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Vision médileïonéenne sur l'eou

Préqmbule

lans J-e -gdr9 du projet 'Vision Mond.iate pour l,ea.u sy jffiznz siècle ., promu par le
Conseil Mondial de l'eau (fiiorld Water Couicil) et le Global Water paftnirsàip (GWp),
le 

." 
Technical Ad,visory Committee. pour laRégion méditeranéennes (MEDTÀC) a pour

mission d'élaborer une " vision méditenrÀéenne slrr ÿeau, ra popuratiou etI'environnement au )O([e siècle ,,.

Le présent document de travail, prépaté par le plan Bleu, constitue la version
préliminaire de cette vision régionalà, .ào-i"à aux membres du MEDTAC, au GWp et
Unité technique de la Vision.

Aft d: rassembler les points de vue des Méditerranéens, prusieurs consurtations
régionales ont ainsi été organisées à lbccasion d'évènements méditerranéens :

L Débat sur les scénarios de Ia vision régionale à la fin de la conférence sur 'la
sécurité de I'eau en Méditerranée ", COMô, Italie, lE avril 19g9, organisé par
I'IJNESCO avec l'appü du plau Bleu.t Atelier sur la vision 'eau pour l'alimentation et le développement rural pour la
1e_qt_gt 

tUE{e ", Bari, 28-29 mai 1999 organisé par HR Wa[tngfora, CEMAGREF,
CïHEAM, IPTRID, Ptan BIeu.
* Débat sur " l'eau pour Ia populatioo en Méditerranée " à l'occasion de I'assemblée
générale de I'Tnstitut Méditerrauéen de I'eau, Montpellier, France, 1g juin 1ggg.

' Débat sur les tendanees et risques futurs en Méditerranée organisé par le plan Bleu
à l'occasion de l'assemblée générale du Réseau Méditerranéen de l'eau et de la
réunion des directeurs de l,eau, Malta, 4 juillet 19g9.

L1 
-gourte 

période de préparation de cet exercice et Ies moyens disponibles pour sâ
réalisation n'out pas permis d'engager des consultations uationales et locales plus
larges. cependaut, ce document s'appuie le plus possible sur des contributions d'experts
uationaur recueillies grâce à un guide de 

-consultation, 
et des documents nationaux

existants de prospective ou ple,,ification.

' Eusemble des pays ou territûitB rivemils de Ia Méalitêrranée, plus le portugal la Jordâde et les
territoires palestbiens.
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Vision méditetronéenne sur l'eou

À lntroduction
Les pays méditerranéens connaissent de rapides changements démographiques, sociaux,
cultureis, économiques et écologiques. où mènent ces changements ? euel-sera l,avenir
pour les pays méditerranéens ? comment vont-ils s'organiser pour faire face à leurs
difficultés croissantes de gestion des ressources et écosystèmes humides ?

ce document tente de répondre à ces questions en explorant plusieurs futurs possibles.
Ainsi, ce travail exploratoire s'efforce de faire ressortir la " non-durabilité - d."
Processus de développement qui ne répondent pas rapidement, en anticipant, aux
risques de rupture et le cheminemeni porr. infléchir un développement d.e
I'inacceptable vers le souhaitable. ce âocument n'offre encore quune base de
réflexion pour analyser les problèmes à venir et ]es choix de solutions adéquates.

Avant d'explorer les futurs possibles pour la Méditerranée, il est important de préciser
le contexte dans lequei se situe cette vision.

LA REGI o N MEDITERRANEENNE

' La Méditerranée constitue l'une des rares frontières séparant dans le monde deux
zones contiguës à caractéristiques démographiques opposées et à niveaux de
développement contrastés. cette région, dans sa diversité est représentative de
l'ensemble de la planète et constitui aiasi un laboratoire grandeur nature pour
I'exercice mondiai de vision.

' La région méditerranéenne prise en compte ici comprend 28 pays ou territoires en
grande partie riverains de la mer Méditerranée. pour donner un éclairage
d'ensemble, trois sous-régions ont été distinguées :

- Le Nord. ou lEurope élargie: Portugal, Espagne, France et Monaco, Italie,
Malte, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, R.F. de. yougoslavie, Albanie,
Grèce,

- L'Est : î\rrquie, ChSpre, Syrie, Libau, IsraëI, Territoires palestiniens de
Gaza , et Cisjordanie, Jordanie,

- Le Sud : Egypte, Libye , Tunisie, Algérie, Maroc.

Ult e Coopsna oN REGIoNALE Ac vE

Les peuples riverains de la Méditeranée sont liés depuis des millénaires par leur
géographie comme par leur histoire autour d'une mer corlmune. Malgré des diffé"ences
politiques, économiques et culturelles, ils ont compris que leur destin les appelait à une
solidarité régionale et notamment qu'une action concertée s'imposait pour freiner la
dégradation de leur cadre de vie.

' Dès les années 70, les travaux du Plan Bleu pour la Méditerranée, sous I'égide du
Plan d'Action pour la Méditerrauée du prograume des Nations Uniei pour
l'enüronnement, cherchent à préciser, par les méthodes de l'aualyse systémique et
prospective, les évolutions possibles des rapports entre populations, ressoruces
naturelles, composantes de l'environuement et secteurs du développement dans
I'ensemble de cette région dotée d'une indéniable spécificité. L". p"y" eux-mêmes
conduisent depuis cette époque des efforts ile prospectives et planifications à long
terme.

' ces travaux oontrent clairement que la stabilité et la prospérité de cette région du
monde reposent à Ia fois sur une meilleure prise en compte des qu--estions
d'environnement et de gestion de I'eau, et sur une coopération plus déterminée entre
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visian méditaffdnéenne sur l'eou

les pays européens de la rive nord et les pays en développement des rives sud et estdu Bassin (Grenon & Batisse, lggg). L; déclaration euroméditerranéenne de
Barcelone de novembre r.9g5, suivie des conféreuces de Marseille (novembre 19g6)
sur la gestion de l'eau, et d'Heisinki (novernbre 1997) sur I'environnement, de
Stuttgart (1999) et ia future conférence de Turin sur I'eau, Earquent des étapes
importantes dans la uise en @uvre de cette solidarité nécessaùe.

[A DEMARcHE pouR LA pREpARATtoN DE [A vtstoN REGToNAT.E

cette vision explore plusieurs scénarios possibles d'évolution de Ia gestion d.es eaux.
Trois scénarios contrastés au niveau ,ooodi.l ont été proposés pour 1a " world. water
vision " établis au niveau mondial par un panel d'expeits- IIs ont été repris et adaptés
au contexte méditerranéen. Ce sont les suivànts aux horizons 2010 etZ02E:
1, La " Méditerranée conventionnejle " avec une poursuite des tendances.
2-. La " Méditerranée en crise "avec une aggravation des tendances,
3. La " Méditerranée soutenable ' avec des politiques volontaires de gestion durable.

Les scénarios du PIan Bleu ayant, à bien des égards, préfiguré les scénarios mood.iaux,
cette vision des avenirs de l'eau en région méditerranéennJs'est naturellement appuyée
beaucoup s,r les exercices de prospective du plan Bleu, actualisés en 1996; elie a en
outre bénéficié des contributions à là consultation engagée par les réseaux du MEDTAC,
et par l'uuité vision et les travaux sectoriels (eau pour I'alimentation, eau pour la
nature, eau pour la population).

Ces scénarios sout representatifs des incertitudes de connaissances et de divers tyrpes de
développement possibles. une terle approche macro-économique masque inévitaÉIlment
des situations très contrastées à lrntérieur des sous-régions et des pays eux-mêmes.
Néanmoins, elle permet de faire ressortir les enjeux que représente, dans l,espace et le
temps, la gestion de I'eau pour les Méditerranéens.

Les méditerranéens réunis lors des consultations ont, insisté sur la nécessité de
s'appuyer sur des visiols locales et nationales, de dépasser les coustats narratifs et
guauJifier les objectifs à atteindre et les impacts futurs. De tels objectifs dewont
§try lelnis dans les pays par les gouveruements- et artrninissrafi6as com:pétentes, avec
l'adhésion des habitants et iles usagers locaur
Nous espérons que ce travail à l'échelle régionale pourra contribuer à stimuler de tels
exercices aux echelles nationales et localee.

ORGANISAIIoN DU D ocu MENI

L'exploration des avenirs possibles de I'eau ne peut faire abstractiou des fortes
spéeificités permanentes du monde méüterranéen, ni des tendances d,évolution
contemporaines. Iæs rappels succiocts des unes et des autres constiùueront donc deux
prôalables (Chapitres 2 et B). Les scéuarios volontairement conürastés, accordés à ceux
de la visioo mondiale", seront exposés ensuiüe (chapitre 4).. Enfin, en conclusion, seront
proposés les principales idées directrices ouÿrant la voix aux recommandations.

' Ce soDt les prcuiers scénarios globaur qui sout utilisés. Une deuxième génération de scénarios a été
proposée ultérieuremênt à la rédactioÀ de ce docuoent
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Vision médilertonéênne sur l'eou

L Permonences méditerronéennes
Les avenirs de l'eau projetés ou anticipés dans le monile méditerranéen seront, en toutes
hypothèses, fortement conditionnés par les perrranences du décor physique et humain
de cette région, par Ia nature des eaux médiierranéennes comme par les àominantes de
l'économie de l'eau dans cette région.

[e décor humoin et physique

Les régions méditerranéenaes partagent entre elles et avec le reste du monde, nombre
de problèmes d'environnement et de développemeut, rotammerrt en ce qui concerne
I'aménagement des ressources en eau, leui 

-développement 
et Ie contrôle de leurs

piollutions. Cependant des faits majeurs viennent marquer uu fort contraste e[tre les
deux rives du bassin et conditionner la façon dont s'y presentent toutes ces questions.

Le poros DE LA DEMoGRApHtE

La dynamique des populations constitue le facteur dominant de l'évolution économique,
sociale et environnementale. Selon les Nations Unies, la populaLion totale de la région
passerait de 420 millions d'habitants aujourdtrui (1995) à un chiffre compris entre 508
et 579 millions en 2025.

: temps d'une génération, dans ies pays de lEst et du sud, la population totale a triplé,
dépassant ies 227 milüons dtabitants en 199? âlors que Ia populâtion des pays du Nord
se stabilise ou décrolt. on observe néanmoias un üassement des taux de fécondité au
SudetàlEst.

ou se trouve donc en présence de deux dynarniques fondamentalement différentes. une
population jeune et en forte croissance dans les pays du sud et de l' Est et unepopulation vieillissante et en faible croissance rlans le Nord, avec même un
plafonnement et décroissance dans certains pays courme I Italie. ces évolutions ont des
conséquences majeures en matière d'emploi, dalimeutation, de financement des
retraites et des charges de santé, , de pmduction dhcier et de ciment, de pollutions, et
bien sûr de besoins en eau.

cette évolution démographique est aggravée par une urbanisation qui se poursuit à un
rythme accéléré, accentuant la concentration des populabions et àes activités,
notâmment eD zoae littorale

NIVEAU DE DEVELoPPEMENI EcoNoM IaU E

!'qégalité est aussi grande sur Ie front écouomique eûtre les pays du Nord et ceux du
sud et de rEst: sur un PNB global de lbrdre de 4000 milüæ6g de dollars pour
I'ensemble des pays méditerranéens, la part des cinq pays de l'[Jnion européenne est de
Près 90 vo. Cette situation se traduit par des capacités d'investissement nationales très
contrastées et donc la nécessité tle solliciter les bailleurs de fonds extérieurs pour les
pays les plus pauwes-. De plus, les comportements des investisseurs nationaux sorrt très
différents avec au sud et à l'Est, des invesf,issements privés qui vont souvent soit à
l'habitat, soit à l'étranger...

oPlon Eleu



Vision médilê fionéenne sur l'eau

NIVEAU DE VIE

ce contraste dérnographique est re cororaire d'un contraste Nord-sud tout aussi marquéen matière de niveau de vie. Ainsi le pIB par habitant est quelque trente fois pius elevéen France méditerranéenne 
-qu'elr Egypie ou quelque dix fois plus en Italie qu,enAJgérie' L'écart entre le Nord et r" siâlnrt t.t i"rtuirr" pays des Barkans) est creusédavantage par le niveau de pauweté d;;ô;il;;;s. Daas le calcul des * in6is., 6.

{al}ef humaine ", le PNUD établi un jeu âe critares différents pour les pays en voie
$:l,nl^"r:tt*ent,et les pays développés où existent des poches de pauweté. En 1997 ,r lnorce de pauweté de ouelques pays du sud et Est s?taraient de to%o en Jordaaie àplus de 347o en Egypte ei AOEr ao Maroc.

Ce contexte économique accentue le phénomène migratoire du Sud vers le Nord : g?o de
I r:nmlgratror totale de lEurope. Les migrations font partie de ihistoire de laMéditerranée mais ies flux n,oni pas l"r:"*I"" ,l fa même importance, ni les mêmesdirections ; depuis le déb_ut _du siecle, 

"t", nro origrutoi."" ont été longtemps encroissance du sud vers Ie Nord, mais il décroissent etê stab isent ttepuis 195î.

CÀDRE PHYsIaUE : FoRcEs ET FAIBtEssEs
T'a caractéristique com,,une du climat dit " méditerranéen " est de présenter une saisoa
:.^*^"_ tl": ou moins longue en été, ce qui g11f,1eîns une forte demande d,irrigation.
uependant là aussi, on constate uu fort contraste entre ra rive Nord (Ttrrquie comprise)
11"ï::,à d".^ -égions tempérées qui lui 

"ppo*."t 
J". ressources en eau abondantes, etles nves clu Sud et Sud-Est , adossées à des régions arides et à des déserts, avec desressources en eau très limitées (à I'exception de llgypte, don du NiI venu des tropiques).

Abondonce el roleté de I'eou coexistent en région
méditerronéenne,
Les ressources en eau méditerrauéennes sont limitées, fragiles et menacées, déjà très
utilisées, surtout au Sud et à I Est, et souvent mal.o Les apports naturels (ressources eD eau reuouvelables) sont très inégalementréplrtis dens I'sspsgs entre Ies pays et les populatioos :72 Vo aaNord, 28% à-lBst,|Vo
au Sud et entre les populatious 

-(Fig. 
1).
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Vision médilêtronéenne sur l'eou

a

a

a

Ces apports sont aussi très irréguliers dans le temps et d,autant pius qu,ils sont
maigres en moyenne. Les ressources eo eau méditerranéennes sont pàrdculiaremenü
seusibles aux sécheresses. Les apports d'année sèche de fréquence déceunale
peuvent s'abaisser au tiers des moyennes. Aussi la mobilisation des eaux de surface
exige-t-elle partout des etnénagements de stockage régulateurs (barrages -
réservoirs) inégalement praticables et cotteux, et ioégalement durables.
La volonté de consewer les fonctions écologiques des eaux régulières, d'autant plus
qu'elles sont rares, impose une approche intégrée de la gestiou du sol et tte l,eau au
niveau des [6ssins versaats. cela pose des cônditions i respecter pour l'utilisation
durable de l'eau cornme ressollrce aussi bien que comme milieu réceiteur des rejets.
La rareté des ressources et ces disparités sont :

- aggravées par les différences d'exploitabiüté -donc de coût, de
mobilisation-, notaoment d erploitabilité écologique durable, ainsi que de
qualité des eaux ; une pa*ie aeulemenü des eaux naturelles forme des
ressources maîtrisables et utilisables. La gestion par bassin, généralement
préconisée, n'est pas praticable pârtout; elle est inadaptée en zone aride
(sans bassin fonctionnel), en grands domaines karstiques ou en zones à
bassins très morcelés.

- accentuées par les meoaces et les impacts d'actions humaines qui
pelurbgnt les régimes et dégradeat les quaütés des eaux ; ainsi que par les
vulnérabilités de certaines ressources surexploitées de façon 

-chronique
(salinisation des aquifères littoraux, voire dispàriùion de sources ( Tunisie) ;

- compliquées par des parüitions entre plusieurs paÿs (Balkans, proche
Orient, bassin au Nit).

Les eaux de la nature méditerranéenne ne sont pas seulement menacées, elles sont
aussi menaçantes. Les inondations entralnées par les crues üolentes des cours deau

Figure I : Ressources ên eou por hobitont dons les poys méditenonéens

a
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Vision méditerron éenne sur l'eou

méditerranéens engendrent re priucipal risque de catastrophe nature[e dans rarégron, où ce risque est_amplifié p", l^ .orr""rrtration croissÂte des peuplements etdes activités humaines dans des zônes exposées. La prévention de ces risques est unobjectif majeur de l'aménagement des eart, Srrmeié a,r"" ra mob isation de celles-ci,
dans beaucoup de bassins méditerranéens.

e Tes. eaux aaturelles agressent aussi I'enüronnement. L,érosion des sols, par lespluies et le ruissellement sauvage, est active depuis toujours dans nombre de
bassins méditerranéens où elle .g[.lr" 

"o.or" 
I,irrégularité àes écoulements.

L'eou joue un rôle importonl dons lo vie el l,économie des
Méditerronéens

DES D EMAN D ES EN CROISSANCE

Face à cette rareté, les demandes en eau d.es méditerranéens sont fortes. Au total,quelques 300 milliards de m3 utilisés aujourdtui dans lensemble de la région, sontrépartis comme suit :

Tobleou I : Demondes en equ seclorielles dqns les 3 sous_régions
km3/on

* Saos compter les 'faur-frais " de I'aménagement, I'évaporation dee réserÿoirs dont les llux ue
:Tt 3T négligeables, même âu Nord (eulviron ?OO ,,iirrio* de ms/an eu 1lance, 1500 en
Il§Pag:ner.

Dans deux pays méditerranéeus sur trois on utilise aujourdtui plus de 500 ms/an par
habitant, surtout du fait de lrmportance a" nr"ig"tio". ivl"i* c"s dlemaades par tête sont
inégales et varient süvant une large gr-;;à:\r" ;eu plus ile 100 a plus de 1000 mB
annuels (cf. table L bis en annexe).

Les demandes_ont doublé globalement depuis le début du )o(.D. siècle et grossi de 6o vo
au cours des 25 deruières années. Elles évoluent d.ifféremment selon les pùs (nS. Z) :

o Elles sont faiblement croissantes et en voie de stab isation, sinon de décroissance
amorcée, dals les pays du Nord (en phase avec leur évoluiion démographique) et
lans _quelques pays du Sud où les situations ile pénurie Ies plafonneut (Chypre,
IsraêI, Malte, cf, encadré 1),

Sous-
régions

secleurs d'ulilisolion'

Collectivités Agriculture lndustrie
non
desservie

Energie
centroles
thermiques

Totol

Nord na & 20 47 't56

Est 7 43 4 0 54

Sud 7 73 I 0 88

Tolol 37 182 32 47 298

Plon Blêu ,I 
I



Vision médite onéênne sur l'eou

a E]ies sont croissantes dans les autres
Cependant dans quelques pays, I ces dem
parce qu'elles sont encore faibles (Algérie
mobilisations, notamment pour I'irrigation,
Libye, Turquie).

Figure 2" - Evolutions des demondes en eou por hobilont, pour loules ulilisolions,
ou couls des dernières décennies, dons les poys médileronéens (d'oprès les

stotisliques notionqles)

pays, mais y déclinent par habitant.
andes par tête progressent toujours, soit
)ou là où I'aménagement des eaux et les
vont plus vite que les populations (Liban,

E.p.0na/OCOE

Er9âgna

Llby.

Turquio
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ttto

1300

i000

500

r00

o
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" N.B. : les défauts de cohérence de certaines statistiques natiouales ou internatiouales , sur les
historiques de tlemandes ea eau notaoment en Europe, eD.travent parfois l'établissement de
chroniques fiables de cet iudicateur
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a) Israël. Evolution des demandes

en eau de 1984 à 1994 (!.

onéanne sut l'eou

b) Malte. Ekolution des productions dleau

dlaott 1994 àjuillet 1998 (2).

Vision méditeff

Encadré 1 : Ilne tendance émergente : la décroissance des d.emand.es en eau.
Une décroissance des demand.es en eau brutes (c,est à ùire des production d,eau
nécessarr-es) et plus particulièrement de celles de l'agriculture irriguée s'est amorcée enfin du )o(èEe siècie dans plusieurs pays méditerranàs " a bout de ressources , en eau.o1""1t]g:1:11es : à Chypre, les quantités d,eau utilisées qnf .tirhinus de plus de moitiéentre 1985 (540hm3/an) et 1998 (à85 hmr;an); en IsraëI, elles ont chuté dà 2000 h-:7"r,
en I-985 à moins de l-500 en 1991, puis remonté à 1700 en 1994 (1); à Malte, les
llil"^"1ro."t. dlau totales (y compris pàr dessalement) sont passées de 47,2 hms/an en
1992-93, à 40,8 eu 1997-98 (2).

ces décroissances résultent de ra conjonctioa d'efrorts d'économies d'eau incités,
notamment des gains d'efficience dlusagâ, et de réduction des pertes de disÈributiou.
Elles tendront toutefois à une stabiüsàtion, rorsque les readeàents de transport et
d'usages seront maxima'x, suivie d'une reprise d'e croissance lente, coresponïant à
celle des productions d,eau non conventionuelles.

Toutefois, ces tendanees s'obsenrent dans des pays âssez développés, capables desupporter les cotts des efforts d'économies dtau et de prodïcüou diau noo
conventionnelle. ce ne serait sa.us doute pas aisément haasposable dans d,autres
contextes socio.économiques.

(1) . Israel water commission, cité par H. J. Bruins, !a-" conf. Intemat. Gestion de las
sequias, Valencia / IIIe Milenio, UNESCO, Dec 199?.

(2) Malta, Water Serv. Corp., Annua.l Report 1997-9g.
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Vision méditertonêenne sur l'eou

L'EcoNoMlE DE L'EAU pREsENTE DEs cARAcrERIsrt au Es spEctFtsuEs.
r Deux utilisations saisoueières accentuent la variation des demandes ilurant

l'année :

a

- L'irrigaüion, presque partout nécessaire aux productions agricoles, est 1e
secteur d'utilisation prédominant dans la plupart des pays (seuls la France
et les pays balkaniques font exception) : 60 ?o des quaotités deau totales
utilisées globalement, riais 84 Vo au Sud. La plus graode partie des
demandes en eau dlrrigation est concentrée sut qu"1qoe" âois de i,année, où
Ies apports sont faibles ou nuls, ce qui amplifie Ia nécessité des stockages
régulateurs.

- Ï-.e tourisme, en déveioppement régu.Iier (le bassin méditer&éen est Ia 1ère
destination touristique mondiale), amplifie beaucoup les demandes en eau
potable locales (notamaent daus les îles) et estivales. Un seul exemple : en
_E!P.Se la populatiot de 27 municipalités de la Costa Brava pisse de
150 000 habitants en hiver à I 100 000 à Ia mi-août. Les pressioni accrues
temporaires sur les ressources peuvent engendrer des conflits d,usages,

Les taux élevés d'urbanisation et de littoralisation de ltabitat et des actiütés des
méditerranéens - y compris du tourisne -, qui vout souvent de pair, concentrent de
plus en plus les demandes en earx& sur djes parties rédütes des territoires, au
détriment d'arrière-pays 'désertifié " dont les 

"L".ources 
sont accaparées au profit

des agglomérations sôtières. cette concentration littorale acôroît aussi les
consommatious finales des eaux utilisées (rejets en mer des eaux usées moins facilesà réutiliser). Si cette littoralisation semble maintenaut se stabiliser,
l'artificialisation du littoral s'accentue.

Malgré la raréfaction des disponibilités eu eau et les pénuries déjà présentes, les
utilisations.ne sont pas pour autant très efficientes. Dans I'ensem-ble des pays
méditerra-néens près de la moitié des quantités d'eau prélevées est perdue dans les
transports et distributions ou mal utiüèée, as6a',,mgat sD irrigation. uoe partie des
pertes retourne, il est wai, aux ressources et peut-être réutilisée, saof daos le"
zones côtières.

Dans la plupart des pays Les coûts économiques d'améuagement des eaux et
d'approvisionnement en eau (y compris I'assainicsiment, la protiction des eaux ou Ia
défense contre leurs dangers) représentent ,ne fraction déjà appréciable des
dépenses naüionales : de 1 à prusieurs % dane les pays les ptus aevôioppes et sans
do rte davantage dans les autres. Des analyses 

-coâptabies 
nationales seraient

souhaitables pour améliorer ces estimations encore mal connues.

a

a
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L'EAU FACTEUR DE DEVELOPPEMENI ECONOMIAUE

Le rôle de l'utilisation d'eau comme facteur du déveroppemeut socio.économique
dépend essentieliement des contributions au développement d.es secteurs les plus
utiiisateurs d'eau : en région médite*anéenne 

"". .ootribotions sont sans proportion
avec les parts respectives des quantités d,eau utilisées.
T,a distorsion Ia plus évidente est celle du secteur de lhgriculture irriguée qui, dans laplupart des pays méditerranéens, emploie la plus grande partie des- qo"rrtiié" d,"",
utilisée, alors qu'elle ne contribue qo" po* rr" iaible-pa* aux pIB. (Tablèau 2)

Ce constat donne lieu à débat, et pèse sur les politiques de I'eau dans plusieurs pays
méditerranéeçs, de lEspagne à IsraëI. Les qu""tioo. d,allocation de ressources et deprix de I'eau d'irrigation -généralement Uras faible_ sont soulevées.

cependant, Il convient de pondérer cette mise en perspective macro-éeonomique par lesfonctions écologique, sociale et économiquls 
'que jouent les 

"!.i.olt,rru*méditerranéennes :

o la gestion des territoires à moindre coût écologique (prévention des catastrophes
naturelles, limitation de l,urbanisation ilu littoraieic. )

e la stabilité sociale en nombre d'emprois, et com,,e activité principale en zone rurale
où vit eucore une part importante àe la popu-lation ; B0 à io Eo d. 1. population est
rurale.

r la contributio,, au[x extrrortations comme source de devises; elle ne concerne en
général que les exploitations les plus performantes représenta[ü une faible part des
actifs agricoles.

Ïobleou 2 : quelques données économiques sur I'ogriculfure (données de I99O
ou onnée proche ) :

Vision méditetronéenne sut l'eou

Source : FAO /Aquastat ; ES, (source : polagwat, 9g agriculture irriguée uuiquemeut).

DEpENDANcE AccRuE DEs tMpoRTArtoNs AUMENTATREs

PAYS

% de l'utillsotion
ogricole
sur l'utlllsotion
d'êou totole

% du PIB formé por to
production ogricole
(niguee pour
l'ess€ntieD

% des
exportotions
provenont de
l'ogriculfure

% d'octifu
exerçont une
octivité
ogricole
(r997)

%de
populotion
rurole

ESPAGNE 79 I,25 9,5 7,5 ?3

CHYPRE 88 5.d 2t 't0 46

ISRÆL 72 5 3 I
JORDANIE 74 6 12 29

Éevprr 87 17 35

TUNISIE 86 l6 26 43

TURQUIE 72 l6 t5 48 3l
MAROC 86 I3 39 52
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Vision médilerron éenne sur l'aou

L'apport nutritionnei dans les pays du Sud et de lEst dd la région (B070KcaI) estraisonnable : 56 7o en céréales, LA W en produits animaux, et Zg Vo pat d,autres produits(olive, sucre, végétaux, poissons etc.). ôepenàant it reste encore une large p",.t d" iupopulation qui n'a pas un apport nutritionnel suffisant. Malgré une c"oi"sÀce soutenue
de la producbion en céréales lenilaot les décennies passées (2.7 ?o pa, an), Ia région Sudet Est (MENAa) 

- 
n'a pas pu faire face à la demande croissante àe lu popuration et a

augmenté ses importations- En 19g5, Ia région dépend ait à BB ?o du marché
international pour ses 128 M Tonnes de 

"onsommition 
en céréales .

cette consommation en importations fait de la région un utilisateur significatif * d,eau
ürtuelle b '. On peut estimer que ie transfert d,eau virtuelle poui des céréales
correspond à 40 km3 en 19g5. (sur la base de 1 u3 par kg de gain). tr est probable que
cette tendance se poursuivra.

Dans le court terrne, cette situation est considérée corlme uûe bonne opportunité
ecopomique. Elle s'appuie sur une augm.entation des productions de 

- 
curtures

d'exPortation (principalement irriguées), et des importations de produits alimentaires de
base à bas prix.

L'EAU pouR tA populAfloN

Les productions d'eau potable ne représentent qu'une faible part des quantités totales
d'eau mobilisées et utilisées dans G bassin méditerranéen: 1E à zo vo dan* Ies pays
développés au Nord ; moins de lOVo dans les pays à forte demande et eau d'irrigation(Egypte, Libye, Srrie).

Les productions par habitant évolueut de ma,,ières contrastées selon les pays:
croissance raleutie ou stabilisation, voire décroissance (trbance) au Nord, ou en pays à
:es:oulT plafonnée (IsraëI, Matte) ; croissauce au Magbreb (où elles sont parties àe très
Dasr; ctécroissance en Egypte (fig. g).

Le taux de desserte en " eau sarubre " est satisfaisa't err zone urbaine (100% ou presque
dans la.plupart des pays), encore qu'au sud et à lEst des taux élevés affichés intègrent
1n nltie des dessertes par points deau à proximité, et masqueut des défauts fréquents
de régularité et de qualité . Il est encore lnsuffisant dans lès zoues rurales (moins de
6o7o at sud). L assainisseDent est très en retrait sur I'approvisiounement eD eaupotable et le traiternent inexistaaü flans plusieurs p.r," .o 

-sud 
et Est Les conflits

récents dans les Balkans et eu Algérie ooi 
"o.o." 

aeig.a'é le retard d'équipement et
I'occurrence du choléra etc.

t MENA : Moyen Orient et A.frique du Nord.

1.11;d 1"" 
quantités. d'eau 

-que les productions agricoles équivalerteê dâtrs les pays iuportateurs
aurarent consoE[lé. (Tony Allan, Bari, 1999).
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vision méditêïonéennê suî l'eou

Figure 3 - Evolution des productions d,eou potoble por hobilonl en quelquês
psys cru cours des demières décennies
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Vision méditêrtonéenne sut l'êou

Des controsfes durobles: nécessilé d'une vision régionolisée
Le monde méditerranéen de leau présente d.es caractères coErmuns, mais il est aussi
fortement et durablement contrasté.

A la-variété géographique des facteurs crimatiques des ressources et des besoias en eaua répondu Ia diversité des formes d'adaptÀtiou des sociétés méditerranéennes à
l'abondance ou à Ia rareté de Ïeau. Tant du point de vue des potentialités et des
utilisations d'eau, que du point de vue des tensions presentes entre les unes et les autreset des conditions socio{conomiques qui permettenü dy faire face, le moude
méditerranéen est donc très loin d'êire hoÀogane. Iæs différeuces l'emportent rargement
sur les similitudes.

Aussi une régionaiisation des scéuaüos importe autant que les approches sectorielles.

UN coNlRAsTE NoRD / sUD

En région méditerranéenne il est classique d,opposer :

I le " Nord " ricbe en eau (globalement), développé, à faible croissance des populations
et des tlemandes en eau, à pressions faibies à modérées 1en quaotiæi sur les
ressources en eau ;

o Ie 'Sud " pauwe en eau, peu développé, à forte croissance des populations et des
demandes en eau, à pression forte, p.Xoi. aeSa o.essive, sur les rèsso*""s.

En sornme c'est là où les disponibütés en eau sout res plus fortes et rendent encore
possible une augmeatation des prélèvements que les demandes sont le moins
croissantes. c'est là, au contraire, où les,e""oor"es lont re plus rares et sout déjà le prus
exploitées que les demandes croissent le plus.

En corollaire, c'est aussi dans les pays les moias déveroppés et à plus faibre revenu, que
les corits vont augmenter le prus et que res charges éconômiques afiérentes à I'eau vont
croître le plus en proportion du pIB.

cette. opposition simplificatrice est cependant trop sommrire, car les situations et les
problèmes- de- chaque pays méditerranéen sont rpé.ifiqo". et souvent régionalement(unerencrés dans les plw étendus- Le contraste . Nord/Sud ", en parbicuüer, vaut
surtout en Méditerraaée occidentalg mais il est bien moias uet a iEst, au proche-
Orient.

Il, sera toutefois souvent plus commode de se réfrrer, daas ce qui suiwa, âux sous-
régions classiques du Nord (Europe), du Sud (Afrique) et de lEst (Itoche_Orieut).

UNE eRANDE DIvER§ITE DE sITUATToNS

A ces contrastes de situations hydriques, s'ajoutent une graude diversité. de situations
économiques, sociales et poütiques. -

Ainsi, d'autres facteurs détermineut les stratégies des pays pour faire face à reurs
besoins alimentaires et en eau :

r La dépendance vis à vis de ltextérieur pour les ressources en ean. certains
pays dépendent de ressources extérieures à Ëur territoire : c'est le cas bien connu de
fEgypte' à près de 1007o, mais a'ssi de la syrie, à go% ottd'IsraëI à 552o. une telle
dépendancere manque pas de soulever des aim*lte" d,ordre politique pour ces pays
en matière de partage de ressources

Plon BIêu l8



Vision méditêffon éenne sur l'eou

r La dépendance énergétique. Dans I'ensembre, res pays du sud et de lEst sont richesen énerg'ie fossiie, et disposent d'un potentiei sorairl impo*ant. ce"i repitslote unatout pour le développement ile certaines tecbaologies coûteuses "i- err".gi"(dessalement, traitement des eaux 
""e"" J"-l 

"i 
poorru faciliter la transition versdes importations d., « eâu ÿirtueile

e La dépendance accrue üs à vis de I'extérieur pour financer le secteur de leau. Lesretards d'investissement publics (équipemÀts hydrauliques et systèmes dedistribution) et les dettes he.itee" 
"orri 

t e. to*a, .o sud et a rE"t er plus forts
11_au , 

mgd. Iæs pays développes du Nord ont hérité d'uu capital hydrauliquermportant.

o La dépendance vis à vis des marchés et en partic r rier des importationsalimentaires' La démographie déterminera très rargement ]es autres facteurscomme le type de développement économique des pays dà la zone et les conditions de' l'association de la rive sud et est ae u uEaiterranée à l'union européenne dans recadre de la zone de libre échauge, telle que àgnni" p* ra couférence de Barcelone denovembre 1995, et donc les capacités d'e " rattrapage, du sud et de rEst et leurintégration réussie à la mondiriisatrioo.
o Le ..contexte politique et la dynarrrique de transfor:uatioa socialeconditionneut la réussite de toute réionne d'u cadre de gestion de l,eau, et sonacceptabilité sociale. Àinsi, ra gestion des demandes 

", 
u.o,l", le biais unique de raré-allocation sectorielle peut dèvenir un problème politique.

*.,,::l:i",U,"*nir correspondaut aur différents scénarios ne dewaient cependant pas
se _llmrter à des panoramas " sous-régionaur ,, ni même naüionaux, expriàes par desindicateurs basés sur des moyenneo -trop peu révélateurs de piobràmes-, À"ir ."focaliser aussi sur les siüuations .uuq""s-rJ.do possibres, les . points noirs,, dontla prévention serait un objectif d,actiou pri*it"iru.
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Vision méditertonéenne sut l'eou

3 Tendonces contemporqines et montée des problèmes

Les tendances contemporaines identifiables de l'évolution des situations et des
problèmes de l'eau doivent moins servir de tremplin à des extrapolations toujours
hasardeuses - même pour des scénarios tendanciels - qu'à defiuir des conditions
initiales plus dynamiques que de simples états, pour les démarches prospectives.

Enieux

CRoISSANcE DEMoGRAPHI§UE ET RIsoUE D'INsTABITITE socIAtE
o La démographie et ses implications sociales détermineront très largement les autres
- .facteurs comme le spe de iléveloppement éconornique des pays de li zoue.
o La décroissance des ressources par tête est révélakice ou aunoaciatrice de forte

tension sur les ressources au-dessous de 1000 m3/an et de pénr:rie d'eau structurelle
au-dessous de 500 m3/an. sous l,effet des croissances démographiques inégales, Ies
ressources par tête tendent i rli'.inusr le plus, dans les pays où elles sont déjà plus
faibles (tous les pays du Sud et du proche-Orient: CËypre, Sy.ie, Liban, Isiaël,
Territoires palestiniens, Jordaaie, Eg1ryte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Malte).
Toutefois, chaque pays évolue à son 

"lrtU-..
Faceà la pression démographique, u,re préoccupation majeure des pays du sud et de l,
Est de Ia région est de maintenir ta stauititè sociale. L'objectii ioursuivi par les
investissemenLs actuels pour le développement agricole est le maintieu d'un eqüubre
entre Ie développement urbâin et rural. ceci se traduit par uDe volonté politiqoe
d'expansion des superficies irriguées bien str dépeadante dei ressources ilisponibles et
des-moyens économiques. c'est par exemple le cas en Turquie (Great Anatolian project ),
en Egypte (projet de la Nouvelle Vallée).

RECOURS ACCRU AUX IMPORTATIONS ATTMENIAIRES ET INêUIEIUDE FACE A tA
LIB E RA LISAI IO N DES MARCHES

Liintégration accrue à l'écoaomie mondiale est reconnue corlme uu objectif légitime.
Cependant pour des pays à stabilité sociale et environnemeutale fragile, Iiévolutiir vers
une économie de marché doit être progressive et contrôlée. Les pays de Ia région MENA
sont en faveur d'ua libre échange régulé (ouverture du marché Luropéen mais maintien
de barrières aux i'"lportatiotrs dans leur pays). ce qui sera un scénario favorable au
développemeat des exportations agricoleJ mais risque d'accroltre la pression sur les
ressourcês en eau. (Consultatiou MENd Bari, 0ÿg9).

En \fgditerranée, certains pays moins peuplés (e.g Israel, Ch1ryre, Malte) ont montré la
possibilité d'une trencition rapide ,r"is urr" socieæ urbainê] de senrices, intégrée à
l'économie mondiale, avec une réallocation de l'eau aux autres secteurs, cependant, le
respect.d'un délai dlntégration à l,éeonomie moudiale, ain6i qgg des contà*es socio-
économique et poütique sont des facteurc clés.

L'agriculture est actuellement exclue du projet de zone de übre échange euro-
méditerranéenne, mais des mesures " produit 

-par 
produit " sont incluses àans les

accords. La question de l'éventuelle extension du iibre Échange à ce secteur fait l'objet ile
débat. A l'échelle mondiale, les prochaines négociations muliilatérales qui vont s,ouvrir
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Vision méditefioné enne sut l'eou

porteront en particulier sur le dossier agricole. pour la Méditerranée, c, est un uudossier clef.

Peu compétitives à l'échelle mondiale en ce qü concerne la production de viandes et decéréales, les agricultures des psEM" .orri aefi.ituires sur le pran de ra barancecommerciale (à l,exception de la Turquie), bien qu,à l,opposé certains secteurs (fruits etlégumes notamment) aient trouvé tÀ. fu"" à l'exportation vers I'[Jnion Eumpéenne(c'est le-cas par exemple de la tomate i"ro""io" oi des productions maraîchères desplaines littorales sJrriennes ).

Elles remplissent toutefois une doubie fonctiou écorogique et sociare: e.g. cas .de laî\rrquie et du Maroc dont les populations ;i;";;; encore à 40 vo agicoreou cerui deia Syrie dont 38 Z, de Ia populàtion active *t 
"S.""1".

La mise en place brutale et complète d'une zoue de ribre échange euro-méditerranéenne
en 2010 risque d'avoir des impaèts important sur Ie secteur agricole et l'envbonnement
blen que le commerce tle proâuits ugri.or"r 

"" "oit 
p"r incru pour re moment dans resnégociations. Eu effet, les _secteurs exportateurs seraient dynamisés mais des pansentiers des agricultures méditerranéennes risqueraient d'êhe ôonda-r,és, notamment racéréaliculture et I'élevage. cera pou:raient mâttre en danger la gestiou des territoire.me(urcrranéens' et les équilibres socio-écorogiques des psEM tout en aggravant reurdépendance alimentaire_

Pour ces différentes raisons, les Etats méditenaaéens doivent mieux appréhender Ies
""j"Y."-" cause et se préparer aux prochaines négociations régionales et àult atéraies
en y rntegrant les critères sociau-x, environaementaux et de sécurité alimentaire.

FoRTE tNFtuENcE DEs pouTtouEs EURopEENNEs DANs !A REctoN
Les institutious en charge de Ia gestiou d.es ressources en eau sont très variées, mais engénéral les responsabilités sont très fragaeutées. L'admiqishation des ressou.rces en
eau reste de Ia compétenss alss rhinisf&sJ t""hoiqo"., tandis que ]a disf,ai[ufi6n flsm lssecteur de l'eau potable et de lreau il'irrigation est de plus en plus assurée par desser,ices autolomes. La tendance croissa'Ë est à ra privatisatiou, ou dérégaÉon dessewices de distribution de Ïeau potable. oans re secteur de leau iotabre etl'assainissement, cette pratique est âncieone 

"r, 
Eyro"", et en ltalie. EIle se répaud

:9_*_T", 9*" 1"_: 
pays aJ Sua, dans la ay""-iq"" âe recherche de compétitiüté

d'autres secteurs (électricité, gaz...).

#^",I_"ry,d" 
l'u, niou européenne de la région et les pays en voie dlntégration (slovénie,*ar[e' uhypre) sout fortemeut influencés par les directives européennes. La nouvelleDirective Cadre sur I'eau (qui 

"."r "uo" 
doït" 

"àoG" 
en 2000) introduit un cadre degestion intégrée des ressources en eau (gestion à l'échelle des bassins versantsobligatoires, considérations euvirounementaies, évaluation économique des actions,participation). Dans les autres pays, la voronté de gestion intégrée est égarementafErmée dans les documents de plànification 

"ijà" 
f"i" cadres sur l,eau .

Les charges des ser'ices d'eau potable et assaiuissemeut augmentent dans ra prupart
des pays afin de faire face aux investissement du secteur de lassain.issenent, Dans lespays du sud de Ia Méditerrauée, res tecbnorogies et régrementations de r,épuration
dor-ve1t s'adapter aux conditions locales (climat, iÀ u"""i niveau possibre dhutonomietechnique et financière) pour'garantir l. frirrbilité pratique et la maintenauce deséqüpements et pour éviter une sophistication injustifiéé, donc peu durable.

. Pays Sud et Est Méditerranéens-

Plon Bleu
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Le secteur agricole est fortement influencé par la politique européeme à Ia fois au Nord
avec la PAC, et dans tous les pays du Suà et de l,EsCUes à I Europe par des accord.s
d'échanges agricoles, et la perspective de la zone de libre échange.

T,a coopération régionale se renforce autour de projets de transferts d'eau très rriscutés
(France_-Espagne, T\rrquie-Israel etc.), de ,u"h"""he et développemeut (Centre de
recherche sur 1e dessalement pour le Moyen orient, etc.), de translert de savoirs faire(projet SEMIDEb), la préparation de irojets communs (mise en place du comité
technique méditerraoéen du GWP-MEDTAÔ-, conférence Ministérielè de T\rrin sur la
gestion locaie de l'eau prévue en Octobre 1ggg, ...).

Vision médileïonéenne sut l'eou

Montée des problèmes

DES EAUX DEJA TRES EXP[OITEES

Iæs pressions sur les ressources naturelles, qui demeurent presqne partout et de
beaucoup la principale source d,approüsionnement, sont fortes au Sùd et à I,Est,
d'autant plus que ces ressources sont rares en moyenne, et encore croissantes tant
qu'elles ne sont pas plafonnées.

a

a

Dans les conditions actuelles, I'indice d'e:çloitaüion des ressources, c'est à dire le
rapporü entre les préIèvements et le flux moyen des ressources en eau naturelles
renouvelables dépasse déjà EO% daus les pays conune la Jordanie, Malte ou la
Tunisie ainsi que dans la partie médiüeranéenne de l,Espagne, ce qui est le signe de
pénuries conjoncturelles notables. L,indice est supérieur à 90% pour I Egypte et
Israël, ce qui demande de faire appel à la réutilisation des eaux usées et, a" aiâinagu.Il va au delà de 6007o pour t. t lbye qui ne d.ispose guère que d.e ressources
souterraines " fossiles " non renouvelables.

les indicateurs de pression (tableau B et fig. 4) seraient évide'nment plus élevés,
donc plus préoccupants, stls se référaient Àedement, avec plus ds 1§âIisms, gux
ressources effectivement exploitables. Iæs pressions sur les ressoulces sont de même
plus fortes en saison estivale, alors que les appork naturels s61f rnini',,aul f,snflig
que les demandes en eau s6n; mqyimates (i:rigauons, tourisme). En se référant a,x
pays entiers, ces indicateurs rnoyeffr masqueut aussi, dans la plupart des pays
méditerrauéens, des situations locales plus tàndues.

. PAC : politique agricole conmune
t' SEMIDE : systèIne euro-méditeraaéen d'échanges de savoirs et savoirs faire dans le domaine d.e
l'eau-
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Tobleou 3 : Pressions ocluelles sur les ressources en eou des poys
médilenonéens
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proprce à chacua dee pqlls icsus de ie,r-Yougoslavic, airia tigo, qe eoot pas cncore dispooibles

â Rejets des eaur de rctoidissetocEt drs cêDbàlos themélêctriqu6! ao! çltDpris.t 
Y.I-i:,lt-"Ll*.on:*.*,b", urbai!€s êt industriellê8, aux esux clatiûeutaleMlux de ressources rênouvelablesu.Lureuea 'r,"rluet§ des oD§omrîatiols finaler (= digponibilitæs), er %. Ces irdices dusure 6out EÀtunllenetrt

- 
bie_E ptus éleves si ou les raplorte aur [.- a" u"""ti"iliet"ê"i -- -

' IDdice d'exploitatioD : ptélèveEênts aaÀuelsy'Bux oo5run auueiale æ+sourcea octurelles rcaouvelables totales, eq
d Iudice de @DaoEDatioE: colsonEatiols fiDÀhs aoaueller des eaur p!éleÿée§ (= côDsoe.Eatious Dette6 pa,' l6su§agEs + eEux uaé"8 troD EtqurDéea lur-eaux coatinentalea, rejetées en mer) rapportées au 0ux moyen Àiuel deressources oatutclles teaouvelablea trtales, eu %.ê Solde: flux aoyêtr ùùruel de regsources oaturellee rÊqouvêlÈbles totâles - cotlsoEe,atiorls fiDales (ce solde
_ 

comprend les eaul uséas rêtaurDées).I solde: fl.ux moyê! aD.Duêl de rersources ÀaturelleS reEouvelablès totâlês - coDrohhîtioos finales (ce 6oldecompreud les eaur usées retou!tréeg).
c Rapporté aur r€§sourcês etploitablGs saDs ruptue d,équiübre oeu doucêy'eÀu salée._ rYlâIte : coltrpte taru de retour de pertes et d,eau osée d,originê non coDvèatioaDelle (de6sâlemeEt).
' ùJT re: rapporté aur rêssouroê! réêlles (25,11) .r"c 

""r*or*" extérieures rédüt4s, l'iodice d,exploitatioÀ serait55 %, I'indice d€ coasoûuuatioq fi!êle ,{s % l,t t" arip"ËUrfrË" 
"-"rî*iàe ra,e krûr/a!.
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Figure 4 - lndices d'exploitolion des ressources en eou noturelles renouvelobles
(inlernes el exlernes) des poys méditenonéens. Situotions ocfuelles.

UNE
PREOCCUPATION CROISSANTE POUR tA SUALITE DES EAUX ET DES ECOSYSTEMES

o Actuellement, dans certains pays méditeranéens, lhomme détourne l'essentiel de Ia
ressource en eau à soo profit. La dégradation d.es fonctions écologiques de l,eau
devient préoccupante, tout concme les risques que la surexploitation fait courir aux
ressources en eau ponr l'avenir. Les zoues humides préservées constituent ua trait
fondamental du paysage naturel et jouent une multitude de fonctions (recyclage
d'eau douce, protection de fauae et flore, etc.). Le bassin méditerraaéen était
autrefois riche en zoae humides. Au cours des lge et 20e siècles, la plupart des zones
humides continentales ont été drailées, soit pour I'agriculture soit pour lutter contre
les moustiques, vecteurs de paludisme. AuJourdbui plus de la moitié des zones
hrrmidss ont disparu, eu certains endroits cette proportion est de g0 % ou davantage.
(Medwet, 1999)

' Aux pressioas quantitatives sur les ressources s'ajoutent les impacts, sur les qualités
des eau& des rejets d'eaux usées urbaines et inàustrielles (près de 40 milüards de
m3 annuels, dont 20 dans le seul bassin méditeranéen -Tableau B - sans compter
Ies déversements en mer), dout une part notable n'est pas ou est mal épurée, et aussi
les impacts d'auttes sources de pollution.

o Les pollutions peuvent anuihiler une parhie des ressources en les rendant
inutilisables ou risquent d'augmenter les cotts de protluction deau potable au-delà
du supportable dans plusieurs pays. Les eaux souterraines sont les plus vulnérables
car leurs pollutions sont beaucoup plus lentement réversibles, mais leur perte de
qualité peut se répercuter sur les eaux courantes superfi.cieiles permanentes qu'elles
entretiennent. Les eaux de surface accumulées dans des réservoirs, autant que celles
des lacs naturels, sont menacées aussi par l,eutrophisation, activée par le climat.

r Moins industrialisés que les pays du Nord, mais à ressources eu eau plus rares, les
pays du Sud et de I'Est subissent autant les effets de ces pollutions, qui tendent à
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s'étendre et à s'aggraver plus vite que les résultats des ëfforts pour les prévenir oules contenir.

Les tessources encore disponibres, et surtout les eaux de bonne qualité et mobilisabres àbon marché, tendent à decroître daas la ,f"OJ des pays méditerranéens et seraréfient particulièrement au sud et à I'Est. E]res sont mob isabres à des coritscroissants..

CHANCEMENTS C L IMATIAUES

Les ressources en eau des pays méd.iterranéens ne sont pas à l,abri des conséquencesd'un changement de climat causé par l'effet de serre additionner. Les échéances et resample.rÏs. des changements soût 
"rr.o". À"pfcls ïrncertitudes et sont difficilementquantifiables et même probabüs ables

Un certain consensus .eriste cependant autour d,un plus grand contraste du climat. AuSud, le risque d'un ctimar nlr5 *ta.;";il êi;;Ju et it aurait pour double effer, aucours du )Qü" siècle, ale réduire 1*" ,Jr;;;;;; 
"t à,"mprine, les besoins en eau enaugmentant l'évaporation et en aggravant les sécheresses. Au Nord serait prutôt àcraindre un climat plus contrasté]-plus pluvieux 

"o 
hirr"r, plus sec en été et plusirrégulier, ce qui ne serait pas noo iros saus conséquences sur re régime des eaux etpourrait aussi accentuer 1us [ss6ins 

"o ""o "o 
saison Ësfivale.

Lgs nEporusrs AcTUEU.Es D,ExptotTATtoNs DEs REssouRcEs soNl EN pApîtE
NON DURABTES

La 
,prédominance de I'approche par lbfte, pour satisfaire des demandes er eaumodernes croissantes, a acceutué les pressions sur les ressources conventionaelles. Ellea favorisé l"s aménag:ements et res modes d'erproitation deau en partie non durables àmoyen ou long terme, car le développ"-"oi doune les moyens de les réaliser -

notamment par des subventions- et ceü-ci contribuent eu retour au déveroppemeat àcourt terme de certains secteurs (agriculture).

o La politique des ba*ages est généralisée au Nord cornme au sud et à ltssü.
- Uue part croissaaüe, déjà prépondérante en beaucoup de pa1æ, des

approvisionnements en 
"ru e"i dèpenclante des ressources irreguriè; dont

la mobiüsation n'est pas garanfie à loug terae, car les aménafements des
. eaux régulateurc sont en partie non durables.

I*s charges éleuées en sédiments d,es eau* dz crue, dans les pays méd,itcrrdnéens,
yn:, y -5".* 

y lendent lTnaasement des retenuzs particulièimànt acüf. Ies pertes
ae capanitê utile dzs réseruoirs sont courotn nent dE d,5 à I 4o po, oo, parf.oi,s phts : 2ù3 vo en Algéric où la d.urée d.e ,U * iiiiil" à cnpacité mayennc est dz i0 à 50 ons ;2 7o ou Moroc où la diminution dz capact€ *g'üatrice iiputable a hiuasement
équiaaut actuellement à ta perte dluo poior*t ato\otian ae 

-îOOO 
a iOOO ha prlr an ;1 à 2,5 Eo en Ttunisip. Lcs iseruoirs i,Ngériz auaizit perdu, auant lggo, II qi dz teurcapacité tota)e initialc, æut d.u Maroc-g Vo (g00 miltionc d,e mz) en igg} -ortoio,

réseraoirs étdnt üjà à moitié combrés. Au Maroc, i0 ?o d.es capacités des reieîvoirs
construits a oant lggg seront annihilées en 2050.

- Les sites de barage-résenroir aménageables sont en nombre limité et enpartie.-déjà équipés. Leur equipemeai complet puis leur comblement sontprévisibles à plus ou moins rongierue, probâblement au co'rs du )eû" siècre.Les efforts de prévention (rJuoiseralnt des bassins, pièges à sédiment)pourroat au mieux retarder Ieur fin, mais non p"olorrg"a leur vie
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indéfiniment. Cela entraînera une régression iaéluctable des ressources en
eau maitrisables par régularisation.

r-/ère de " l'après'barrages" commencera au ffi" siècle dans nombre de pays
méditerranéens.

a

a

Les surexploitations de nappes souterraines (à ressources renouvelables), par des
exploitants multipies, non solidaires et à courte vue, sont devenues nombreusàs dans
beaucoup de pays méditerranéens. En particulier dans les aquiêres littoraux, où
l'équilibre entre eau douce et eau marinà est fragile et peut être facilement rompu,
en provoquant des invasions d'eau salée quasi-irréversibles. cela s'est produit dans
Ia piupart des pays méditerranéen" : des nappes souterraines côtières ont été
déprimées au-dessous du niveau de la mer p- à"" pompages excessifs en Espagne,
en Italie, en Grèce, à Chypre, en IsraëI, en Libye..., conduisaut à des abandàns ile
captages.

La part des quanütés totales d'eau souterraine préleuées irnputoble à des
surexplaitations (en excès sur leur renouvelletnent moyen naturel) est üjà appréctable
d,ans phtsieurs pays méditerranéens :20 Vo en Espagne (ZS ?o dans te bassii àu Jucar,
4 lo dans les Baléarzs), 18 Eo à Chypre, 24 go à Malte (en lgg0), 29 Vo à Gaza, J2 % (en
1994) en Israèl où la surexplnitation est toutefois compensée en grande partic p.r la
recharge artificiclle.

L'exploitation des ressources non.renouvelables offertes par les grands
réservoirs aquifères sahariens en plusieurs pays du sud est très intensive en Libye,
où elle fournit 87 7o des quantités dfeau utilisées, et active aussi en Égyptg en
Tunisie et en Algérie. Sa durée est nécessairement timitée par l,épuisement des
stocks exploitables et pourrait être au mieux de I'ordre d'une cinquantaine d'années.
En outre, la qualité des eaux extraites peut se dégrader par mélange avec des eaux
salées avant même que les réserrres De s'épuisent, en écourtant encore la durée
d'exploitabilité.
{insi les proportions présentes des quanüités deau mobilisées totales qui tre sont pas
durables, c'est-à-dire les ., indices àe productiou deau nou durable "a, ne Jnt-
elles pas négligeables daas plusieurs pays méditerranéens (Fig. 5).

" Indice de production non durable en Zo = (volune des surexploitations et exploitâtioDs de ressources
non renouvelables d'eau souterraine) / qusrtités d,eau EobilGées totâles.
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-j19,lr.!-1 .,ldic_es de-produclion d,eou non durobte dons tes poys
meotlerlonèens (Plon Bleu ô porlir des dernières aonnées disponiÉles)
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PENURIEs D,EAU PRocHAINEs EN MeoITInnaIIrr?
Des situ.ations de pénuries d'eau conjoncturelles (en temps de sécheresse) ous!5u.ct1yl!es 

-1ont 
déjà présentes. Elles riJquent de s'étendre etàe s'aggraver aux )C(I"

siècle, là où elies sont déjà fortes, ce qri o"r.""" tle"rrt des situatious.
e Pénuries conjoncturelles plus fréquentes et plus répandues, à mesure que le taux demobilisation des ressources rnoyeunes augmente et surtout que croit la part

mobilisée à partir des ressources irrégulières. Une sensibilité accrue des utilisations
aux sécheresses en résulte, surtout en cas d'années sèches consécutives, Des défautsdes aménagemeuts de maitrise des eaux (iuadaptations aux défaillances plusfréquentes, retards d,équipements..) p""r""t àtr" aggravants. Les exigencescroissautes de sécurité dàpprovisionaàment (pour I'eau potable et llrigation)
tendent par ailleurs à accentuer les tensions.

o Pénuries structurelles géuéralisées en an:eée .. normale, par excès dedemandes, amplifiées par dis dégradaLions tendaniieiles de ressource.

Tendonces lourdes de gestion de t,eou en Méditerronée
En eonséquence de ces situations de pénurie et suivant leur degré, des tendaaceslourdes ou émergentes caractériseDt ra iestion des eaux dès à présent, dans une partie
des pays méditerranéens :

AUGMENIAIIoN DE t,oFFRE
o tendance à réévaluer en hausse les parts jugées exploitables des ressourcesnaturelles, malgré les croissances de corii de pridi"tion impliquées, et à pousser au
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majqmum, non sans " acharnement bydraulique ", l'amériagement et ra mob isationdes ressources renouvelables conv"itionnelies, au prix de lourds impacts surI'enüronnement et au détriment d,écosystèmes aiuatiques ;
a tendance à étendre et

' tendance à accentuer I'exploitation des ressources non reuouvelables dans certains
Pays (Libye, Jordanie),

' tendance à développer Ie recours aux ressources non convenf,ioaneres : progression
de la réutilisation d'eaux usées ou d'eau de drainage ( Israër, Egypte, cr. enàare z))et du dessalement deau de mer ou d'eau saumâtie (comme à Malte ou pius de lamoitié des approvisionnements est assurée par ce moyen dès à présent) ;

MoDERAnoN DEs DEMANDEs EN EAU ET cRotssANcE DEs coNFLtTs D,usAGE
r ralentissement de croissance des quantités d,eau utilisées, sous l,effet ileplafonnement des oftes et de défauts àe couverture des demandes, notarn'aent d.e

restrictions (Chypre);

' tendance à I'extension et à I'aggravation des conflits d,usage, notamment entre
utilisations urbaines et agricoles, et des rivaiités amouvaval, notamment entre zonelittorale et arrière-pap, àu des conllits entre rég.ions concenrées par des projets detransfert ; conflits encore, plus généralement, 

-entre 
les utilisations d'eau et lapréservation des miüeux naturels ;

' teDdance a améliorer les _re-ndements d'utilisation, donc les productivités d,usage de
I'e3u jiad.ustriel, agricole), donc à diminuer les intensiüés d'usage (* water
intensity »), mais assez variable ;

REvtstoN DEs poLtTtouEs : 
^spEcTs 

tNsTtruTtoNNEts ET EcoNoMtouES

' tenda[ce croissante des charges économiques afférentes à la gestion des ressources
et aux approvisiounement en eau, taut dais l'absoru qu'en profoftion du pIB dans laplupart des pays du sud et de l Est, ce qui pèsera surre dévelàppement de ceux-ci et
contribuera à creuser l'écart eutre res niveaux de d.éveroppemenf au Nora et du sud ;par exeraple: en Algérie, les investiesements pubücs prévus ilans le 1o plan
quinquennal (1980-1984) s'âevaieat déjà à environ gO niliiads fls dinarÊ 19g0. En
1993, le budge! d'éqüpemenù pour le secteur de l,eau potable et de l,assainissement
représente 12,9 milliards de diaars s compris la parrAEp des ba'ages, adduction
et réseaux).

Suivaat les estimations de la Banque Mondiale (1994), Ies seuls iDvestissementspublics dans le secteur des ressourJes eu eau s'érevaient à des parts significatives
des PNB et des investissements pubrics tota'x flons plusieurs pa5rs medrleraaéens
du Sud ou de lEst :

ID
amplifier les transferts il'eau interrégionaux vorreternationaux - entre territoires exédentaires et déficitaires, y compris par destransports maritimes ;

Pays 7o du PNB % des investissements pubtcs $ par habitant
e 3,1 t2 4 78,9

Jordanie .)' / 16 0 41,1
Maroc 3,1 22,5 25,9
Tunisie 3,1 22,5 34,2
Date de valeur : 1g85
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' tendance concomitante,.à accentuer la prise en charge des corits par les usagers,notamment lorsque la distribution d,eau est marchande.
r Répercussion sur les investissements publics dans ie domaine de l,eau -toutparticulièrement ceux à finalité environnementare- des réductions de dépenses

imposées par les " ajustements structurels ". 1,"" 
"".t",rr" 

a"-i""" 
"à"t -égïlementprioritaires". Appel concomitant aux investissements privés, Iié à Ia priv-atisation

des services, ümitée aux secteurs les plus rémunérateurs (productiondistribution
d'eau potable).

' tendance dans l'évolution des législations des eaux, à faire supplanter le droit depropriété ou d'accession, accordé au dmit romain prédomin"rri- d.o" les pays duNord, par Ie droit d'usage, déjà conforme au droit musulman de nombreux iays du
Sud et de l'Est ;

'_ tendance à donrrer primauté aux inter:ventious publiques et aux instruments' réglementaires (Police des Eaux) dans la gestion des eaux .

Les possibilités dtinflexion ou, au contraire, les risques d,aggravation de cestendances vout constituer des matières priiordiarà" po* -ié" 
variantes desscénarios de la vision.

Encadré 2: Une tendaace émergente : utiliser I'eau plusieurs fois.
Réutiliser l'eau, soit en remobilisant l,eau retournée après usage eu milieu naturel, soiten branchant directement certaines utilisations so. àes rejetJ d,eau usées traitées demanière appropriée, est un moyen efficace de réduire les piessions des utilisations sur
Ies ressources.

cette réutilisation se développe particulièrement daus les pays méditemanéens où res

:TL::Yrces, 
encore diqronibles se rarÉfient et eüe permet d'augmenter les quantités d,eau

uElllsees' clonc de satisfaire des de.andes croissantes, saag accroitre les prélèvements.
o La réutilisation d'eau de drainage est poussée en Egypte où elle dépasserait déjà 12

Iill*l Jojnte au 
_pompage d,eau soutenaiae süaümentée par I'irrigation (+

kÿnlÿan) et à ur peu de réutilisation d,eaur usées urbaiues (0,7 km3i/an), ceia étave Iapart des volurnes d'eau prélevées sur les ressources primaires ut isée deur fois à
36 7o (1995-1996, d'aprèsâ:uer 1999)

r La réutilisaüion d'eaux usées urbai,,es prrogresse fortemeat en Israèl où 6E % des' eaur usées rejetées sont déjà traitées et iéutilisees - en agriculture surtout - et g7 %le seront eu 2020. L'eau usée réutilisée représentait en 1g97 L4?o des sourcesd'approvisionnement totales (22 % de feau ufilisâ pour l,irrigaüon, B0 zo pJvus en2005), (dâprès Sheva 1999).
r La réutilisatiou d'eau usée est amorcée aussi à Chypre, en Syrie, en Libye, à Malte,

en lhnisie, en Espagrre.

r Le ratio rapportant les quantites d,eau utilisées aux prélèvements primaires, qui
révèle la part des volumes prérevés utilisée plus d'une fois rorsquï d'épasse 100 zo,définit un indice de réuiilisation constituant un indicakù de performauce
enüronnementale sigo.ificatif. Cet indice s,élèveoit, p"..*"-ple, à 186 To en Egyptæet 714 Vo en IsraëI.
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4 Trois scénorios controstés
llois scénarios contrastés ont été établis sr:r la base des scénarios globaux de lIJaité
Vision, et révisés à la lumière des commeutaires lors des consultations. La démarche
par scénarios demande de considérer de nombreux éléments: population et tendances
démographiques, modes de rie et modes de consommation, structure et niveau de
déveioppement économique, technoiogie et efficacité, politiques et institutions.

Les hypothèses ont été résumées dans ia conciusion dans deux tableaux g et g. Les
thifhlSes ont été possibies à partir de travaux nationaux et régionaux existants listés
dans la bibliographie.

Ces trois scénarios pour 2025 sont ies suivants :

.- La" Méditerranée de l,eau conventionnelle " (" conventional water world o) avec une
poursuite des tendances actueiles de développement économique, techuologique,
démographique. Bien que les pressions sur les ressources en eau augmeuüent et que
la sécurité environnementale soit rédüte daos certaines zones, la crise est évitée en
général.

r La " Méditenanée de l'eau en crise . (. world water crisis " ) où il y â une instabilité
politique, économique, moias de transferts de nouvelles technologies, moins de
développement économique, et une incapacité à adopter de nouvellels siratégies de
gestion des eaux. Les situations de pénuries structurelles deüennent plus répandues
dans la région et la sécurité environnementale et sociale est en danger.

o La " Méditerranée de feau soutenable,(* sustainable world n) où sout flxés des
objectifs de gestion des eaux qui intègrent les préoccupations sociales et
environnementales pour une sécurité environnementale accrue.

Nous espérons pouvoir les eméliorer grâce aux réactions des experts nationaux et locaux
après cette première diffusion.
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" lo Méditerronée de I'eou conventionnelle, (scénorio tendqnciel)
Les avenirs dessinés relèvent de démarches de projections tendancieles: à partir dessituations et des tendances présentes, qui càstituent des conditions initiales; desévolutions sont projetées, parfois -.i"'oo' nécessairement par exbrapolation destendances actuelles, suivant des jeux d?rypothèses assez optimistes, d.ans uneperspective de ' laisser faire ", donc sans obieciif général visé.

Coroctéristiques du scén qrio
cette approche fut aussi ceile du scénario tendaaciel modéré du plao Bleu (1gg9 etactualisation 1996). Elle s'est efforcé dtntégrer res projections des plans Dationatiï,
considérés comme des hypothèses hautes. LàpprochJ tendancielle admet en effet desvariantes notarnment sous l,effet des évolutions àémographiques et économiques.

Les principales caractéristiques de ce scénario plutôt optimiste peuvênt être résumées
comme suit :

r Une. croissance des populations moyerule (cf. projection démographique moyenne des
Nations Unies), de même qu'une 

"rài"""o"" 
economique irrégulière .-Les populations

sont de plus en plus urbaines.
. Poursuite des modes de consommaüiou intensive d.es ressources dans les pays

développés (Nord) ; transition des pays du Sud et de lBst vers les mêmes modes.
e Le rôle de l'agriculture irriguée reste importaût daas res pays du sud et de Ï Est

ltais va décroître en proportion par rapport aux secteurs industriels et des services.
cette transitioa esü plus ou moins lentïselon les pays et conduit progressivement à
une société urbaine, industrielle et de serrices qui remplace la socielté agraire (e.g
IsraëI, Malte, Chypre).

r Mondialisation progressive de ra culùure et du commerce. convergence graduelle des
économie-s en développement et industrielles, renforcée par la zone de ùbre échange
euro-méditerranéenne eu place dès 2010 dont les effets sont supposés positifs pour
l'économie- cependant dans les pays du sud et Est, les risquàs sur l',agriculture,
l'environnement et la société eile-même sont probiématiques à moins- que des
tuesures de protection ne soient prises. Les impàck des changements cüdatiques
sur les préeipitatious et les ressources en eau seiaient une préoicupation sroissante.une amplificatiou ile la variabilité climatique et des phenohènes extrêmes

. (sécheresse) n'est pas erclu, bien qutncertaine avaut 2028.

Les poinls de vue des poys
Ces 

_scénarios sont, pour I'essentiel, implicites dans les plans directeurs nationaux
établis ou en cours d'élaborat'ion daas ia prupart des pays méditerranéens. ces prans
traduisent les visions de l'avenir aes aubàtés de gestion et de plauiûcation des eau:r,principalement sur les éqüpements nécessaire. poü f"ir" face aux besoins (Encadré B).
La table 4 présente une sélectiou de demaldes en eau projetées, et des productions d,eau
nécessaires en conséquence, daus les principaux pàys méditerranàens, d,après les
documents de planifi cation.
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Encadré 3 : remarques sur les d.oc ,,nenüs de planification natiou.aux
Les-démarches de planification procèdent plutôt de ia programrnation technique et budgétaire des
aménagements et des investissements publics (plrns a,eqoip"-ent donnant priorité aux . grands
lr.ava}x ") We d'approches prospectives complètls- Ces plals sont fortement liés aux prévisions et
à.la planification- économique à moyen termô, plus qu,associés aux politiques d,enviroinement. IIs
résultent généralement d'arbitrâges entre les ôbjectifs et les contrainte, à" rnoy"rs et reflètent les
choix de priorités pour les gouvernements.
Ces plans üsent surtout à satisfaire au moindre coût public - surtout i:rteme - Ies tlemandes en
eau projetées comme des variables d'état, avec quelques cibles explicites (teux de desserte, taux
d'assainissement, superûcie irriguée..) qui relèvJnt die politiques llus genérales (sanù9 publique,
agriculture, urbaaisme, habitat rural et a-énagement du turritoire).
L'analyse de ces plans nationaux, ou des études d'expert qui les préparent, fait ressortir à la fois
des diversités et des aspects communs.
Diversités :

.. horizons de projection variés, de 2000 à 2040,
o unité ou pluralite dbypothèses sur llévolution des demaades en eau et de leurs factelrs,
' degrés variés de régionalisation, basée ta:rtôt sur les circonscriptions administratives, tântôt

sur les bassins, et plus ou moins fine,
. chiftages finaaciers inégalement détailrés et complets, difficüemeut comparables,
Points commu:rs :
o approche par l,ofte domiaaate,
r projection des demandes généralement somttlaire et surestimée, sans différencier les

demandes des usagers des prélèvemeuts,
. gestion des demandes peu développée,
r prise en compte d'objectifs eDviroD-nementâur accessoire ou absente,
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lmpocls sur le secreur de l,eou
De cet exercice peut se déduire un tabreau des tendances futures et des situations aux
$lr-lt 2010 et 2025, qui représentent I'avenir le plus plausible - sinon le plus
proDaDle - et lorment surtout Ia référence dont se différencieront les scénarios de crise
ou de déveioppement durable.

. Comment évolueraient les demandes eu eau fuf,ures ? (au sens
des quantites d'eau à prélever ou à .,produire " pour satisfaire les
demandes dâpprovisionnement, compte tenu des pLrtes de transport
ou de stockage et de leurs réductions possibles).

D,ns le tableau 5 sont présentées les projections pâr secteur dutilisaüionproposées par des documents plenifiggtisi nationaux dispouibles (citées en
faUt13t1 4)._ Ces projections iont généralement considérées comm.e desrrj4rothêses hautes ; à défaut de celles-ci, notanment pour 2O28. elles soutcomplétées -par les calc 'In prospectifs âu pran Breu qui maximisent Iesfacteurs de dema"de.

Les chiffuages de la table 5 se résument comme suit (en kms/an) :

P6lérence tllÉrenl,a
(onn6$ 90)

Proloêtions

l r90 â,t0 2025
SecteuIs

Colleclivités

Ag{iculture

lndushie non desservie

Energie

37

182

x2

47

50

2't8

A5

56

63

243

53

é8
Sous.Égions

Nord

Est

§rd

r56

54

88

t7r

76

tt2

r86

103

139

TOTAL a8 369 428

a

a

a

C-es,demandes pourraient eirsi augmênter globalement d,uu peu plus de ZE Vo d,icr
2010 et de près de 5Q% d'tctZOzi; mais àoins au Nord quàu §ud et à lEsü. La
croissance des demandes des co[ectiÿités et des industries sàrait prus forte que ce[e
des 

.demandes agricoles qui resteraient néamoins dominantes malgré un recul
relatif (passant de 60 % aujourdtui à 57 Vo en 2025). (fre. Z)

Les productions d'eau néceseaires dewaient alors grossir globalement de Z?milliards de m3 annuels dlci à 2010. pour couvrir lès seules demandes en eau
!9!1ble il faudrait produire une douzeine de milliards de mB supplémentaires drci à
2010, puis autant eutre Z0l.:0 et 2025.
Les tendances actuelles d'évolution des demandes par habitant, de'raieut sepoursuiwe : stabiüsation ou Iégère décroissance dans res pays du Nord, décroissance
dans la plu-gart des pays dü Su{ où les populations augmènteraieat plus vite que les
quantités d'eau utilisée (E$pte, Maroc), notamment sàus l,effet de là sahratiàn des
ressources conventionnelles (Chypre, IeraëI, Jordanie, T\rnisie). Les croissances
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Annés / Year

Flgure 6 - Proiêction dês poils de l,in(Tolion dqns les demondes lololes en eou
(d'oprès plons directeurs) dcrrs plusieurc poys médilenonéens

Face à ces demandes croissantee, Itapproche par I'offre resterait
dominante pour répondre aux demandes des collectivités et des indushies :
nouveaux aménagements, iutensificatiou des exploitations des ressources naüurelles

encore prévisibles (Algérie - qui part d'un niveau rrès bâs -, Liban, Turqüe, Libye)
dewaient sInfléchir avant 2O2i.

Les demandes en ea, potable par habitant dewaient-elles aussi évoluer en
prolongeant les tendances présentes: etabilisation au Nord ou dans les pays en
situation de pénurie; croissance dans les autres pays ilu Sud et de 

-l'Est,

accompagnant Ie progrès des taux de desserte, mais en maintenant ces demandes
bien en dessous de celles du Nord et eo étart Iimitée par la montée des corits. un
redressement peut être espéré en EgSpte.

Les superficies irriguées continueraient à s'étendre avec une plus grande 'efficieuce
d'utilisation de l'eau. De fait, dans la plupart des plans directeurs à moyen ou long
terme d'e'nénag:ement des eaux des pa.5æ méditenanéens du Sud et de l,Est - et
même en Espagne - une décroissance plus ou moins accentuée des parts allouées à
l'agriculture est manifeste (Figure 6). Eu effet, les allocatioos de reisources - et les
investissements d'aménagement des eaux correspoudants - sont révisées au
détriment du secteur agricole, au moins en proportioa des volumes d'eau mobilisée
sinon en grandeur absolue.

o//o
100

a

0

a
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a

(reuouvelables ou non) et extension des transports d,eau deraient la règle partout où
subsisteraient des disponibilités en eau exploitables appxeciables et evaluées surtout,suivant des critères fschniss{s6[6rliques (coüts 

- 
i-nternes). par conüre, pour

l'agriculture, la tendance est à r'ariocaüion des reliquats de ressoulces disponibtes et
à I'adaptation des demandes.

Le recours a*x productions d'eau non conventionnelles (dessalement, réutilisation
d'eau usée) couu,iraient i à \O?o dss d6rnendge en eâu en 2O25. II ne serait
appréciable qu'à mesure de Ia raréfadioa des disponibilités conveaüonnelles et en
{o1ct]on de leur compétitivité micro - économique.'En rsraëI, le taur de réutilisation
dort être porté à 80Vo en 2000 (pour l,agriculture non vivrière). A Chypre, les volumes
réutilisés pourraient tripler ou quadrupler drci 2010. De 1g90 à 202-s, la réutilisation
des- eaux de drainage pourrait doubler et celle des eaux usées urbaines être
multipliée pâr dix s11 Egypte
En ne--coosidérant que les eaux usées ur.baines, Ia croissance des demandes en eau
des collectivités donne Ia mesure des débits considérables attendus de cette nouvelle
ressource. Mais les retards d'éqüpements en matière drassainissement urbain
eÿ d]énuratiou, risqueut de àiférer dans Ie Sud et lEst (sauf en Israël), laréutilisation des eaux usées des villes. Dès m.Fi.,.tenatrt ure part importante des
i:rvestissements dewaient dorieuter vers la réalisatiotr de réseaux- d,égouts et
d'ouwrages destiués à l'épuratiou des eaur rejetées dans lss agglomérati-ons non
équipées.

Les cotts d'aménagemeut et de mobilisation des eaur seraient géoéralement
croissauts, en fonction des reudements décroissants de beaucoup d;équipements,
comme des nécessités de üraitement plus poussé, notammenü <Ie potabilisaùon. Non
seulement les cotts finaaciers, mais aussi les coûts eaergétiques imposés par les
pon-pages (ùransferts, eryloitation d'eau souterraine ptus profooae) Lt les
traite-ments (dessalement). Iæs souræs d'énergies utilisées 

"ooi 
pa" ailleurs eo

gra-nde partie non renouvelables (pétrrole, chartu et lig:aite) ou fràgilisées par le
déclin d'efficaeité des équipements hydroeiectriques Garrages - rése*ài"r a capacité
décroissante).

r*" {fott" de gestiou des de'andes ne deriendraient significatifs, sinon prioritaires,
que dans les situations critiques de péourie sk'cüure( po* pJeo"ol, d'es ruptures
eu ca,s de plafonnement d'ofte. Ilg viseraient surtout à-prom-o.voir une meiueote
rySflitite des usages d'eau à cott de productiou croislant, en améliorant leur
effrcience, ou à différer des hvestissemeoi" loo.d". Dons le se,c.teur agricole, de réels
investissements pour l'éconmie d'eau pourraiü-être dificilement mobilieables car
conhadictoires avec la volodé afficbée de rnndmingf,i6ra de la pmductivité du ma
d'eau daas les usages économiques.

r.es p-ressions quantitatives eo conséquence eur les eaur naturelles tendraient à se
stabiliser au Nord mais serairent fortement croissantes au Sud et à IEst.
Dès-2010, onze pays exploiteraient plus de 50% de leurs ressources renouvelables.
En 2025, où cet indice dépasserait tÔO% en 13 pays, etSO% en ? pays (fig. g). Cela
traduirait une uploitation ercessive rnnis sgglg;e'-f soit uue réutiüsatioa intense,soit un Feco'r.r à des reasources non renouvelables ou arrx ressources noD
conventionnelles (plus sotteuses).
Airr"oi les pays èt territoires les plus De1acés de pénuries soot ceux du Sud et du
Sud-Est_où les ressources par hJbitaat sont souve;t déjà inférieures à S00 m3 / an:
IsraëI, Gaza, Jordanie, Libye Mâlte, souù eu prenièré ügne, suivis par la Syrie,
L:hypre, la T\rnisie et I'Algérie

a

a

a
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Naturellement, ces pressions quantitatives sur les ressources auraient des
incidences sur leurs qualités aussi bien au Nord qu,au Sud et à I'Est: croissance des
rejets dans le milieu d'eaux usées, inégalement épurées, ou d'eaux de drainage ayant
lessivé des sols salés, et poursuite des impacts des diverses activités humaines sur
les quaiités des eaux souterraines ou superficielles. Les pollutions localisées, mieux
contrôlées, pourraient se stabiliser ou se résorber mais les poilutions extensives,
notamment imputables à l'agriculture, risqueraient de s'étendre et de s'aggraver.

La iutte contre les pollutions des eaux serait bien au Nord un objecüif prioritaire ,
atteint avec plus ou moins d'efficacité, mais secondaire au Sud et à l'Est, où les
progrès de I'assainissement et de l'épuration resteraient lents et loin de suivre la
croissance des besoins. Les efforts de protection des qualités des eaux resteraient
assez généralement sélectifs, visaat surtout à préserver les ressources utiüsées,
notamment pour Ia production d'eau potable, plus qu'à conserver les milieux
naturels.

a

Conséquences finoncières
o Les coûts économiques afférents, dans tous les secteurs d'utilisation d'eau, dewaient

augmenter, sans doute moins vite que Ia croissance économique au Nord, mais plus
vite au Sud et à l'Est (par exemple en proportion des PIB). En effet, dans ces pays les
demandes croissent plus vite et les volontés et objectifs de rattrapage des retards
alourdissent l'agenda.. La tendance à faire supporter une part croissante de ces
charges directemeut aux usagers dewait s,afÊrrner généralement, par Ia volonté de
recouwemeats des cotts plus impoüant,, bien que cela soit inégalement réelisable
suivant les secteurs (plus facile pour la distribution d'eau potable que celle d'eau
illrrigation).

. Les entreprises du secteur privé contrôlant les distribuüions d'eau potable se
multiplieraient dans les secteurs Ies plus reutables de leur point de vue (distribution
d'eau urbqire, a6lernunsft lorsque des iufrastructures lourdes préexistent). La
tendance serait plus modérée dans I'assainissement plus souveEt laissé au secteur
public..

. Comme au niveau mondial, polarisation accrue de richesse eü iuégalité croissante
d'accès aux ressources drns le pays et à la prise de décision de certaines catégories
de la société. (indicateurs de pauweté, taux d'éducation et de participation des
femmes).

Ce scénario évite la crise eu développant les équipemente mais maintient des
prbceszus de développernent lron durable, une instabilité sociale et
euvironnementqle croiesatte vis à vis d,un choix de sécurité économique de
moyen tetme.
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Figure f, - Projeclions lendoncielles des dêmondes en eou lololes dons
l'ensemble de lo région méditenonéenne et dons choque sous-réglon.

Prospeclive du plon Bleu I996 (Hypothèses houtes)

100

75

50 trSud-
Afrique

2

0

'|

1990 2010 2025

100

80

60

scenario corwentionnel :

densndes en eau firtures dans
les paÿs nÉliterranée nsI E.st-Âsie

Mlnsurs

20

0

t
E

È!

450

Æ
350

300

2N

200

'ts0

100

50

0

O Elerge

E lndustie non
dessenie

! furio. tue

E Collecli\iitê

1990 æ10 2@5

arrÉes

IEIEE
IFT TIItlrITtn

E§EE
EE

@

ll
ll
ll

km3/an



Vision mêdilerronéenne sur l'eou

Tobleou 4 : Proieclions de demondes en eou indiquées dons les documents de
plonificotion notionoux des p ncipoux poys médileronéens ou des éludes

d'experts
Poyr qt

learitokes
Horizon Oem<lr(b. en êor proiat6or (en kmr/on) Qélé.once

Domondæ sec-loriellos Tôtôl

Colloctivités lôdusfiiês

dêtaaMês

Agdculturê
(inigdlion)

Energie
(c6nlrolês
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Ioblêou 5 : Prolêclions lendondelles des demondes en eou des poys
médilerrqnéens oux horizons 2OlO el 2O2S

Prospective du pton Blêu (1996), hypolhèse houte

NB : hypothèse haute " pessimiste , maximise tous lee facteurs qui accroissent la deaande en eau(augmentation des surfaces irriguées, peu d'dioni.s itr"....1. Eu annere sont rappelées leshypothèses utilisées pays par paJrs .

Pqys &
lerritoires

Demondes s€clorielles 6t! km./on Domondes lololes

km3/on
Collectivit6! Ag culturê lnûrsftiê Energlê
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Figure 8 - Croissonces projelées, en scénorio lendonciel (hypothèse houle) des
indices d'exploitolion des ressources en eou nolurelles dês poys médilerronéens

du Sud êt de I'Est

(Gaza et la Libye ne figurent pas pârce que leurs inilices, très supérieurs à 100, sont
hors échelle).
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" lo Méditerrqnée de I'eou en crise , (scénario indésirdble,
tendonciel oggrové)
II s'agit encore d'une démarche de projection à partir des situations présentes, mais en
conjuguânt toutes 1es hypothèses pessimistes - même si elles ne .orri pu, logiquement
Iiées - notamment en maximi".rri 1"" facteurs aggravants des tensions entre àffres et
demandes en eau.

PRINcIPAtEs cARAcTERIsTtaUEs DU scENARIo :

Ces hypothèses se rapportent :

r à l'évolution des populations: croissance maximale suivant
démographiques en hypothèse haute ; expansion urbaine sauvage.

. au contextê économique: croissance minirnfs, nulle, voire négative;- appauvrissement et écart grandissant entre les niveaux de développement du Nord
et du Sud; iibre marché saas prise en compte ttbbjectifs enviiônnementaux et

' aux éventualités d'événements échappant en grande partie a,x décisions et qui
auraient des conséquences aggravantes :

- sfiqngements clirnatiques coutribuant à appauvrir les ressources en eau
naturelles (sinon süructurels, peu probables d,ici à 2025, du moins
conjoncturels : fréquence accrue des sécheresses) ;

- catastrophes uatureUes endornmageant les infrastructures
d'aménagement et dàpprovisionnement en eau ;

- crises politiques, conflits arrmés, perturbant ou détruisant des
infrastructures, conduisant à des recrualescences de maladies hydriques
(choléra etc.;)

Apparenté au 'scénario tendauciel aggravé " du plan Bleu initial (19g9), ce scénario
dessiae en sorlme I'avenir iuagsiraUte et inacceptable, à craindre et à éviter,
antithèse du scéuario de développement durable. certains évérements Écents en
Méditenanée (Balkans, Algérie) nôus apportent une .iûrage 15rù'sfs de cerüaines
hypothèses de ce scéuario.

CoNsEaUENcEs suR tE SECTEUR DE I,EAU
e 

. 
Sous l'effet de la pauweté et du ralentissement économique, les demandes en eau
resteraient stagtrantes ou décroissantes au Nord, et seraient moins croissantes au
Sud et à lEst, malgré I'augmentation des besoias induits par la croissance
démographique.
ces demandes seraient en partie iusatisfaites du fait de la faible croissance des
pTdu:tigrs d'eau, sans que diminuent pour autant les pertes et les gaspillages. Les
efforts d'économie d,eau se développeraient peu, sauf en cas de iestrictions des
approvisionnements et tle l,enchérissement du prix de I'eau. Lrapproche par
I'ofÊre demeurerait dominaate et basée essdHe[ement sur l'eËioitation 

-des

ressources conventionnelles, freinée toutefois par lrnsuffisauce des capacités
d'investissement. Les nouveaux équipements se ri"'iteraient aux opérations tès plus
rentables à court terme sarrs prise en compte des effets exteires(envrronnementaux, sociaur).En particulier dan. la plupart des pays du Sud, ie
déclin des capacités régulatrices des retenues, sous I'eltet de l'envasement, ne serait
pas compensé par de nouveaux barrages - résenroirs.

les projections

socraux
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Par manque de moyens, la maintena',ce des i'frastruct,res serait négligée.
Les taux de desserte en eau potable des populations urbaines et rurales des pays du
Sud progresseraient peu ou pourraient décliuer, de même que la co[Lcte et
]'épuration des eaux usées. Des défaillances de desserte en eau potable, en
régularité ou en qualité, seraient plus fréquentes, même au Nord.

r Des situations de pénurie conjoncturelle - y compris localement dans les pays du
Nord - seraient plus fréquentes et des pénuries structurelles s'étendraient au sud
ainsi que dans certaines zones du sud de lEspagne, surtout par défaillance ou
rupture d'approvisionnement.

o Des conflits d'usage se multiplieraient et. s'aggraveraient : entre secteurs, surtout
entre l'aiimentation en eau des collectivités et l'irrigation; entre régions ou entre
bassins (réticences et résistance des territoires " fournisseurs ", convoitises et
pressions des territoires " demaadeurs "..) et entre pays dans le cas des ressources en

- eau communes (cours d'eau ou aquiÊres transfrontaliers). Les théâtres de conflits
internationa'x po,r I'eau ne mànquent pas en région méditerranéenne à l'Est
(bassins du Jourdain, du Nil, sans parler de lEuphrate...), au Nord (Balkans) ou
même à l'Ouest &assins ibériques communs à l'Espagne et au Portugal). Ces conflits
ne seraient pas réglés en vertu d,un droit iuternaùional toujours ioexistaut.

r Les pressions sur les ressources seraient moins croissautes mais resteraieut fortes
au Sud et à I'Est où l'intensification des prélèvements l,emporterait généralemeut
sur le recours âux ressources non conventionnelles trop coûteuses ou sur les efforts
de gestion des demandes.

- Les surexploitations d'eau souterraiues seraient poursuivies jusqu'à
épuisement ou à dégradaüion de quaiité (invasions marines des nappes
souterraines liütorales déjà amorcées).

- Les dégradations des qualités des eaux seraient en progression du fait de la
stagnation ou des reculs de I'assainissement et de l'épuration des eaux usées
et de I'extension des pollutions diffirses.

o La présewation des milieux naturels ne serait pae prioritaire. Les milieux
aquatiques s'appauwiraient et les zones humiiles serâient en régression, sinon en
voie de disparitiou-

Conséquences tinoncières
o Des marchés de droits deau, qui pourraient se développer localement, ne seraient

pas régulés et avantageraieut nécessairement les secteurs d'utilisatioa slains 911
1es spéculations agricoles les plus solvables. La privatisation du secteur de l'eau
s'afErmeraient sa:rs conhaintes sociales et environnementales spécifiques, et sa.ns
système de regulation et coutrôIe par l,état.

r Enfin les coûts économiques afférents à lleau seraient sans doute moins forts et
moins croissants dans l'absolu, que dans le scénado teadanciel, mais
waisemblablement plus lourds en proportiou d.es budgets publics et des
revenus. Il n'y aurait pas de prise en charge des retards d'éqnipements, ni des
besoins futurs (particulièremeD.t, les systèmes çt'gssaiÉigss6s1t ei l'extension des
réseaux de distribution de l,eau potable).

En somme dans ce scénario .. repoussoir " un développement moindre serait
plus sacrifïcateur de lrenvironnemeut et de lréquilibre social.
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" lo Méditerronée de l,eou duroble,) (scénorio de
développement duroble)
La prospective relève ici - à la différence d.es scénarios précédents - d,une démarched'antieipation. Il s'agit de définir une situation 

"ooL"itubr", 
désirabre, en tantqu'objectif à atteindre aux àorizons visés, pour en déduire res voies et moyens qui lepermettront, donc les décisions à prendre à présent à cette tn. Démarche volontariste

donc, qui inspirait les scénarios " alternatifs " du plan Bleu initial, préfigurant la
t:,11!::ty. de dévdoppement durable, puis implicirement reprise dàrm i"ur"orrp
d hypothèses basses de I'actualisation de 1g96.

CARAcTERIsTISUEs DU scENARI o
Ce scénario présuppose néanmoins trois conditions favorables :

o croissauce de. p-opulation minirnale (cf. hypothèse basse des projectionsqemograPNques). Par raPport au scénario tendanciel, ce scénario introduit une forte
dimension sociale, culturelle et comportementale dans la gestion de l,eau.

' croissance économique, similaire à celle du scénario tendanciel optimiste mais
pius durable car moins consommatrice de ressources renouverables ou non et moinspolluante ;

a

a

a

Iæs entreprises
environnementales
réglementations.

privées seraient tenues de
et sociales dans les cahiers

respecter des contraintes
des charges, et par les

e critères errvironnemeutaux, sociaux définis et quaotifiés pour être intégrés aur
stratégies de développemeut, de gestion des ressources en eau, et commerciàes. Sur
cette base, une évaluation réguliere des performances du secteur de I'eau et de
l'économie en général serait asirrée par t'éàt.

IMPTtcATIoNs PoUR IE sEclEUR DE t,EAU

Üobjectif- c.eatrar de poliüique de l'eau - et une condition du développement durable
- serait d'éviter toute rupture d'équilibre oftey'demande en eau, qui serait do,,,,,rageable
au oeveloppemeDt, tout ga sta[ilisaût les pressions sur le Eilieu naturel à uu niveau
acceptable.

Cela impliquerait à la fois :

un thgix, cas p:rr cas, de ce niveau de pression acceptable sur les eaur de la nature,
traduit par des objectifs de quantité ei de qualité visant aussi bieu à conserver les
ressources renouvelables qu,à préserver des milieux aquatiques: choix de société
rmp[quant une large participation de tous les acteurs, par des procédures de
concertation et d'arbitrage.

une adaptation des foraes du développement, tout particulièrement dans les pays à
ressources etr eau rares et disponibilités épuisées ou ea voie ite l,être ; les secteurs
économiques dewaient se fixer iles objectifs de perforrnance d,utilisation de la
ressource (" plus d'emploi par goutte d,èau utilisée, plus de $ par goune, ptus de
pro.ductzon pdr goutte, plus d'usagers pdr goutte, et moins d,e goutte par prod,uction
unitaire "....)

. Tony Allaa, Consultation x,atær for food, Bari, Mai 1999-
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a

Moyens d'un scénorio de Développemenl duroble
Pour atteindre cet objectif la gestion d.es ressources et la gestior. des demandes en
eau seraient étroiteEent conjuguées.

Une gestion conservatoire des écosystèmes et ressources ea. eârr
conventionnelles consisterait, suivânt les pays ou territoires et suivant les
situations présentes :

- soit à limiter la croissance des pressions sur res eaux natureües
superficielles ou souterraines - là où celle-ci est encore possible suivaut des
critères socio-économiques et techniques - à un niveau maximal acceptable,
notamment sans impacts jugés abusifs sur Ie milieu naturel et en moàérant
les modalités non durables d'aménagemeut des eaux de surface irrégulières,

- Soit à stabiliser les pressions à leur niveau actuel (dans les pays à très faible
marge de manceuwe).

- soit à faire décroître les pressions actuelles en réduisant les prélèvements,
en arrêtant les surexploitations persistantes de nappes souterraines à
ressources renouvelables, et en smplifrant l'épuration des eaux usées rejetées
aux eaux continentales (pays où existent des productions non durables -
figure5-).

En conséquence, au-delà du stade où le niveau ile stabilisation voulue des pressious
sur les ressources conventionnelles serait atteint (dès à présent daas 

-Ies 
deux

derniers cas), toute demande en eau supplémentaire seiait satisfaite par des
ressourc€s non convenüionnelles (réutilisation d'eau usée, dessalement), voire
par des importations d'eau.

La gestion des demaades viserait dàbord à retarder les échéances du recouls aux
nouvelles sources d'approvisionuement - en général plus coûteuses - mais a,ssi à
modifier ]es rapports entre secteurs d,utilisatiàn. Eile àonsisterait à la fois :

- A modérer la croissance des demandes et même à les diminuer en favorisant
les économies d'eau, en améliorant les efficiences d,usage et en réduisant les
gaspillages (doat le voluue, dans les pays méd.iterranéeus, est considérable
et constitue uu " gisement " très compétitif par rapport aux lessources
couveationnelles encore mobilisables ou aux resaources non
conventionnelles).

O

Encadré 4 : les gains possibles par un effort dréconomie deau
[.a :éduction de la moitié de l'ensemble des quantités d'eau prélevées et perdues, iuutilisées ou
mal utilisées daas tous les secteurs rcprésentirait environ 13ô kn3/sD dTci- 2025. ôeci représeute
I'équivalent des ressou'ces uouvelles à- mobiüser pour couwir presque 50 7o des demande-s en eau
supplémentaires projetées, à ce même horizon, par le scénario tendaneiel. La comparaisor est
certes trop globale, mais elle vaut pour la prupart des pays méditerranéens pris séparément,
notamment les plus démunis eu eau.

Conclusions de I'atelier de us de Ia CMDDT, bre 1997

Les efforts d'économie d'eau concerneraient tous les secteurs: urbain
(réduction des pertes de distribution, des fuites et des défauts d'efEcience des
usages, développepent du recyclage en habitat concentré), industriel
(recyclage), agricole (réiluction des pertes de ttansport, gains d,efficience de
llrrigation, réutilisation de l'eau ds drain6gg). Ils comprendraient aussi un

" Commission Méditerranéeune du Développeoeut Durable,
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a

meiileur ajustement des qualités d'eau utilisée aux besoins, y compris dans
les usages domestiques.

- A réviser des allocations de ressources au profit des utilisations les plus
valorisaates et les plus capables de supportàr les corits directs et externes
(eux-mêmes croissants) des production"-d'uurr. cela aurait rend.u nécessaires
certaines adaptations structurelles des secteurs d,utilisation d,eau - en tant
que secteu.rs d'activité économique - pour que la raréfaction de l,eau dans les
pays du Sud ne fasse pas obstacle au développement. Le secteur de
l'irrigation serait naturellement le plus concerné.

Ains.i, dans une politique de l,eau compatible âvec un développement durable, la
gestion_ des 

_demandes prendrait autant dlmportance que cellà des ressources, ou
plus généralement des offres. Un tet objectii nécessiterait toutefois urr arbitrage
entre plusieurs objectifs contradictoires, par exemple:

- maximiser la productivité des quantités d,eau allouées à I'agriculture
irriguée (sous Ia pression du marché) et sauvegarder le niveau dà vie d'un
minimum de population rurale active.

- maximiser la productiüté des quantités d'eau allouées à tous les secteurs
économiques et investir dans l,économie d,eau en agriculture.

EIle reposerait sur une large participation de tous res usagers aux processus de
décision eü à Ia gestion. cela imllique un décentralisation de là gestion a l,e"h"ll" d",
unités hydrologiques (bassins veÀants, systèmes aquiGres ét".) o., autre unité
pertinente de gestion.
Enfin, une politique de développement durable i'npliquerait d'imposer des conditions
environnementales aux accords d'échanges et aux délégations de ser:v.ice public à des
entreprises privées. Ceci implique de renforcer le rôle dlntervenfion et Joordination
du gouvernement,

lmplicolions sur les producllons d,eou et les pressions
r Comment pourraient alors évoluer les demandes et les productions dtau en

conséquence ?

A la différence du scénario tendanciel :

- d'une parü les écarts entre les demandes d,approvisionnement et les
productious d'eau visant à les saüisfaire se réduiraient, du fait des gains de
rendement de transport et des amélioraüions d'efficience d,usage - dans tous
les secteurs ;. 

- d'autre part les prélèvements coincideraient progressivement moins avec les
productions totales du fait d'une expansion plus forte, surtout dans plusieurs
pays du Sud et de I'Est, des sourcàs non conventionuelles ; des cràissances
nulles, voire des décroissances locales, de prélèvements ne seraient pas
iucompatibles avec des ctoissances modérées des demandes.

L essai d'actualisation de la prospective des demandes er eaux par le plan Bleu
(1996) en hypothèse basse -iiimisant tous les facteurs de clemanclê, correspondait à
peu près - bien que sans doute un peu trop optimiste - aux objectifs du scènario de
développement durable : cf. table 6 ttont lés 

"l"iffrrg.. 
se résument comme suit (en

kms/an) et Fig.9:
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Référance prôrenle
(onnéês 90)

Horizon3

20r0 2025

Secleurs

Collectivités

Agriculfure

lndustrie non desservie

Enêrgie

182

A7

t621

33.3

4i,l

40.5

r56

35.8

Sous-régions

Nord

Est

Sud

t56

u
88

134,526

50,5

9t.5

I r6

57

98

TOTAL N8 276,5

Dans cette perspective :

- les demandes globales seraient à peu près stables jusqu'en 2O7O et2025;
- une croissance modérée des demandes des collectivités (+4Vo et 2010,

+ 12 9o er 2025') et des industries (+ L5 % en 2010, + 23 ÿo en 2025), serail
compensée par une diminution lente mais régulière des demandes agricoles (-
4 Vo en 2010, - 8 % en ZO25) ;

- une décroissance sensible des demandes des pays du Nord (-24?o en 2025),
contrasterait âvec une croissance modérée dans les pays de I'Est et du Sud
(+ 7 ?o et + 20 Vo en 2028).

La modération ou la stabilisation des demaades permettrait fls liynifsl ou d'arrêüer
la progression des aménagemeuts des eaux, d'autant plus que les sritères de
faisabilité de ceux-ci, prenant mieux en compte les efrets exteroes sur
I'environnemeut, seraient plus restrictifs. En parbiculier, pour maîtriser les eaux
irrégulières les techniques classiques. devenues de toute façon moins opérantes
(raréfaction des sites de barrage, envasement des retenues) seraient davantage
relayées par le développement de la recharge altiEcielle des aquifères, couplée avec
l'utiüsation plus active d.e ceux-ci, tout en meütant fin ar:x surerploitatious
pr(jutliciables.

Par contre I'essor des productions d'eau non conveutiounellee s'affrmerait :

- développement de la régénératiou et de la réutilisation - surtout agricole -
des eaux usées urbaines, qü permettrait de réduire la pression de
I'agriculture irriguée sur les rressources conventionnelles et d'atténuer la
compétition entre les demaniles urbaines et agricoles, tout eu répartissaat
les charges de traitemeut épurateur ;

- progression du dessalement, favorisé par des diminutions substantielles des
corits de production, dans la plupart des pays du §ud et les territoires
iasulaires,

Les pressious sur les eaux naturelles demeureraieEt élevées daas les pays du
Sud et de lTst, en ne se détendant que dans les cas de pressiou excessive présents
où des équübres seraient restaurés, en quantité comme en qualité.

- Les indices d'exploitation des ressources renouvelables seraieut sensiblement
moins croissants mais toujours forts dans les pays où ils sont déjà élevés à
préseut: ils dépasseraient encore 50 7a dans 8 pays en 2010 et dans 10 en
2025, mais n'excéderaient jamais 100 Vo (satf dans les cas particuliers de la

a

a

a
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Jordanie et de la Libye à cause du poids de l,exploitation d,eau fossile, et à
Gaza).

- Mais ces pressions quantitatives tenilraient à se stabiliser, du fait du
plafonnement des exproitations et de Ia neutrarisation d'impacts d'occupation
du sol. De leur côté les poilutions des ea,x, même diffiises, seraient souvent
en régression, grâce à une lutte plus active et préventive, quoique encore
inégale suivant les pays et lei secteurs: progrès assei général de
l'assainissement et de i'épuration des eaux usées urbaines et inàushie[es,
sans résorption complète cependant des retards ; atténuation des impacts des
pratiques agricoles, mais non généralisée.

- En tout cas, les objectifs de préservation des milieux uaturels
aquatiques, des zones humides devenues rares dans beaucoup de pays
méditerranéens, seraient mieux pris en compte, conjointement avàc ceux de

- 
protection des sources d,approvisionnemmt.

Conséquences finoncières
r Les coûts économiques afférents dewaient généralement croltre davantage que dansle scénario tendanciel, du fait de r'éIévaf,ion plus rapide ies coûts

d'approwisionnement (malgré la faible croissance des demandes) etàes efforts accrus
et plus efEcaces de protection et de conservatioa des eaux naturelles. Leur montée
serait de même ordre que la croissance économique et sans doute plus forte dans les
pays du Sud et de I'Est. Ils dewaient peser plus lourd dans le budglt de Ïétaü.

o En effet, un des prir à payer pour le développêment durable est le rattrapage desretards cumulés d'investissements et de 
- 
degradation envimnnemeniale des

politiques « conventiounelles " du passé. ce sodlrobabrement les budgets publicsqü voat devoir ûnancer cette " d;th, qui ne ilewait pas être répercrités sur les
:sâger: actuels qui doivent eux participer au finaucement des investissements
futurs ! Une partie de I'investissement pourrait être privé si le secteur est
sufEsamment rémunérateur et si i'état en 

-fire 
Ies conilitiôns dans les gahisls d6s

charges de délégatiou.
r La répartition de ces coûts, dans tous les secteurs d'uüilisaüiou, entre les usagers etles collectiütés publiques resterait . ouverte, eu fouction des politiques socio-

éconoÿniques. La tendance serait au recouwemeut total des coûts pour I'eau potable
et I'assainissement et partiel dans le secteur agricole, "r". "o- 

moins les cotts
d'opération et de maintenance, et à la suppression àes subventions.

o La plupart des politiques de Ileau et de développement, agricores seraieat influencéespar les directives européenoes. Les eaux seraient gérées au niveau des u:dtés
hydrologiques (bassin versant, aquifères) là où les conditions physiques lepermettent, avec une parbicipaüion active des acteurs directs et indirects.

Finalement, le scéuario de développement durable n,éliminera pas pius que dausIes autres scénarios la rareté aJ i'esu, qui subsistera - au Nord et à rEst
essentiellement - et qui pounait même être'acànfuée par res vorontés consen atoües.
Il se distinguera du scénario conventiounel :

- d'une part pa! la 6ani§1s {e faire face aux risques de pénurie, avec ufle
intégration forte dlnvestissements éducatifs, culturels et énvironnementaux
dans la gestion de l,eau :

. en adaptant mieux les demandes, optimisant les usages et réduisant
certains utilisations,
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. en excluant les offres non durables.

- D'autre part, l'état devra davantage investir (pius demandé à lImpôt et au
budget public pour corriger ies défauts du passé et assurer urr serrice public
d'accès équitable à l'eau )

- Enfin, l'état voit son rôle de régulateur et de contrôleur renforcé avec 1a
participation nécessaire du privé à certains aspects de 1a gestion tle l,eau
(distribution, assainissement, gestion des barrages et forages etc..-). En effet,
l'intervention du privé se fait sous contraintes croissantes (objectifs
environnementaux et sociaux). Il est possible que cela rende moins attractifs
certâins marchés pour le privé.

Cela reviendrait, en somme, à minimiser la part des charges du développement
supportée pâr la Nature - et répercutée indirectement sur la Société future
comme un 3' endeütemeut ,, - donc à faire assumer ces charges pâr les
bjnéficiaires actuels.

Figure 9 - Demondes en eou dons l,ensemble de Io Région méditerronéenne et
dons choque sous-région, oux hotizons 2010 et 2025, dons lo perspective du

scénqfio de développement duroble.
Prospective du PIon Blêu (1996), hypolhèses bosses
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Tobleou 6 : Demondes en eoux des poys médileronêens oux horizons 2010 et
2025 suivont le scénodo de développement duroble.

Prospeclive du Plon Bleu (1996); hlpolhèse bosse

Poys &
terdtoiros

Dêmondes secloriâlles en kmvon Demqndês lololes

kmVon
Collecttuit6s Agriculturê lndustis Enêrgi€

2010 2025 2010 20d5 2010 2025 20t0 2028 2010 2025
PO 0.52 0,ô 4,5 4 0,3 0,5 3 2

ES 5,0 4,5 19,5 17,2 zo L3 3.5 3.0 30.0 26.95
FR 5.9 5.A 4,7 4.O 4,8 5.1 20 17,8 37.4 323
IT 6.5 21.6 17.2 7,0 5.0 0,5 0.3 35,6 26,98

MT 0,04 0,038 0,00d 0,004 0 0 0 0 0.u2 o,u2
SI,HI?,BA.YU

,MC
1,1 1,8 0.8 0.8 5,0 5,0 8,0 8.0 t 5,0 r 5.3

AL 0,5 0_6 't,0 t.3 0,15 o.2 ll 0 l,ô5 21
GR 1.0 1,0 5.r 4,O o13 0,14 0,1 0.1 6.3s 5.24

TR 5,6 5.6 æ,7 21.O a.o 4,O 3.0 5.0 33,3 35,6
CY 0.1 0,06 0.4 0.3 0 0 0 0 0.u 0,36

SY
't,5

2.0 10.0 't2,o 0,3 o,4 0 0 I t,8 l4,a
t3 0.4 0,6 1,20 i,50 0,15 0,25 0 0 t,75
IL 0,6 1,3 I,l0 1.05 0. t5 0.15 0 0 1,85 250

GZ 0.06 0.09 0,07 0, t0 0 0 o 0 0.l3 0.t9
WE 0.1 o,12 0.15 0.æ 0.m5 0.æ5 0 0 0,255 0.325

JO o.426 0.5 0,58 0.50 0,10 0,15 0 0 r,106 t,t5
EG 3.1 5,0 4,6 43,50 7,O 9,6 40 3.0 &.70 61,r0
LY 0.7 1.5 5.85 6,U 0,n 0.3 0 0 6.75 8,AA

TN 0.37 o6 zg a0 0,t2 0.1 0 0 3.03 z7
az zo 3,1 3,74 5.7 0.93 l.l 0 0 6.67 c,9
MA 't,4 1.6 12,0 r 3.0 1,0 1.5 0 0 14.û 16.'l

Totol 37.? r(),5 162! t56 33.3 35.6 {3.t 39,2 276.5 al.t



J Conctusions : vision méditerrqnéenne

Le tableau 8 résume les grandes lignes des 3 scénarios et suggère des pistes
possibles pour passer de llnacceptable (scénario de crise) au souhaitable (scénario
de développement durable) et à terme atteindre la üsion idéale.

tE coNSTAT

Les ressources en eau méditerranéennes ne sont plus ce qurelles étaient.

Pius certaines que les éventuelles insidences de chaugement de climat, se sont les
influences hunai"es qui risquent le plus de dégrader les régi:nes et Ies qualités des
eau:<, donc d'appauvrt les ressolrrces.

Le moment est venu de choisir quelle part des eaux méditer-aaéennes est
à laisser à la nature. Aussi, les arbitrages de ressource vont s'avérer redoutables
pour l'avenir ile tous les médiüerranéens, et pour engager dans la bonue direction
les investissemeuts envisagés dans Ie cadre de la coopération euro-
méditerranéenne. En particulier, il conviendrait de veiller à ce que le renforcement
du partenariat économique par ia mise eu place dune zone méditerraoéeune de
libre échange à ltrorizon 2010 et par une coopération financière plus détemrinée
entre le Nord et Ie Sud n'entralne pas d'aggravation da"s Ia gestion des ressources
naturelles, Dotanmeot de I'eau tout en assurant la sécurite alimentaire des pays
les plus vulnérables.

Montée inexorable des problèmes : les uùilisations deau ne poruront
rester ce qrt'elles sont

L'exercice sur Ia région méditerranéenne a confi:mé, s'il eu était besoin,
I'aggravation des situations, , à court ou long terme dans les pays du Sud et de
I Est. Il a aussi confirmé les différences géographiques qui enüraînent de sensibles
déphasages dans les évolutions de situatiou. II a montré en@re que les scéuarios
'irnpliquaat des stabilisations de pression sur les ressources naturelles, donc
compatibles avec les conditions d'un développement durable, sont possibles d.anq
bien des cas au prix d'adaptations des utilisations et de gestion plus volontaire des
demandes eu eau.

La sécurité, qliyrrsnf,airs ne peut plus être assur€e par ltautoeuffisa.uce.

La balance alimentaire ne peut pas s'équiüb,rer indépendaurment du reste de
l'économie et du mainüien de la stabilité sociale. Il faut jumeler importations
alimentaires et e:rportations de produiLs à haute valeur ajoutée (du secteur agricole
ou de plus en plus de lludustrie, du tourisme etc.).

Un aspect majeur de la gestion des demandes en eau, daus les pays du SuiI et de
lEst, consistera à réduire les parts de ressources utilisées allouées à l'agriculture
irriguée, au profit des demandes urbaines. Ces n6ductions poutront être en partie
compensées par les ,gains defficacité de l'irigation et par les réutilisations
agricoles des eaux usées urbaines. Mais elles freineront la croissance des
productions agroalimeutaires ou même les dimioueront - du moins celles à moindre
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valeur aj_outée - ce qui accentuera la dépendance alimentaire de ces pays, et lafragilité du secteur agricole.

I V a3y plus à gagner à mie ,: gérer les utiüsations d'eau qu'à intensifier
l'e:<ploitafioa des ressources au prix de rupture d,équilibr; q,.i 

"",,-a"otnon durable une partie croissantJ des productions d'eau
un tel chemiaement se prépare et s'affiche à travers des poritiques vorontaristes degestion intégrée et patrimouiare de Ïeau. si I'objectif prioritaire est bien a *""re,
I'alimentation en eau des populations et la plus fôrte vareur a3o"te" a Lui"production recourant à I'eau, ne faut pas àubüer certaiaes auüres fonctions
désignées de cette ressource: nota.Bment ce[e de contribuer au maintien des
service"s rendus par les écosystèmes naturels ainsi que de la biodiversitg, et doic deIa qualité de vie des uéditerranéens et des touristes nombre,x qu r.eq""oL"t
cette région.

rc secteur privé participera de plus en plus .ta,,s la gestion des eanrx maisplus fortement dans le scénario conventionnel que daas ..iJ a"développenent durable- En effet, la participation du priie est gu.idée p"i a".
criteres de rentabilité qui risquent d'aggraver les inégalités tt'accèJa u ."""orrr."
et conduire à moins dequité sociale dans un schéma conventiounel (en particulier
y r9lard aggravé f,el's )ss zones rurales). Daas le sc6nario de déveioppement
durable, l'état est plus priesent eù soumet à condition lrntervention du prive qui
pourrait moins investir. (encadré 5)

[-,es méditenanéens doivent se préparer à ua poids croissâ[t de l,eau dane
leurs budgets publics crrrme privès. La volon[é dTntégrer des préoccupations
sociales et environnementales va Àûter plus cher

Plân Blêu
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Encadré 5 : politiques de l,eau selon les scénarios
c'est sur Ia mise en ceuvre de la politique de l'eau et la répartition des rôles eutre
pubiic, privé et usagers que l,on trouve les plus grandes àifférences dhypothèses
entre les scénarios. On peut les résum,er comme suit (ceci complète le tablèau g).

Scénario couventiouel Scénario eEent dursble
Etat,
collectiütÉs,
Entreprises
publiques

a

Déseagagement daas la distribution
des eaux et l'assaiDissemetrt et lâ
gestion de gralals ÉriEèEes-
Faible conhôle

Efort iEportâtrt de l'Etat pour rathzper les
retards dlavestissements (forte pression sur
le budget pubüc et les impôk).
Objectifs e!üronnementaur ôxés qui
ümitent lhccès et le volume de pÉlèvements
de certaiaes ressources.

. Coût: sroissaut
o Gestiou croissaute de la distribution

de l'eau potabie par le privé dans les
zones urbaines ;

c Peu d'investissemelt pour
l'assainissement et la distribution
d'eau salubre eu zone rurale.

. Coût : fort€ment croissant
r gestion noiadre par le privé
o Recouvrement des cofrts de fomtionDement

& provision pour les équipenents futurs
aupËs des usagers.

. InvestiaseneDts pour l'assainissemeot et
appmr'isioDnemeD,t des zones rurales public-
privé"

Privé Interveltion accue dans la
distribution de I eau et pârfois
l'assaiaissemeot et la gestiou de
l'eau agricole.
tttérêt cloissa[t pour la gestion des
ressources (barrages, ponpage etc J

Partenariat pubüc-priyé croissânt da,ls Ie
secteur de la dishibution en secteur urbain
et rural et même sur des grands périmàtres
d'irrigation.
Délégation au privé ou associatioos
d'usagers sous coaditions (performaace,
objedilb sociau: et environleme!.tau: à
reaplir).

a

. Cott: croissaat

. tâur élevé dê recouvrement par la
tariûcation de la distribution de
l'eau appliqué à la zoae urtaiae.

. Cott: forteDeat croissart

. ReconvrrnêEt des coûts plus diftnencié
socialemêDt, et obligation d itrvestissement
pour l'assèiaissenent, et les zones ruralês)

r Conhaiutesenÿimn[sneatalesfortcs-
Usagers a

a

Participatioa aux comité de bassins
quaûd ils existent.
Associatioas d'usagqt rbnr le
gect€ur agricole
Association de consomD.ateuro
urbrins pour défendre leur dmit
dhccès à I'eâu-

Participation aux comité de bassins,
aquiêres ou autres unités de gestion.

Partelariât public - privé - association
d'usagers pour la gestion de certaiag
périrnèk€s irdguén,
Ixlégation aur associations d'usagers avec
objec6Ê ile perfrrmatrce et corbaiutes
(objectifr envimnnenentaux).

a

a dépense : cr,oissaate mais ea.os
garaatie de service, ai d,extensiou
du eervice.

dépcose : cæissante à travers le8 tarifs
maia garantie de service et de provisiou pour
les besoins futuÎs

a

Plan Bleu 52



Vision rruâditerranéenne sur I'eau

VE Rs UNE VtstoN tDEATE

. Un firtur de paix où une allocatiou et la gestion des eaux sociale,euvironrrementale et économique étaye le bienlêhe "".i"t "rr.. ,,,'-ao]a-"séeurisé, permanent et équitabie porri torr". - (Bari, Mai 1999, .emioui." .r.I'eau pour l'alimentation drr. tu rrgioi MENA)

Pour y arriver, il faudra veiller à la stabilité sociale, et :

' Prévenir des ruptures entre demaudes en eau et oftes, (pénuries d,eau en
conséquence), de manière compatible avec un développemeni auratfe; 

"e 
qu:

apparaît possible dans les pays méditerranéens menacés, en conjuguant :

- une gestion des offres combinant (à des degrés variables suivant les
Paÿs) uae conservation plus acf,ive des ressources (aotamrneltr de leur
qualité), des traasferts (y compris iuternationaux) et l,expansion des
productions d,eau nou couventionnelles ;

- une gestiou des denandes visaat à promouvoir une meilleure
valorisation de reau et les écooomies d'eau èt à proscrire les gaspillages
nets, mais aussi à modifier les rapporüs entre secteurs d,utih;tioD. -

' I.staurer un meilleur équilibre entre les parts prises sur les volumes d,eauutilisés par les différents secteurs économiques et les contributions de ceux-ci au
développemelt (au PNB), par conséquent leur capacité de prise 

"" 
.lr.g" à"" .ori1"

Ge I'eau (rnternes et exteraes) impliqués par les efforts de ménagement des
ressources.

UNE TRANSFoRMATIoN NEcEssAtRE DU DEvEtoppEMENT

En définitive, par rapport à l'écouomie d.e l,eau, le développement ne sera durable
qu'en se transforaant.

En. Méditeranée, le scénario cmveutionnel qui apporte surtout des solutions
techuiques moutre ses limites. pour aller vers ra visiori idéale, il faut une véritable
révolution sociale eù culturelle pour chauger les comportements de gestion et de
çoasomrnetisns -résultats rle longues traditions-.
Ainsi, les investÈsements doiveat être davantage orieutés vers :

'- un changement des comportements iadividuels et collectifs dans l'utilisation de
I'eau de la population et des iustitutions : sensibilisation, éducation, renforcement
des capacités de tous les acteuæ ;

' la participation et gestion cmmuaautaire : décentralisation, reuforcemeat
structr:rel des iastitutions, tralsferts de compétences de gestion au uiveau
approprié et gesüon comaunautaire etc.
'. la 

-coopéraüion, en particulier 1xrur la gestion cornmuue d.es ressources en eau
dans- les bassins partagés Dais 

"rr"si 
par ü ti"i" de transfert d,eau, de recherche et

oeveloppeFent, de plaus d,iatervention etc. coopération régionale aur
r approÿrsronnenent eD produits qlirrreafailgs et en énergie.
' la comaissance afin d'améüorer la productivité de l,eau (o plus dc groin par
goutte d'ean ,), et Ia !:erformance environuementale et sociale de Ia gÀtion àes
res§ources.
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UNE REGtoNAUsATtoN NEcEssAtRE

cette vision des futurs de l'eau est en grande partie basée sur des confrontations
entre les ressources en eau et les utilisations qui apparait entre le Nord, Est, Sud.
Mais cette subdi'ision géographique masque de forts contrastes. Le premier pas
d'une régionaiisation plus pertinente serait fonction de l'état et des tendances
d'évolution de leurs disponibilites et de leurs demandes en eau (cf. tabie g et carte
fig. 10) :

. Groupe nord ile pays européens à ressources abondantes (au dessus de 3000
m3/an percap) et à demandes en eau non croissantes - voire décroissantes -,sa'Is problème de péourie en quantité (sauf coojoncturelle et locale)jusqu,en
2025 et au-delà, mais devant faire face aux menaces de dégradation des qualités
des eaux, et répondre aux désirs croissants de préserver la nature.. Groupe intemédiaire de pays méditerranéens occidentaux ou du proche-
Orient, à ressources globalement excédentaires (de 1000 à 8000m3/an per cap) ,
mais à demandes plus ou moins croissantes, plus sensibies aux pénr:ries
conjoncturelles - ou déjà strucüurelles en certaines zones, avec risque
d'extension après 2025 -.. Groupe sud de pays nord africains, du Levant ou insulaire, ilont les ressources
(moins de 1000 m3/an per cap) sont déjà saturées ou en voie de i'être (que les
demandes soient faibles ou fortes), donc dès à présent en situation de pénurie
structurelle, avec aggravation en perspective là où la croissance démographique
est forte.

Mais ces groupes eux-mêmes ne sont pas suffsants, des visions nâtionales, et
mêmes locales sont nécessaires pour élaborer des stratégies adaptées aur crises à
venir-
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Figute l0 - Région médilerronéenne. Clossificolion dês poys en sous-
ensembles hydro- géopolitiques
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robleou $: vlslon méditerqnéenne de !'eou - Tobleou récopllulolif des scénorios
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omplète et sécuriré d'opprovlslonnement
ô, ovec progràs d'efficlence d,usoge.

Desserlo c
générolisé

lnlgollons Développemenl plotonnê êl
' désubvenllonné ", ovec progàs d,offlct€nce
ou N,

Crolssonc€ ou S €t E. moltv6ê ôn porfls por
obl6cllls d'€)eortollon.

- ld.scénodo tendonclel ou N. -

Crolssonce subvsnlionnée el sons goln
d'€tllclence noloble ou S el E. nolommenl
pour qtténuer lês lmportollons.

Crolssonce ptus sélecfive, ovec omptes progrès
d'etficlence ou S êl E.

Plofonneme nl ou réduction ou N

Aménogement des eoux Progrossion rnocrérée ou N, fortê ou S ei E.
grônde hydroullquê prédomlnonte.
Essor des tonsfêrh.

Slognollon por monquê de moyens,
rêndemenls dôcrolssônts,
Obsf ocles oux lronsforts.

hydroulique en développement
Ironsfêrts modérés.

n orrêléProgrêsslo OUI modéréeN, sOU Est Petite

Producllons d'eou non
conventionnellês (dessolemonl,
réutlllsollon d'sou usée

Crolssonces ponctuell€s, llmltéEs oux stuqtions
crltlquês (S surtout),

folblê ôu nulls è couse des coûts.Crolssonce fovo sée por des bclssês des coûtsCrolssonca forte,

Gesllon des demondes Economlês d'€ou en progràs l6nt por lndioflon
todtokê surtout

Progrès folblo ou nul des économlos d êou. Economlss eou sub nilesto Mlles ôellleure tlon desdoplo
uolilés oux besoln

PresCons su les ressoutc€s

. Ouontité lndlces d'exptoltoflon

Suolités

50ô> læ%dons ll poys en 20tO

13 poys ên æ25

Surexplollollons locolês tempérées ou
molntênues

Polluflons portiellêmanl contrôlées êt en recul.
ouN qu'ou S ei E

= ou > scénorio lendonclel

Surâxploltollôns poursulvês ou oggrovéâs.
Explollollon des rêssources non
renouvelobles lntensfiée ou S et 6pulsemênts
en vue,
Pollutions en exlendôn et oggrovées.

50è>lm%dons BpoysenzOtO

l0 poys en 2025

Surexploltotions en régression ou sloppées

Moîtrise ei recul généro sês des polutions.

Poliliques dê consêrvollon des eoux el
dê protaclion d€s qudités

Prlodtolre ou N, occessolr€ ou S el E Non prlorltolr€ Prioritoke générotiÉe
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Vision méditerranéenne sur l'eau

ToblEou 3 : Ôvervlew of drlvers qnd lhelr volue ln lhe lhree Medilerroneon Woler Vision globol scenorios

DRTVER§:

Conventional lVater
Mediterranean

Pesslmistic Scenario Water
(as compared to CW1{)

Sustainable Water
Mediüerranean

(as compared to CWW)

Dêmo lo hlc
Totat poputoaion .i.e
2025

Totâl 6,1,1million; 3,19 in the §outh (S) aod Esat
(E)

Total 679 ; 378 fo! South and East Totâl 499 million (350 in the S)

Populotion growth rate 1.2 % /year (1.4 in the S) About the same or slightly lower (because of
h mortâli

1.06 %/year (1,1 in the S)

ür'bd,nirollon 61 % Urbauized (66 % in the S) About tùê 8âme or Blightly lower but uncontrolled
urban d6vel

Âbout tho samo as CW1M but controlled urban
deve nt

tiott for oith aad Irw sures for m atior S to N

Technolo lcol
Inforria,iôn
techtologiex

Widely available aad uaed for increaaiog water
ma.nrgêtEcrt elliqiens}'

Mdely available, but applicâtion to enhaoce
wsùcr slliciency not e(fective due to other
conrlrsiDtc.

Widely available and used for increasing
mânâgement emcietcy aod effectivenesa
(locludiog water managêmênt) ând 6oêisl
a iri lion.

Biotechnology Widety available and usêd for nêw vari€ties but
eovlronmeotal and hêÊlth ri8ks oat well
undesrtood.

Prlvatâly appropriatsd end not widoÿ available,
DêBiroy comparativG advaotâge oD aom€
Mediterraneao crops thût cân b€ produced in
other parts ofthe iÿorld.

Widely sÿailâble ûnd control us€ for nsw
EustâinÂblG clop systêms ârd \nater purificatioD.
Delirition of g!ideliEes fo. OCM use ând
ênvironhentâl iIn ct monitor

New d,mught-, peal- and,
sa.lt-resisto,na crops

Maeaive development aad diesemioation ofnew
variotias leeding t êtpandoo of poteotially
arable lqqd qqd yiçld iocrearer in marrioal landg

Developmeut of rerirtsnt varieties ;
dis8omi!âtiou curtailed in countries uoÀbl6 to

the

Samo as CW\ry, but combined with
ecotæchnologiel aod integrâted in new

Itural tems
Weter uæ elficleacxt Iucreaoeo eteadily overall, but moatly iu tlte

urbaD scctor, rnd iq ocs, lrrigat d rchemer.
No iuctease Iuereases overall especially in the agicultural

Bector-
Woler poü.tdon Pollution per urit gEduslly d€creases Decreases but oaly marginally, due to lack of

access to t€chnology, aad itrvestments iE
saoitâtion q!!d treatment.

Pollution per unit decrease much faster than in
C![rlV. Performance assesgment of \^râsie vÿater

flom cities and iadu a.
Wa.ter ro,rri o,t on Investrneot in S growB as fa8t aa the ecoûoluy . IÀ

the oouth, and Eaat" §aoitatlon aod trcâtmeut
still lay behind , but ircr€aEe io wa8ta q'atêr
reuae.

Iovestmênt i! S falls dowo due to economic crisis Investment in S grows faster than overall
economy; ecotechhologies used.

In som6 count.ies agriculture use mostly treeted
wâBte water to cover its demands
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Vision méditerranéenne sur l'eau

DRfVEB§:

Conventional llrater
Medlter:ranean

Pessimietic §cenario l{ater
(as compared to C'WW)

Sustainable Iÿater
Mediterranean

(as compared to Cl{'W)

D e ta ll n a llo n p roce t ce t Widely available but expcadv€ .

Usêd ertensiÿoly for drioÈiog water eupply in
muntries with limited wrtcr resourc4s. (<l $/mt

andln

Devcloped only in islands or in couotries with
very limited resources. In other cou[tries,
remains erperimental only available in pilot
projects

l4tidely avâilable at a low cost6 as energy costs
decreases. (0.25 $ per rnt). used for drinking
wâtêr and industry but not for agr.icull,ure.

Economlc
Total üolurnc of
renewable relout cer

46 to 48 % oftho total Meditêrranean population
with le8s thaD 1000 trf/yêâr.

c âtllm ch Da vtrnctêâaea &I itb80 and ùred ceitv
DI rartte ua râ 30( edecteas qof8e age
atêr aonê u ln

42 % ofthe total Mediterrânean populâtion rrith
lesr thân 1000 m3/year.

§truclure of produc llon Agriculture growtha ln abcolute t6rmr but
decreascs i! relative t3rms ospeciEllÿ io s,
proritability of sobor crope rcmaln low
Iusreas. in irigâtêd arcô! pitü bettêr watêr usê

Agriculturo growthe io absolute âod rêlative
termr in the §, comparative profitabilisr ofsober
cropr atroogly decreasea and coo{licts between
agrlculturc and oûher aectora become aevere

Agriculture g?owths in absolute terms but
decreases in relative terms, profitability ofsober
crops and alternative to irrigation increases, cost
oftÿâler production ie more equally shared
bettr'ecn farmers and other sectors

Wd,,or'- lr,,fru,,.r.ttc,ut.E
(aoailoblllly a,z,d,
condltToa)

Gmw! at sÂIIË tato .! thG ecooomy , drllls
conotructioa etill importaot ia tlrc goutb aod
êrsi traErferr iD thr North.

Det6riorst€d graduslly iu s, or behaves
crratlcally

Grows faster tàan overall economy for small
hydraulics, efiicieucy, and treatrnent ;

loeg ofdame utilê capacity is limitêd t{ith
nt mantêd

T'rade Univereal witÀout aignificaat enviroameutal
regulatioD,

Euro-med free trsde iDcludr rgdqulturê but with
tradê barriers in th6 §outh for soclal atability

Euro.meditcrranean FfA include agriculture
but Âo enÿironrnental and social regulatioD.
IDcroâse in oxportâCioa crops aod irrigation ;
MediterrâDean agliculture aod rural
devalo Iâ

Free trade zone is not exùended to agïiculture,
aod policies âre devêlopped ta regulite
e[vilormentâl ând Bocial aspects

Cotrÿergt to curreût lêvel iB th. N lifestyles lD SPrêfere[ces ar€ the same, but reâl
aod N

t lifestyles less
current ir thê N

sTtr ând NConverçnce
matrrial-intensive than

Soclol
Lifer ly lea and cultural

Poarer,! Absolute poverty romains colrtâot; r€lativc
Poÿetty decreasê3

nêhtive and absolutc poverty iDcrease! Absolute poverty eradicated

Env lonmenlol
Commlltcd Clllrt,o,tc
charase

Inctoaæd verlabllltn r8t o{coloSto..hlftlns V.ry dr.tattlo lhlftlDg, vÂrlablltty aDd global
warmios. neduce wat r rerources frorn 2025.

dllli tlcramÉ lnthaû becacww uaê I ntroI c
§IOnemig alicie ch n cet

Wat er. re lqte d dis e ate c Gradually diminiahiag
cl te chan
Gradually increasing due to low inÿestment and Ramaioing only in small pockets

Sallnlzqtlon Gradually reduced Ioc16â8 StopDed
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Vision méditerranéenne sur I'eau

DRMR{lr

Conventional }Vater
Mediterranean

Peseimistlc Scenario [rater
(as compared to CWW)

Sustainable ïÿater
Mediterranean

(as compared to CWW)

Euhdustion andlor
pollutlon of ,urfdce and
EI,ot ad rDdrat

Gradual iocrease Faster incrêese Stopped; watêr withdrâwâ19 reduced to
sustainâble levels and dynamic

Iî,egratÿ and hearth of
q,quo,,c eco.ÿrtemr

Gradual decreaes Geu€raüzed decrease iucluding dramatic
ecological collapses

fucovering
Delioition and respect ofa minimum
environmental demand for

Governonce
Institu,îonr Appropriato; new a$angements made

Growth of privats sector rolo ia s6wicc!
lnstitutiotral brêâkdown; ârraûgements
incroaain gly dyafuoctioaal
Growth of priÿÂto sector vi,ità ownership of part of
ths rësourceB.

Strong and adequate inatitutiono created; new
shared goale; wide participation
Public and privata pârtnership in the urban and

ùIarhct dominance Uuiversal but barriero maintaised for
agricultural products

Uucoutrolled Free market Uniÿerssl, but idemationally regulated for
environmental and âociâl aecu in teh countriea

Poucrulnlchrrc
(in .rino'llono,,
nalional)

Asysunctricd but becomiug morc pluralictic Aayameùrical and autlrcritadâ.D; militariration of
wâter âod oth€r scsrcê natural resoui@s

Much more pluraliatic thân io CW'W

Confllclt Iacalized and manageable ubiquitous aod iacreaeing, particularly over
ltâtural rê8ourcêÊ.

Practically absent

Creation of regioual agenda eupportæd by
internâtiorâl coûvention on water resources

t.
Grobd,llz,,,llon AccêlGrstinE Spâltuodic but widê Accelerating
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Portugal

ANNEXE
fdbleou t blt : dêmandes ên edu ocluoues dons les poys médlle'rcnéens

France

llalia

Malta

Slovenia

Croatia

Bosnia-Hezegov

Fl. F. Yougoslavia
(Montenegro+Serbiâ)

Mâcedonia

ougoslavia

Albania

Greece

Turkey

Cyprus

Syria

Lebanon

lsrael

Palest,

ordan

Libya

Tunisia

Oemandes €n eau brutes' en km3/an

Sêcteurs d'utilisation
Pays et territoires

VâIeUT

Detê

Colleclivités
Alimenlation en êau

polable
Agricullure irrigation

lndustries non
desseruies

(refroidisseme

Energie
Thermoélectric

Total

Demande totâle
capita

(à la date de va

m3/an

Counlies and
Terrilories

't99s 1,O2 8,57 o,78 0,48 10,85 't 10s Portugal
Espagne 1997 4,667 0s I 1,647 4,915 35,323 908 2
France 1994 5,93 4e7
Italie 1993 7,9 20,3

25,81

8,79

40,67

44,6
l\,1âlte 97-98 0,0408 0,0066

3,95

0,0005

7,5

0 0,048

Slovénie t9s4 o,247 7 0,0034 b 0,95 0,495 I
Croatie 1996 0,38 0,001 0,097
Bosnie-Herzégov.

0,24 o,764

9

R.F. Yougoslaüe
(Monién6grorseùie)

720

155

775

245

153

Macédoine

Ex-Youqoslavie 1990 1 ,94 0,9 5,8 17,e4 729
Albanie '19s5 0,4 1,0 1.4 413
Grèce - 1990 1,15 5,66 o,14 0,08 7,03 700

'19s7 5,5 - 26,0 4,0 35,5 fiurqure

1998 0,06 à 0,065 0,16 à 0,17 €

66t

323
Syrie 1993 0,53 13,6 0,28

0

0 14,41

0,230 à
0,235

1 150
Liban 1994 0,37 0,88 0,005 390

1996 0,597 1,275 l6 o,1s7 t7

0

0 10

1996 - 0,065 - 0,1 - 0,005 0 0,'t7

1,25

2,O09 353,4
'l 15

Cisiordan

lsiaël

Pâlest.
1994 0,048 0,081 0,oo2 0 0, t31 '140,5

6

Jordanie 1994 0,19 0,68 0,04 0 203
Egypte 1 4,54 il 23 7,5 0

0,89

66 1064
Libye 1995 0,364 3,376 0,145 0 3,885
Tunisi€ t996 0,365 2,429 o,055 0 2,829

809

244

6

tl
t4

Maroc 1998 '10,18 o,2 0 12,08 2a 2e 46? Moüocco

6l
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AA'NEXF
lobleou I bb : demandet on êou g,cluolter dans lêt pays médllerrunéên,

I
2
I
4

5

6
7

Notes:

27 dont 0,4 non rcnouv.

28 z,

29 année 1991 = 11,8

+ 0,34 Bêtall

anné6 1908

ânnée 1992

av€c soutces

FAO 97

année '1993

ECEIEDS DâtâbasÊ

a a ou 0,158
B - itt-

c c o,07
sourc€s ?

ânnée 1991

anné€ 1994

Min- Env. 98

At. Frélu§ 97 - Annéâ l9O7 - avec
80utog§
satrs 60rrces
ânnés 1095

2,5 avec aource8 ?

r6uss (dont qg êau saunâtrê)
0,025 eau saumàlr€

2,æ1 ?

dont <- l{WC el Yâm.

année l99O - Yamojk

âvec - 0,04 colorc l§r-

av6c rausa eau dralnsga

'+12,6 êau de dralnagê

3,675 (supply < d€mând)

anné€ lg90

I
I
t0
fi
12

t3
t4

t5
t6
t7
td
t9
20
2l
22

23

24

25
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