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TEXTE

In tro duc tion
Le thème de la so li da ri té en vi ron ne men tale a été in té gré dans le
consti tu tion na lisme des pays du Mar ché com mun du Sud (Mer co sur)
au cours des der nières dé cen nies. Tous les pays du bloc ré gio nal ont
ga ran ti à leurs ci toyens le droit de vivre dans un en vi ron ne ment sain
et équi li bré dans leurs textes consti tu tion nels. Les consti tu tions ga‐ 
ran tissent éga le ment le fait que les sec teurs pro duc tifs doivent
contri buer à cet ob jec tif, re con nais sant leur res pon sa bi li té dans le
main tien des ni veaux de qua li té en vi ron ne men tale. Ce pen dant, le dé‐ 
ve lop pe ment de mar chés in té grant les prin cipes de du ra bi li té reste
dif fi cile. Dans le do maine des mar chés agri coles, ce thème prend des
as pects par ti cu liers. Une grande par tie des conflits socio- 
environnementaux ob ser vés dans l’es pace rural latino- américain est
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liée à la pro duc tion agri cole, ac ti vi té fon da men tale pour la sta bi li té
éco no mique des pays de la ré gion. Un re gard sur le scé na rio bré si lien
dresse un ta bleau des plus in quié tants : l’avan cée de la fron tière agri‐ 
cole dans les ré gions de forêt in di gène (ha bi tat des peuples et com‐ 
mu nau tés tra di tion nels), l’uti li sa tion in ten sive de pes ti cides, les vio la‐ 
tions des normes en vi ron ne men tales et du tra vail, l’épui se ment des
res sources en eau, entre autres as pects, ren forcent la né ces si té d’une
tran si tion dans les modes de pro duc tion de l’es pace rural. Cette tran‐ 
si tion dite agroé co lo gique, fon da men tale pour le dé ve lop pe ment des
mar chés en vi ron ne men taux nais sants, peut être dé fi nie comme le
pro ces sus gra duel de trans for ma tion des bases pro duc tives et so‐ 
ciales per met tant de re trou ver la fé con di té et l’équi libre éco lo gique
de l’agroé co sys tème.

Cet ar ticle vise à ana ly ser les ins tru ments po li tiques et ju ri diques sus‐ 
cep tibles de sti mu ler les mar chés en vi ron ne men taux agroé co lo‐ 
giques au Bré sil. Les pro grammes de paie ment pour ser vices en vi ron‐ 
ne men taux (PSE), dont le but est d’en cou ra ger le main tien, le ré ta‐ 
blis se ment ou l’amé lio ra tion des éco sys tèmes en ré com pen sant les
ac tions per met tant la four ni ture de ser vices en vi ron ne men taux, sont
une al ter na tive pro met teuse, qu’il s’agisse des mé ca nismes de paie‐ 
ment di rect ou des ins tru ments de sub ven tion in di recte. Pour vé ri fier
cette hy po thèse, la pre mière par tie du texte pro pose une dis cus sion
sur les élé ments de jus tice socio- environnementale pré sents sur les
mar chés en vi ron ne men taux agri coles (les mar chés qui cherchent à
pro mou voir des re la tions éco no miques de pro duits et de ser vices
ayant moins d’im pact sur l’en vi ron ne ment que les autres mar chés),
ainsi que sur les par ti cu la ri tés liées à la tran si tion agroé co lo gique. La
deuxième par tie du texte pré sente ces pro grammes de paie ment
pour ser vices en vi ron ne men taux. L’ob jec tif sera d’exa mi ner la per ti‐ 
nence de ces mé ca nismes pour ren for cer les mar chés en vi ron ne‐ 
men taux agroé co lo giques.
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1. Les mar chés en vi ron ne men ‐
taux agri coles : vers un nou veau
mo dèle de jus tice socio- 
environnementale
Dé fi nir le concept de mar chés en vi ron ne men taux n’est pas une tâche
simple. Af fir mer qu’ils sont ca rac té ri sés par une pré oc cu pa tion en vi‐ 
ron ne men tale se heurte à la né ces si té même de dé fi nir l’en vi ron ne‐ 
ment, déjà en vi sa gé comme un concept ca mé léon (Prieur, 2011, p.  1).
Les iden ti fier comme une simple op po si tion aux mar chés conven‐ 
tion nels ne fait que re tar der une confron ta tion concep tuelle. La dé fi‐ 
ni tion adop tée ici vise à prendre en compte les élé ments de la no tion
de jus tice socio- environnementale. Les mar chés en vi ron ne men taux
sont issus d’une tran si tion qui in tègre les élé ments de ce mo dèle de
jus tice, construi sant une nou velle chaîne de res pon sa bi li tés pour les
ac teurs im pli qués (1.1). Dans le do maine de la pro duc tion agri cole, le
concept de jus tice en vi ron ne men tale est per cep tible dans les sys‐ 
tèmes agroé co lo giques. Le ren for ce ment de ce mo dèle, qui se ca rac‐ 
té rise par sa mul ti di men sion na li té, né ces site le dé ve lop pe ment d’une
struc ture lé gale de cer ti fi ca tion, ce qui n’est que ré cem ment per cep‐ 
tible dans le scé na rio bré si lien (1.2). L’ob jec tif de la pre mière par tie de
l’ar ticle est d’ana ly ser quel est le mo dèle de pro duc tion agri cole qui
per met aux ac teurs ru raux pri vés de par ti ci per aux mar chés agri coles
en vi ron ne men taux. L’hy po thèse pré sen tée in dique que le mo dèle
agroé co lo gique, en se mon trant plus équi table sur le plan socio- 
environnemental, fa vo rise cette par ti ci pa tion.

3

1.1. La ca rac té ri sa tion des mar chés en ‐
vi ron ne men taux

Cla ri fier l’ex pres sion « mar chés en vi ron ne men taux » est tou jours un
défi en droit bré si lien, la loi fé dé rale ne pré voyant pas ex pres sé ment
de dé fi ni tion. La lit té ra ture éco no mique et ju ri dique semble uti li ser
les termes mar chés en vi ron ne men taux, mar chés verts, mar chés éco‐ 
lo giques, entre autres, de ma nière in ter chan geable et sans ri gueur
concep tuelle. Ces ex pres sions cherchent à pro mou voir la no tion de
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du ra bi li té et de jus tice socio- environnementale, en va lo ri sant les re‐
la tions éco no miques de pro duits et de ser vices ayant moins d’im pact
sur l’en vi ron ne ment que les autres. Il ne fait aucun doute que les
mar chés en vi ron ne men taux se dis tinguent des mar chés conven tion‐ 
nels, bien qu’il ne soit pas tou jours fa cile de dé ter mi ner la fron tière
entre les deux. L’iden ti fi ca tion des élé ments qui ca rac té risent ce
concept reste un défi. Un mar ché de vient en vi ron ne men tal lorsque
ses par ti ci pants aban donnent cer taines pra tiques, ju gées nui sibles, et
en in tègrent d’autres, consi dé rées comme étant ap pro priées sur un
plan socio- environnemental. Cette tran si tion n’est pas brusque, mais
le ré sul tat des ef forts pla ni fiés des ac teurs im pli qués. Elle est ré flé‐ 
chie, ma ture, pai sible et prag ma tique (Cha bot, 2015, p. 21).

Dire que les mar chés en vi ron ne men taux cherchent à ré pondre à des
cri tères de du ra bi li té est une dé fi ni tion in com plète. La no tion même
de du ra bi li té est né bu leuse, et elle peut éga le ment ser vir des cou‐ 
rants de pen sée liés à la crois sance verte, d’une part, et à l’éco no mie
éco lo gique 1, d’autre part. Dans le cas du scé na rio latino- américain, la
no tion de mar chés en vi ron ne men taux semble in té grer au moins trois
élé ments cen traux en vi sa gés dans les dis cus sions sur la jus tice socio- 
environnementale  : un élé ment cultu rel, un élé ment socio- 
économique et un élé ment éco lo gique. L’élé ment cultu rel est lié aux
si tua tions d’in jus tice dans les quelles il y a une su bor di na tion de sta‐ 
tut, basée sur des hié rar chies ins ti tu tion na li sées de va leur cultu relle
(Fra ser, 2011, p. 12).

5

« À ce titre, l’in jus tice est le pro duit des mo dèles so ciaux de re pré ‐
sen ta tion, d’in ter pré ta tion et de com mu ni ca tion, et prend les formes
de la do mi na tion cultu relle (être l’objet de mo dèles d’in ter pré ta tion
et de com mu ni ca tion qui sont ceux d’une autre culture, et qui sont
étran gers ou hos tiles à la sienne propre), de la non- reconnaissance
(de ve nir in vi sible sous l’effet des pra tiques au to ri taires de re pré sen ‐
ta tion, de com mu ni ca tion ou d’in ter pré ta tion de sa propre culture)
ou de mé pris (être dé pré cié par les re pré sen ta tions cultu relles sté ‐
réo ty piques ou dans les in ter ac tions quo ti diennes). » (Fra ser, 2011,
p. 17)

Les ac teurs pri vés en ga gés dans la jus tice socio- environnementale
cherchent donc à va lo ri ser des groupes qui ont his to ri que ment souf‐ 
fert d’un manque de re con nais sance. Sui vant cette idée, il convient de
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men tion ner les pro grès ap por tés par le dé cret fé dé ral n°  9571 du
21 no vembre 2018, qui a éta bli des lignes di rec trices na tio nales pour
les en tre prises s’agis sant des droits de l’homme. Selon le dé cret, il ap‐ 
par tient aux en tre prises de faire face à la dis cri mi na tion dans les re‐ 
la tions de tra vail et de pro mou voir le res pect en leur sein. L’élé ment
socio- économique ren voie quant à lui, à la ques tion de la vul né ra bi li‐ 
té. Il est

« le pro duit de la struc ture éco no mique de la so cié té et peut prendre
les formes de l’ex ploi ta tion (voir les fruits de son tra vail ap pro priés
par d’autres), de la mar gi na li sa tion éco no mique (être confi né à des
em plois pé nibles ou mal payés ou se voir dénié l’accès à l’em ploi) ou
du dé nue ment » (Fra ser, 2011, p. 16).

La Charte de Rio de  1992 a pré sen té l’éra di ca tion de la pau vre té
comme un im pé ra tif éthique, so cial et en vi ron ne men tal. Dans le
même sens, l’accord- cadre du Mer co sur sur l’en vi ron ne ment de 2003
met à la charge des États le de voir de contri buer à la pro mo tion de
condi tions de tra vail éco lo gi que ment saines et sûres afin, dans le
cadre du dé ve lop pe ment du rable, d’amé lio rer la qua li té de vie, le
bien- être so cial et la créa tion d’em plois. Enfin, l’élé ment en vi ron ne‐ 
men tal (stric to  sensu) ou éco lo gique est lié aux in jus tices et aux in‐ 
éga li tés tant dans l’accès aux biens en vi ron ne men taux que dans la ré‐ 
par ti tion des risques. Les in éga li tés en vi ron ne men tales se ma ni‐ 
festent donc sous la forme d’une pro tec tion en vi ron ne men tale in‐ 
égale ainsi que d’un accès in égal aux res sources en vi ron ne men tales
(Ac se rald, Mello, Be zer ra, 2009, p.  73). Les mar chés en vi ron ne men‐ 
taux exigent pour leur part que les ac teurs pri vés adoptent des pro‐ 
ces sus pro duc tifs qui ne donnent pas lieu à la so cia li sa tion des ex ter‐ 
na li tés né ga tives et des risques, en par ti cu lier face à des groupes so‐ 
ciaux qui sont déjà vul né rables. Au tre ment dit, pour que le pro ces sus
de pro duc tion soit plus ef fi cace éco no mi que ment, les risques et les
ex ter na li tés né ga tives (par exemple la pol lu tion ré sul tant de la pro‐ 
duc tion) ne peuvent pas peser sur la po pu la tion la plus vul né rable.
Dans ce sens, une pro duc tion agri cole socio- environnementalement
équi table doit évi ter que les tra vailleurs ru raux im pli qués dans la pro‐ 
duc tion ne soient conta mi nés par les in trants chi miques uti li sés ou
que les res sources en eau uti li sées par les com mu nau tés ne soient
pol luées.
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La mise en place d’une dis tinc tion entre les ac teurs qui par ti cipent à
un mar ché de l’en vi ron ne ment et ceux qui n’y par ti cipent pas né ces‐ 
site une ré gle men ta tion. Il convient de s’in ter ro ger sur le ni veau
d’exi gence né ces saire en termes de res pon sa bi li té socio- 
environnementale pour que des ac teurs pri vés puissent être consi dé‐ 
rés comme des ac teurs d’un mar ché en vi ron ne men tal. Le droit bré si‐ 
lien, en termes macro, n’offre pas cette ré ponse. Cer tains élé ments,
néan moins, peuvent être re le vés, soit dans le champ de la ré gu la tion
pu blique, soit dans le champ des ini tia tives nées dans l’es pace éco no‐ 
mique privé. C’est le cas, par exemple, des cer ti fi ca tions, pré sen tées
comme un ti cket d’en trée dans les mar chés en vi ron ne men taux. Les
scel lés cer ti fiés ISO se dis tinguent dans le scé na rio d’en tre prise, éta‐ 
blis sant des exi gences qui doivent être res pec tées par les sys tèmes
de ma na ge ment en vi ron ne men tal. Tou te fois, en rai son des prix des
au dits, la cer ti fi ca tion est li mi tée aux grandes en tre prises. La créa tion
d’un in dice de du ra bi li té en vi ron ne men tale  (ISE) dans le cadre de la
Bourse de São Paulo (BO VES PA) peut éga le ment être men tion née.
L’outil ISE pro pose de ren for cer un contexte d’in ves tis se ment com pa‐ 
tible avec les exi gences de dé ve lop pe ment du rable de la so cié té
contem po raine, ainsi que d’en cou ra ger la res pon sa bi li té éthique des
en tre prises 2. Ce pen dant, l’ins tru ment ne concerne que les so cié tés
co tées en Bourse (en vi ron 300 so cié tés bré si liennes), à l’ex clu sion des
seg ments pro duc tifs dans les quels les pe tits et moyens ac teurs se
dis tinguent. Ac tuel le ment, le por te feuille  ISE com prend 30  en tre‐ 
prises, la plu part liées aux sec teurs ban caire, éner gé tique et tech no‐ 
lo gique.

8

Dans le do maine de la pro duc tion agri cole ru rale, l’iden ti fi ca tion des
mar chés en vi ron ne men taux est tout aussi com plexe. Quels sont les
élé ments sus cep tibles d’aider à la ca rac té ri sa tion d’un mar ché agri‐ 
cole en vi ron ne men tal  ? D’une ma nière gé né rale, l’agri cul ture bré si‐ 
lienne se ca rac té rise par l’ex ploi ta tion in ten sive des res sources na tu‐ 
relles et l’uti li sa tion ex ces sive de pes ti cides. Ainsi, un mo dèle agri cole
plus res pon sable sur le plan socio- environnemental né ces site une
tran si tion des modes de pro duc tion des ac teurs pri vés. Ici, la cer ti fi‐ 
ca tion semble jouer un rôle cen tral. Les mar chés en vi ron ne men taux
agri coles peuvent donc être concep tua li sés comme des es paces de
cir cu la tion des pro duits agri coles issus de sys tèmes de pro duc tion
du rables (so cia le ment, cultu rel le ment et éco lo gi que ment). Ces mar ‐
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chés pro posent de lut ter contre un scé na rio ca rac té ri sé par dif fé‐ 
rentes vul né ra bi li tés (so ciales, cultu relles et éco lo giques). En ce sens,
leur pro mo tion, en éta blis sant de nou velles re la tions socio- 
économiques pro duc tives dans les zones ru rales, contri bue au dé pas‐ 
se ment d’un mo dèle d’in jus tice socio- environnementale. Il est pos‐ 
sible d’af fir mer, au re gard du scé na rio rural bré si lien, que l’in jus tice
en vi ron ne men tale fa vo rise les conflits ter ri to riaux et ma té ria lise les
dif fé rences de concep tion de la na ture entre les po pu la tions af fec tées
et les struc tures de pou voir/ac teurs hé gé mo niques.

« L’in jus tice en vi ron ne men tale com prend la condi tion d’ex pro pria ‐
tion des peuples, le refus d’accès aux biens de la na ture, l’im po si tion
de risques en vi ron ne men taux et la non- reconnaissance cultu relle
des po pu la tions qui ré existent dans leurs ter ri toires de vie. » (Ja ki ‐
miu, 2023, p. 171)

Ces mar chés visent donc à as su rer au moins trois as pects fon da men‐ 
taux du concept de jus tice socio- environnementale dans le cas du
scé na rio latino- américain : (a) une pro duc tion basée sur une in ter ac‐ 
tion du rable avec l’en vi ron ne ment na tu rel ; (b) une pro duc tion basée
sur des re la tions socio- économiques en har mo nie avec les droits de
l’homme ; et (c) une pro duc tion basée sur des in ter ac tions qui re con‐ 
naissent les modes tra di tion nels (ou non hé gé mo niques) d’or ga ni sa‐ 
tion cultu relle. Par consé quent, l’accès aux mar chés agroé co lo giques
rap proche les ac teurs ru raux pri vés de sys tèmes de pro duc tion
socio- environnementaux plus justes. Cet accès sup pose une cer ti fi‐ 
ca tion. Dans ce do maine, où les ac teurs pri vés de pe tite et moyenne
taille sont pré do mi nants (face, par exemple, aux mar chés bour siers,
ré ser vés aux grands ac teurs), la lé gis la tion bré si lienne a adop té un
sys tème de cer ti fi ca tion bio lo gique per met tant à ces ac teurs pri vés
ru raux à faible pou voir éco no mique d’ac cé der aux mar chés en vi ron‐ 
ne men taux. Com prendre le fonc tion ne ment de ce sys tème est l’ob‐ 
jec tif du la par tie sui vante.
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1.2. La res pon sa bi li té so ciale et en vi ron ‐
ne men tale des ac teurs pri vés dans l’es ‐
pace agri cole : une tran si tion vers les
mar chés agroé co lo giques
La pro duc tion agri cole joue un rôle de pre mier plan dans l’éco no mie
bré si lienne. Bien qu’une grande par tie de cette pro duc tion soit ca rac‐ 
té ri sée par la mo no cul ture et l’uti li sa tion in ten sive de pro duits chi‐ 
miques, la di ver si té des modes de pro duc tion et des ac teurs im pli‐ 
qués dé cou rage toute sim pli fi ca tion des ana lyses. Il faut donc évi ter
les théo ri sa tions, par fois idéa li sées, qui iden ti fient dans l’agri cul ture
fa mi liale un em pire de mo dèles pro duc tifs du rables et, in ver se ment,
dans les grandes pro prié tés un mo dèle de pro duc tion in dus trielle et
mé ca ni sée. Le dé ve lop pe ment des mar chés de pro duits ali men taires
éco lo giques né ces site une tran si tion vers l’agroé co lo gie, en par ti cu‐ 
lier dans le do maine de l’agri cul ture fa mi liale, res pon sable de l’es sen‐
tiel de la pro duc tion du mar ché in té rieur. À par tir des an nées 2000,
un en semble de règles ont été mises en place au Bré sil pour en cou ra‐ 
ger cette pro duc tion agroé co lo gique. C’est là le ré sul tat d’un pro ces‐ 
sus de re ven di ca tions qui a émer gé au sein des mou ve ments so ciaux
de puis la fin des an nées 1980 et at teint les arènes po li tiques au début
des an nées 2000. Au moins trois de ces in no va tions lé gis la tives mé‐ 
ritent d’être men tion nées.

11

La pre mière est la loi 10.831, du 23  dé cembre 2003, qui in tro duit le
concept d’agroé co lo gie dans le droit bré si lien. Selon cette loi, un sys‐ 
tème de pro duc tion agri cole bio lo gique 3 est

12

« tout sys tème dans le quel des tech niques spé ci fiques sont adop tées,
en op ti mi sant l’uti li sa tion des res sources na tu relles et socio- 
économiques dis po nibles et en res pec tant l’in té gri té cultu relle des
com mu nau tés ru rales, dans un ob jec tif de du ra bi li té éco no mique et
éco lo gique ».

Le concept ex prime en outre que les sys tèmes agroé co lo giques de‐ 
vraient cher cher à maxi mi ser les avan tages so ciaux, mi ni mi ser la dé‐ 
pen dance à l’égard des éner gies non re nou ve lables, en uti li sant, dans
la me sure du pos sible, des mé thodes cultu relles, bio lo giques et mé
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ca niques, par op po si tion à l’uti li sa tion de ma té riaux syn thé tiques,
d’or ga nismes gé né ti que ment mo di fiés à tout stade du pro ces sus de
pro duc tion, de trans for ma tion, de sto ckage, de dis tri bu tion et de
com mer cia li sa tion (art. 1). Le concept d’agroé co lo gie adop té par la loi
en globe les élé ments so ciaux, cultu rels et en vi ron ne men taux de la
no tion de jus tice socio- environnementale ex po sée dans la sec tion
pré cé dente. Ainsi, l’iden ti fi ca tion d’un champ de res pon sa bi li té socio- 
environnementale par les ac teurs pri vés en mi lieu rural né ces site un
re di men sion ne ment qui n’in clut pas seule ment l’adop tion de nou‐ 
velles tech niques pro duc tives. Il faut in clure dans cette concep tion
au moins six di men sions  : une di men sion éco lo gique (main tien de la
base des res sources na tu relles)  ; une di men sion so ciale (les pro duits
gé né rés dans les agroé co sys tèmes doivent être ap pro priés et uti li sés
de ma nière égale) ; une di men sion éco no mique (le sys tème pro duc tif
doit ap por ter un gain équi table aux ac teurs im pli qués)  ; une di men‐ 
sion cultu relle (res pect des dif fé rentes formes de re la tions entre les
com mu nau tés et leur en vi ron ne ment)  ; une di men sion po li tique et
une di men sion éthique (liées à la so li da ri té intra-  et in ter gé né ra tion‐ 
nelle des ac teurs avec le reste de la so cié té) [Car po ral, Cos ta be ber,
2002, p. 71].

La deuxième in no va tion à sou li gner est le dé cret n° 6.232 du 27 dé‐ 
cembre 2007 qui ré ser vait un cha pitre spé ci fique à la ré gle men ta tion
du mar ché in té rieur des pro duits agroé co lo giques. Le dé cret éta blit
la règle de cer ti fi ca tion comme une exi gence pour par ti ci per à ce
mar ché (sauf pour les ventes di rectes aux consom ma teurs, où la cer‐ 
ti fi ca tion est as sou plie). La norme dé fi nit trois ins tru ments de cer ti fi‐ 
ca tion. Le pre mier ins tru ment est celui de la cer ti fi ca tion par audit,
réa li sée par une en tre prise ac cré di tée à cet effet. Le deuxième ren‐ 
voie à des sys tèmes par ti ci pa tifs, où l’ins pec tion est confiée à des Or‐ 
ga nismes d’éva lua tion par ti ci pa tive de la confor mi té (OPAC), com po‐ 
sés d’agri cul teurs, de tech ni ciens et de consom ma teurs. Le troi sième
ins tru ment passe par une Or ga ni sa tion de contrôle so cial  (OCS).
Les OCS sont consti tuées par les agri cul teurs fa mi liaux eux- mêmes,
mu tuel le ment res pon sables de l’ins pec tion, dans une re la tion d’en ga‐ 
ge ment, de trans pa rence et de confiance (art. 2, VIII). Dans ce cas, les
pro duc teurs se voient uni que ment dé li vrer des au to ri sa tions de com‐ 
mer cia li sa tion di recte au près des consom ma teurs. La pos si bi li té de
cer ti fi ca tion par ti ci pa tive via les OPAC et de com merce di rect avec le
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consom ma teur per met la par ti ci pa tion de l’agri cul ture fa mi liale au
mar ché bio lo gique sans qu’il soit né ces saire d’en ga ger des so cié tés
d’audit pour la cer ti fi ca tion. Si cette stra té gie ré duit la bu reau cra tie
dans la com mer cia li sa tion lo cale des pe tits agri cul teurs, elle in ter dit,
en re vanche, l’in ser tion de ces ac teurs pri vés dans des mar chés plus
larges.

La troi sième in no va tion à si gna ler est le dé cret n° 7.794 de 2012, qui a
in sé ré le concept de tran si tion agroé co lo gique dans le sys tème ju ri‐ 
dique. Cette tran si tion est dé fi nie par le dé cret comme
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« le pro ces sus pro gres sif de chan ge ment des pra tiques et de ges tion
des agroé co sys tèmes, tra di tion nels ou conven tion nels, à tra vers la
trans for ma tion des bases pro duc tives et so ciales de l’uti li sa tion des
terres et des res sources na tu relles, qui conduisent à des sys tèmes
agri coles in té grant des prin cipes et des tech no lo gies éco lo giques »
(art. 2, IV).

La tran si tion agroé co lo gique peut donc être vue comme un pro ces‐ 
sus de conver sion de moyens de pro duc tion éco lo gi que ment in ten sifs
vers un mo dèle plus juste so cia le ment, cultu rel le ment et éco lo gi que‐ 
ment (iden ti fié ici comme le mo dèle agroé co lo gique).

16

Comme ex po sé supra, la lé gis la tion bré si lienne a adop té, au cours des
der nières dé cen nies, des ins tru ments im por tants pour la conso li da‐ 
tion de la res pon sa bi li té socio- environnementale des ac teurs pri vés
dans l’es pace de pro duc tion agri cole. Sur la base de cette ré gle men‐ 
ta tion, il y a eu une crois sance de l’adhé sion des pro duc teurs ru raux
aux mar chés verts des pro duits agri coles, pra ti que ment in exis tante
au Bré sil jusqu’au début des an nées  2000. Ce pen dant, cette crois‐ 
sance de meure en core ti mide en com pa rai son avec celles des autres
membres du Mer co sur. Selon le Re gistre na tio nal des pro duc teurs
bio lo giques  (CNPO), en avril  2020, le pays comp tait 21  791 pro duc‐ 
teurs cer ti fiés, contre 10 505 en mai 2015 et 6 719 en jan vier 2014. Ces
chiffres, bien que mon trant une crois sance ré gu lière de la pro duc tion
cer ti fiée bio lo gique au Bré sil, sont en core faibles par rap port aux
autres pays du Mer co sur. Le Bré sil pos sède 351  289  mil lions d’hec‐ 
tares de terres agri coles ré par ties sur en vi ron 5 mil lions d’éta blis se‐ 
ments ru raux. Sur ce total, selon le rap port de l’Ins ti tut de re cherche
de l’agri cul ture bio lo gique se ré fé rant à l’année 2018, seuls 1  188 255
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hec tares sont des ti nés à la pro duc tion bio lo gique (FIBL/IFOAM,
2020, p. 39). Le Bré sil af fiche éga le ment des ré sul tats dis crets, com‐ 
pa ré no tam ment à l’Ar gen tine (avec 3 629 968 hec tares de pro duc tion
bio lo gique) et à l’Uru guay (avec 2 147 083 hec tares), qui oc cupent une
place pré pon dé rante dans le do maine sur le plan mon dial, bien qu’ils
aient beau coup moins de sur faces agri coles que le Bré sil. Il faut dire
que, en Ar gen tine, l’évo lu tion de la pro duc tion bio lo gique re monte au
début des an nées 1990. Jusqu’en 1987, il n’y avait pas plus de cinq agri‐ 
cul teurs bio lo giques dans le pays. La si tua tion a évo lué, sur tout à par‐ 
tir de 1992, lorsque le gou ver ne ment, par l’in ter mé diaire de l’Ins ti tut
ar gen tin pour la santé et la qua li té des vé gé taux (IAS CAV) et le Ser‐ 
vice na tio nal de santé  (SE NA SA), a éta bli les lignes di rec trices d’un
Sys tème na tio nal de contrôle des pro duits bio lo giques. De puis l’ac‐ 
cep ta tion des pro duits bio lo giques ar gen tins par la Com mu nau té eu‐ 
ro péenne, of fi ciel le ment ob te nue en 1996, l’ex pan sion du sec teur bio‐ 
lo gique s’est ac cé lé rée, avec des taux de crois sance an nuels de plus
de 100 % au cours de la se conde moi tié des an nées 1990 (IICA / SE‐ 
NA SA, 2009). En outre, il convient de noter que l’Ar gen tine dis pose
d’un cadre ré gle men taire pour l’agri cul ture bio lo gique de puis  1999
(loi n° 25.127). Pour ce qui est de l’Uru guay, les dé bats sur l’agri cul ture
bio lo gique re montent aux an nées  1980. En  1990, avec le sou tien du
CLADES (Consor tium latino- américain pour l’agroé co lo gie et le dé ve‐ 
lop pe ment), a été créé la Table de l’agri cul ture bio lo gique, af fi liée à
l’IFOAM (In ter na tio nal Fe de ra tion of Or ga nic Agri cul ture Mo ve ments)
de puis 1994, in té grant plu sieurs en ti tés de la so cié té ci vile. Tou jours
dans les an nées 1990, des dis cus sions ont com men cé dans la sphère
po li tique afin que des normes de cer ti fi ca tion des pro duits bio lo‐ 
giques soient éta blies, dis cus sions qui se sont concré ti sées par un
dé cret en juillet 1992 (Ven tu ri ni, Ugonm, 2007, p. 50). La par ti ci pa tion
aux mar chés en vi ron ne men taux agri coles étant condi tion née par
l’adhé sion aux sys tèmes de pro duc tion agroé co lo giques par les ac‐ 
teurs ru raux, la cer ti fi ca tion consti tue, nous l’avons vu, un ti cket
d’accès à ces mar chés. Or, mal gré le fait que la loi bré si lienne ait
avan cé nor ma ti ve ment pour per mettre la cer ti fi ca tion agroé co lo‐ 
gique des pe tits et moyens ac teurs pri vés, les ré sul tats ob te nus
jusqu’à pré sent sont en core in si gni fiants. Il est donc né ces saire d’étu‐ 
dier quels sont les ins tru ments ju ri diques qui peuvent être adop tés
pour ac cé lé rer une tran si tion agroé co lo gique et, par consé quent,
l’accès des ac teurs pri vés aux mar chés en vi ron ne men taux agri coles
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au Bré sil. Si la pre mière par tie de cet ar ticle a été consa crée à la dé fi‐ 
ni tion d’un mo dèle de pro duc tion agri cole socio- 
environnementalement équi table (iden ti fié en agroé co lo gie), la se‐ 
conde par tie cherche pré ci sé ment à in ves ti guer les mé ca nismes, tels
les pro grammes de paie ments pour ser vices en vi ron ne men taux (ci- 
après PSE), sus cep tibles d’ac cé lé rer et de re di men sion ner cette tran‐ 
si tion agroé co lo gique.

2. Les pro grammes de paie ment
pour ser vices en vi ron ne men ‐
taux : op por tu ni té d’un ren for ce ‐
ment des mar chés en vi ron ne ‐
men taux agri coles
L’adop tion de moyens de pro duc tion res pon sables sur le plan socio- 
environnemental né ces site l’adhé sion à des stra té gies de tran si tion
pro duc tive par les ac teurs pri vés. Dans le scé na rio de la pro duc tion
agri cole, cette res pon sa bi li té so ciale et en vi ron ne men tale se concré‐ 
tise à tra vers une tran si tion agroé co lo gique. Mal gré l’exis tence d’une
ré gle men ta tion ju ri dique au Bré sil, quoique tar dive, sur la pro duc tion
bio lo gique, il s’avère né ces saire de dé ve lop per da van tage d’ins tru‐ 
ments éco no miques et po li tiques pour en cou ra ger les ac teurs pri vés.
Les pro grammes de PSE ap pa raissent ainsi comme des can di dats po‐ 
ten tiels (2.1) et cer taines ex pé riences cen trées sur l’agri cul ture fa mi‐ 
liale vont éga le ment déjà dans ce sens (2.2). La se conde par tie de cet
ar ticle a pour ob jec tif de mon trer en quoi les PSE sont un outil adé‐ 
quat pour ac cé lé rer la tran si tion agroé co lo gique et, par consé quent,
l’accès des ac teurs ru raux pri vés aux mar chés agri coles en vi ron ne‐ 
men taux.
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2.1. Dé fi ni tion des pro grammes de PSE
dans le contexte ju ri dique bré si lien

Les pro grammes de PSE ne sont pas nou veaux sur la scène in ter na‐ 
tio nale. Dans une étude com pa ra tive parue en  1998, Sven Wun der,
Ste fa nie Engel et Ste fa no Pa gio la sou li gnaient l’exis tence de cer taines
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ini tia tives me nées dans le do maine aux États- Unis de puis 1985 et au
Costa Rica de puis 1997 (p. 836-837). Ce pen dant, la doc trine ju ri dique
ne trai te ra de ces in no va tions qu’à par tir des an nées 2000, après la
pu bli ca tion du rap port Mil len nium Eco sys tem As sess ment en 2005, qui
a dif fu sé la no tion de ser vices en vi ron ne men taux à l’échelle in ter na‐ 
tio nale. De ma nière gé né rale, de tels pro grammes peuvent être dé fi‐ 
nis comme des mé ca nismes vi sant à fa vo ri ser des ex ter na li tés po si‐ 
tives grâce à des trans ferts de res sources fi nan cières entre les bé né‐ 
fi ciaires de cer tains ser vices éco lo giques et les four nis seurs de ces
ser vices (May rand, Pa quin, 2004, p.  ii). Comme l’a éta bli Car los Teo‐ 
do ro José Iri ga ray, les pro grammes de PSE sont une al ter na tive pour
cor ri ger les dé faillances du mar ché ré sul tant de la non- évaluation
éco no mique des ser vices en vi ron ne men taux (2010a, p.  70-71). Selon
l’au teur, le mar ché est in ca pable d’as si mi ler le coût total des biens et
ser vices dans le sys tème de prix, ce qui im plique l’oc troi im pli cite de
sub ven tions aux ac ti vi tés pol luantes (Iri ga ray, 2010b, p. 15).

Deux no tions sont fon da men tales pour une meilleure com pré hen sion
du sys tème  : la pre mière est la no tion éco no mique d’ex ter na li té  ; la
se conde, ré sul tat di rect de la pre mière, est l’idée du prin cipe
fournisseur- destinataire (Wienke, 2019, p.  197). Les ac ti vi tés pol‐ 
luantes qui pro voquent des ex ter na li tés né ga tives ne sont pas ab sor‐ 
bées par la ra tio na li té du mar ché. Une telle lo gique crée un scé na rio
com mu né ment ap pe lé «  pri va ti sa tion des bé né fices et so cia li sa tion
des pertes » (un phé no mène qui forme la base du prin cipe pollueur- 
payeur). Alexan dra Aragão a très bien ana ly sé ce mé ca nisme abou tis‐ 
sant à un coût nul dans l’uti li sa tion des biens en vi ron ne men taux col‐ 
lec tifs, puisque les ef fets ex ternes sont trans fé rés par des moyens
non éco no miques sans aucun flux mo né taire contraire :
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« [Les ef fets ex ternes] étant un trans fert à prix nul, le prix final du
pro duit ne les re flète pas et pour cette rai son ils ne pèsent pas dans
les dé ci sions de pro duc tion ou de consom ma tion bien qu’ils re pré ‐
sentent des coûts réels ou des avan tages so ciaux ré sul tant de l’uti li ‐
sa tion pri vée des res sources com munes. » (Aragão, 2014, p. 33)

Par consé quent, l’in té rio ri sa tion des ex ter na li tés par les ac teurs pri‐ 
vés est per ti nente pour l’iden ti fi ca tion d’un champ de res pon sa bi li té
socio- environnementale. En outre, de la même ma nière que le droit
de l’en vi ron ne ment a créé des mé ca nismes de lutte contre les ex ter ‐
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na li tés né ga tives, il est né ces saire de ré flé chir aux ins tru ments de va‐ 
lo ri sa tion des ex ter na li tés po si tives (qui pour raient se tra duire pré ci‐ 
sé ment par la no tion de ser vices en vi ron ne men taux). L’in ter na li sa tion
des ser vices en vi ron ne men taux en fa veur de leur four nis seur consti‐ 
tue la base du prin cipe fournisseur- destinataire. Le prin cipe, consi‐ 
dé ré comme l’in verse du pollueur- payeur,

« four nit une juste com pen sa tion à tous ceux qui contri buent à la
conser va tion de l’en vi ron ne ment par leur conduite, c’est- à-dire qu’il
re con naît les ex ter na li tés po si tives de ceux dont le com por te ment
en vi ron ne men tal ré duit les dé penses pu bliques et pro fite à l’en ‐
semble de la com mu nau té » (Fur lan, 2010, p. 211).

Parmi les dif fé rentes clas si fi ca tions ap por tées par la lit té ra ture, le
cadre sui vant semble le plus à même de dia lo guer avec les par ti cu la‐ 
ri tés bré si liennes :
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PSE de type res tric tions d’uti li sa tion : les paie ments visent à com pen ser un
sec teur pro duc tif re non çant à l’uti li sa tion d’une res source na tu relle (par
exemple un agri cul teur qui cesse d’uti li ser une zone cou verte de vé gé ta tion) ;
PSE de type res tau ra tion : les paie ments visent à contri buer aux coûts de res ‐
tau ra tion d’un es pace na tu rel ;
PSE du type va lo ri sa tion des pra tiques tra di tion nelles : les paie ments visent à
ré com pen ser les tech niques de ges tion en vi ron ne men tale à faible im pact,
sou vent uti li sées par les po pu la tions lo cales ;
PSE de type tran si tion nel : les paie ments visent à en cou ra ger l’adop tion de
mé thodes pro duc tives à faible im pact en échange de l’aban don pro gres sif de
mé thodes à plus grand im pact.

Sur le plan nor ma tif, la loi n°  12.651 de 2012, qui ins ti tue le nou veau
Code fo res tier bré si lien, a éta bli la pos si bi li té d’ins ti tuer un pro‐ 
gramme de sou tien à la conser va tion de l’en vi ron ne ment, y com pris
le «  paie ment ou in ci ta tion à la pro duc tion de ser vices en vi ron ne‐ 
men taux tels que ré mu né ra tion aux ac ti vi tés de conser va tion et
d’amé lio ra tion des éco sys tèmes » (art. 41). Parmi les ser vices en vi ron‐ 
ne men taux sou mis à ré mu né ra tion, aux termes de la loi, fi gu raient
(a) la sé ques tra tion, la conser va tion, l’aug men ta tion du stock et la ré‐ 
duc tion du flux de car bone ; (b) la conser va tion de la beau té na tu relle
des pay sages ; (c)  la conser va tion de la bio di ver si té ; (d) la conser va‐ 
tion des ser vices d’eau ; (e) la ré gu la tion du cli mat ; (f) la va lo ri sa tion
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cultu relle et les connais sances tra di tion nelles des éco sys tèmes ; (g) la
conser va tion et l’amé lio ra tion des sols  ; et (h)  le main tien d’es paces
ter ri to riaux spé cia le ment pro té gés.

La mise en place des pro grammes de PSE tend à en cou ra ger les ac‐ 
teurs pri vés à adhé rer aux normes de pro duc tion fa vo ri sant les ser‐ 
vices en vi ron ne men taux énu mé rés ci- dessus. Or la lo gique du mar‐ 
ché, lors qu’elle vise le dé ve lop pe ment de pro duits et ser vices à prix
ré duits, en gendre le main tien d’un sta tut qui em pêche toute tran si‐ 
tion agroé co lo gique. Cette la cune ré sulte de deux fac teurs : l’ab sence
de condi tions éco no miques fa vo rables à l’in ter na li sa tion des ex ter na‐ 
li tés en vi ron ne men tales né ga tives dans les sec teurs de forte concur‐ 
rence éco no mique et l’ab sence d’in ci ta tions ju ri diques pour la pro‐ 
mo tion des ser vices en vi ron ne men taux (ex ter na li tés po si tives). Afin
d’ac cé le rer le dé ve lop pe ment des pro grammes de PSE, la loi n° 14.119,
votée en jan vier  2021, a éta bli des normes spé ci fiques pour la po li‐ 
tique na tio nale de PSE vi sant à en cou ra ger
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« l’uti li sa tion du paie ment des ser vices en vi ron ne men taux comme
ins tru ment pour pro mou voir le dé ve lop pe ment so cial, en vi ron ne ‐
men tal, éco no mique et cultu rel des po pu la tions ru rales et ur baines
et des pro duc teurs ru raux, en par ti cu lier les com mu nau tés tra di tion ‐
nelles, les peuples au toch tones et les agri cul teurs fa mi liaux » (art. 5º,
III).

Bien que cette nou velle loi né ces site pour être mise en œuvre une
pré vi sion bud gé taire au ni veau fé dé ral, plu sieurs ex pé riences lo cales
ont déjà été lan cées, quoique sans ar ti cu la tions entre elles. Ces ini tia‐ 
tives, des ti nées prin ci pa le ment à l’agri cul ture fa mi liale, peuvent être
qua li fiées de pro grammes de PSE fa vo ri sant le dé ve lop pe ment de
mar chés en vi ron ne men taux agri coles.
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2.2. La crois sance des mar chés en vi ron ‐
ne men taux agri coles grâce aux pro ‐
grammes de PSE : une ap proche de
l’agri cul ture fa mi liale
Comme men tion né pré cé dem ment, l’émer gence des mar chés verts
est di rec te ment liée à la pré sence d’élé ments qui fa vo risent la par ti ci‐
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pa tion des ac teurs pri vés au sein de cet es pace. L’ana lyse qui suit vise
à se de man der quels sont les mé ca nismes per met tant de sur mon ter
les obs tacles éco no miques. Com ment dé ve lop per un mar ché in té‐ 
rieur de consom ma tion pour les pro duits à faible im pact en vi ron ne‐ 
men tal (les pro duits agroé co lo giques), alors que l’adop tion de tech‐ 
niques moins in ten sives est connue pour avoir un im pact di rect sur le
prix de ces pro duits  ? Com ment convaincre les consom ma teurs
d’opter pour les mar chés en vi ron ne men taux alors qu’une bonne par‐ 
tie de la po pu la tion ne dis pose pas des moyens fi nan ciers lui per met‐ 
tant de choi sir des pro duits ayant un moindre im pact sur l’en vi ron ne‐ 
ment (mais plus chers) ? Les pro grammes de PSE semblent fa ci li ter ce
pro ces sus dans le contexte de l’agri cul ture fa mi liale. Que ce soit par
le biais d’ins tru ments de paie ment di rect ou de sub ven tions in di‐ 
rectes, ils consti tuent une stra té gie po li tique et ju ri dique per ti nente à
cet effet. Bien qu’une po li tique na tio nale de paie ment ins ti tu tion na li‐ 
sée des ser vices en vi ron ne men taux ne soit pas ef fec tive au Bré sil
(mal gré l’ap pro ba tion de la ré cente loi de jan vier  2021), plu sieurs
avan cées, dans des do maines iso lés, ont contri bué à la ma tu ra tion de
cer tains mar chés en vi ron ne men taux. Nous pré sen te rons ici trois
exemples de PSE dé ve lop pés dans le scé na rio bré si lien qui visent à
in sé rer des ac teurs ru raux pri vés dans les mar chés en vi ron ne men‐ 
taux agri coles. Le pre mier est lié aux stra té gies des mar chés pu blics ;
le deuxième aux stra té gies de fi nan ce ment agri cole ; et le troi sième à
l’or ga ni sa tion lo gis tique des ré seaux d’éco no mie so li daire.

Le droit bré si lien pos sède un sys tème d’achats pu blics basé prin ci pa‐ 
le ment sur le cri tère du prix. En  2003, la loi n°  10.696 a ins ti tué le
pro gramme d’ac qui si tion de pro duits ali men taires dans le but de pro‐ 
mou voir l’agri cul ture fa mi liale, no tam ment par des achats pu blics
des ti nés aux repas sco laires. En  2011, la loi n°  12.512 a in tro duit de
nou velles spé ci fi ca tions pour ce pro gramme. Parmi les avan cées se
dé marque la pos si bi li té pour l’ad mi nis tra tion pu blique (aux trois ni‐ 
veaux de la fé dé ra tion) d’ache ter des ali ments bio lo giques issus de
l’agri cul ture fa mi liale à un prix jusqu’à 30 % plus élevé que celui des
ali ments conven tion nels. En  2012, un dé cret a spé ci fié que le pro‐ 
gramme de vait don ner la prio ri té à l’achat d’ali ments pro duits par des
or ga ni sa tions com po sées de femmes et de peuples et com mu nau tés
tra di tion nels. Le sys tème d’achats pu blics a en effet vo ca tion à amé‐ 
lio rer la pro duc tion agri cole fa mi liale lo cale, qui contri bue à l’ob jec tif
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de réa li sa tion de la sé cu ri té ali men taire et nu tri tion nelle. Ce pro‐ 
gramme d’ac qui si tion de pro duits ali men taires s’est avéré une stra té‐ 
gie de tran si tion éco lo gique per ti nente, car l’aug men ta tion de la de‐ 
mande de l’ad mi nis tra tion pu blique en ali ments bio lo giques (ache tés
à des prix plus éle vés) a en cou ra gé les ac teurs pro duc tifs à re cher‐ 
cher une cer ti fi ca tion. L’aug men ta tion ré cente du nombre d’agri cul‐ 
teurs cer ti fiés té moigne d’ailleurs de la crois sance des mar chés en vi‐ 
ron ne men taux agri coles au Bré sil, alors qu’ils étaient pra ti que ment
in exis tants jusqu’au début des an nées 2000.

Les fi nan ce ments agri coles in té grant des sub ven tions vi sant la tran si‐ 
tion agroé co lo gique peuvent éga le ment être clas sés dans la ca té go rie
des pro grammes de PSE. Bien que prévu par la loi n° 12.651 de 2012,
l’ins tru ment manque tou jours de ré gle men ta tions fé dé rales. Cette la‐ 
cune n’a ce pen dant pas em pê ché le dé ve lop pe ment d’ex pé riences no‐ 
va trices. Ainsi, le pro gramme Pro naf Agroe co lo gia pro pose des cré‐ 
dits à des taux in fé rieurs à ceux d’autres lignes de fi nan ce ment dans
le but de per mettre le dé ve lop pe ment d’in ves tis se ments fa vo ri sant
l’adop tion de sys tèmes basés sur l’agroé co lo gie. Le Plan na tio nal
d’agroé co lo gie et de pro duc tion bio lo gique, éla bo ré en 2016, a réa li sé
un bilan de ce pro gramme. Il en res sort que des bar rières ad mi nis tra‐ 
tives et bu reau cra tiques ont for te ment li mi té le dé ve lop pe ment de ce
type de cré dits. En rai son du manque de don nées re la tives au nombre
de contrats conclus après  2015, il est im pos sible de pré ci ser dans
quelle me sure ce pro gramme de cré dits a eu un im pact sur le nombre
d’agri cul teurs bio lo giques cer ti fiés.
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Le troi sième ins tru ment ju ri dique, enfin, pou vant être iden ti fié
comme in duc teur de mar chés en vi ron ne men taux concerne les stra‐ 
té gies d’en cou ra ge ment des ré seaux d’éco no mie so li daire. La no tion
d’éco no mie so li daire, lar ge ment dé bat tue en éco no mie et en so cio lo‐ 
gie, est éga le ment pré sente dans la loi n°  13839 votée en  2011 dans
l’État du Rio Grande do Sul (ré gion sud du Bré sil). Cette loi dé fi nit
l’éco no mie so li daire comme l’en semble des ac ti vi tés éco no miques de
pro duc tion, de dis tri bu tion, de consom ma tion et de cré dit qui in‐ 
duisent une nou velle lo gique de dé ve lop pe ment du rable, as so ciant la
créa tion d’offres d’em ploi, la ré par ti tion des re ve nus, la crois sance
éco no mique et la pro tec tion des éco sys tèmes (art. 3e, III). Les ré sul‐ 
tats éco no miques, po li tiques et cultu rels sont par ta gés par les par ti‐ 
ci pants, quels que soient leur sexe, leur âge et la com mu nau té à la ‐
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quelle ils ap par tiennent. Cette même loi de l’État du Rio Grande do
Sul a in tro duit le concept d’ar ran ge ment pro duc tif local/APL, qui
ren voie à des re grou pe ments d’en tre prises si tuées sur le même ter ri‐ 
toire qui ont une spé cia li sa tion pro duc tive et qui en tre tiennent des
liens d’in ter ac tion, de co opé ra tion, de com merce, tech no lo giques et
d’ap pren tis sage entre elles et avec d’autres ins ti tu tions lo cales (telles
que les agences pu bliques, les uni ver si tés, les centres tech no lo giques,
les as so cia tions, etc.), gé né rant des ex ter na li tés po si tives et un en vi‐ 
ron ne ment fa vo rable au dé ve lop pe ment éco no mique et so cial. Par
exemple, l’Ar ran ge ment de pro duc tion ali men taire lo cale dans la ré‐ 
gion sud du Rio Grande do Sul cherche à va lo ri ser la pro duc tion ali‐ 
men taire du rable en créant un contexte pro duc tif fa vo rable à la pro‐ 
duc tion agroé co lo gique et en en cou ra geant la créa tion de mar chés
en vi ron ne men taux lo caux. Bien qu’il n’y ait pas de trans fert di rect de
res sources aux pro duc teurs qui s’en gagent dans l’Ar ran ge ment pro‐ 
duc tif local, le sys tème de sub ven tion in di recte per met à cette ini tia‐ 
tive d’être clas sée comme un pro gramme de PSE.

La crois sance des mar chés agri coles en vi ron ne men taux né ces site par
ailleurs une cer taine pla ni fi ca tion de la po li tique en vi ron ne men tale.
Or la tran si tion des mar chés conven tion nels vers les mar chés
«  verts  » se heurte à au moins trois obs tacles  : (a)  la crois sance du
mar ché d’ex por ta tion de cer taines cultures, qui bé né fi cie éga le ment
d’une forte sub ven tion de l’État, nor ma le ment liée à la mo no cul ture
in dus trielle, ce qui dé cou rage la tran si tion agroé co lo gique  ; (b)  l’ab‐ 
sence de don nées sys té ma tiques sur le sec teur, ce qui rend dif fi cile
l’éla bo ra tion de plans stra té giques (Lima et al., 2020, p. 8) et, sur tout,
(c)  les prix plus éle vés des pro duits «  verts  » par rap port à ceux de
l’ali men ta tion conven tion nelle, ce qui rend dif fi cile le choix final des
consom ma teurs.
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La crois sance des mar chés agri coles en vi ron ne men taux, avec l’adop‐ 
tion de la res pon sa bi li té so ciale et en vi ron ne men tale des ac teurs pri‐ 
vés, né ces site donc à la fois l’adop tion de mé ca nismes éco no miques
qui in duisent la tran si tion des pro duc teurs et celle de mé ca nismes
qui in duisent une plus grande de mande de consom ma tion. Si l’aug‐ 
men ta tion du nombre de pro duc teurs cer ti fiés bio lo giques peut être
vue comme une ré ponse aux pro grammes de PSE –  en par ti cu lier
ceux liés à l’agri cul ture fa mi liale, qui sont les prin ci paux bé né fi ciaires
des pro grammes de PSE dé ve lop pés à ce jour –, l’ab sence de po li tique
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fé dé rale avec un bud get spé ci fique pour une tran si tion na tio nale de‐ 
meure un obs tacle à la conso li da tion des mar chés agri coles verts. Par
com pa rai son, en Uru guay, le taux de crois sance an nuel moyen des
terres arables bio lo giques au cours de la pé riode 2007-2017 était de
7,2  %, tan dis qu’il n’était que de 2  % au Bré sil. Quant à l’Ar gen tine,
bien qu’elle ait éga le ment pré sen té un taux de crois sance de 2 % sur
cette même pé riode, la su per fi cie to tale qu’elle a consa crée à l’agri‐ 
cul ture bio lo gique était en vi ron trois fois plus grande que celle du
Bré sil, alors même que le pays dis pose d’une plus pe tite pro por tion
de terres agri coles (Lima et al., 2020, p. 12-13). Ajou tons que les ex pé‐ 
riences pri vées, dé ve lop pées par des or ga ni sa tions non gou ver ne‐ 
men tales, voire par des ré seaux de su per mar chés, res tent en core ti‐ 
mides et ne semblent pas pos sé der le souffle né ces saire pour faire
évo luer la si tua tion na tio nale. Aussi le dé ve lop pe ment d’une po li tique
cen tra li sée, comme ob ser vé dans les pays voi sins (et éga le ment dans
la Po li tique agri cole com mune [PAC] eu ro péenne), se présente- t-il
comme une condi tion de l’ap pro fon dis se ment des mar chés en vi ron‐ 
ne men taux agri coles au Bré sil.

Conclu sion
Le scé na rio bré si lien fait res sor tir une aug men ta tion de l’adhé sion
des ac teurs pri vés ru raux aux mar chés en vi ron ne men taux, per çus
comme plus équi tables sur le plan socio- environnemental. La ré gu la‐ 
tion de la pro duc tion agroé co lo gique au Bré sil, dé ve lop pée de puis les
an nées  2000, a per mis d’iden ti fier les ac teurs pri vés im pli qués, no‐ 
tam ment à par tir d’un cadre nor ma tif de cer ti fi ca tion agroé co lo gique.
La crois sance ré gu lière du nombre d’ac teurs pri vés adhé rant aux
mar chés en vi ron ne men taux de meure néan moins mo deste par rap‐ 
port à celle d’autres pays du bloc du Mer co sur, en par ti cu lier l’Uru‐ 
guay et l’Ar gen tine, pays qui, bien que dis po sant de su per fi cies agri‐ 
coles in fé rieures au Bré sil, ont une pro duc tion agroé co lo gique plus
im por tante.
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Ainsi que nous ve nons de le dé mon trer dans cet ar ticle, il existe un
lien entre le ren for ce ment des mar chés en vi ron ne men taux agri coles
et la jus tice socio- environnementale, qui se ma té ria lise par le fait que
la par ti ci pa tion à ces mar chés exige des ac teurs pri vés qu’ils adhèrent
à des pra tiques de pro duc tion so cia le ment, cultu rel le ment et éco lo ‐
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3  Il est im por tant de sou li gner que la loi n° 10.831 de 2003 re con naît que le
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sions de l’agri cul ture éco lo gique, bio dy na mique, na tu relle, ré gé né ra tive,
agroé co lo gique, per ma cul tu relle et autres qui ré pondent aux prin cipes éta‐ 
blis par la loi (art. 2, § 2).

RÉSUMÉ

Français
Le dé ve lop pe ment des mar chés agroé co lo giques au Bré sil reste un défi. Ca‐ 
rac té ri sé par une pro duc tion agri cole mé ca ni sée et in ten sive, le sec teur
rural bré si lien manque d’in ci ta tions ju ri diques et po li tiques pour une tran si‐ 
tion vers des sys tèmes de pro duc tion du rables. La no tion de tran si tion
agroé co lo gique se pré sente comme une pos si bi li té pour les ac teurs pri vés
ru raux de s’en ga ger dans des sys tèmes de pro duc tion plus justes et res pec‐ 
tueux de l’en vi ron ne ment. L’ar ticle cherche à étu dier le po ten tiel des pro‐ 
grammes de paie ment pour ser vices en vi ron ne men taux (PSE) en tant qu’ou‐ 
tils pour sti mu ler la tran si tion agroé co lo gique au Bré sil. Bien que le pays
manque en core d’une pla ni fi ca tion cen tra li sée pour la tran si tion socio- 
environnementale du sec teur agri cole, cer taines ex pé riences in di vi duelles
ont ob te nu des ré sul tats si gni fi ca tifs. Par ailleurs, une loi votée en  2021
pour rait ac cé lé rer le dé ve lop pe ment de nou veaux pro grammes de paie ment
pour ser vices en vi ron ne men taux des ti nés aux ac teurs agri coles pri vés.
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