ser l e fl ou

d es term es pou r l ég i ti m er d es fau sses sol u ti on s

d em eu re l eu r en cad rem en t q u i n e peu t q u ’ être l e

résu l tat d ’ u n e vol on té pol i ti q u e.

L'agroécologie selon la Via Campesina

«   Ce que nous proposons ce n’est pas un simple jeu
de techniques, mais bien une alternative à l’agriculture
industriel le, un mode de vie, un choix transformant la
«   simple » production d’al iments en quelque chose de
bénéfique pour l ’être humain et la Terre mère. Notre
agroécologie est essentiel lement pol itique, el le n’est
complaisante ni avec les structures de pouvoir ni avec la
monoculture, au contraire el le défie le pouvoir et met les
communautés locales au centre de la production des
al iments, en harmonie avec la Terre mère. Nous ne
pensons pas que l’agroécologie soit un outi l pour
l ’agriculture industriel le7.   »

Les mots ne sont que des mots

Trop souvent,
les concepts sont dévoyés
et se transforment
en mots-valises pour
faire coexister tout
et son contraire.
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Les quatre piliers de l' agroécologie paysanne

Source : CIDSE 201 8.

Promeut les circuits
de distribution courts

et équitables et la col laboration
entre producteurs
et consommateurs

Augmente la rési l ience par la
diversification des revenus

agricoles et renforce l ’autonomie
de la communauté

Vise à accroître le pouvoir
des marchés locaux et s’appuie
sur la vision d’une économie

sociale et sol idaire

Vise à placer le contrôle des
semences, des terres et des
territoires entre les mains des

populations et des communautés

Promeut de nouvel les formes de
gouvernance participative,

décentral isée et col lective des
systèmes al imentaires

Exige des pol itiques de soutien
publ ic et des investissements

Promeut une participation plus
forte des femmes et des hommes
producteurs / consommateurs à la

prise de décisions

Soutient la rési l ience et
l ’adaptation au changement

cl imatique

Nourrit la biodiversité
et les sols

Supprime l’uti l isation et la
dépendance aux intrants

chimiques

Promeut l ’intégration
de divers éléments

des écosystèmes agricoles
(plantes, animaux…)

Promeut les échanges
entre paysans pour le partage

des savoirs

Renforce les producteurs,
les communautés locales, la
culture, le savoir, la spiritual ité

Promeut une al imentation
et des moyens de subsistance sains

Promeut la diversité
et la sol idarité entre les personnes,

promeut l ’autonomisation
des femmes et des jeunes
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AGRICULTURE
ET DÉRÈGLEMENTS
CLIMATIQUES  :
RESPONSABLE
OU SOLUTION  ?

Tour à tour considérée comme
partie du problème puis partie de
la solution, l’agriculture est un
secteur qu’ il convient de décrypter
plus en profondeur pour
appréhender la variété des enjeux
qui s’y rattachent. Envisager
l’agriculture de par son support
(les sols agricoles), ou de par ses
pratiques culturales, ou encore
de par ses systèmes (aux
ramifications nombreuses)
conduit à des réalités
extrêmement diverses.
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MÉTHANE ET PROTOXYDE D’AZOTE,
CES GAZ DONT ON PARLE SI PEU

L’ ag ri cu l tu re (au sen s d es terres cu l ti vées8) con tri bu e à

h au teu r d e 1 0 à 1 2   % d es ém i ssi on s m on d i al es d e g az à

effet d e serre. C ’ est ce q u e l ’ on appel l e l es ém i ssi on s d i -

rectes. On esti m e q u e l es terres cu l ti vées on t u n bi l an q u asi

éq u i l i bré en m ati ère d ’ ém i ssi on s d e d i oxyd e d e carbon e

(C O2 ) l orsq u e l ’ on m et d e côté l ’ u ti l i sati on d e carbu ran t et

d ’ él ectri ci té su r l es expl oi tati on s9, m ai s au ssi l a d éforesta-

ti on q u i peu t al l er d e pai r avec u n e exten si on d es terres

cu l ti vées. Le d i oxyd e d e carbon e est ai n si i n tég ré d an s u n

cycl e q u i perm et d e fi xer l e carbon e à travers l a ph otosyn -

th èse, favori san t ai n si l ’ éq u i l i bre d es fl u x en tran ts et sor-

tan ts (proch e d e l a n eu tral i té). I l fau t d on c al l er ch erch er

d u côté d es au tres g az à effet d e serre pou r com pren d re

l a con tri bu ti on d e l ’ ag ri cu l tu re au x d érèg l em en ts cl i m a-

ti q u es. En effet, l ’ ag ri cu l tu re ém et en g ran d e q u an ti té

d an s l ’ atm osph ère n on pas d u C O2 m ai s d u m éth an e (C H 4)

et d u protoxyd e d ’ azote (N 2 O) q u i on t respecti vem en t u n

pou voi r g l obal d e réch au ffem en t 2 5 et 2 98  foi s su péri eu r

à cel u i d u C O2 su r u n e péri od e d e cen t an s10 (avec d es

ch i ffres rég u l i èrem en t revu s à l a h au sse). À l ’ h ori zon d e

vi n g t an s, l es d on n ées son t en core pl u s al arm an tes

pu i sq u e, par exem pl e, l e m éth an e a u n pou voi r réch au f-

fan t 7 2   foi s su péri eu r au d i oxyd e d e car-

bon e1 1   ! L’ ag ri cu l tu re est l e secteu r q u i

con tri bu e l e pl u s au x ém i ssi on s d e ces

d eu x g az en total i san t 50  % d es ém i ssi on s

m on d i al es d e m éth an e et 60  % d es ém i s-

si on s m on d i al es d e protoxyd e d ’ azote en

2 00512. L’ él evag e, l a ri zi cu l tu re, l a ferti l i sa -

ti on et l es cu l tu res su r brû l i s en son t l es

pri n ci pau x respon sabl es13. D’ après l es ten -

d an ces observées14, l ’ u ti l i sati on d es ferti l i -

san ts d e syn th èse d evrai t rapi d em en t

d even i r l a d eu xi èm e sou rce d ’ ém i ssi on s d e l ’ ag ri cu l tu re

après l a ferm en tati on en téri q u e (fl atu l en ces et éru ctati on s)

q u i est à l ’ ori g i n e d es ém i ssi on s d e m éth an e d es ru m i -

n an ts et en parti cu l i er d es bovi n s.

Au vu d e ces d on n ées, i l apparaît i m portan t q u e l ’ atté-

n u ati on d es ém i ssi on s l i ées à l a g esti on d es terres cu l ti vées

vi se pri n ci pal em en t l a réd u cti on perm an en te d es ém i ssi on s

d e m éth an e et d e protoxyd e d ’ azote i ssu es en parti cu l i er

d e l ’ él evag e et d es ferti l i san ts d e syn th èse.

I l con vi en t ég al em en t d e rappel er q u ’ u n peti t n om bre d e

pays son t en réal i té respon sabl es d ’ u n e l arg e part d es

ém i ssi on s ag ri col es. Ai n si , en 2 01 4, d i x Parti es à l a

C on ven ti on -C ad re d es N ati on s U n i es su r l es C h an g em en ts

Du champ à l’assiette  :
une responsabilité
considérable

D’après les
tendances
observées,
l’utilisation des
fertilisants de
synthèse devrait
rapidement
devenir la
deuxième source
d’émissions de
l’agriculture.

Tous secteurs,
100%
des émissions de l' homme
dans l' atmosphère

12% déforestation
Remplacement des forêts
par des terres agricoles

12%
terres cultivées
incluant l 'élevage

45%

54%

1%
autres gaz

protoxyde d'azote (N20)

méthane (CH4)

Les émissions de l' agriculture

Source : Smith P. et al . (2007) et Smith P. et al . (201 4).

Agricu l ture et dérèg lements cl imat iques : responsable ou solut ion ?
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Après les cultures

Te
rr
es

cultivées = 12%Avant les cultures

C l i m ati q u es (C C N U C C ) étai en t respon sabl es d e 61   % d es

ém i ssi on s ag ri col es (C h i n e, I n d e, Brési l , U n i on eu ropéen n e,

États-U n i s, Au stral i e, I n d on ési e, Paki stan , Arg en ti n e,

Éth i opi e15). Pou rtan t, l a q u esti on d e l a réd u cti on d es

ém i ssi on s d e m éth an e et d e protoxyd e d ’ azote est rég u-

l i èrem en t écartée par ces d éci d eu rs pol i ti q u es en rai son

d es d i ffi cu l tés d e réd u cti on d e ces ém i ssi on s q u i serai en t

propres au secteu r ag ri col e.

En ten an t com pte d u ch an g em en t d ’ u sag e d es terres pou r

d ével opper d e n ou vel l es cu l tu res (avec 80  % d es n ou vel l es

terres ag ri col es q u i vi en n en t rem pl acer d es forêts et d on c

ém ettre d u C O2 q u i étai t con ten u d an s cel l es-ci 16),

s’ aj ou ten t en vi ron 1 2   % d es ém i ssi on s d ’ ori g i n e h u m ai n e

i m pu tabl es à l ’ ag ri cu l tu re. En ad d i ti on n an t l es ém i ssi on s

d i rectes et i n d i rectes, c’ est d on c au total près d ’ u n q u art

d es ém i ssi on s m on d i al es q u i son t l i ées à l ’ ag ri cu l tu re.

L’AMONT ET L’AVAL DE LA PRODUCTION,
LES GRANDS OUBLIÉS

En am on t, l ’ u n e d es pri n ci pal es sou rces d ’ ém i ssi on s d e g az

à effet d e serre con cern e pri n ci pal em en t l a fabri cati on d e

ferti l i san ts, n otam m en t pou r l a prod u cti on d ’ al i m en tati on

an i m al e q u i req u i ert, ou tre l ’ én erg i e u ti l i -

sée pou r l es sem en ces, l es pesti ci d es, l e

carbu ran t pou r l e m atéri el m écan i sé, ég a-

l em en t l ’ él ectri ci té pou r l ’ i rri g ati on , l e

ch au ffag e et l e séch ag e1 7.

En aval , l a l i ste d es acti vi tés q u i parti ci pen t

au x d érèg l em en ts cl i m ati q u es s’ al l on g e

con si d érabl em en t. I l y a tou t d ’ abord l a tran sform ati on , l e

con d i ti on n em en t et l ’ em bal l ag e d e prod u i ts tel s q u e l e

su cre, l ’ h u i l e d e pal m e, l ’ am i d on et l e

m aïs18, q u i con tri bu en t fortem en t au x

ém i ssi on s d e g az à effet d e serre. En su i te,

d eu x au tres postes d ’ ém i ssi on s son t d ’ u n e

i m portan ce capi tal e  : l e tran sport d es

d en rées ai n si q u e l eu r réfri g érati on q u i

sem bl en t con sti tu er à eu x d eu x l a pl u s

g ran d e part d ’ ém i ssi on s d e l a ch aîn e ag ro-

al i m en tai re19, com pl étés par l es acti vi tés

d e reven te d an s l es su perm arch és n otam -

m en t. En fi n , l e g aspi l l ag e al i m en tai re d e-

m eu re u n en j eu cen tral d an s l a m esu re où

i l est n on seu l em en t à l ’ ori g i n e d ’ ém i s-

si on s i n d i rectes vi a l es él ém en ts ci tés ci -

d essu s al ors m êm e q u e l es prod u i ts n e

son t pas con som m és, m ai s au ssi parce q u ’ i l m èn e à u n

accroi ssem en t d es ém i ssi on s d e m éth an e d an s l es d é-

ch arg es.

Se l i m i ter au x ém i ssi on s i n d u i tes par n os terres cu l ti vées

n e perm et q u e d e d resser u n bi l an très i n com pl et d u rôl e

d u systèm e ag ro-al i m en tai re d an s l es d érèg l em en ts cl i m a -

ti q u es. Et c’ est l à u n e caren ce d es systèm es d e com ptabi -

l i sati on i n tern ati on au x q u i i sol en t l es ém i ssi on s d e

l ’ ag ri cu l tu re (au sen s «   terres cu l ti vées  » ) d e cel l es d e

l ’ én erg i e u ti l i sée pou r n otre systèm e ag ro-al i m en tai re

(com ptabi l i sées el l es-m êm es d an s l e secteu r d éd i é à

l ’ én erg i e). I l n ou s est al ors d i ffi ci l e d e con n aître avec exac-

ti tu d e l a con tri bu ti on d e l ’ ag ri cu l tu re d an s son en sem bl e,

En additionnant les
émissions directes
et indirectes, c’est
donc au total près
d’un quart des
émissions
mondiales qui sont
liées à l’agriculture.

Se limiter aux
émissions
induites par nos
terres cultivées
ne permet que de
dresser un bilan
très incomplet
du rôle du
système agro-
alimentaire dans
les dérèglements
climatiques.

Contribution des systèmes agricoles aux dérèglements climatiques
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ET SI ON PARLAIT DE SYSTÈMES
AGRO-ALIMENTAIRES  ?
LE CAS DE L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL
ET DES MODES DE CONSOMMATION
QUI Y SONT RATTACHÉS

Dan s l a l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es, l a

q u esti on d e l ’ él evag e i n d u stri el est cen tral e d an s l a m e-

su re où   : «  La source la plus importante des émissions de

GES liées au système alimentaire est l’intensification de la

consommation de viande et de produits laitiers, qui est

rendue possible par l’expansion de l’élevage industriel et

des cultures fourragères gourmandes en produits chi-

miques. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Ali-

mentation et l’Agriculture (FAO), la production de viande

à elle seule génère aujourd’hui plus d’émissions de GES

que l’ensemble du secteur des transports dans le monde

entier21   ». C ette an al yse ti en t com pte d e l a fi l i ère él evag e

d an s son en sem bl e et d oi t d on c être en ten d u e sou s tou tes

ces com posan tes, à savoi r  : l a ferm en tati on en téri q u e, l a

g esti on d es effl u en ts, l a prod u cti on d ’ al i m en ts d u bétai l

et l a con som m ati on d ’ én erg i e. U n e étu d e récen te22 a ai n si

cal cu l é q u e l ’ em prei n te cl i m ati q u e d es vi n g t pl u s g ran d es

en trepri ses d e vi an d e et d e prod u i ts l ai ti ers étai t san s pré-

céd en t. En effet, cel l es-ci «  ont émis en 2016 plus de gaz

à effet de serre que toute l’Allemagne, pourtant de loin le

plus gros pollueur d’Europe. Si ces entreprises étaient un

pays, elles seraient le 7e émetteur de gaz de serre23 ». En -

core pl u s parl an t  : «  Trois producteurs de viande, JBS, Car-

gill et Tyson, ont émis, l’an dernier, davantage de gaz de

serre que la France tout entière et presque autant que les

plus grandes compagnies pétrolières comme Exxon, BP et

Shell24  ». I l est pri m ord i al en fi n d e préci ser q u ’ «  en 2010,

Recherche de productivité
par la spécialisation
et l' intensification
des productionsForte

mécanisation

Moindre recours à la main-d'œuvre

Usage développé des
intrants de synthèse
(biocides, énergies
fossiles, antibiotiques)

Prédominance
des longues chaînes de valeurs
avec recours à l' exportation

Caractéristiques du modèle agro-alimentaire industriel

c’ est-à-d i re en partan t d u ch am p d es ag ri cu l teu r· tri ce· s et

en al l an t j u sq u ’ à l ’ assi ette d es con som m ateu r· tri ce· s. Les

esti m ati on s q u i con verg en t m aj ori tai rem en t attri bu en t ce-

pen d an t pl u s d ’ u n ti ers d es ém i ssi on s m on d i al es au sys-

tèm e ag ro-al i m en tai re20 ! C on si d érer l e systèm e ag ro-

al i m en tai re au -d el à d e l ’ u ti l i sati on d es terres, c’ est ten i r

com pte n on seu l em en t d es acti vi tés d e prod u cti on ag ri -

col e m ai s au ssi d es acti vi tés à l a foi s en am on t et en aval

d e cette prod u cti on . C es étapes d e prod u cti on – en

am on t, en aval m ai s au ssi au cou rs d e cel l e-ci – son t très

caractéri sti q u es d es m od èl es ag ro-i n d u stri el s q u i d om i n en t

d an s pl u si eu rs rég i on s d u m on d e. De q u oi s’ i n terrog er su r

l a n oti on d e m od èl e ag ro-i n d u stri el .
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près d’un tiers de toutes les céréales cultivées ont servi

d’alimentation animale et la FAO prédit que ce chiffre at-

teindra 50  % d’ici 205025  ».

Trai ter d e l ’ ag ri cu l tu re et d es ch an g em en ts cl i m ati q u es

san s con si d érer l es traj ectoi res d e con som m ati on d an s u n

con texte d ’ éq u i té con sti tu erai t à l ’ i n verse u n n on -sen s. En

effet, l ’ ag ri cu l tu re i n d u stri el l e et l es sys-

tèm es al i m en tai res i n d u stri al i sés on t d éve-

l oppé u n rapport sym bi oti q u e au cou rs d u

tem ps. En 2 01 6, l es États-U n i s, l ’ U n i on

eu ropéen n e, l a C h i n e et l e Brési l représen -

tai en t à eu x seu l s 60  % d e l a con som m a-

ti on m on d i al e d e vi an d e bovi n e26. Les

prévi si on s q u i ch erch en t à m od él i ser ce q u e

sera l a con som m ati on d e vi an d e par rég i on

en 2 050 fon t état d ’ u n e h au sse g l obal e d e

3 5   % avec u n e d om i n ati on tou j ou rs

i m portan te d e l ’ Am éri q u e d u N ord , d e

l ’ Eu rope et d e l ’ Am éri q u e l ati n e27. Les pays h i stori q u em en t

respon sabl es d es d érèg l em en ts cl i m ati q u es, et en parti cu -

l i er d u fai t d e l eu r i n d u stri al i sati on g ran d i ssan te, d oi ven t

d e fai t repen ser l eu rs m od es d e prod u cti on et d e con som -

m ati on , tou t com m e l es pays ém erg en ts q u i se trou ven t

d an s l eu r si l l ag e.

L’agriculture
industrielle et les
systèmes
alimentaires
industrialisés ont
développé un
rapport
symbiotique au
cours du temps.

Les prévisions qui
cherchent à modéliser ce
que sera la consommation
de viande par région en
2050 font état d’une
hausse globale de 35  %
avec une domination
toujours importante
de l’Amérique du Nord,
de l’Europe et de
l’Amérique latine

Focus sur le système agro-alimentaire
d’exportation au Paraguay

Depuis longtemps, la structure de l’économie du
Paraguay repose sur la production et l ’exportation de
matières premières, et plus récemment sur la
transformation de ces produits (particul ièrement pour
l ’agro-al imentaire28) . La responsabil ité de ce modèle
dans les émissions de gaz à effet de serre de ce pays est
particul ièrement frappante. Entre 201 5 et 201 6, 81   %
des exportations paraguayennes concernaient le soja et
la viande29. Pour pouvoir exporter du fourrage à base de
soja, le Paraguay doit paradoxalement importer des
mil l ions de l itres de produits de synthèse (ferti l isants,
pesticides) pour ses cultures de légumineuses, ce qui
n’est pas sans conséquences sur son bilan carbone. Du
côté de la viande, la FAO note que les émissions de gaz
à effet de serre de l’agriculture paraguayenne ont
pratiquement doublé entre 1 990 et 201 4, avec une part
largement imputable à la fermentation entérique30

(flatulences et éructations des bovins en particul ier). Par
ai l leurs, la quasi-total ité de la production bovine est
destinée à l’exportation et soumise à des impératifs de
conservation gourmands en énergie. En 201 5, 52   % des
exportations de viande correspondaient ainsi à de la

viande bovine congelée et 39  % à de la
viande bovine réfrigérée31 . Le modèle
paraguayen se caractérise aujourd’hui plus
que jamais par une agriculture industriel le
dont les denrées largement exportées
servent avant tout à nourrir le bétai l , à
exporter des produits carnés et à produire
des agro-carburants, plus qu’à la
consommation al imentaire directe (les
Paraguayens consomment trois fois moins
de viande que leurs voisins brési l iens32) .

Entre 2004 et 201 6, les communautés paysannes et
indigènes ont ainsi perdu la moitié de leurs terres
cultivées pendant que la surface de cultures destinées à
l’exportation passait de 2,3   mil l ions à 5,5   mil l ions
d’hectares sur la même période33.

Les émissions de
gaz à effet de
serre de
l’agriculture
paraguayenne ont
pratiquement
doublé entre 1990
et 2014.
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Les terres agricoles,
eldorado de la
séquestration du carbone  ?
Fortement impacté par les
dérèglements climatiques
tout en contribuant de
façon non négligeable à
ceux-ci, le secteur agricole
présente une troisième
particularité qui attise
chaque jour un peu plus
les convoitises  : la
séquestration du carbone
dans les sols et végétaux.

Actu el l em en t, au cu n scén ari o proposé par l e G I EC n e

perm et d ’ attei n d re u n e traj ectoi re d e réch au ffem en t

m axi m u m d e 1 , 5°C d ’ i ci à 2 1 00 san s accord er u n e pl ace

con si d érabl e à l a séq u estrati on d e g az à effet d e serre. Les

forêts son t d éj à bi en con n u es pou r l eu r capaci té à absor-

ber l e C O2 présen t d an s l ' atm osph ère l ors d e l a ph oto-

syn th èse. Les feu i l l es, l es ti g es, l es ra ci n es et l es ti ssu s

l i g n eu x d es arbres stocken t l e carbon e d e façon rel ati ve-

m en t stabl e l orsq u e l a forêt reste i n tacte. La préservati on

d es écosystèm es foresti ers est par con séq u en t d éterm i -

n an te d an s l a rég u l ati on d es fl u x d e g az à effet d e serre.

À l ’ i n star d es forêts, l es terres cu l ti vées peu ven t el l es au ssi

con sti tu er u n pu i ts d e g az à effet d e serre (com m u n ém en t

appel é «   pu i ts d e carbon e  » ) si el l es con serven t pl u s d e

carbon e q u ’ el l es n ’ en d ég ag en t d an s l ’ atm osph ère. Al ors

q u e l ’ atm osph ère peu t con ten i r 82 9  g i g aton n es d e car-

bon e par an , l es sol s peu ven t q u an t à eu x con ten i r

2 400  g i g aton n es an n u el l es, soi t d eu x à troi s foi s pl u s.

M ai s con si d érer cette réal i té sci en ti fi q u e com m e u n e so-

l u ti on m i racl e d an s l a l u tte con tre l es ch an g em en ts cl i m a -

ti q u es revi en d rai t à fai re fi d ’ u n e si tu ati on bi en pl u s

com pl exe.

UN PROCESSUS BIOLOGIQUE IDENTIFIÉ
POUR DES OPTIONS MULTIPLES

Su r u n e terre ag ri col e, l orsq u e l e cou vert vég étal capte d u

g az carbon i q u e pou r l i bérer d e l ’ oxyg èn e d an s l e cad re d e

l a ph otosyn th èse, u n e parti e d u carbon e est fi xée d an s l a

pl an te q u i prod u i t d e l a m ati ère org an i q u e. Au m om en t

où l a pl an te m eu rt, l a m ati ère org an i q u e se d écom pose

pou r form er l ’ h u m u s q u i con tri bu e à l a stabi l i té d u sol . La

m i n éral i sati on m i crobi en n e q u i a l i eu (d écom posi ti on d e

su bstan ces com pl exes) perm et en su i te d e resti tu er u n cer-

tai n n om bre d ’ él ém en ts n u tri ti fs au sol .

La q u an ti té d e carbon e org an i q u e con ten u e d an s u n sol

d épen d d es fl u x en tre l e carbon e q u i en tre d an s l e sol vi a

l a m ati ère org an i q u e et l e carbon e q u i est rel âch é au m o-

m en t d e l a m i n éral i sati on m i crobi en n e (respi rati on d u sol ).

Le g az carbon i q u e peu t être stocké d an s l e sol pou r d es

m oi s (carbon e l abi l e), d es d écen n i es (carbon e l en t) voi re

d es si ècl es (carbon e stabl e). C e son t l es con d i ti on s en vi -

ron n em en tal es ai n si q u e l es propri étés ph ysi q u es et ch i -

m i q u es d u sol q u i d éterm i n en t l e tem ps d e rési d en ce d u

carbon e d an s cel u i -ci .

Di fféren tes m éth od es perm etten t d e séq u estrer d es g az à

effet d e serre d an s l es terres ag ri col es. Sel on l e m i l i eu , d es

prati q u es com m e l a restau rati on d es écosystèm es, l ’ ag ro-

foresteri e, l es h ai es en prai ri e ou en cu l tu res, l ’ en h erbe-

m en t d es verg ers ou d es vi g n es, l es cu l tu res i n term éd i ai res

ou en core l es cu l tu res associ ées serai en t su scepti bl es

d ’ accroître l es pu i ts d e carbon e. D’ u n poi n t d e vu e d ’ u n e

approch e systém i q u e, ces prati q u es peu ven t rel ever d e

l ’ ag roécol og i e et présen ter d es co-bén éfi ces au x pol i ti q u es

d ’ ad aptati on et pl u s l arg em en t d e sécu ri té al i m en tai re

pou r l es ag ri cu l tu res fam i l i a l es et paysan n es (l a n oti on d e

co-bén éfi ce étan t en ten due dan s ce rapport au sen s de

«   bén éfi ces con n exes  » ). Les opti on s favori san t l a

séquestrati on peuven t par exempl e avoi r des effets bén é-

fi ques sur l ’en vi ron n emen t et offri r aux écosystèmes un e

pl us gran de rési l i en ce face aux évèn emen ts cl i mati ques

extrêmes. L’en j eu de l a séquestrati on rési de don c davan-

tage dan s l es con di ti on s de réal i sati on de cel l e-ci , en ten an t

com pte d e l a fai sabi l i té écon om i q u e et tech n ol og i q u e tou t

en g aran ti ssan t l es d roi ts fon d am en tau x et l ’ i n tég ri té d es

écosystèm es.

Agricu l ture et dérèg lements cl imat iques : responsable ou solut ion ?
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PHOTOSYNTHÈSE

ÉCHANGES EAU/AIR

m ati ère organ i qu e

m i n éral i sati on m i crobi en n e

carbon e l abi l e

carbon e l en t

carbon e stabl e
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DES LIMITES INTRINSÈQUES
À LA SÉQUESTRATION

I l con vi en t d e d i sti n g u er l es écosystèm es n atu rel s d es éco-

systèm es g érés par l ’ être h u m ai n (et d on c d es terres cu l ti -

vées n otam m en t) d an s l a m esu re où l es prem i ers son t

d avan tag e su scepti bl es d ’ accu m u l er d ’ i m portan ts stocks

d e carbon e34. Si l ’ on parl e d e l ’ en j eu d e séq u estrer d a-

van tag e d e carbon e par l es pu i ts, i l n e fau t cepen d an t pas

ou bl i er q u ’ u n e foi s l a capaci té m axi m al e d e stockag e at-

tei n t, l ’ écosystèm e perd sa capaci té d e pu i ts. M ai s cel a n e

si g n i fi e pas q u e l a préservati on d e ce stock d evi en n e se-

con d ai re. Au con trai re, l a prem i ère m esu re d oi t être d e

con server l es stocks acq u i s et n on d e com pen ser l eu r perte

par l e d ével oppem en t d e n ou veau x pu i ts d e carbon e35.

L’ obj ecti f est d on c d e reten i r l e carbon e d e façon d u rabl e

tou t en sach an t q u e cette séq u estrati on est n on

perm an en te.

I l fau t au ssi ten i r com pte d es d ern i ers él ém en ts d e l a

sci en ce q u i sem bl en t con verg er vers l e fai t q u e l es pertes

d e C O2 con ten u d an s l es sol s ri sq u en t d e s’ accél érer avec

l ’ au g m en tati on d es tem pératu res36. D’ au tre part, et en

rai son d u m an q u e d e d on n ées sci en ti fi q u es d i spon i bl es, i l

est d i ffi ci l e d e réel l em en t préd i re l es effets d es d i fféren tes

prati q u es ag ri col es préci tées su r l es stocks d e carbon e

d an s l es sol s37. À l ’ h eu re actu el l e, l es étu d es m on tren t d es

résu l tats très d i sparates en fon cti on d es zon es g éog ra-

ph i q u es, d es prati q u es m i ses en œu vre, etc. L’ am bi ti on

d ressée par l ’ i n i ti ati ve i n tern ati on al e «   4 pou r 1 000  » , q u i

vi se à au g m en ter l a ten eu r en carbon e d an s l es sol s

d e  0, 4  % par an pou r con ten i r l e réch au ffem en t d e l a

pl an ète, apparaît d on c com m e l arg em en t su réval u ée pou r

certai n s sci en ti fi q u es au vu d e l a g ran d e

d i versi té d es si tu ati on s i d en ti fi ées par l a

rech erch e d an s ce d om ai n e.

Au tre l i m i te m aj eu re à l a séq u estrati on d u

carbon e d an s l es sol s  : pou voi r m esu rer l a

ten eu r en carbon e d es sol s avec u n e m é-

th od e u n i form e est au j ou rd ’ h u i i m pos-

si bl e, car i l n ’ exi ste pas d ’ approch e

stan d ard i sée38. Su j et à u n e g ran d e vari a-

bi l i té i n teran n u el l e, l e tau x d e carbon e d an s l es sol s est

d i ffi ci l e à con n aître. La seu l e profon d eu r d u sol à l aq u el l e

l es an al yses d oi ven t être con d u i tes fai t el l e-m êm e d ébat

parm i l a com m u n au té sci en ti fi q u e39. Dan s u n proj et expé-

ri m en tal con d u i t par l a B an q u e m on d i al e à parti r d e 2 009,

i l a par exem pl e été d éci d é d ’ esti m er l a q u an ti té d e car-

bon e séq u estré d an s d es terres ag ri col es ken yan es su r l a

base d ’ u n m od èl e i n form ati q u e pl u tôt q u e su r l a base

d ’ éch an ti l l on s ph ysi q u es. Face au d eg ré él evé d ’ i n certi -

tu d es associ é à cette m éth od e, l es porteu rs d u proj et on t

ch oi si d e réd u i re d e 60  % l es résu l tats obten u s pou r d é-

term i n er u n tau x poten ti el d e séq u estrati on d u carbon e40.

Par ai l l eu rs, q u el l e q u e soi t l a m éth od e u ti l i sée, l a

séq u estrati on d es g az à effet d e serre n ’ éq u i vau d ra j am ai s

à u n e réd u cti on d es ém i ssi on s d an s l a m esu re où i l est

i m possi bl e d e g aran ti r l a perm an en ce et l a n on -réversi bi -

l i té d e l a séq u estrati on . En d ’ au tres term es, l orsq u ’ u n g az

est capté et séq u estré, i l n e d i sparaît pas pou r au tan t,

con trai rem en t à u n e ém i ssi on q u i au rai t été évi tée et d on t

l ’ effet d e réd u cti on est perm an en t. L’ au g m en tati on d es

stocks d e carbon e d an s l es sol s, faci l em en t al térabl e, n e

peu t pas ven i r con trebal an cer u n

appau vri ssem en t d es réserves d e

carbon e con ten u es d an s d es réser-

voi rs caractéri sés par u n e g ran d e

stabi l i té et l on g évi té (com m e l es

réservoi rs d ’ én erg i es fossi l es par

exem pl e). U n rapport d e 2 00241 su r

l a si tu ati on fran çai se a ai n si établ i

q u e, m êm e si d e profon d s ch an g e-

m en ts d an s l es prati q u es ag ri col es fran çai ses avai en t l i eu

en 2 0  an s (avec u n sou ti en fi n an ci er d e l ’ État et u n e

ad h ési on d es ag ri cu l teu rs· tri ce· s), l e carbon e séq u estré

n ’ éq u i vau d rai t q u ’ à 1 ou 2   % d u total d es ém i ssi on s fran -

çai ses42.

L’objectif est donc
de retenir le
carbone de façon
durable tout en
sachant que cette
séquestration est
non permanente.

Sujet à une grande
variabilité
interannuelle, le
taux de carbone
dans les sols est
difficile à
connaître.

La séquestration des gaz à
effet de serre n’équivaudra
jamais à une réduction des
émissions dans la mesure
où il est impossible de
garantir la permanence
et la non-réversibilité
de la séquestration.
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H
i stori q u em en t, l a C on ven ti on C l i m at s’ est

avan t tou t i n téressée au d i oxyd e d e carbon e

d an s l a l u tte con tre l es ch an g em en ts cl i m a-

ti q u es, car i l con sti tu ai t l e g az ém i s en pl u s

g ran d e q u an ti té par l es pays i n d u stri al i sés (l es

pays d on t l ’ écon om i e repose su r l ’ ag ri cu l tu re son t q u an t

à eu x bi en pl u s con cern és par l e m éth an e). Pen d an t l on g -

tem ps, «  la réaction politique concernait alors essentiel-

lement les secteurs industriels, du transport et de

l'énegie43  », l a i ssan t d e côté l es q u esti on s ag ri col es sou-

ven t présen tées com m e pl u s d i ffi ci l em en t sol vabl es q u e

l es au tres secteu rs. Après l es cri ses al i m en tai res d e 2 007 -

2 008, l ’ ag ri cu l tu re et l a sécu ri té al i m en tai re son t reven u es

su r l e d evan t d e l a scèn e i n tern ati on al e, y com pri s d an s

l es n ég oci ati on s su r l e cl i m at. M ai s pl u tôt q u e d e s’ atta-

q u er à u n e rem i se en cau se profon d e d es systèm es al i -

m en tai res fortem en t ém etteu rs en g az à effet d e serre, l es

États son t en fai t ten tés d ’ abord er l es q u esti on s ag ri col es

par l e pri sm e restrei n t d e l a séq u estrati on d u carbon e d an s

l es sol s. En m ai n ten an t cette approch e cen trée su r l e car-

bon e, i l s ten d en t d on c à réd u i re l a l u tte con tre l es ch an -

g em en ts cl i m ati q u es à d e savan ts cal cu l s m ath ém ati q u es,

tran sform an t n os écosystèm es en véri tabl es cal cu l ettes à

carbon e au d étri m en t d ’ u n e approch e m u l ti d i m en si on n el l e

d e l ’ ag ri cu l tu re et d e l a sécu ri té al i m en tai re.

Après les crises alimentaires de 2007-2008,
l’agriculture et la sécurité alimentaire sont
revenues sur le devant de la scène internationale,
y compris dans les négociations sur le climat.

Le tout carbone, une simplification aux effets pervers

L’entrée par le prisme du carbone dans les discussions onusiennes est permise par
l ’une des règles établ ies au sein de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Cl imatiques (CCNUCC) qui consiste à raisonner en termes de tonnes
équivalentes de CO2. Dans le cadre de leurs inventaires d’émissions de gaz à effet de
serre, les États peuvent exprimer les tonnes de méthane et de protoxyde d’azote émises
en tonnes équivalentes de dioxyde de carbone. Par exemple, sur une période de cent ans,
émettre un kilo de protoxyde d’azote (N2O) a le même potentiel de réchauffement que
l’émission de 298  ki los de dioxyde de carbone  ; une tonne de N2O est donc exprimée
dans les inventaires nationaux comme 298  tonnes de CO2 sur un horizon de cent ans.
Cette méthode a l’inconvénient majeur de donner l ’impression que des émissions de
méthane et de protoxyde d’azote peuvent être contrebalancées par un nombre
équivalent d’émissions de CO2, par exemple retenues dans les sols pour le cas de
l’agriculture. Or, dans la réal ité, ces gaz ne sont pas substituables.



1919

La compensation par la
séquestration du carbone :
retour sur un historique
complexe
Le rôl e j ou é par l es forêts pou r ven i r com pen ser l es ém i s-

si on s i n d u stri el l es a d epu i s l on g tem ps été i d en ti fi é d an s

l es n ég oci ati on s i n tern ati on al es (arti cl e 3 . 3 d u Protocol e

d e Kyoto). C epen d an t, l a com pl exi té d es règ l es d e com p-

tabi l i sati on établ i es n ’ a pas i n ci té l es pays à favori ser ce

procéd é d e séq u estrati on pou r attei n d re l eu rs obj ecti fs d e

réd u cti on d es ém i ssi on s.

En 2 005, u n e i n i ti ati ve i n tern ati on al e est proposée par u n

g rou pe d e pays foresti ers  : REDD q u i d evi en d ra en su i te

REDD+ (Réd u i re l es Ém i ssi on s l i ées à l a Déforestati on et à

l a Dég rad ati on d e l a forêt). I l s’ ag i t d e rétri bu er fi n an ci è-

rem en t d es acteu rs q u i s’ en g ag erai en t pou r l a l u tte con tre

l a d éforestati on et l a d ég rad ati on d e l eu rs forêts (et en

parti cul i er l es forêts tropi cal es). À l ’ori gi n e, cette i n i ti ati ve

avai t pour obj ecti f de rédui re l es émi ssi on s de C O2 dan s

l ’atmosphère en rai son de l a destructi on et de l a dégrada-

ti on d es forêts. C ette proposi ti on a fi n al em en t été com-

pl étée par l ’ i n cl u si on d e l a con servati on d es réserves d e

carbon e foresti er, l a g esti on d u rabl e d es forêts et l ’ ac-

croi ssem en t d es stocks d e carbon e foresti er. C et él arg i s-

sem en t perm et d e récom pen ser, au -d el à d e l a préservati on

d u carbon e stocké, l ’ accroi ssem en t d u carbon e séq u estré

et d on c, d e con si d érer l a forêt com m e u n pu i ts d e carbon e

perm ettan t u n e approch e axée su r l a com pen sati on .

Pou r d ével opper l es proj ets REDD+, l a q u esti on d es fi n an -

cem en ts n ’ a tou j ou rs pas été tran ch ée. Fau t-i l passer par

d es fon d s i n tern ati on au x com m e l e Fon d s Vert ou bi en

ou vri r ces proj ets au x m arch és carbon e

(m arch és perm ettan t l ’ éch an g e d e q u o-

tas)   ? Les m arch és carbon e peu ven t être

d e d eu x ord res  : ou bi en d es m arch és vo-

l on tai res (m arch és q u i n e son t pas l i és par

u n e rég l em en tati on i n tern ati on al e et pou r

l esq u el s l es créd i ts g én érés n e peu ven t pas

servi r à attei n d re l es obj ecti fs i m posés au x

pays i n d u stri al i sés par l e Protocol e d e

Kyoto), ou bi en d es m arch és d i ts «   d e con form i té  »

(m arch és sou m i s à u n e rég l em en tati on i n tern ati on al e et

pou r l esq u el s l es créd i ts g én érés peu ven t être com ptabi l i -

sés d an s l es obl i g ati on s d es États). Par exem pl e, l e m arc-

h é carbon e eu ropéen n ’ au tori se pas, pou r l e m om en t, l es

créd i ts foresti ers. Si l es prom oteu rs d e REDD+ se d é-

fen d en t d e vou l oi r i n tég rer l es m arch és carbon e d e

con form i té, en réal i té l a fron ti ère est tén u e. Dan s l es n é-

g oci ati on s i n tern ati on al es, à l a C C N U C C , l es acteu rs m et-

tan t en pl ace l es proj ets REDD+ m u l ti pl i en t l es

présen tati on s à d esti n ati on d es États avec d es am bi ti on s

d e pl u s en pl u s affi ch ées d ’ i n tég rati on au x m arch és car-

bon e d e con form i té q u i perm ettrai t d ’ u ti l i ser l es forêts

pou r com pen ser d es ém i ssi on s perm an en tes. U n rapport

d es Am i s d e l a Terre et d e Basta   ! su r u n e étu d e d e cas à

M ad ag ascar rappel l e à cet ég ard q u ’ «  en 1998, le pre-

mier projet de "puits de carbone" initié par Peugeot et

l’ONF international [bu reau d e con sei l et d ' experti se en

en vi ron n em en t] au Brésil était présenté comme un projet

à visée scientifique ayant uniquement pour but de déve-

lopper des méthodologies de calcul du stockage de car-

bone. Face aux critiques, Peugeot et l’ONF international

se sont toujours défendus de vouloir générer des crédits

carbone. Or, en 201 1 , l’ONF international et Peugeot ont

annoncé l’émission des premiers crédits carbone issus de

ce projet44  ».

Si les promoteurs de
REDD+ se défendent
de vouloir intégrer
les marchés carbone
de conformité, en
réalité la frontière
est ténue.

Un attra i t pol i t ique pour la séquestrat ion du carbone dans les sols
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70 à 90  % de la destruction
des forêts est imputable à
l’expansion de plantations
industrielles.

C ette approch e fi n an ci ari sée d e l a g esti on d es forêts a

con d u i t à m ettre l ’ accen t su r l a q u an ti fi cati on d e carbon e

d an s l es écosystèm es foresti ers au d étri m en t d ’ u n e ap-

proch e pl u s i n tég rée partan t d es besoi n s d es popu l ati on s.

Le cas étu d i é à M ad ag ascar m on tre ai n si q u e l e proj et

s’ est focal i sé su r l es écosystèm es d on t l e poten ti el d e

stockag e étai t l e pl u s fort «  alors même que la forêt –

qu’elle soit humide ou épineuse – a un rôle essentiel pour

les communautés45  ». Au tre él ém en t m i s en avan t d an s

d i fféren tes étu d es46  : l e fai t d e ten i r pou r respon sabl es l es

peti ts paysan s d e l a d éforestati on al ors

q u e 7 0 à 90  % d e l a d estru cti on d es fo-

rêts est i m pu tabl e à l ’ expan si on d e pl an-

tati on s i n d u stri el l es (soj a, su cre d e can n e,

h u i l e d e pal m e, etc. ). N om breu x son t l es

proj ets q u i , en réal i té, m etten t en péri l l a

sou verai n eté al i m en tai re d es peti ts pro-

d u cteu rs, parfoi s obl i g és d e réd u i re l eu r

acti vi té ag ri col e au profi t d ’ u n e acti vi té

foresti ère. Récem m en t, en 2 01 6, u n e

éval u ati on d ’ u n proj et REDD+ au C am e-

rou n a par ai l l eu rs rem i s en cau se l es

con d i ti on s d ’ obten ti on d u con sen tem en t

l i bre, préal abl e et i n form é d es com m u-

n au tés q u i n ’ on t pas été réu n i es d an s l e

proj et m en é  : «  En résumé [… ], les Baka

se voient forcés à accepter des activités

non traditionnelles et non désirées par peur de perdre

l’accès aux financements qui leur sont réservés47.   » Force

est d e con stater q u e l es cas révél és par l es étu d es m en ées

par l es org an i sati on s d e l a soci été ci vi l e révèl en t d es i n su f-

fi san ces persi stan tes m al g ré l es travau x en g ag és au tou r

d es g ard e-fou s.

Au Brésil , une financiarisation
grandissante de la nature au nom du
climat mais au détriment des paysan·ne·s

Dans la droite l igne de la Convention Cl imat et du
Protocole de Kyoto qui ont instauré les marchés carbone
au niveau international , le Brési l ne cesse d’étoffer
depuis une dizaine d’années sa législation nationale
pour institutionnal iser la financiarisation de la nature.
Cette financiarisation se traduit par différents
mécanismes comme les paiements pour services
environnementaux censés permettre de maintenir ou
d’accroître certains services rendus par la nature. I l
s’agit là d’«   instaurer des paiements aux propriétaires
terriens en retour d’une gestion des terres qui
maintienne les services des écosystèmes, comme la
qual ité de l’eau et le stockage du carbone48.   » Le
groupe Carta de Belém qui rassemble plusieurs
organisations de la société civi le brési l ienne alerte
depuis 200949 sur l ’approche erronée qui consisterait à
réduire les questions environnementales au cl imat
uniquement et les questions cl imatiques au seul dioxyde

de carbone (CO2), pour permettre de
recourir plus faci lement aux mécanismes
marchands. Cette vision a, en effet, mené
les pays industrial isés historiquement
responsables des dérèglements cl imatiques
à déplacer leurs obl igations vers les pays les
moins responsables par le biais d’échange
de crédits carbone. Ce phénomène n’a pas
été sans conséquences pour les droits
fondamentaux des populations sur place –
comme le droit à la terre – qui ont été à
maintes reprises niés. Au Brési l , les récentes

évolutions législatives témoignent d’un affaibl issement
de la souveraineté al imentaire et des biens communs au
profit d’une valorisation marchande et privée des terres
qui transforme les paysan·ne·s en rentier·ère·s
terrien·ne·s. Un système juridique dont le paradigme est
désormais inversé  : des pol itiques de compensation
carbone en plein essor avec des droits
«   commercial isables  » face à un recul des pol itiques
sociales auparavant considérées comme des droits pour
et par les populations brési l iennes.

Au Brésil,
les récentes
évolutions
législatives
témoignent d’un
affaiblissement de
la souveraineté
alimentaire et des
biens communs.

Cette approche
financiarisée de la
gestion des forêts
a conduit à mettre
l’accent sur la
quantification de
carbone dans les
écosystèmes
forestiers au
détriment d’une
approche plus
intégrée partant
des besoins des
populations.
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C on cern an t l es terres ag ri col es, l e poten ti el d e séq u estra -

ti on est l u i au ssi évoq u é d ès l e Protocol e d e Kyoto, m ai s

l ai sse au x États l e soi n d e d éfi n i r u l téri eu rem en t l es acti vi -

tés su r ces terres q u i pou rrai en t être pri ses en con si d éra-

ti on d an s l es m od al i tés d e com ptabi l i sati on (art. 4). En

2 01 1 , d an s l e cad re d es n ég oci ati on s su r l ’ appl i cati on d u

Protocol e d e Kyoto, l es États Parti es à l a C on ven ti on cl i -

m at (C C N U C C ) on t com m en cé à se q u esti on n er su r l a

possi bi l i té d ’ i n cl u re d es acti vi tés ag ri col es d an s u n m é-

can i sm e d e m arch é appel é l e M écan i sm e d e Dével oppe-

m en t Propre (M DP). C e m écan i sm e d e fl exi bi l i té perm et

au x pays i n d u stri al i sés et l i m i tés par u n pl afon d d ’ ém i s-

si on s d e fi n an cer d es proj ets perm ettan t d e réd u i re ou

d ’ évi ter d es ém i ssi on s d e g az à effet d e serre d an s d es

pays en voi e d e d ével oppem en t q u i , eu x, bén éfi ci en t en

retou r d u tran sfert d e tech n ol og i e. C es proj ets g én èren t

d es créd i ts carbon e pou r l es États l i m i tés par u n pl afon d

d ’ ém i ssi on s et peu ven t en su i te être u ti l i sés su r l es m arch és

carbon e pou r être ven d u s à u n au tre État. La d éci si on fi -

n al e d e rattach er ou n on des acti vi tés agri col es a cepen-

dan t con ti n u el l em en t été repou ssée face au x l i m i tes

i n tri n sèqu es de l a séqu estrati on de carbon e dan s l es sol s.

Une supposée rivalité
adaptation/atténuation
pour justifier la politique
des petits pas
Tou j ou rs en 2 01 1 , à D u rba n l ors d e l a 1 7 e C OP (C on fe-

ren ce Of Pa rti es), l es É ta ts d éci d en t pou r l a prem i ère foi s

d e m a n d a ter l ’ u n d es org a n es su bsi d i a i res d e l a C C N U C C

(l e SB STA, org a n e sci en ti fi q u e et tech n i q u e) pou r tra-

va i l l er su r l es q u esti on s a g ri col es. E n 2 01 5 et 2 01 6,

q u a tre a tel i ers d ’ éch a n g es son t org a n i sés a fi n d e tra i ter

d e l ’ a d a pta ti on d es pra ti q u es a g ri col es fa ce a u x ch a n g e-

m en ts cl i m a ti q u es. Al ors q u e l es pa ys i n d u stri a l i sés

(U n i on eu ropéen n e, N ou vel l e-Zél a n d e, Au stra l i e et d a n s

u n e certa i n e m esu re l es É ta ts-U n i s q u i on t fa i t offi ce d e

tra i t d ’ u n i on a vec l es d em a n d es d u g rou pe d u G 7 7 ) sou -

h a i ten t ou vri r l es d i scu ssi on s su r l es q u esti on s d ’ a ttén u a -

ti on d a n s l ’ a g ri cu l tu re, l e g rou pe d u G 7 7 (q u i m êl e pa ys

ém erg en ts d on t l ’ a g ri cu l tu re s’ i n d u stri a l i se d e pl u s en

pl u s et pa ys pa u vres d om i n és pa r d es a g ri cu l tu res fa m i -

l i a l es pa ysa n n es) réa ffi rm e son a tta ch em en t à l a q u esti on

d e l ’ a d a pta ti on d e l ’ a g ri cu l tu re. C e sta tu q u o perd u re

d epu i s l a C OP2 1 , et est révél ateu r d u refu s

g én éral d e q u esti on n er en profon d eu r l es

m od èl es ag ri col es  ; q u esti on n em en t q u i va

bi en au -d el à d ’ u n e stéri l e opposi ti on en tre

ad aptati on et attén u ati on .

Assu rém en t, l e m od èl e ag ro-al i m en tai re

i n d u stri el d oi t s’ em parer d es en j eu x d ’ at-

tén u ati on d avan tag e q u e l e m od èl e ag ri -

col e paysan q u i est avan t tou t con fron té à

d es i m pérati fs d ’ ad aptati on face au x i m-

pacts cl i m ati q u es. Pou r au tan t, ces d eu x

traj ectoi res d oi ven t répon d re au m êm e obj ecti f  : cel u i

d ’ assu rer u n e tran si ti on ag ri col e j u ste soci al em en t et res-

pectu eu se d e n os ressou rces. M ai s au j ou rd ’ h u i , l es d i scu s-

si on s à l ’ ON U (Org an i sati on d es N ati on s U n i es) son t bi en

l oi n d ’ u n e q u el con q u e j u sti ce cl i m ati q u e en m ati ère

d ’ ag ri cu l tu re.

Assurément,
le modèle agro-
alimentaire industriel
doit s’emparer des
enjeux d’atténuation
davantage que
le modèle agricole
paysan qui est avant
tout confronté
à des impératifs
d’adaptation face aux
impacts climatiques.

Un attra i t pol i t ique pour la séquestrat ion du carbone dans les sols
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> D’ u n côté, l es pays d u G 7 7 d én on cen t u n m an q u e

con si d érabl e d e su pport fi n an ci er d e l a part d es pays l es

pl u s ri ch es pou r perm ettre à l eu rs ag ri cu l teu r· ri ce· s d e

s’ ad apter, et à ce ti tre, refu se d ’ abord er l a q u esti on d e

l ’ attén u ati on . Pou rtan t, au sei n d u G 7 7 fi g u ren t u n

certai n n om bre d e pays d on t l e m od èl e ag ri col e pèse

pou r beau cou p d an s l es ém i ssi on s d e g az à effet d e

serre (n otam m en t l e B rési l , l ’ Arg en ti n e, l e Parag u ay et

l ’ U ru g u ay). C ette com pl exi té q u esti on n e l a fron ti ère

en tre d es pays d i ts d u «   N ord   » et ceu x d i ts d u «   Su d   »

d an s l a m esu re où c’ est en réal i té l es m od èl es ag ri col es

q u ’ i l con vi en t d e ci bl er, tou t en s’ assu ran t d e respecter

l e pri n ci pe d e respon sabi l i té com m u n e, m ai s d i fféren-

ci ée en tre l es États.

> De l ’ au tre côté, l es pays h i stori q u em en t i n d u stri al i sés

m etten t l ’ accen t su r u n e con cepti on restri cti ve d e l ’ at-

tén u ati on d es ém i ssi on s d e g az à effet d e serre d an s

l ’ ag ri cu l tu re. Au n om d ’ u n e préten d u e capaci té

m oi n d re d e réd u cti on d es ém i ssi on s d u secteu r ag ri col e

par rapport au x au tres secteu rs, l es reg ard s se tou rn en t

avec espoi r vers l a séq u estrati on d u carbon e d an s l es

sol s ag ri col es. Ai n si , en paral l èl e d es n ég oci ati on s offi -

ci el l es d u SBSTA, s’ est par exem pl e ten u e u n e réu n i on

pou r reg rou per l es d i fféren tes experti ses su r l ’ ag ri cu l -

tu re et l e secteu r d es terres et présen ter l es su ccès

exi stan ts. Lors d e cette sessi on , l a FAO (Org an i sati on

d es N ati on s U n i es pou r l ’ Al i m en tati on et l ’ Ag ri cu l tu re),

l ’ U n i on eu ropéen n e m ai s au ssi l e J apon50 et l e Brési l on t

m i s en avan t l e poten ti el d e séq u estrati on d u carbon e

d an s l es sol s au travers d e d i fféren ts proj ets. San s j am ai s

parl er d es en j eu x cl és d e réd u cti on d es ém i ssi on s vi a l a

bai sse d e l a con som m ati on d e prod u i ts carn és ou en-

core d e l ’ exportati on et d e l ’ i n d u stri al i sati on d e l ’ ag ri -

cu l tu re, l e carbon e a ai n si fai t l ’ obj et d ’ u n e atten ti on

pri ori tai re.

Qu el l e q u e soi t l a posi ti on d éfen d u e, l a pl u part d es États

q u i n ég oci en t au sei n d e l a C on ven ti on C l i m at se re-

tran ch en t d erri ère l e préam bu l e d e l ’ Accord d e Pari s pou r

évi ter soi g n eu sem en t tou te con fron tati on l i ée à l a con ver-

si on d es m od èl es ag ri col es. C el u i -ci recon n aît effecti ve-

m en t «  la priorité fondamentale consistant à protéger la

sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim  ». S’ ap-

pu yan t su r cette d i sposi ti on , l es États n ’ h ési ten t d on c pas

à   :

> Refu ser d e rem ettre en cau se n otre systèm e al i m en tai re

ém etteu r d e g az à effet d e serre au n om d e l a préser-

vati on d e l a prod u cti on al i m en tai re pou r u n e popu l a-

ti on q u i d evrai t attei n d re l es n eu f m i l l i ard s d ’ i n d i vi d u s

d ’ i ci à 2 050  ;

> Accord er l a pri ori té à l a séq u estrati on d u carbon e d an s

l es sol s q u i est sou ven t associ ée à u n e pl u s g ran d e fer-

ti l i té d es sol s et à u n e m ei l l eu re prod u cti vi té, con tri -

bu an t ai n si à l a prod u cti on al i m en tai re m on d i al e et in

fine à l a sécu ri té al i m en tai re51 .

Garantir la sécurité alimentaire passe
davantage par une amélioration de l’accès
aux denrées qu’une question de
disponibilité. La production alimentaire
mondiale peut nourrir actuellement douze
milliards de personnes.

En réal i té, l a prod u cti on al i m en tai re n ’ est q u ’ u n d es q u atre

pi l i ers d e l a sécu ri té al i m en tai re (d i spon i bi l i té, accès, u ti l i -

sati on et q u al i té, rég u l ari té). Am él i orer l a prod u cti on al i -

m en tai re n e si g n i fi e d on c pas de facto am él i orer l a

sécu ri té al i m en tai re. G aran ti r l a sécu ri té al i m en tai re passe

d avan tag e par u n e am él i orati on d e l ’ accès au x d en rées

q u ’ u n e q u esti on d e d i spon i bi l i té. La prod u cti on al i m en-

tai re m on d i al e peu t n ou rri r actu el l em en t d ou ze m i l l i ard s

d e person n es et pou rtan t, près d e 40  % est g aspi l l ée56 et

u n e q u an ti té con si d érabl e est d esti n ée à l ’ al i m en tati on

an i m al e ou d étou rn ée d e son u sag e al i m en tai re (com m e

l es ag rocarbu ran ts par exem pl e). C e n on -sen s est pou r-

tan t bi en peu présen t en l ’ état actu el d es d i scu ssi on s avec

d es États q u i préfèren t bran d i r l e con cept d e sécu ri té al i -

m en tai re et l a n écessi té d e n ou rri r à term e n eu f m i l l i ard s

d ’ êtres h u m ai n s. Pou rtan t, résou d re l e probl èm e d e l a fai m

est bi en pl u s u n probl èm e pol i ti q u e q u ’ u n probl èm e

sci en ti fi q u e57.

En 2 01 7 et après si x an s d e bl ocag es à répéti ti on , l es États
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Retour sur un postulat contestable de l’Union européenne

En 201 4, le Consei l de l ’Union européenne actait dans ses conclusions l ’importance de
reconnaître la capacité moindre d’atténuation de l’agriculture et du secteur des terres52.
Cela fait également écho un rapport du Parlement européen en 201 0 qui précisait «   qu’i l
convient, dans l ’éventual ité d’une participation plus active de l’agriculture au processus
mondial de l imitation du changement cl imatique, de ne pas fragi l iser la position
concurrentiel le de l’industrie agroal imentaire de l’Union européenne sur le marché mon-
dial53  ». En 201 6, la Commission européenne commande une étude d’impacts pour
accompagner sa proposition sur la nouvel le régulation du partage de l’effort entre les
pays membres de l’Union européenne pour atteindre les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la région. Cette étude réitère, d’un point de vue
économique, le potentiel l imité de réduction des émissions de l’agriculture pour les pays
où ce secteur représente une part importante de leurs émissions54. Une analyse pourtant
remise en cause dans la mesure où maintenir la production agriculture européenne
pourrait constituer un coût démesuré pour nos sociétés si l ’on inclut les coûts induits
par les émissions de gaz à effet de serre (external ités)55. Plus problématique encore,
une transition profonde de notre modèle agricole qui tiendrait compte d’une diminution
du cheptel européen et d’une refonte de notre élevage industriel en paral lèle d’une
évolution de nos régimes al imentaires n’est pas ici traitée. Conséquence  : en vertu de
la prétendue particularité de ce secteur, l ’Union européenne est en train d’accorder la
possibi l ité, pour les pays qui émettent beaucoup via leur agriculture, d’avoir recours
à leur secteur des terres (et donc à la séquestration du carbone) pour venir compenser
leurs émissions de méthane et de protoxyde principalement.

Un attra i t pol i t ique pour la séquestrat ion du carbone dans les sols

présen ts à l a C OP2 3 se son t en fi n accor-

d és su r l a créati on d ’ u n travai l su r l ’ ag ri -

cu l tu re d ’ u n e d u rée d e troi s an s. Si l e

processu s est d ésorm ai s assu ré, l e con ten u

est par con tre à con stru i re et paraît en core

l oi n d ’ u n e rem i se en cau se profon d e d e

n os systèm es al i m en tai res.

Al ors q u e l es avan cées d epu i s 2 01 1 su r

l ’ ag ri cu l tu re d an s l es n ég oci ati on s i n ter-

n ati on al es se fon t ti m i d es face à l ’ u rg en ce

cl i m ati q u e q u i pèse su r l es paysan · n e· s d e

n otre pl an ète, l es i n i ti ati ves pri vées ou

m u l ti parti tes en revan ch e n e se fon t pas

atten d re. Parten ari ats pri vés-pu bl i cs,

bai l l eu rs d e fon d s n ati on au x et i n tern ati o-

n au x et secteu r pri vé n ’ h ési ten t pas à i n-

vesti r l a C C N U C C pou r proposer l eu rs sol u ti on s, à l ’ i n star

d e l a réu n i on su r l e secteu r d es terres q u i a eu l i eu en m ai

2 01 7 (TEM   : Tech n i cal Expert M eeti n g ) et q u i s’ i n ti tu l ai t  :

«   Attirer l’engagement du secteur privé pour des actions

d’atténuation ambitieuses.   »

Alors que les
avancées depuis 201 1
sur l’agriculture dans
les négociations
internationales se
font timides face à
l’urgence climatique
qui pèse sur les
paysan·ne·s de notre
planète, les initiatives
privées ou
multipartites en
revanche ne se font
pas attendre.
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VERS UN
VERDISSEMENT
DES PRATIQUES
DU SYSTÈME
DOMINANT
DE L’AGRO-
ALIMENTAIRE
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D
epu i s l a C OP2 1 et l ’ ad opti on d e l ’ Accord d e

Pari s s’ affi rm e l ’ i d ée sel on l aq u el l e l ’ État n e

d oi t pas u n i q u em en t rég l em en ter, m ai s ég al e-

m en t – voi re pri ori tai rem en t – appu yer et ac-

com pag n er l es acteu rs n on étati q u es q u i

m etten t en œu vre l a l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m a-

ti q u es (col l ecti vi tés, vi l l es, i n vesti sseu rs, en trepri ses, or-

g an i sati on s n on g ou vern em en tal es). Face au x l en teu rs d es

d éci d eu rs pu bl i cs su r l ’ ag ri cu l tu re au sei n d e l a C on ven-

ti on C l i m at, l es i n i ti ati ves paral l èl es se m u l ti pl i en t et son t

parfoi s i n sti tu ti on n al i sées. L’ él aborati on d ’ u n «   Ag en d a

d es sol u ti on s  » l ors d e l a C OP2 1 – au ssi appel é «   Ag en d a

d e l ’ acti on58  » – au x con tou rs fl ou s a con forté cette d i l u -

ti on d u rôl e d e l ’ État d an s u n en sem bl e d ’ i n i ti ati ves co-

portées par d i fféren ts acteu rs59. Secteu r cl é d e cet Ag en -

d a, l ’ ag ri cu l tu re et l e secteu r d es terres son t pl u s q u e

j am ai s d es terrai n s propi ces pou r u n e m yri ad e d ’ i n i ti ati ves

i n tern ati on al es.

An al yser cette évol u ti on con d u i t à i d en ti fi er l es acteu rs-

cl és d e cette m u tati on d es espaces d e d éci si on et à d é-

con stru i re l es sol u ti on s m i ses en avan t face à u n en j eu fort

d e tran si ti on ag ri col e.

Le secteur privé en orbite
autour des États
Dan s l a perspecti ve d e l a C OP2 1 , pl u si eu rs i n i ti ati ves on t

été l an cées pou r répon d re au d éfi d e l ’ ag ri cu l tu re face au x

d érèg l em en ts cl i m ati q u es, et n e m an q u en t pas d e m ettre

en avan t l e poten ti el d e séq u estrati on d u carbon e d an s l es

sol s. Tou r d ’ h ori zon d e troi s d ’ en tre el l es q u i son t i n scri tes

à l ’ «   Ag en d a d es sol u ti on s  » et q u i al l i en t États, i n sti tu-

ti on s fi n an ci ères, cen tres d e rech erch e, ON G et su rtou t

en trepri ses d es secteu rs ag ro-al i m en tai res, et en parti cu-

l i er d u secteu r i n d u stri el d es sem en ces et d es i n tran ts d e

syn th èse.

Pou r rappel , d epu i s 2 01 5, l ’ i n d u stri e d es sem en ces et d es

i n tran ts d e syn th èse est en véri tabl e évol u ti on . Al ors q u e

si x g rou pes m aj eu rs d éti en n en t d éj à 7 5   % d u m arch é

m on d i al d es su bstan ces ag rotoxi q u es (Du pon t, M on san -

to, Dow Ag rosci en ce, B ASF, B ayer C ropsci en ce et Syn g en -

ta), troi s n ou vel l es fu si on s-acq u i si ti on s son t an n on cées

en tre Syn g en ta et C h em C h i n a, Du pon t et Dow Ag ros-

ci en ce et en fi n M on san to et B ayer60. C on sci en te d es i m -

pérati fs su scepti bl es d e l a tou ch er d an s l a l u tte con tre l a

cri se cl i m ati q u e, l ’ i n d u stri e d es sem en ces et d es i n tran ts

d e syn th èse pren d l es d evan ts en s’ associ an t à d i verses

i n i ti ati ves i n tern ati on al es, n otam m en t pou r prom ou voi r l e

poten ti el d e séq u estrati on d u carbon e d es sol s ag ri col es.

L’ALLIANCE POUR UNE AGRICULTURE
INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT
(GACSA EN ANGLAIS  : GLOBAL ALLIANCE
FOR CLIMATE SMART AGRICULTURE)

Lan cée en 2 01 4, cette al l i an ce i n tern ati on al e s’ est d éve-

l oppée en m arg e d es i n sti tu ti on s on u si en n es pou r pro-

m ou voi r l e con cept d ’ ag ri cu l tu re i n tel l i g en te face au

cl i m at (AI C ), m en ti on n é pou r l a prem i ère foi s en 2 009 par

l ’ Org an i sati on d es N ati on s U n i es pou r

l ’ Al i m en tati on et l ’ Ag ri cu l tu re (FAO).

D’ après l es term es d e cette d ern i ère, l ’ AI C

«  a pour objet de renforcer la capacité des

systèmes agricoles de contribuer à la

sécurité alimentaire, en intégrant le besoin

d'adaptation et le potentiel d'atténuation

dans les stratégies de développement de

l'agriculture durable61   ». C on cern an t l ’ at-

tén u ati on , d eu x g ran d es ten d an ces son t

m i ses en avan t par l a FAO  : u n e am él i ora-

ti on d e l a prod u cti vi té ag ri col e q u i n e se-

rai t pas corrél ée à u n e au g m en tati on

proporti on n el l e d es ém i ssi on s d e g az à

effet d e serre (au ssi appel ée «   i n ten si fi ca-

ti on d u rabl e d e l ’ ag ri cu l tu re  » ) et u n e

Dans la perspective
de la COP21 , plusieurs
initiatives ont été
lancées pour
répondre au défi de
l’agriculture face
aux dérèglements
climatiques,
et ne manquent pas
de mettre en avant
le potentiel de
séquestration du
carbone dans les
sols.

Vers un verd issement des prat iques du système dominant de l ' agro-a l imenta ire
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Au Kenya, la Banque mondiale cultive la financiarisation
du carbone des sols agricoles

Parmi les projets label l isés «   intel l igents face au cl imat  » figure une expérience menée
par la Banque mondiale au Kenya sur la séquestration du carbone dans les sols
agricoles  : «   Kenya Agricultural Carbon Project  » . Lancé en 2009 avec l’appui du fonds
Biocarbone de la Banque mondiale et de ses participants – l’Agence Française du
Développement et la Fondation Syngenta65 –, ce projet pi lote doit être développé sur
vingt ans afin de mettre en place un mécanisme de marché basé sur la compensation.
L’objectif est d’impl iquer 60  000  agriculteur·rice·s du Kenya sur une surface de
45  000  hectares pour réhabil iter des terres dégradées et développer différentes
techniques culturales pour permettre une accumulation du carbone dans les sols66. Censé
répondre au triple défi de l ’atténuation, de l ’adaptation et de la sécurité al imentaire, ce
projet mise sur une rémunération des paysan·ne·s une fois le carbone mesuré (à l ’aide
d’une méthodologie simpl ifiée) dans les sols. En montrant que les crédits carbone

peuvent venir soutenir les agricultures famil iales des pays du Sud, la Banque
mondiale ne cache pas sa volonté que soient reconnus les crédits carbone
issus de la séquestration dans les sols dans les négociations officiel les de la
CCNUCC67. À terme, on pourrait alors imaginer des marchés carbone –
comme le marché européen – intégrer ce type de mécanisme et
institutionnal iser la financiarisation des terres agricoles pour agir contre la
crise cl imatique. Pour autant, les premiers résultats du projet pi lote de la
Banque mondiale montrent en réal ité que les coûts de transaction absorbent
la moitié des recettes générées par les crédits carbone et que les bénéfices
pour les paysan·ne·s sont réduits à une peau de chagrin puisqu’i ls ont été
estimés à un peu plus de 1   dol lar par an par agriculteur·rice en 201 1 68. En
outre, les impacts sociaux et économiques semblent sous-évalués avec
notamment la question du recours massif aux herbicides, parmi lesquels le
glyphosate. Enfin, une étude69 a également mis en évidence que la
responsabil ité des petits agriculteur·rice·s dans les dérèglements cl imatiques
était mise en avant par les gestionnaires du projet pour justifier la nécessité
d’adopter de nouvel les pratiques.
Au-delà des incertitudes scientifiques l iées aux mesures du carbone
séquestré dans les sols et des risques sociaux et environnementaux70, cette
approche questionne le principe clé de responsabil ité commune mais

différenciée des États dans les dérèglements cl imatiques. Faire peser sur les paysan·ne·s
des pays du Sud un effort d’atténuation pour ensuite générer des crédits carbone, alors
qu’el les·i ls sont les premières victimes des dérèglements cl imatiques tout en étant les
moins responsables, est une logique qu’i l importe de dénoncer. L’adaptation aux
conséquences des changements cl imatiques doit être une priorité pour les agricultures
famil iales paysannes et l ’atténuation ne doit constituer qu’un co-bénéfice.

am él i orati on d e l a séq u estrati on d u carbon e d an s l es

sol s62.

Au sei n d e l a G AC SA, ce q u i rel ève d e l ’ AI C repose su r d es

con tou rs fl ou s63. De tou te évi d en ce, cette sol u ti on a l e

m éri te d e pl ai re à ses m em bres, et en parti cu l i er à l ’ i n d u s-

tri e ag ro-al i m en tai re q u i i n vesti t l arg em en t cet espace  :

«  En apparence, seulement 17 des 148  membres font

partie des industries des fertilisants, des biotechnologies

et semences ou de l’agro-industrie. Mais l’étude des par-

tenaires des membres de la GACSA montre qu’en réalité

33 d’entre eux sont liés à ces secteurs. 41   % des entre-

prises privées membres de la GACSA ont pour partenaires

principaux des industriels de ces secteurs (en tant que

membres ou fondateurs) ou entretiennent des liens étroits

avec certains d’entre eux64.   » On peu t ci ter par exem pl e

Yara, Syn g en ta ou en core Dan on e et Kel l og g ’s avec l a

parti cu l ari té q u e l es États où se trou ven t l eu rs si èg es so-

ci au x son t ég al em en t m em bres d e l a G AC SA (respecti ve-

m en t  : N orvèg e, Su i sse, Fran ce et États-U n i s). États et

acteu rs écon om i q u es m aj eu rs d e l eu rs terri toi res se re-

trou ven t ai n si d an s u n e vi si on q u i , sou s cou vert d e con tri -

bu er à l a l u tte con tre l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es, perm et

d e fai re coexi ster sou s l a m êm e appel l ati on u n e m u l ti tu d e

d e proj ets al l an t d e l a prom oti on d es org an i sm es g én éti -

q u em en t m od i fi és (OG M ) à l a tran si ti on ag roécol og i q u e.

Faire peser sur les
paysan·ne·s des
pays du Sud un
effort
d’atténuation pour
ensuite générer
des crédits
carbone alors
qu’elles·ils sont les
premières victimes
des dérèglements
climatiques tout en
étant les moins
responsables est
une logique qu’ il
importe de
dénoncer.
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L’ INITIATIVE POUR L’ADAPTATION
DE L’AGRICULTURE AFRICAINE (AAA)

En 2 01 6, au m om en t d e l a C OP2 2 , l e M aroc – pays or-

g an i sateu r et h ôte d e cette con féren ce – a l an cé u n e n ou -

vel l e i n i ti ati ve appel ée AAA (Ad aptati on d e l ’ Ag ri cu l tu re

Afri cai n e). La g esti on d es sol s con sti tu e l ’ u n e d es pri ori tés

d ’ acti on pou r AAA. El l e au ssi reg rou pe d i vers sou ti en s,

bi en q u e m oi n s n om breu x en com parai son au x au tres i n i -

ti ati ves. Les secteu rs d e l ’ ag ro-al i m en tai re et d es i n tran ts

d e syn th èse y son t représen tés par l e bi ai s d ’ u n e en trepri se

– Avri l , l ead er i n d u stri el fran çai s d es fi l i ères d es h u i l es et

protéi n es vég étal es m ai s au ssi n u m éro 1 d e l ’ al i m en tati on

an i m al e en Fran ce – et d eu x fon d ati on s d ’ en trepri se  : cel l e

d e Dan on e (Fon d ati on Li vel i h ood s) et cel l e d e l ’ Offi ce

C h éri fi en d es Ph osph ates (OC P).

Le si te I n tern et d e l ’ i n i ti ati ve AAA, à d éfau t d e présen ter

d es proj ets con crets d e m i se en œu vre, d on n e q u el q u es

i n d i cati on s su r sa vi si on d e l a séq u estrati on d u carbon e.

L’ ag roécol og i e est m i se en avan t, m ai s d an s u n e accepti on

bi en préci se  : «  Il s’agit de trouver un juste milieu entre

une agriculture productiviste et une agro-écologie qui

consisterait à "produire avec moins ou zéro intrants71" .   »

Qu an d bi en m êm e certai n es prati q u es son t m i ses en avan t

(com m e l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on par exem pl e – voi r

secti on su i van te), à au cu n m om en t ce «   j u ste m i l i eu   » re-

ch erch é n ’ est véri tabl em en t q u al i fi é, l a i ssan t u n e n ou vel l e

foi s l e fl ou rég n er au tou r d e cette i n i ti ati ve, à l ’ i n star d e

l ’ Ag ri cu l tu re I n tel l i g en te face au C l i m at. C ette absen ce d e

ch oi x pol i ti q u e cl ai r avai t au ssi été d én on cée d an s u n e

au tre i n i ti ati ve proch e d e l ’ AAA et sou ten u e par cel l e-ci   :

l e «   4 pou r 1 000  » .

Lan cé par l a Fran ce en 2 01 5 au m om en t d e l a C OP2 1 , l e

«   4 pou r 1 000  » est u n e i n i ti ati ve i n tern ati on al e m u l ti par-

ti te q u i vi se à am él i orer l es stocks d e carbon e d an s l es sol s.

Si , à l a d i fféren ce d es d eu x précéd en tes i n i ti ati ves, cel l e-ci

l i m i te l a parti ci pati on d es org an i sm es à bu t l u crati f au x

espaces con su l tati fs, el l e ad m et en revan ch e l a parti ci pa-

ti on d es fon d ati on s d ’ en trepri ses d an s l es espaces d éci -

si on n ai res. On retrou ve ai n si parm i l es sou ti en s l es

Fon d ati on s Avri l et Li vel i h ood s ai n si q u e d es acteu rs l i és

au x m arch és carbon e (C ou n try C arbon , th e Fai r C arbon

Exch an g e). C on trai rem en t au x d eu x prem i ères i n i ti ati ves

présen tées, l e «   4 pou r 1 000  » a d an s u n prem i er tem ps

affi ch é u n e vol on té pol i ti q u e en faveu r d ’ u n e tran si ti on d e

l ’ ag ri cu l tu re tou rn ée vers l ’ ag roécol og i e. C on créti ser cette

vol on té en en g ag em en ts préci s a été au cœu r d es d e-

m an d es d es org an i sati on s d e l a soci été ci vi l e afi n d e cl ari -

fi er l a vi si on portée par l es d éci d eu rs pol i ti q u es72.

L’ él aborati on d ’ u n référen ti el m u l ti d i m en si on n el , bi en

q u ’ en core l arg em en t i m parfai t, a eu l e m éri te d e sou l ever

d e façon très con crète l a q u esti on d e l ’ i n tég rati on d ’ u n e

l arg e g am m e d e l evi ers d ’ acti on d an s l es pol i ti q u es cl i m a -

ti q u es. La créd i bi l i té d e l ’ i n i ti ati ve reste à con créti ser su r l e

con ten u d u référen ti el et su r son u ti l i sati on .

Face à des enjeux économiques (y compris commerciaux) qui
semblent éclipser l’urgence climatique, la politique des petits pas
est de mise entre les États en matière de modèles agricoles dans
les instances officielles de discussions. Mais, étonnamment, les
partenariats entre les décideurs publics et les entités privées se
multiplient en parallèle sur ce sujet au niveau international.

Vers un verd issement des prat iques du système dominant de l ' agro-a l imenta ire

Au menu  :
> financiarisation du carbone dans les sols pour

échanger les crédits générés sur les marchés
carbone et donc compenser des émissions,

> défaut d’encadrement des initiatives,
> promotion des acteurs économiques dominants

de l’ industrie agricole pourtant responsables
des émissions des gaz à effet de serre du
secteur.
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Pou r con server l e carbon e d an s l es sol s ag ri col es, u n e so-

l u ti on m i racl e sem bl e occu per d e pl u s en pl u s l es espaces

d e d éci si on pol i ti q u e  : l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on d es

sol s. L’ ag ri cu l tu re d e con servati on est u n type d ’ ag ri cu l -

tu re q u i repose su r troi s pri n ci pes m aj eu rs  :

> u n e cou vertu re m axi m al e d u sol ,

> u n e rotati on d es cu l tu res,

> u n e pertu rbati on m i n i m al e d u sol .

C on trai rem en t à ce q u i est sou ven t avan cé par l es ad eptes

d u n on -l abou r, ce n e serai t pas tan t l e fai t d e n e pas re-

tou rn er l e sol q u i perm ettrai t d e séq u estrer d avan tag e d e

carbon e q u e l ’ apport d e m ati ère org an i q u e su r ce sol , l e

ch oi x d es espèces cu l ti vées et l eu r rotati on73. C es d on n ées

resten t au con d i ti on n el d an s l a m esu re où l es étu d es

sci en ti fi q u es m on tren t d es résu l tats parti -

cu l i èrem en t d i sparates74. En Afri q u e su b-

sah ari en n e par exem pl e, u n e étu d e75

con cl u t q u e l e n on -l abou r n e con d u i rai t

q u ’ à u n fai bl e accroi ssem en t d u carbon e

d an s l es sol s. L’ apport d e m ati ère or-

g an i q u e (com m e l e pai l l ag e avec d es rési -

d u s d e cu l tu res) pou rrai t d on n er d es

résu l tats pl u s sati sfai san ts, m ai s avec l a

d i ffi cu l té d ’ i m m obi l i ser cette m ati ère pou r

l es sol s al ors q u ’ el l e a d es u sag es

con cu rren ts (fou rrag e, com bu sti bl e, m a-

téri au d e con stru cti on , etc. ). Au Laos, u n e

au tre étu d e76 a m i s en évi d en ce q u e l e

systèm e d e n on -l abou r n ’ avai t pas perm i s

d e stocker d u carbon e en d épi t d ’ apports

i m portan ts d e m ati ère org an i q u e com bi -

n és à u n recou rs au x h erbi ci d es et ferti l i -

san ts. I l fau t en effet n oter q u e l es

perform an ces van tées d e l ’ ag ri cu l tu re d e

con servati on peu ven t d i ffi ci l em en t être

i sol ées d es facteu rs associ és q u e son t

l ’ u ti l i sati on d es en g rai s azotés (sou rce

d e protoxyd e d ’ azote), d es h erbi ci d es

et d es sem en ces am él i orées. I l est g é-

n éral em en t recon n u q u e d an s l es pre-

m i ères an n ées, l ’ ag ri cu l tu re d e

con servati on req u i ert u n em pl oi

d ’ h erbi ci d es pl u s i m portan t q u e d an s

l ’ ag ri cu l tu re con ven ti on n el l e77.

En 2 008-2 009, l a su rface d es terres

cu l ti vées sou s cette form e d ’ ag ri cu l -

tu re correspon d ai t à 8  % d e l a su rface

m on d i al e cu l ti vée78. El l e est pri n ci pa-

l em en t d ével oppée au x États-U n i s, au

C an ad a, en Au stral i e, au Brési l et en

Arg en ti n e, pays d on t l es ag ri cu l tu res son t caractéri sées par

d es cu l tu res à g ran d e éch el l e sou ven t d épen d an tes d es

pesti ci d es et g ran d em en t con som m atri ces d ’ OG M79. Les

troi s pays avec l es pl u s g ran d es su perfi ci es d e cu l tu re sou s

OG M correspon d en t d ’ ai l l eu rs au x troi s pays avec l es pl u s

g ran d es su perfi ci es d e zéro l abou r80. Prom u e par l a FAO

et l a Ban q u e m on d i al e d an s l e bu t d ’ avoi r u n e g esti on pl u s

i n tég rée d es sol s, ce type d ’ ag ri cu l tu re a en su i te été d éve-

l oppé d an s d ’ au tres pays, et n otam m en t en Afri q u e

(Ken ya, Tan zan i e, Zam bi e, Zi m babwe, Lesoth o, Swazi l an d ,

M ozam bi q u e et M al awi ). Si l a façon d e m ettre en œu vre

l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on d i ffère d e cel l e d ével oppée à

g ran d e éch el l e, d e façon i n d u stri el l e (pl u s d e rotati on d es

cu l tu res, m oi n s d ’ OG M , etc. ), son tau x d ’ ad opti on par l es

ag ri cu l teu r· ri ce· s reste cepen d an t fai bl e81 , n otam m en t en

rai son d es d i ffi cu l tés d ’ accès d es paysan · n e· s au «   pa-

ckag e  » tech n ol og i q u e q u i accom pag n e l e d épl oi em en t

d e l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on82.

L’ ag ri cu l tu re d e con servati on est au j ou rd ’ h u i au cœu r d es

stratég i es d e l ’ i n d u stri e ag roch i m i q u e pou r fai re perd u rer

u n m od èl e ag ri col e au n om d u cl i m at, m ai s au ssi pou r bé-

L’agriculture de
conservation des sols,
nouvel atout de
l’agriculture industrielle ?

I l faut en effet
noter que les
performances
vantées de
l’agriculture de
conservation
peuvent
difficilement être
isolées des
facteurs associés
que sont
l’utilisation des
engrais azotés
(source de
protoxyde
d’azote), des
herbicides et
des semences
améliorées.

Elle est
principalement
développée aux
États-Unis,
au Canada,
en Australie,
au Brésil et en
Argentine,
pays dont les
agricultures sont
caractérisées
par des cultures
à grande échelle
souvent
dépendantes
des pesticides
et grandement
consommatrices
d’OGM.
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n éfi ci er d es fi n an cem en ts i n tern ati on au x voi re d es m é-

can i sm es d e m arch é. Ai n si , au B rési l , l ’ ag ri cu l tu re d e

con servati on a d ’ abord été expéri m en tée par d es peti tes

et m oyen n es expl oi tati on s avan t q u e n e s’ y i n téressen t l es

m u l ti n ati on al es d e l ’ i n d u stri e ag roch i m i q u e tel l es q u e

M on san to, et q u e se d ével oppe l ’ ag ri cu l tu re d e con serva -

ti on à g ran d e éch el l e, n otam m en t pou r d es m on ocu l tu res

d e soj a.

D’ abord éten d u e à d es éch el l es n ati on al es, l ’ ag ri cu l tu re

d e con servati on fai t m ai n ten an t parti e pren an te d es

espaces i n tern ati on au x. À ti tre d ’ exem pl e, d an s l e cad re

d e l ’ Ag ri cu l tu re I n tel l i g en te face au cl i m at, l e Worl d Bu si -

n ess C ou n ci l for Su stai n abl e Devel opem en t (WBC SD) –

u n e org an i sati on q u i reg rou pe pl u s d e d eu x cen ts g ran d es

en trepri ses com m e M on san to, Ol am , Dan on e ou en core

B ayer – i n si ste su r l e poten ti el d e réd u cti on d es ém i ssi on s

d e C O2 d u n on -l abou r  : en optan t pou r d es sem en ces

sél ecti on n ées (i n cl u an t l es OG M ), cel a perm ettrai t d ’ évi -

ter u n l abou r et d on c u n recou rs au x én erg i es fossi l es pou r

ce l abou r. M ai s l ’ h i stoi re n e n ou s d i t pas ce q u e représen te

en ém i ssi on s d e g az à effet d e serre l a fabri cati on et l e

tran sport d es sem en ces m ai s au ssi d es h erbi ci d es –

com m e l e g l yph osate – q u i von t sou ven t d e pai r.

Glyphosate et santé environnementale

Le glyphosate est un désherbant total entrant dans la composition de très nombreux
herbicides et produits uti l isés en agriculture et jardinage, comme le très connu Roundup
de Monsanto. Le glyphosate est la molécule phytosanitaire la plus uti l isée au monde et
constitue «   la pièce centrale de la stratégie de développement des biotechnologies
végétales, puisque près des trois-quarts des cultures OGM actuel les sont modifiées pour
tolérer le glyphosate83  ». En 201 5, ce produit est classé comme mutagène, cancérogène
pour l ’animal et cancérogène probable  pour l ’homme par l ’agence de l 'Organisation
mondiale de la Santé spécial isée sur le cancer (Centre international de Recherche sur le
Cancer - CICR). Mais cette classification n’est pas partagée par les agences
règlementaires européennes. En 201 7, les «   Monsanto Papers  » viennent l ivrer de
nouvel les informations  : des correspondances internes de Monsanto déclassifiées
révèlent que, dès 1 999, l ’entreprise s’inquiétait sérieusement du potentiel mutagène et
génotoxique (capacité à altérer l ’ADN – phénomène impliqué dans la cancérogenèse) du
glyphosate. Ces documents révèlent également des tractations de l’entreprise auprès de
chercheurs et de revues scientifiques afin d’influencer l ’avis de l’EFSA (Autorité
Européenne de Sécurité des Aliments). Ces révélations font écho à des rapports de la
société civi le et des alertes de scientifiques mettant en cause des choix méthodologiques
ainsi que la gestion des confl its d’intérêts au sein de ces agences règlementaires euro-
péennes84. L’entreprise Monsanto récuse quant à el le la classification de l’OMS et se
retranche fermement derrière les avis des agences règlementaires, qui lui sont
favorables.

L’agriculture de
conservation est
aujourd’hui au cœur des
stratégies de l’ industrie
agrochimique pour faire
perdurer un modèle
agricole au nom du climat,
mais aussi pour bénéficier
des financements
internationaux voire des
mécanismes de marché.

Vers un verd issement des prat iques du système dominant de l ' agro-a l imenta ire
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M al g ré tou tes l es l i m i tes i d en ti fi ées face à u n d épl oi em en t

m assi f d e l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on et en l ’ absen ce d e

tou t en cad rem en t, cette form e d ’ ag ri cu l tu re est en passe

d e fi g u rer au cœu r d es pol i ti q u es n ati on al es d e l u tte

con tre l es ch an g em en ts. Pl u si eu rs États on t ai n si fai t ré-

féren ce à ce type d ’ ag ri cu l tu re ou au n on -l abou r d an s l eu r

C on tri bu ti on Prévu es Déterm i n ées au n i veau N ati on al

(C PDN ) pou r attei n d re l es obj ecti fs fi xés par l ’ Accord d e

Pari s  : Arg en ti n e, Parag u ay, U ru g u ay, M al awi , Botswan a,

Si erra Leon e, C am erou n , Lesoth o, Zam bi e, Éryth rée, M a-

d ag ascar, C om ores, Tu rq u i e. La pl u part d e ces pays on t

u n e respon sabi l i té h i stori q u e fai bl e d an s l es d érèg l em en ts

cl i m ati q u es. Dès l ors, on se q u esti on n e su r l ’ u ti l i sati on fu -

tu re d es préten d u s bén éfi ces carbon e q u i pou rrai en t d é-

cou l er d ’ u n e pol i ti q u e ag ri col e tou rn ée vers l a

séq u estrati on d u carbon e d an s l es sol s ag ri col es. Au x

États-U n i s et au C an ad a – d eu x pays d on t l a respon sabi l i -

té h i stori q u e est parti cu l i èrem en t él evée – d es protocol es

on t été m i s en pl ace pou r perm ettre à d es proj ets d e

séq u estrati on d u carbon e d e g én érer d es créd i ts pou r

com pen ser d ’ au tres ém i ssi on s d e g az à effet d e serre85.

C es proj ets d oi ven t répon d re à d es obl i g ati on s d e m oyen s

(m ettre en pl ace certai n es prati q u es d e l abou r si m pl i fi é ou

d e n on -l abou r) et n on à d es obl i g ati on s d e résu l tat (u n e

au g m en tati on effecti ve d u carbon e d an s l es sol s). La com -

pen sati on d ’ ém i ssi on s perm an en tes par u n e séq u estrati on

réversi bl e et n on perm an en te est d éj à l arg em en t

q u esti on n abl e, m ai s pl u s i n q u i étan te en core serai t u n e

i n tern ati on al i sati on d es créd i ts carbon e en tre pays h i sto-

ri q u em en t i n d u stri al i sés et pays l es m oi n s respon sabl es d es

d érèg l em en ts cl i m ati q u es. Focal i ser su r d es bén éfi ces par-

foi s l arg em en t h ypoth éti q u es en m ati ère d ’ attén u ati on

d an s d es pays au x ag ri cu l tu res pri n ci pal em en t fam i l i a l es

ri sq u e d e d étou rn er l es pol i ti q u es pu bl i q u es d u besoi n

prem i er d ’ ad aptati on au profi t d ’ u n e tran si ti on ag roéco-

l og i q u e paysan n e j u ste.

L’agriculture de conservation sans
glyphosate, c’est possible  ?

Depuis de nombreuses années, des expériences sont
menées à petite échel le pour essayer de se passer des
produits phytosanitaires de synthèse tout en pratiquant
le non-labour. L’idée de faire rencontrer agriculture de
conservation et agriculture biologique semble bien loin
du modèle promu par les géants de l’agro-industrie. À
l’heure actuel le, i l est diffici le de général iser les
expérimentations réussies, et le travai l du sol , bien que
superficiel , reste souvent nécessaire. Pour autant, ces
avancées dans la recherche nous prouvent qu’un mot
peut correspondre à des situations extrêmement variées.
Dans une vision qui intégrerait les composantes sociale,
environnementale et économique de l’agriculture, i l ne
serait pas impossible d’imaginer l ’agriculture de
conservation comme une forme d’agroécologie sur
certains territoires.

Malgré toutes les limites identifiées face à un
déploiement massif de l’agriculture de
conservation et en l’absence de tout
encadrement, cette forme d’agriculture est en
passe de figurer au cœur des politiques
nationales de lutte contre les changements.
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REPENSER
LES SYSTÈMES
AGRO-ALIMENTAIRES
POUR FAIRE
FACE À LA CRISE
CLIMATIQUE

«  Un problème créé ne peut être
résolu en réfléchissant de la même
manière qu' il a été créé86.   »
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A
d apter l ’ ag ri cu l tu re au x i m pacts d es d érèg l e-

m en ts cl i m ati q u es, attén u er l a con tri bu ti on d u

systèm e ag ro-al i m en tai re au x ém i ssi on s d e g az

à effet d e serre et préserver voi re accroître l es

stocks d e carbon e con ten u s d an s sol s  : voi l à

l es troi s d éfi s q u e l e secteu r ag ri col e d oi t rel ever. Pl u tôt

q u e d e d ével opper d es rai son n em en ts en si l o su r ch acu n e

d e ces com posan tes, i l con vi en t d ’ abord er cet en j eu d e

façon h ol i sti q u e pou r proposer d es répon ses g l obal es q u i

ti en n en t com pte d ’ u n e m u l ti tu d e d e facteu rs d on t d épen d

l a sou verai n eté al i m en tai re. La cri se cl i m ati q u e d oi t être

vu e com m e u n e opportu n i té d e repen ser u n systèm e ag ro-

al i m en tai re q u i , actu el l em en t, n e répon d n i au x en j eu x

soci au x, n i au x en j eu x en vi ron n em en tau x, n i au x en j eu x

écon om i q u es.

En réd u i san t l ’ ag ri cu l tu re à d es prati q u es vertu eu ses – ou

n on – pou r l e stockag e d e carbon e, et en ou bl i an t q u e

l ’ ag ri cu l tu re est d avan tag e con cern ée par d ’ au tres g az à

effet d e serre, à savoi r l e m éth an e et l e protoxyd e d ’ azote,

u n e n ou vel l e pressi on su r l es terres a d e g ran d es ch an ces

d e voi r l e j ou r au d étri m en t d es peti tes ag ri cu l tu res. Les

sch ém as d ’ i n vesti ssem en t q u i pri vi l ég i en t l es i m m en ses

su perfi ci es d e terres ag ri col es apparai ssen t n otam m en t

com m e préoccu pan ts, car peu ad aptés au x peti tes ag ri -

cu l tu res al ors m êm e q u ’ el l es d evrai en t être l es prem i ères

bén éfi ci ai res d es i n vesti ssem en ts pou r l u tter con tre l a cri se

cl i m ati q u e. À ti tre d ’ exem pl e, l a créati on d ’ u n fon d s d e

n eu tral i té en m ati ère d e d ég rad ati on d es terres (ou Land

Degradation Neutrality Fund en an g l ai s), q u i i d en ti fi e d es

m i l l i on s d ’ h ectares d e terres et q u i est sou ten u par l a

Fran ce, con ti n u e d e q u esti on n er su r l es ch oi x q u i seron t

opérés d an s l e fi n an cem en t d es proj ets87.

U n e approch e q u i se l i m i terai t à éval u er l e carbon e d an s

l es sol s ag ri col es au d étri m en t d ’ u n e vi si on m u l ti fon cti on -

n el l e d e l ’ ag ri cu l tu re (à l a foi s soci al e, écon om i q u e et en -

vi ron n em en tal e) pou rrai t par ai l l eu rs en traîn er d es ri sq u es

su ppl ém en tai res d ’ accaparem en t d e terres. C ette con cep-

ti on est en effet parti cu l i èrem en t propi ce au d ével oppe-

m en t d e m od èl es basés su r d es pl acem en ts fi n an ci ers pou r

l esq u el s l es terres pou rrai en t d even i r d es obj ets d e spécu -

l ati on .

Al ors sou h ai ton s-n ou s fai re d e n os terres l e n ou vel el d o-

rad o d u carbon e avec, à l a cl é, u n e probabl e fi n an ci ari sa-

ti on d e l a n atu re ou bi en sou h ai ton s-n ou s u n e con versi on

d e n otre m od èl e ag ri col e d on t l e poten ti el d e stockag e d e

carbon e n e serai t n on pas u n e fi n al i té, m ai s u n e com po-

san te d e cette approch e m u l ti fon cti on n el l e  ?

Dan s u n rapport d ’ i n form ati on d esti n é à l ’ Assem bl ée n a-

ti on al e fran çai se, u n i n sti tu t d e rech erch e fran çai s (I N RA)

préci sai t d éj à en 2 003 q u e, «si le potentiel de stockage de

carbone est loin d’être négligeable, il demeure difficile à

valoriser, en raison de nombreuses incertitudes et difficul-

tés. [… ] L’étude souligne le faible intérêt qu’il y aurait à

recourir à cette solution pour lutter contre les gaz à effet

de serre. [… ] Contrairement à la réduction des émissions

de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les

sols ne constitue pas, selon l’expertise réalisée, une solu-

tion durable de réduction du CO2 atmosphérique, les

stocks cessant de croître après quelque dizaines d'années

et les terres agricoles mobilisables étant en quantité finie.

La conclusion de l’expertise réalisée est donc loin d’être

favorable à un recours aux sols agricoles pour stocker du

carbone. Toutefois, on doit noter qu’elle souligne les

La crise climatique doit
être vue comme une
opportunité de repenser un
système agro-alimentaire.
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autres bénéfices environnementaux des pratiques tendant

à stocker du carbone dans le sol, tels que la limitation de

l'érosion, l’amélioration de la qualité des sols et des eaux,

l’économie d’énergie fossile ou encore une plus grande

biodiversité. L’étude de l’INRA juge donc qu’il serait da-

vantage opportun d’intégrer les mesures incitatives au

stockage de carbone dans des mesures agri-environne-

mentales plus larges88  ».

I n vesti r d an s l es peti tes expl oi tati on s et l es ag ri cu l tu res fa -

m i l i a l es et paysan n es q u i représen ten t à el l es seu l es près

d e 90  % d u secteu r ag ri col e m on d i al et 80  % d e l a pro-

d u cti on total e d e n ou rri tu re89 est u n e con d i ti on prem i ère.

M ai s cet i n d i spen sabl e i n vesti ssem en t d oi t rester à l ’ écart

d es m arch és carbon e afi n d e préserver l es d roi ts l es pl u s

fon d am en tau x d es paysan · n e· s. Pl u tôt q u e d e ch erch er à

seg m en ter l es probl ém ati q u es ag ri col es, l es pol i ti q u es pu -

bl i q u es d oi ven t au con trai re g aran ti r u n sou ti en pou r d es

m esu res beau cou p pl u s systém i q u es au profi t d e l a tran -

si ti on ag roécol og i q u e. C ette tran si ti on d oi t perm ettre d e

réfl éch i r au x stru ctu res ag rai res et à l eu r évol u ti on d an s l e

respect d es i m pérati fs en vi ron n em en tau x m ai s au ssi so-

ci au x.

Tan t q u e n ou s restrei n d ron s l a l u tte con tre l es d érèg l e-

m en ts cl i m ati q u es à d es n oti on s pu rem en t m ath ém a-

ti q u es, l es fau sses sol u ti on s con ti n u eron t d e se m u l ti pl i er.

I l est essen ti el d ’ i n verser l e parad i g m e et d e repl acer l ’ h u -

m ai n et l ’ i n tég ri té d es écosystèm es au cœu r d e l ’ acti on

cl i m ati q u e, d an s u n e perspecti ve beau cou p pl u s h o-

l i sti q u e. L’ ad opti on d e pol i ti q u es pu bl i q u es am bi ti eu ses

perm ettan t d ’ opérer u n e véri tabl e con versi on d e n os

m od es d e prod u cti on et d e con som m ati on d oi t su ppl an -

ter l e d i ktat i m posé par l es sph ères écon om i q u e, fi n an-

ci ère et pol i ti q u e q u i , après avoi r l arg em en t con tri bu é à

provoq u er l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es, préten d en t d é-

ten i r l a sol u ti on . La séq u estrati on d u carbon e d an s n os

terres n e d evrai t con sti tu er q u ’ u n «   co-bén éfi ce  » d e l ’ ac-

ti on d es États vi san t à tran sform er en profon d eu r n os so-

ci étés, q u e ce soi t en m ati ère d ’ ag ri cu l tu re ou d e g esti on

d es forêts. C ’ est en croi san t d es cri tères à l a foi s écon o-

m i q u es, soci au x, cu l tu rel s et en vi ron n em en tau x q u e d es

ch oi x respectu eu x d e tou s, m ai s au ssi d e n os terres, pou r-

ron t être opérés.

Investir dans les petites exploitations et
les agricultures familiales et paysannes
qui représentent à elles seules près de
90  % du secteur agricole mondial et 80  %
de la production totale de nourriture est
une condition première.

Tant que nous
restreindrons la lutte
contre les dérèglements
climatiques à des notions
purement mathématiques,
les fausses solutions
continueront de se
multiplier.

«  Nous avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous.   »
(Lettre Encyclique Laudato Si’ du Saint Père François
sur la Sauvegarde la Maison Commune, 1 4)

Conclusion
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RÔLE DES ÉTATS ET PLACE DU SECTEUR PRIVÉ
1 - L’«   Agen da des sol uti on s90  » créé l ors de l a C OP2 1 doi t, san s atten dre, être assorti des

pri n ci pes de gouvern an ce, des cri tères de sél ecti on des i n i ti ati ves ai n si que d' un cadre

de redevabi l i té afi n d’excl ure l es i n i ti ati ves mettan t en péri l l es droi ts fon damen taux des

popul ati on s (y compri s l e droi t à l ’al i men tati on ) et n e permettan t pas un e acti on réel l e-

men t «   tran sformati on n el l e  » dan s l a l utte con tre l es dérègl emen ts cl i mati ques.

2- En l ’ absen ce d e règ l es cl ai res d ’ en cad rem en t et d e red evabi l i té su r l e rôl e d u secteu r

pri vé d an s l a g ou vern an ce i n tern ati on al e, l es pu i ssan ces pu bl i q u es q u e con sti tu en t l es

États d oi ven t m ai n ten i r l eu r fon cti on d e rég l em en tati on en vu e d e d éfen d re l ’ i n térêt

g én éral , y com pri s su r l es q u esti on s ag ri col es abord ées d an s l e cad re d es n ég oci ati on s

d e l a C on ven ti on C l i m at (C C N U C C ) d on t l e rôl e est ém i n em m en t pol i ti q u e. Les i n i ti a-

ti ves paral l èl es i n su ffi sam m en t cad rées n e d oi ven t pas bén éfi ci er d u sou ti en pol i ti q u e

et fi n an ci er d es États.

3- Le référen ti el m u l ti d i m en si on n el él aboré pou r l a m i se en œu vre d e l ’ i n i ti ati ve «   4 pou r

1 000  » d oi t être affi n é d e tel l e sorte q u ’ i l en g ag e à u n e vrai e i n fl exi on d es m od èl es

ag rai res d om i n an ts. Son u ti l i sati on d oi t être ren d u e systém ati q u e et con trai g n an te pou r

l es proj ets d ével oppés d an s l e cad re d e cette i n i ti ati ve, voi re d i ffu sée pl u s l arg em en t

au x bai l l eu rs d e fon d s.

4- Les i n vesti ssem en ts portés par l es États afi n d e réd u i re l ’ i n sécu ri té al i m en tai re et l i -

m i ter l es d érèg l em en ts cl i m ati q u es d oi ven t ci bl er en pri ori té l es ag ri cu l tu res fam i l i a l es

et paysan n es. I l est pri m ord i al d e recon n aître l eu r rôl e m u l ti fon cti on n el , essen ti el à l a

tran si ti on ag roécol og i q u e q u e ce soi t en m ati ère d e terri tori al i sati on d es prod u cti on s

ou en core d e g esti on respon sabl e d es terri toi res et d es paysag es.

COHÉRENCE DES POLITIQUES
5- Dan s l e bu t d ’ am él i orer l a coh éren ce d es pol i ti q u es – et pl u s parti cu l i èrem en t l es po-

l i ti q u es cl i m ati q u es et l es pol i ti q u es ag ri col es –, l es États d evron t s’ assu rer, d an s l e cad re

d u travai l su r l ’ ag ri cu l tu re m en é d e 2 01 8 à 2 02 0 au sei n d e l a C on ven ti on C l i m at, d ’ as-

soci er étroi tem en t l e C om i té su r l a Sécu ri té Al i m en tai re M on d i al e (C SA), et en parti -

cu l i er l es travau x d u H LPE l i és, ai n si q u e d es d éci si on s n ég oci ées d on t « Sécu ri té

al i m en tai re et ch an g em en ts cl i m ati q u es  » (2 01 3 ), «   Di recti ves vol on tai res pou r u n e

g ou vern an ce respon sabl e d es rég i m es fon ci ers  » (2 01 2 ), «   B i ocarbu ran ts et Sécu ri té

al i m en tai re  » (2 01 3 ).

RECOMMANDATIONS
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DIFFÉRENTIATION DES MODÈLES AGRICOLES
6- Les n oti on s d e systèm es d e prod u cti on et d e con som m ati on d oi ven t être au cœu r

d es n ég oci ati on s su r l ’ ag ri cu l tu re q u i son t en g ag ées en tre 2 01 8 et 2 02 0. C el l es-ci n e

peu ven t se l i m i ter à d es com bi n ai son s d e prati q u es cu l tu ral es q u i l a i sserai en t d e côté

l ’ approch e systém i q u e pou rtan t cen tral e d an s l a cri se cl i m ati q u e.

7- Pou r répon d re d e façon ad éq u ate au x en j eu x posés par l a pl ace d e l ’ ag ri cu l tu re face

au x d érèg l em en ts cl i m ati q u es, l es États d oi ven t acter u n pri n ci pe d e d i fféren ti ati on d es

m od èl es ag ri col es au reg ard d e l eu rs i m pacts su r l a sécu ri té al i m en tai re et l e cl i m at. I l

est i m portan t à ce ti tre d e l es caractéri ser d e façon à faci l i ter l eu r i d en ti fi cati on d an s

l es n ég oci ati on s et au tres i n stru m en ts i n tern ati on au x et n ati on au x (C on tri bu ti on s Dé-

term i n ées au n i veau N ati on al ou C DN , pol i ti q u es pu bl i q u es, etc. ) pou r assu rer l e d é-

vel oppem en t d e pol i ti q u es pu bl i q u es ad éq u ates et coh éren tes.

PRIORITÉ À LA RÉDUCTION DRASTIQUE
DES ÉMISSIONS
8- Pour pall ier une approche basée principalement sur la compensation des émissions agri -

coles via la séquestration du carbone dans les sols, la réduction permanente des émissions

agricoles tel les que le méthane et le protoxyde d’azote doit constituer une priorité d’action

pour les États, dans le respect du principe de responsabil ité commune, mais différenciée.

Par exemple, i l ne s’agit pas de faire peser sur les petits éleveurs qui pratiquent le pastora-

l isme dans une agriculture mixte aux synergies environnementales positives entre cultures

et animaux, une responsabil ité démesurée dans l’effort de réduction des émissions de gaz

à effet de serre.

ENCADREMENT DU RECOURS À LA SÉQUESTRATION
DU CARBONE DANS LES SOLS CULTIVÉS
9- Devan t l es i n certi tu d es sci en ti fi q u es l i ées à l a m esu re d e l a séq u estrati on d u carbon e

d an s l es sol s ag ri col es, l es États d oi ven t ren on cer à l a com ptabi l i sati on d e ce g az à effet

d e serre com m e sou rce d ’ attén u ati on d an s l es i n ven tai res n ati on au x. La séq u estrati on

d u carbon e n e d oi t con sti tu er q u ’ u n co-bén éfi ce d e m esu res d ’ ad aptati on h ol i sti q u es.

10- Les en j eu x l i és au x sol s ag ri col es d oi ven t être i n tég rés d an s d es pol i ti q u es pu bl i q u es

d e tran si ti on ag roécol og i q u e afi n d ’ em brasser l a com pl exi té d e n os ag ri cu l tu res pl u tôt

q u e d e con sti tu er u n e pol i ti q u e d éd i ée et frag m en tée q u i répon d rai t u n i q u em en t à d es

con si d érati on s cl i m ati q u es cou rt-term i stes. La m i se en pl ace d ’ i n stru m en ts rég l em en -

tai res d evra j u sti fi er d ’ i m pérati fs soci au x et en vi ron n em en tau x s’ i n scri van t d an s l a tran -

si ti on ag roécol og i q u e. La prom oti on d e l ’ ag ri cu l tu re d e con servati on par l e bi ai s

d ’ i n ci tati on s fi n an ci ères, par exem pl e, d evra être en cad rée n otam m en t en prog ram-

m an t l ’ i n terd i cti on d u recou rs au g l yph osate.

1 1 - Pou r pal l i er u n ri sq u e d e fi n an ci ari sati on accru e d es terres pou van t m en er à d es ac-

caparem en ts, l es pol i ti q u es ag ri col es d e tran si ti on ag roécol og i q u e d oi ven t rester en

d eh ors d es a p p roch es m a rch a n d es et fi n a n ci ères – com m e l es m a rch és ca rb on e –

d ével oppées par l es États d an s l e cad re d es n ég oci ati on s i n tern ati on al es su r l e cl i m at.

Recommandat ions
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Première ONG française de développement,
le CCFD-Terre Sol idaire, créé i l y a plus de 55 ans , est aux côtés
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darité. Reconnu d'uti l ité publ ique en 1 984, i l s'appuie sur un réseau
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