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RESUME DE L"EVALUATION RETROSPECTT\Æ

Paln : Mali

Secteur : Aménagements hydroagricoles riz

Nom du projet : Financement d'un projet d'intensification de la riziculture à I'Office
du Niger (secteur Retail)

Date de décision : 25 octobre 1985 (Conseil de Surveillance)

Objet de l'évaluation : Résultats du projet durant les trois campagnes 1987-88-89 et

examen de son impact et de sa viabilité

Date de févaluation : Juin 1990

Contenu du projet :

- Réaménagements complets des réseaux et parcelles sur 1.315 ha

- sécurisatiôn de I'approvisionnement et de la commercialisation
- encadrement et appuis techniques
- investissements d'accompagnement à la mise en valeur

Maître d'ouwage : Ministère de I'Agriculture qui a confié la maîtrise d'oeuwe à I'Offrce
du Niger

Principaux fournisseurs :

SATOM et SOGREAII pour les aménagements
SCET-BDPÀ SOFRECO (1) et IttAM pour I'assistance technique

Financement global (en

CCCE
Etat/Offrce du Niger

millions de FF)

PREVU

r10
3,93

REALISE (au ro/s/eo)

108,75
non connu

1 Expert issu du DSA-CIRAD.
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Concours de la CCCE

prêt de 110 millions de FF, à 1,5 Vo I'an pendant la période de différé d'amortissement

et Z Vo l'an pendant la péiiode de remboursement, sur 30 ans dont 1.0 ans de différé

d'amortissement.

Dates de réalisation du Projet

Convention de prêt :

Premier décaissement :

DLMF initiale :

DLMF actuelle :

Objectifs quantifi ables

Surfiaces réaménagées
Co{ltdes@*
Renderneflt du dz
Productlon en riz
zupdénpfltalre

11 janvier 1986
2L mars 1986
31 décembre 1989
31 décembre 1990

PREl'U

1.315 ha
2,030

5 tonnes

4.500 t
(en régime de croisière)

REALISE

1.490 ha
2,242

4,5t(2)

4.000 t
(en année 3)

%

113
110
90

89

* en millions de FCFA par ha net plané

Rentabilité économique prévisionnelle

8 Vo au bout de 20 ans pour un hectare réhabilité avec un rendement de 4,5 t en

hivernage et de 2,8 t en contre saison sur 25 Vo des surfaces

Principales conclusions

I-e projet "expérimental" devait pennettre de vérifier la validité d'un certain nombre

Atrypoitrèses importantes dans le cadre de la relance de I'Office du Niger. Il s'agissait

de démontrer que :

- une réhabilitation poussée, et donc coûteuse, des aménagements était nécessaire

pour réussir I'intensification de la production,

- cette intensification était réalisable dès que les paysans disposaient non seulement

de parcelles bien aménagées, mais aussi d'appuis approPriés,-d'intrants, de crédit

et d'un réseau de commàrcialisation leur assurant un prix suffisant du paddy,

- grâce à I'intensification, il était possible d'améliorer le revenu des p.aysans tout en

ierrt attribuant des surfaces moins importantes qu'auparavant, ce qui permettait de

2) En simple culture.
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nouvelles installations pour répondre au( demandes d'attribution de terre adressées

à I'Office du Niger,

- à terme, les comptes de I'Office du Niger pouvaient s'équiflpr.er, ce. qui de.vajt

permetrre non seïlement d'entretenir lés pêrimètres réhabilités, mais aussi de

poursuiwe la mise en valeur du delta central du fleuve Niger.

Iæ projet a confirmé que la réhabilitation des réseatx d'irrigation et les aclions d'apPui

aux paysans pennettent de s'engager dans I'intensifîcation recherchée. Ainsi les résultats

"tt 
tiræière àe rendement du 

-piAOy ont été conformes aur( prévisions en 1986. poYr

ittiuerna ge (4,9 t au lieu de 5 t) et depuis ils se maintiennent âutour de 4,5 t en. simple

culture. Par contre les superficies en double culture ne dépassent pas 22 7o de la

surface irrigable et les rèndements obtenus en contre saison sont inférieurs aux

prévisions (3).

Les revenus nets par ha sont le double de ceu( des rizières non réaménagé9s, mais

par contre les revenus par exploitation rizicole, compte tenu de la diminution des

iuperticies (4), ne sont supérieurs en moyenne .que de-70 Vo et la valorisation de la
journée de irâuail, compté tenu de I'augmentatiôn de la main-d'oeuwe nécessaire à
'cause Ou repiquage, reite du même or-dre. Si la situation des riziculteurs les plus

performants esi ttî"itteute et peut leur pennettre de mieux résister à une éventuelle

|aisse de prix du paddy, celle'des marginaux est plus risquée, ce qui dewait conduire

à de nombreuses évictions.

I-es expérimentations en matière de décentralisation dans le cadre de la zone de Niono

J Or gestion paritaire de I'entretien avec les associations villageoirys ({V) sont ltop
récentés pour iiret des conclusions, mais il est certain que 19 projet.Retail à lui seul ne

peut apporter une réponse satisfaisante à la question cômplexe de l'équilibre financier

de I'Office.

I-e projet a surtout proposé un modèle plus satisfaisant de mise en valeur comme le

montre le tableau suivant :

Avant le proiett APrès le Proiet

Paddy par ha produit
Cfrarges par ha
Antoconsomndkm
Sdde @dy dlsponiHe

1,60 t
0,93 t
0,30 t
0,37 t

4,5 t
2,0 t
0,5 t
2,0 |

*D'après l'évaluation du Ministère de la Coopération sur I'ensemble de I'Office du Niger (1984)

Un indicateur de I'intérêt suscité auprès des populations est I'importance des demandes

d'installation sur ce secteur recueillies par I'ON.

[-es résultats obtenus en matière de mise au point des réaménagements, de recherche-

développement sur les problèmes techniques. et socio-économiques, de

t"rpottiâbilisation des AV (apirovisionnement et c}édit en particulier) sont importants,

mais les ne le sont Pas moins :

g) A noter qu'il est produit près de 5,7 t/ha par an grâce à la double culture sur ces parcelles.

4) Environ 30 % pour les anciennes exploitations.
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- les possibilités d'augmentation des surfaces des exploitations dont la main-d'oeuwe

famlliale s'accroît sont réduites sur place,

- les normes de coûts d'entretien (qui déterminent la fixation du montant des

redevances) iestent à établir et l'èfficacité du service des travaux de I'Office à

démontr.t i pt procédures de financement et les modalités de cogestion AV'ON
du fonds d'entreiien dewont être validées et consolidées'

- Ies associations villageoises, créées rapidement en 1984-85, avec adhésion obligatoire

de tous les membreî du viilage, restènt fragiles. I-es nouvearD( installés et les non-

résidents, qui en font partie ia.s que le village ?il pu dire son mot, sont plus ou

moins bien intégrés ei it reste a régler de multiples problèmes de gestion, de

cohésion, de pariicipation et d'information pro_pre à ce type d'organisation paysanne.

Il subsiste ui risque d'utilisation de ces ÀV par les divers pouvoirs en fonction

d'intérêts qui ne ùnt pas toujours cerD( de la majorité des membres,

- I'adaptation progressive de I'Office du Niger au( priorités qui lui ont été assignées

en tggg, à sâvoii ta gestion des aménagements, réaménagements et entretiens des

réseaux hydrauliqueiet des parcelles et la promotion et I'assistance au( agriculteurs

et à leurs groupemenrs, est difficile compie tenu _{u poids de la bureaucratie. I-es

cadres locagx Ob fOmce et les responsabies des AV rèstent en position d'infériorité
en bas de conflit avec le siège.

I-e plus préoccanpant reste encore la compétitivité insuffisante de I'Office par rapport

"*'t-pôrtations. 
I)6 projea comme le R'etail favorisent.la promotion deproducteurs

modernes et l'émergenôe d'utte classe d'entrepreneurs, mais ce n'e-s,t-pas suffisant encore'

poui pouvoir baissJr le prix du paddy à la pioduction sans déstabiliser la majorité des

exploitations.

[-es résultats intéressants déjà obtenus peuvent être attribués :

- à une période favorable pour innover comp-te tenu du contexte de remise en cause

de I'Olfice du Niger au milieu des années 80,

- au travail d'équipe réalisé entre le personnel malien et I'assistance technique,

- à la bonne insertion de ce projet dans I'effort de la CCCE pour aider I'Office du

Niger à se transformer (contrat-plan) et pour améliorer ses interventions dans le

secteur rural (5).

Il s'agit d'un projet ambitieu et complexe dont les répercussions. ne'pou1T91t être

mieuianalyséès qu'"n le replaçant aveiun peu plus.de recul dans I'histoire déjà longue

de I'Office du Niger. Il séra possible alois dè mieux juger si.. son impact aura été

transitoire dans la-plupart des ôomaines ou si un modèle "Retail" aura contribué à une

relance du développement de la région.

5) ll faut souligner la mobilisation continue de compétences du siège et de I'agence pour assurer la

réussite de ce proiet.
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AV.AI{T-PROPOS

Iæ projet d'intensification de la riziculture à I'OffÏce du {ig"I (secteur Retail) n'est pas

achàué sur le plan financier (reliquat d'environ 1 7o du financement qui doit être

déboursé avani le 31 décembre 1990), mais par contre peut être considéré comme

terminé sur le plan technique. En effet, à la sùite de cette première.g_hrye (Retail 1')'

une deuxième pttase du piojet d'intensification de la riziculture à I'O_ffice du .{lg.t
(Retail) donne^lieu à Aei OéUoursements depuis fin 198-? 

(Retail 2). Une troisième

pttur" ést envisagée afin de terminer la réhabilitation de I'ensemble du Retail, appelé

aussi secteur Sahel (1).

Ce sonr donc les actions du projet Retail durant la période mars'1986- \?/n"décembre
1989 qui seront prises ett co-pie pour effectuer dans ce rapport un bilan de Retail 1.

ll n'a pas été prérnr dans le travail d'évaluation d'effectuer une analyse pRlofondie
du finan.r-"nt de la CCCE accordé en parallèle de celui concernant le Retail et

intitulé "financement partiel de I'appui à la iestructuration de I'OffTce du Nig-91". I-l sera

juste fait le point sur lès déboursemènts de ce prêt et examiné succinctement l'évolution
de la situation financière de I'Office.

L'auteur adresse ses plus vifs remerciements au Président, au Directeur général et aux

divers responsables àe I'Office du Niger qui ont bien voulu le recevoir, ainsi qu'à

l'équipe du projet qui s'est rendue disponible tout au long de sa mission.

AVERNSSEMENT

Les surfaces considérées n'ont pas forcément les mêmes définitions et modes de calcul selon les

sources, les rendements ne sont pas toujours mesurés selon les mêmes méthodes et avec la même

rigueur (3), les séries ne recouvreht pas ioujours des données homogènes.

1) Le secteur Sahel (g.SO0 ha) est dominé par le canal Retail, du nom d'un ancien ingénieur de I'ON.

2) Premier déboursement.

g) o/o de perte à la récolte, taux d'humidité, nombre ou dimension des sondages.



1. HISTORIQUE ET CONTEXTE

1.1. HISTORIQUE

La référence à I'histoire de I'Office du Niger (ON) est

compréhension de la place et de la spécificité du projet Retail.
indispensable à la

Dans le cadre de ce rapport (1.), seuls quelques repères sont rappelés :

- envoi par le gouvernement français de I'ingénieur Belime au Soudan en 1919 pour

étudiei les pdssibilités d'irrigation dans le Delta central du Niger ;

- création en 1g3zde I'Office du Niger chargé de l'étude, de I'aménagement.et de Ia

mise en valeur de la vallée du Del-ta du Niger. Le projet prévoyait I'irrigation et la

mise en culture de 510.000 ha en coton et 450.000 ha en nz par 300.000 colons et

leurs familles ;

- réalisation entre 1.934 et tg47 des principaux gros travaux de I'aménagement de

25.000 ha de terres pour I'irrigation (2),

- abolition du recrutement forcé de la main-d'oeuvre (1947) ;

- création à Molodo du centre rizicole mécanisé (19a8-1961) sur 5.600 ha travaillés

par des salariés ;

- en 1960, culture de 40.000 ha de riz et de coton par près de 4.000 colons et leurs

familles ;

- transferr en Lg6I de I'Office du Niger à I'Etat malien et départ des cadres français.

UON obtient le monopole de la commercialisation, ce qui entraîne la création d'une
"police économique" pour contrôler le transfert des récoltes ;

- retour chez eux à partir de 1961 d'une partie des colons originaires de Haute-Volta ;

- création de régies collectives agricoles, atteignant 7.000 ha en L964, puis reconversion

de celles-ci en colonat (1966) ;

- exploitation à partir de 1965 de périmètres en canne à sucre avec I'aide des Chinois

(3) ;

- dissolution en 1968 des organisations de colons à la suite de la destitution de Modibo
Keita ;

1 Voir l'annexe 2 pour plus de détails.

2 Voir en annexe 1 les cartes.

g Accord de cogestion avec la coopération chinoise en juillet 1984, ce qui conduit à ériger le secteur

sucrier en unité indépendante de I'ON le 1er novembre 1984.
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étude des besoins en eau du riz eI de la canne à sucre (L979-I982) ;

étude de la gestion de I'eau (1981-198a) ;

suppression en 1970 de la culture du coton ;

mission Lamour pour proposer un plan de redressement (1982) ;

intervention de la coopération néerlandaise dans le cadre du projet ARPON à partir
de 1982 ;

mise en place de petites batteuses (1983), ce qui a réduit la dépendance des paysans

pour le battage ;

lancement des premières associations villageoises (198a) ;

suppression de la police économique surveillant la commercialisation du paddy

(1e8a) ;

début du projet Retail 1 en mars 1986 (4).

L Office du Nige r a êtê pendant longtemps une grand.e ambitio.n frangaise : penne.ttre

de produire du coton pour son induslrie tèxtile et- du riz pour alimenter les populatio.ns

afriiaines produisant Î'arachide et le café. Il est devenu par la suite une. entreprise clef
malienne âestinée à devenir un grenier à riz au centre du Sahel. Son impottanc-e s-ur

tr ptu" politique (alimentation des villes à prix réduit, poids du personnel de I'ON,
structuré d'auânt-gàrde ...) a toujours entraîné une forte dépendance de I'Office vis-à-

vis des autorités de Bamako.

Tout au long de son histoire, I'Offïce a traversé de multiples diffcgltés qui ne lui ont
pas permis à'atteindre les objectifs ambitieux qui lui ont été périodiquement rysigné-s.
it 

"ri 
à cet égard intéressant àe notet I'importance des surfaces non exploitées (près du

tiers comme-le montre le graphique page suivante) et la stagnation_ !e la production de

paddy (ou même sa réduciion a énvilon 0O.OO0 t entre 1980 et 1983 comme Ie montre

le graphique de I'annexe 2.4.).

parmi les difficultés rencontrées (5), les plus importantes étaient les suivantes :

- aménagements réalisés présentant certaines insuffisances, mauvais entretien du

réseau-hydraulique, gestion approximative de I'eau, hésitations sur les techniques
préconisées, surfaces attribuéès trop grandes pour intensifier la riziculture ...

La Caisse Centrale avait financé auparavant à l'ON le canal Costes-Ongo'rba destiné_à alimenter les

casiers sucriers (prêt de 13,2 millibns de FF en 1979 et 80 et de 29 millions de FF en 1983) et

I'acquisition de niâteriel de récolte et de transport pour I'unité sucrière (20 millions de FF en 1983).

Voir en annexe 3 une description de la dégradation de la situation de I'Office du Niger.
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- mauvais fonctionnement de I'ON lié à I'importance de la structure (6)' à sa

centralisation, aux crises financières successives ...

- rémunérations insuffisantes des colons qui essaient de diversifier leurs activités hors

réseau irrigué de I'ON,

- relations conflictuelles des colons avec I'ON (sur le plan foncier, en matière de

commercialisatiotr, à la suite de leur endettement croissant, etc).

A la fin des années 70, suite à un changement d'orientation politique, les Autorités
maliennes firent appel à des bailleurs dé fonds extérieurs pour 

-les- 
aider à relancer

I'Office du Niger. Ôiest dans ce nouveau contexte eu€, à la suite de demandes d'appui

@ançaise,laCaisseCentralefutamenéeàétudi9rquelleaideapporter
à I'Offiôe du Niger .t co*-ent parriciper à l'effort de réhabilitation des périmètres

irrigués (voir graphique page précédente).

Il est donc important de noter que le projet Retail se situe au coeur des concertations,

études et négociations visant â transfoimer I'Office du Ni_ggl 
"J .à réhabiliter les

périmètres iriigués. C'est près de la moitié de ceux-ci, soit 22.000 ha, qui devraient

êtt* réamén"gét en L992-iggl grâce au:r financements hollandais, européens, Banque

Mondiale, allemands (voir annexe 1.9).

La connaissance du milieu physique et humain est aussi importanle 
-Porlr 

comprendre

lecontextedansteqetRetail(voirannexe2.3).En.particrrlier
rappelons que la zonè de I'Office correspond à un peuplement traditionnel peu dense

et^ âssez diversifié, complété par des recrutementi "forcés" dans les années 30. Ces

dernières années, la région aitire aussi bien les volontaires à I'installatio_n que des

populations nomades ou semi-nomades fuyant les sécheresses. L'Office du Niger est de

}t.isenplusun@pourlespopulationsmaliennes.
12. PRESENTATION DE UOFFICE DU NIGER

L Office du Niger (voir annexe 1) a mis en place un système d'irrigation gravitaire dont

les principales infrastructures sont :

- le barrage de Markala, mis en service en L947, qui dérive les eaur( du Niger et en

relève le niveau de 5,50 m,

- le canal adducteur, d'un débit normal de 100 m3/s, et I'ouvrage de régulation du

point A"

- les canaux principar-r,x du Macina (mis en service en 1935) eLdP S:qhel (1937)' qui

empruntettf te trâcé des anciens défluents du fleuve (bras de Boky-Were et du Fala

de Molodo) et alimentent les différents casiers rizicoles,

- le canal Costes-Ongofba destiné à I'alimentation gravitaire des périmètres sucriers

et achevé en 1984.

6 En 1gg4, on comptait encore près de 4.000 permanents et 5.000 temporaires pour 5.500 familles

de colons.



Kouroumari Kourouma
l(ala inférieur Molodo

Niono (3)
Mozina Kolongo

Total des secteurs riziodes

Début des
Secteurs arnénagelnents

Superficie cultivée
l$e/æ 181/æ.

(tla)

5.636 9.1 16
5,873 5.376
13.457 16.914
11.602 5.002

36.568 36.411

- 2.505
- 655

3-1q)

36.568 39-571

1950
1942
1935
1933

Superftie
arnénagée

(ha)

11.096
7.242

20.994
14.352

53.684

3.170
1.750

4.W

58.æ4

1S4/85
(1)

:

3e.mo(4)

2.18

41.148

lGfa supérieur Siribala 1974
Dougabougou 196z+

Tdd des sec{eurs sucrbs

TOTAL GENERAL

5.

(1)
(2)

Iæs différents secteurs aménagés présentaient les caractéristiques suivantes en 1'985 :

Estimations.
1.6 Aaôr"dàtion du secteur de Kolongo est telle que près de 1O.0oO ha de périmètres rizicoles ont

I Les rizeries fonctionnent mal et le riz vendu (RM 40) contient plutôt 50 o/o de brisures que les 40 o/o

prévues.

été abandonnés.
(3) Le secteur Retail (4.300 ha) en fait partie.
(ci 39.900 ha en 1986/87, 42.000 en 1987/88, llt1.350 ha en 1988/89.

L'infrastructure hydraulique est complétée par différents équipements (ateliers, centres

d'accueil ...) dont les plui importanti sont les unités agro-industrielles composées {e 4
rizeries d'une capacitè théorique de transformation dé 76.000 tonnes de paddy (7) et

de 2 sucreries d'une capacité nominale de 20.000 tonnes.

Unepartiedesattributairesdesparce1lessontdes',4@''(fonctionnaires,
commerçants, retraités), qui n'habitent pas dans les villages :Tais à Niono ou dans

d'autres villes. Par ailletrsïne partie de l-'eau des canaux est utilisée dans des parcelles

hors casier ; Ieurs surfaces étâient estimées en 1988 à 1.400 ha, mais elles étaient

beaucoup plus importantes en fait.

L'Office du Niger est un établissement publiç à caractère industriel et commercial doté

delapersonnfritccivileffièfinancière(ordonnanceno8L/3lL/RMde
1e81).

I-e cadre juridique des interventions de I'Office du Niger s'est profondément modifié

en 1989.

A la suite de la réforme des entreprises publiques, un nouveau cadre juridiqu e a .étê
défini et a fait I'objet de la loi 87-5i/eN-RM dù 10 août L987 p-o1talljur les principes

fondamentaux de i"organisation et du fonctionnement des sociétés d'Etat et EPIC, ce
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qui a conduit à la rédaction d'une loi concernant I'Office_du Niger, signée le 28 janvier

lq3g. Elle est complêtêe par le décret du 29 mars 1989 fixant I'organisation et les

modalités de fonctionnement de I'Office.

L Office du Niger se trouve placé sous la tutelle du Ministre chargé de I'Agriculture.

Son siège social est à Ségou.

L Office du Niger a pour mission générale la mise en valeur et le développement du

Delta Central du fleuve Niger. I-es missions particulières concernent :

- I'aménagement et I'exploitation indirecte des terres irrigablel g-ont il a la gérance, en

vue d'arigmenter la prbduction des cultures viwières, industrielles et de toutes autres

spéculatiôns agricolês dans le cadre du développement économique national ;

- la promotion et I'assistance au,x agriculteurs et à leurs groupements ;

- la promotion d'unités de transformation" de conditionnement, de transport et de

commercialisation des produits provenant de terres gérées ;

- la réalisation de tous travarD( d'études et de recherches pour permettre d'atteindre les

objectifs définis ci-dessus ;

- I'Office du Niger assure la maintenance des biens de I'Etat qui sont sous sa gérance :

pont-balrage de Markala, gfands canaux et terres aménagées.

L Office du Niger est administré par un Conseil d'Administration composé de 11

membres. Autréfois, tous issus dû Ministère de I'Agriculture, les administrateurs
viennent maintetturt d'horizons plus divers : Présidence de la République, Ministères

des Finances, du Plan et de I'Administration territoriale, ainsi que divers Ministères

Techniques. 
'I-e, 

Président actuel du conseil d'administration a êtê n9mryé par la
présidence de la République et ce choix a été confirm é gràce à son élection par le
conseil d'administration.

I-e décret portant sur I'organisation de la gérance des terres affectées à I'Office du

Niger a êtè signé te 2D-Ëârs t98g. Il instaure un permis d'exploitation agricole et
précise le cahier des charges correspondant.

Un premier contrar-plan entre I'Etat et I'ON (8) a lait f'9bje1 9'yn"_ approbation par.le

Conseil des tvtinistr$ O,t t3 janvier 1988. Il a été signé le 28 juin 19q8 par le Premier
Ministre, le Ministre des Finances et du Commerce, le Ministre de I'Agriculture et le
Directeur Général de I'Office du Niger.

Les ressources de I'ON proviennent d'une part des redevances des colons et des

actinités normalement rémunératrices (travaux, transformation et commercialisation du

riz), d'autre part du budget de I'Etat.

g Le contrat-plan comprend les objectifs généraux à atteindre, les transferts d'activité, la

réorganisatibn et gestibn, le plan de iestructùration financière, les mesures d'urgence, I'exécution

et le-suivi du coniiat-plan, les dispositions particulières (voir annexe 5).
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En 1983, Ies dettes à court terme de I'Office dépassaient les 3 milliards de FCFA à la

suite de la diminution de la producrion de iiz, de la mauvaise récupérqti"-}- 9tt
redevances d'eau, de la mauvaisè gestion de I'Office. [.a rentrée du Mali dans |UMOA
le ler juin 1984 permit d'assainirlemporairement d'assainir la situation.

L'organisation de I'ON a êtêjusqu'à 1990 très centralisée (voir annexe 4).

13. PREPARATION DU PROJET T,ETAIL 1'

1.3.1. Instruction du projet

Dans le cadre de la réhabilitation de I'Office du Niger, furent instruits en parallèle deux

ttfir : làppui à la restnrcturation financière et lé projet d'intensification rizicole du

secteur Retail.

I-e choix de cette zone tient à I'existence d'une étude de la SOGREAFI sur les

possibilités de réhabilitation de son réseau d'irrigatio-n.. Par ailleurs cette zone' située

àu bout du goudron, près de la ville de Niono, sémblait bien placée pour être le lieu

des tests.

I-a note de prise en considération fut approuvée le 14.06.1,984 apr}s que 
-l'agence 

et

tesiepartlaconceptiondelarétrabilitationdesaménagements
sur liplan hydraulique, d'auire part les perspectives d'intensification.

I-e rapport d'évaluation de janvier 1985 (9) donna lieu à de longues discussions avec

tleimodificationsdécidéesd'accordpartiesfirentl'objetd'une
correspondance du 22 mai 1985. Iæ consensus obtenu portait principalement sur :

- les travaux d'aménagement (planage, consolidation des canaux à I'amont du Retail,

calendrier des travaux),
- I'engagement de la CCCE d'évaluer une extension sur Retail dès que seraient

disponibles les premiers résultats acquis durant la phase pilote,
- le dispositif d'assistance technique (10),
- Ie remembrement des parcelles àfïn à'airiuer à des lots unitaires d'attribution voisine

de t ha par Travail Homme (TH) (11),
- la gestion du projet et en pariicutiei le règlement des dépenses courantes (compte

sp|cial sous do,tlrtr signaiure du chef dJ projet expatrié et du chef de zone de

Niono),b le calçndrier pour le lancement du projet et les points à régler auParavant (12).

g Un premier rapport d'évaluation (octobre 1984) fut repris pour mieux intégrer les parties

aménagement et mise en valeur.

10 ll fut un moment envisagé une prise en charge par le MCD.

Seuls les hommes de 15 à SS ans (fH) ont été comptés, ce qui sous-estime la capacité de travail

réelle de la famille.

consistance exacte des travaux urgents, justification de travaux complémentaires sur le drain

Grûber, interuention éventuelle Ou ilCO iour I'assistance technique, programme financier de

redressement de I'ON.

11

12
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1.3.2. Présentation au Conseil de Surveillance

I-e projet fut présenté au Conseil de Surveillance le 2_5/10/1985..Un prê! d.q^JtO

millions de FF, fut accordé aux conditions suivantes : 30 ans dont dix ans de différé

d'amortissement, taux d'intérêt de L,5 Vo I'an pendant le différé et de 2 Vo ensuite-

Il fut rappelé les problèmes qui avaient été réglés alaqt la présentation au Conseil :

"libéraliiation du commerce du riz, politique de prix plus incitative pour les producteurs,

redéfinition du statut des colons".

Ce dernier point donna lieu à un échange de vue sur la formule de I'appropriation
individuelle' des parcelles retenues, consistant en I'octroi au p_aysan- qui exploite

effectivement d'un droit d'occupation transmissible à ses héritiers. Il fut indiqué que le

passage au régime de propriété indiuiOuelle "risquerait de déboucher sur une certaine

ipecuiation et-ne permettrait pas forcément de passer à une production intensive".

I-a convention fut signé e Ie t7 janvier 1986 et le premier déboursement eut lieu le 2L

mars 1986.

1.4. DESCRIPTION DU PROJET

I-a note au Conseil de Surveillance recouwait I'octroi de deux prêts, I'un de 40 millions

de FF affecté à I'appui à la restnrcturation de I'ON, I'autre de 110 millions destiné au

"financement Au piôjet d'intensification de la riziculture à I'Office du Niger. (secteur

Retail)". I-es objeitifs généraux de. ce projet étaient présentés de la façon suivante :

"Si I'origine de la baisse puis de la stagnation des rendements en paddy (L,6 t/ha en

moyenne ces dernières années) est désormais bien connue, plusieurs approches- peuvent

etré proposées pour relancei la production. Celle de la Coopé.ration néerlandaise,

séduiiani. u priôri (coût peu élevê des aménagements, participation des exploitants à

ta réhabilitation), s'est reïetée décevante en raison du pfafonnement des rendements
à 2 t/ha, niveau'irès insuffisant pour pouvoir, en particulier, équilibrer les comptes de

I'Office du Niger. De plus, et outre la sous-estimation du coût réel d'aménagement,
deux autres le[ons peuvent être tirées après cinq camPagnes d'essais :

- précarité des travau,x sur le réseau hydraulique- en I'absence d'études préalables et

en rarson d'une technicité approximative dans la réalisation,

- mauvaise exécution du planage liée à I'inadaptation des outils confiés atD(

paysans (13).

Aussi a-t-il été congu, en liaison étroite avec les services de I'Office du Niget,.un projet

d'intensitication Oi ta riziculture dans le but de valoriser à terme les investissements

envisagés en matière hydraulique. A cet effet, le projel est ttt39 dans un cadre

géogr;phique restreint:-le sectèur dominé par le canal du Retail (zone de Niono),

lg A t'expérience, il s'avère irréaliste de confier aux exploitanti le.planagg 9e leurs parcelles en raison

de la'pénibilité et de la durée des travaux (note au Conseil de Surveillance).
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choisi en raison de I'existence d'études techniques détaillées ( la) fournissant les

éléments de base à l'évaluation et permettant un démarrage rapide de I'exécution. I1
vise à assurer, sur une superficie limitée mais significative (1.315 hu), les modalités de

passage d'une production extensive à une production intensive par le biais de

Ï'itttro?uction du repiquage (en substitution à lâ pratique du semis à la volée) et de la
double sulture.

De conception classique et reposant sur des techniques éprouvées mais nouvelles à
I'Office Air Niger (15), le projet Retail a pour objectif un accroissement -rapide 

des

rendements dJpaddy (16) êt, ên conséquence, du revenu des exploitants. Il permettra
également I'instàlation de nouveau( exploitants en raison de la diminution de la taille
des parcelles attribuées aru( familles.

Cette réalisation en waie grandeur de I'intensification de la riziculturg Poyr{a glTe

étendue dans une deuxièmé phase à I'ensemble du secteur Retail (a300 ha). Elle
servira également de préparation arD( autres projets de réhabilitation, eR cours

d'instructiôn (Banque 
- 

Mondiale, Communauiés européennes et Coopération
allemande)."

I-es effets "vertueux" escomptés du projet et les principaux leviers peuvent être
présentés de façon schématique :

Installatlons
complémentaires

Réhabilitation
résearx et amâ
lloratlon du
planage

+ Mafrrise d'eau

I
I

Prise en charge
entretlen réseau(

1
<- Accrolssement du <-

rwenu

Umitatlon des
surfiaces et
régularisation
situation foncière

Intensificatlon (- RD

I
Accroissement
de la productlon
commercialisée

Augmentation du
prix du Faddy *

El Principaux leviers prévus par le proiet* lié à la libéralisation de la vente du paddy en 1985

Exécutées par I'Office du Niger avec I'appui de SOGREAH (sur financement FAC).

Depuis l'évaluation du projet, le repiquage a été introduit avec succès dans plusieurs secteurs de
I'Office.

5 t/ha en moyenne.

14

15

ù

Intrants, seryices et
crédit

16
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I-e tableau ci-après présente les éléments chiffrés permettant de resituer le déroulement

des campagnei de i'ON d'une part entre 1980 ét t987, d'autre part durant le projet

Retail.
en tonnes

GAnPAGNES 
o" t S?lTTïfuitt

Productlon natlonale
de paddy 150.000

Production zone Office
du Niger 74.550

En % production natlonale 50 %

Achats de paddy par
I'ON

En % production ON

Usinage de paddy par I'ON

Equivalent riz du paddy
usiné

Gommerchllsation de riz
par I'ON 17.220

En % des importations et
aides alimentaires

lmportations commerciales (t)

Aides alimentaires reçues

47.772

æ%

€.440

28.236

1g'.71æ

237.000

98.960

42%

47.736

48%

{f.806

28.134

28.005

45%

57.369

4,575

ts/8e

288.000

106.292

37%

41.933

62%

u.537

28.949

24.79r

35%

47.7W

23,81

1S/$t

284.000

125.025

u%

56,563

45%

72.578

47.175

45.1 48

136 %

20.151

13,022

* prévisions

Source : La commercialisation du paddy et du riz et les politiques de commerce extérieur au Mall

Oô iSSz à aujourd'hui - p.U. nltarO - Juin 1990 - Statistiques ON, OPAM et FAO

pour L1B7,198B et 1989, les quantités de riz disponiblps ont été respectivement selon

Ieui origine de 98.000 r pour I'ON, de 125.000 i pour les importations commerciales

et de 4f000 t pour les aides alimentaires. Durant c-es trois années, I'OfEce a-représ|Tté

l;équivalent dè 69 Vo des importations contrôlées (importations commerciales et aides

aliàentaires reçues), mais lâ siruation est très variable d'une année à I'autre.

1.a, production vendue de I'Office du Nigel représenterait environ 16 Vo de la
consbmmation nationale de nz (200.000 t de nz par an ?).
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2. E)GCUTION DU PROJET (21)

2.1. FÂéqrtion technique

2.L.1. Aménagement

pour Retail 1., les chiffres des surfaces réhabilitées et attribuées sont les suivants :

(ha) Marché
(1e86-1s87)

Avenant
(1s88)

Total

Superficie attribuée riziculture
Emprise des rigoles

Jardins
Zone hors tolérance
Superficie planée

Emprise des réseau

Zone d'emprunts, bosquets,
extension du village
Superficie géographique

1.061
26

1.087

79
10

1.176

105
1.281

34
1.315

133
3

136

156

1 .194
29

1.223

1.332

1.490175

(1) n.c. non connu

Source : Evaluation du proiet Retail 2.

I-a superficie géographique concernée est de 1.490 ha alors qu'il était pré\^l- au départ

1.315 ha. Un contrat avenant a permis en effet de réaliser une tranche complémentaire

de travauc en 1988.

S'agissant d'un projet expérimental, Retail .L a êté comme préy1r I'occasion d'introduire
uu îouts de ta EtraUititæion différentes modifications (Z?).Ceci a étê possible grâce

aux nombreuses concertations entre le projet, les services de I'Office d-u Nige.r, les

équipes de chantier et la CCCE, ce qui a facilité ensuite la mise au point du dossier de

Un premier bilan du projet Retail 1, réalisé lors de t'évaluation du proiet Retail 2 en novembre 1988'

et dn article, "unJ eipèiience d'iniensification de la culture irriguée au Sahel : le proiet Retail de

l;Ot1ce du Niger-(ùarii'de J.y. Jamin, O. Berete, M.K. Sanogo, juillet 1990, à paraître, ont été

utilisés pour les parties 2 et 3 du rapport-

Voir annexe 6.1.

21
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réhabilitation de Retail 2. Il n'en subsiste pas moins certaines imperfections en matière

d'accès aux parcelles et de planage.

I-e problème du contrôle de la nappe n'a pas é!é entièrement résolu par le
réaménagement, le réseau de drainageêt conçu-pour la seule évacuation des eau,x de

surface, frais urr.ur drainage profond-n'existe (23).I-a coexistence sur les mêmes drains

de zones réaménagées et rion-réaménagées et la présence en aval de zones hors casier

pour I'irrigation désquelles les paysans essayent àe -f?it" monter le niveau des drains
(burtagrsine facilitent pas les èhôses ; mais un problème p.lus fondamental se pose :

tu prni" génera\e du teirain est faible et l'écoulèment gravitaire est donc difficile ; à
terme onîeura peut-être envisager un pompage dans les drains permett-lttt un recyclage

des eaur sur lei hors casiers. 
-Ce prôUlèùe-de drainage limiterait I'introduction de

nouvelles techniques, comme le semis direct en prégg{mé .pour lequel la vidange des

parcelles est nécèssairé, et interdirait certaines diversifications.

2.L2. Mise en valeur

I-e projet a dém anê en 1986 sur une zone test de 200 ha. En 1987, il a étê êtendu à

1.1d0 ha dans 3 villages entièrement réaménagés regroupant environ 300 familles (2a)

et en 1988 à 1.300 Èa (village réam ênagê e 1S Vo ; le réaménagement de ce dernier
village a été achevé en-1990 avec la deuxième phase des travarur (Retail 2)).

Dès I'hivernage 1986, la culture sur les terres réaménagées ?. ê!é intensifiée en

recourant au ripiquage sur toute la surface disponible (200 ha cultivés par 51 paysans)

(25) alors qu'une intioducrion plus progrebsivè de cette technique avait été proposée

lors de l'évaluation.

Comme préw, il fut pratiqué en 1987 la double culture du riz sur près de 25 Vo des

surfaces aménagées.

Dès le départ, pour encourager I'intensification, le projet se montre aussi restrictif.pour
I'artributiôn deï surfaces pai Travail Homme (TH) que ce qui avait êtê envisagé lors

de l'évaluation, soit environ L ha par TH.

1,e, volet "Recherche-Développement" (RD) fut mis en oeuvre dans de bonnes

conditions à partir de I'arriuee Oe I'expert début 1987. Il s'efforce comme préw de

déterminer les techniques permettant aux colons de pratiquer I'intensification avec le

ma:rimum d'efficience et âe définir les systèmes dè culture les plus adaptés (voir

résultats en 3.3.).

23 Voir annexe 6.2.

24 Ce chiffre est à prendre avec réserve, car il n'est pas possible de suivre clairement au proiet Retail

tes nombres de familles concernés (voir annexe 10 un essai de reconstitution du nombre de

fam1les). De plus les travaux complémèntaires sur une plrtie d'un village (Sagnona) rendent difficile
la constitution d'une base statistique valable sur la durée du proiet

25 Les attributions étaient provisoires puisqu'une partie seulement des terres du village étaient

réaménagées.
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I-e volet "Formation et Organisation Paysanne" (FOP), plus dépendant de la structure

de I'Office, a été plus complexe dans sa mise en oeuwe. Comme. préw, le projet 
-a

disposé d'une largè autononrie pour mettre au point ses interventions en matière de

rnrlgarisation, inte-ndance et crédit, appui aux Assôciations Villageoises (AV), formation
(voir résultats en 3.3. et 3.4.).

Dès la première année, la culture sur les terres réaménagée_s a été intensifiée : les 200

ha de riàières ont été cultivées pendant I'hivernage 1986 par 51 paysans. I-es attributions
étaient provisoires puisqu'une partie seulement des terres du village étaient

réaménalees. Toute lâ surface a ê{ê repiquée (26), aveg une variété à paille courte non-
photosenîible, BG 90-2. I-es paysans 

-on1 
utilisé les doses d'engrais recommandées :

iSO t g d'urée et 100 kg de phosphate d'ammoniaque gal ha (soit 86-48-0 N-P-K). De

bons iésultats ont été ôbtenus dès la première année (cf. 3.3.).

Iæ volet "recherche-développement" fut mis en oeuvre dans de bonnes conditions à

partir de I'arrivée de I'expeli (début 1987) (voir résultats en 3.3.).

22. FÂêcution fi n an cière

I-e tableau ci-dessous présente la consommation des crédits de la CCCE au 10 mai 1990

(27) :

en millions de FF

Travaux et aménagements

Secteur Retail
Autres inf rastructures
Provision imprévus physiques et révision
de prix

Contrôle des travaux
Etude exécution de I'extension du proiet

Sons+Oal

Mise en valeur

TOTAL

(1) Selon convention de financement

108,75 millions de FF, ont été décaissés
des crédits. I-es engagements s'élèvent à

PREVU (1) REALISE
(décabsé)

44,3
18,6

22,1
80,69

10,54
1,42

92,65

16,10

108,75

sur les 110 millions de FF
1L0,026 millions à la suite

]85
155
118

99,6

95

6,8
1,2

gl

17

110 98,9

inscrits, soit 99 Vo

des dépassements

26 Lors de l'évaluation, il était prévu un pass€lge au repiquage plus progressif, mais le projet a prétêrê

imposer cette technique.

27 Pour plus de détails voir annexe 7. Les décaissements au ler octobre 1990 étaient passés à

108.841.734 FF.
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de prix sur le marché contrôle des travarur dus aux révisions de prix appliquées à quatre

avenants successifs du marché de base. Ce léger dépassement des engagements est en

cours de régularisation à la suite d'annulation d'engagements sur d'autres marchés.

I-e poste "contrôle des travaux" a étê augmenté à la suite de l'lmpulltion à ce marché

de bureanDq logements et véhicules et, dâns h mise en valeur, les aides à I'installation

des colons onfété abandonnés à la demande de I'ON.

Depuis le 5
Retail 2.

septembre 1989, le relais de financement a êtê, assuré dans le cadre de

Par ailleurs, il faut signaler la lenteur des procédures
réapprovisionnement de la caisse d'avance du projet
danJ le faible niveau d'exécution des budgets annuels

23. Conditionnalités du projet

I-es conditions suspensives de versement de fonds ont été respectées .el ce qui concerne

1'ag'esdossiersd'appel!d'offresetdesmarchésconcernantles
ttiuarrr, d'âménagement, I'assistance téChnique, le programme d'investissement.

Cependant, une d'.s .onditions n'a pas donné- les résultats escomptés : le protocole

entïe I'Office du Niger et la BNDÂ ti*ant les modalités d'intervention de ces deux

institutions en matièie de crédit agricole ept un texte très général qui I'a PT P:rmis de

régler les problèmes de I'organisalion future du crédit dans la zone (voir 4.4.).

I-es dispositions se rapporrant à la réalisation et au contrôle du projet ont été mieux

tespeciÇs 
"n 

ce qui côncerne les travaur d'aménagement (compte rendu d'avancement

dei travaux, de rêception provisoire, de fin de culmpagne) que la mise en valeur ; en

particulier t'es comptLs tenàus d'achèvement de chaqle- campagne onl Plis d9 retard et
'te projet Retail 2 cbmmence sans qu'un rapport général d'exécution de Retail 1 ne soit

rédigé (2e).

En ce qui concerne les engagements particuliers, les dispositifs et les procédures de

gestion 
^du projet d'assistancJà I'intensification de la riziculture ont été qis en place

étt accord 
-uué. la CCCE et les protocoles relatifs au( actions de Recherche-

Développemenr et les modalités de là gestion de terre ont été discutés avec le projet.

2.4. Contrôle et suivi du projet

Ce projet a bénéficié d'un suivi très rapproché de I'agencg (3Ol .tt d9^ supe.rvisiq*
regritieies du siège, avec comme atout important la continuité dans les affectations des

3 agents CCCE concernés.

Zg Zg o/o en 19g7, 57 olo en 1988, 39 % en 1989 faute de trésorerie, mais aussi de temps pour mettre

au point certaines actions.

29 Ceci a été prévu à la convention CCCE/Mali, mais pas encore exigé de l'équipe du proiet. :

gO 6 missions en 1986, S missions en 1987. Par la suite le rythme fut moins élevé et les missions

concernèrent aussi Retail 2 et d'autres sujets se rapportant à l'Office du Niger.

de règlement des mémoires de

; ceci a joué un rôle imPortant
propres au projet (28).
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Toutes les dispositions avaient été prises pour qu.e les travaux d'aménagement soient

"ngâges 
rapidement et pour que I'asiistanie technique soit recrutée sans retard, si bien

qué tes actions démarrèrent dans de bonnes conditions.

l-e, comité de suivi du projet, réuni avant chaque czlmpagn€ (tous les 6 mois), fut
I'occasion de concertations utiles entre la CCCE et I'Office du Niger.

Une demi-douzaine d'aide mémoires furent adressés à I'Office du Niger à la suite de

missions sur place de la CCCE.

n faut enfin signaler I'intérêt des missions dlappui dont. le 
. 
projet a bénéficié' en

particulier pouria recherche-développement (31),itinformatisation et la valorisation des

àonnées (ii) et le conseil aux pays"ns (ff ). Pàr Contre la mission pour.la mise'au point

àe matériet âgricole et celle s.rt tâ double culture n'ont pas donné de résultats notables.

31

32

33

M. Sebillotte, professeur de l'lNAPG, est venu deux fois et M. Jouve (CIRAD) une fois.

M. Francillon.

M. Gentil (;RAM) est venu trois fois, M. Le Gentil (IRAM) une-fois et Mme Corrèze (IRAM) a appuyé

le projet sur la inise au point de I'approche en faveur des femmes.
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3. IMPACT

3.1. Impact en matière d'aménagement et d'irrigation

Du fait de son caractère expérimental, Retail L a eu comme préw qn l.mp?-ct important

en matière d'aménagemenf et d'irrigaiion. Il a non seulemelt permis. de réhabiliter des

périmètres où les ca--naux et les drains disparaissaient, transformant les zones irriguées

en cuvettes inondées, mais aussi de revbir la conception des aménagements et les

modalités de conduite de I'eau et de gestion de I'entretien.

En ce qui concerne la conception des réseaux d'irrigation de I'Oftice, Retail 1 a d'abord

servidebaseàlaredéffiâgementprérnrsurRetail2.I-esprincipesde
base adoptés pour Retail 1 ont été consérvés du fait des bons résultats obtenus en

matière de maîtrise de I'eau à la parcelle, mais diverses améliorations ont été

recherchées en ce qui concerne les gaspillages d'eag (installations de vannettes

métalliques inamovibles), I'accès aru( parcelles et le drainage.

Plus fondamentalement, Retail 1 constitue une pièce importante du débat en cours à

i'Offi." du Niger, et un". les bailleurs de fonds, iut le type d'aménagement et le mode

de réhabilitation à retenir (3a). En effet les options retenues au départ étaient assez

différentes de celles appliquéés dans le cadre d'Arpon. Partant du- principe que.les

aménagements rizicoleï'doivent être parfaits si on veut intensifîer, le grojel Retail a

ôpte p"u.r un planage rigoureux et -pùr des petites p.arcelles de base de 0,1' ha, pour

une reprrr" .roplèË dei réseaux d;irrigation et de éirculation, le tout étant réalisé à

I'entreprise. I-e projet ARPON précoiisait au départ- q9l petits- bassins de 0,5 ha

environ dans les{ueis les différenèes de niveau étaient faibles et effectuait les travaux

en régie avec les moyens de I'Office du Niger, sauf le planage qui devait être exécuté

par les paysans.

Il est impossible de rrancher le débat en cours sur la politique d'aménagement (3:)'
mais il eit intéressant de suiwe les évolutions en la matière au fur et à mesure qrre les

réhabilitations se succèdent. Il semble que les options de Retail en matière dg.planage

et compartimen tage sont de plus en plùs partafées. Quant au mode de réhabilitatiqn,

le débat reste ouvert entre tiavaux à I'enireprise ou en régie et ne peut être tranché

tant que tous les éléments de comparaison ne sont pas présentés (3.9). Il est présenté

er utttt.xe 6.3. une approche des coûts de réaménagement au Retail.

En ce qui concerne la conduite de I'eau, la réhabilitation des réseanDq I'amélioration de

I'entretien et I'action d" perso"ret de fOffice du Niger contribuent à amélio-rgr p99 à

p".r tu situation . I-a, consbmmation d'eau est passée1'une moyenne de 22-000 m3 /ha

Une mission d'harmonisation sur les options techniques de réaméng9emgnt et gestion de I'eau a

èté org"nisée en avril 1gg9. Elle a recàmmandé d'augme.nter les débits des canaux de drainage

Ou neiâit et de continuer les essais de planage avec participation des paysans.

ll faudrait disposer d'évaluations de la rentabilité de chggue aménagement 9t prendre en compte

dans les commentaires tous les paramètres (différénces dans les situations de départ,

consommations d'eau, travaux d'entretien ou de reprise ou de réaménagement).

On pounait imaginer que la Direction des travaux de l'Office participe à des appels d'offres.

34

35
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en 19g7 à 20.500 m3lha en 1988 et 17.000 m3 en 1989 (voir annexe 6.2.) a.lory qu'gn

estime à ptus de 30.0ô0 m3/ha les quantités utilisées en zone non réaménagée. Jusql'à
maintenaït, il n'a été possiÉle ni d'arriver à des pépinières- regroupées.pour économiser

I'eau, ni d'expérimenier un système de bonus-malus en fonction de la quantité. d'eau

utilisbe pat tàpport à un volume de référence. Dans la mesure où les attributaires ne

paient p"t frâ.i, sa gestion rationnelle à la parcelle reste difficile à améliorer.

I-e projet Retail 1 se trouve aussi au coeur de tous les débats concernant la politique

de 
^reàevance à appliquer. Pour le moment Q7), la redevance a êtê fixée

unilatéralement put ibN, comme indiqué par l'évaiuation CCCE, à 6qq kg de plddy
(ou 42.000 FCFÂ; pur ha en saison dei ptùies, à a00 kg (ou 28.000 FCFA) 9n saison

sèche et à 49.000'f'Cfn par ha de culture maraîchère. I-es pays-ans du Retail, soumis

à des redevances plus élêvées que dans les autres périmètres, demandent. de plus en

ft,6 les justiticatiohs de cet état^de fait que le montânt des travatx d'entretien ne suffit

pas à justifier.

I-e projet a contribué à la mise en place en 1988 du Fonds- Spéci-al d'Entretien (FSE)

(3gi. ôrâce au Comité paritaire de gestion du fonds de redevance,- les. PaysTrs
puriiripent depuis la mi 9b aux décisions concernant I'entretien et sont alertés sur les

conséq:uences de certaines dégradations (c_omme celles dues au bétail) ou de. Ia

mauvaise rentrée des redevancàs (39). Iæ FSE sert au paiement de l'unité d'entretien
qui réalise les travau,x courants, à la rémunération du p.ersonnel pour la gestion de.l'eau

et au financement des travaux plus importants réalisés sous contrat (1-0)' Par ailleurs

30 Vo des redevances dues pat ies payians sont versés à I'Office du Niger au titre de

contribution à son fonctionnement êt ies 70 Vo qui restent sont utilisés dans le cadre de

la zone de Niono.

En ce qui concerne I'entretien directement à l? charge des paysans (rigoles, arroseurs'
Orains, diguettes et ouwages à la parcelle), il est-èncore trop souvent mal assuré.

Depuis 19î9, I'eau est coufée tant qùe les efforts indispensables ne sont pas accomplis.

Iæ projet Retail a innové en proposant I'augmentation des redevances en contrgPTlie
de la mise à disposition d'aménagement coùero permettant I'intensification. L'-Office

du Niger n'est pas encore arrivè a adopter une doctrine cohérente à présenter- atr)(

paysans en *aiière de rétributions des divers coûts supportés . 
(gestion de I'eau,

àniretien, amortissement des investissements, frais généraur ...) et à aborder le
paiement de I'eau à la quantité utilisée.

g7 ll est prévu d'harmoniser le niveau des redevances en saison des pluies (400 kg ?) et de supprimer

celle de contre saison.

38 Voir en annexe I les premiers budgets d'entretien de Retail 1.

99 Le projet Retail n'a pas encore sorti des chiffres cohérents entre la récupération réelle des

redàvahces (annexe Ô1 et I'exécution des budgets (annexe 8).

40 ll faut noter les difficultés de mobiliser les services travaux de I'Office du Niger et d'obtenir des

devis fiables.
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Enfin il n'a pas êtê assez examiné les pertes de production occasionnées par 

-les
coupures d'eau (elles touchaient L0 villagés) lu FoT-ent de réaménagements et celles

Ouei au gel des terres au cours des rraviux. Ceci a déstabilisé les producteurs les plus

fragiles.

32. Impact sur le plan foncier

L'-action du projet Retail doit être resituée 
-par 

rappgt à trois changements importants

;;1; pun fonËier : augmentation des surfàces cuitivées grâce à la d:q à disposition

â.r puisans de parceileî aménagées dont la mise en culture est sécurisée, diminution

des surfa.r, uttribuées par famitie et par TH pour encourager I'intensification, gérance

des terres.

Les surfaces réhabilitées sont actuellement intégralement cultivées alors que ce n'était

pas le cas auparavant du fait de I'abandon de terres à la suite de leur engorgement ou

d'autres raisons. LOffice du Niger en L984/85 évaluait ces abandons à 23 Vo des

*pà*i.ies de I'ensemble du se.irur Retail, et à 26 V9 de la zoîe concernée par le
pâi*.ur NL qui àorert la moitié de "Retail 1.". Du fait des diverses réinstallations

àvant le début'du projet, il est impossible d'indiquer clairement les surfaces réellement

remises en culture grâce au projet (41)-

En ce qui concerne la redistributiqn fo-ncière, il n'existe pas d'étude comparée complète

des siruations avant rt aptès p-j"r tt 
"rt 

présenté en annexe 10 une reconstitution

pàttirffr des mouvements O'ilnstâttation et de départ. tel qY:-o" la trouve dans les

ào*rn"nts du projet. Il en ressort que le nombie de familles totales en place- a

àug-rttré de iqb e"Zg8 ( + 49) entre rl8q et 1989, mais que les modifÏcations sont plus

im[ortantes du fait d'une vingtaine (?) de départs (transferts sur d'autres périmètT..t'

évictions et abandons). D'autrés documents du projet aqopt-_e-nt le chiffre de 318 familles

porif.r trois 
"iffugri 

initiaux et menrionnent q"i 80 familles ont été touchées-par le

àeuut de réaménalement sur Sagnona. Il y a f$s de 40 Vo de non résidents dans la

zone Retail 1, doni une partie eit constituée 
-d'habitants 

de Niono Ville qui avaient

auparavant des parcelles plus éloignées.

Ce qui est important, c'est la réduction des surfaces attribuées par Travailleur Homme
(TII) $z) O'r,t ha à t ha environ (43). Cette réduction des surfaces a étê imposée aux

iuysâù ; ele semble acceptée du fait des bonnes récoltes des premières campagnes'

àt ru.tout grâce à des dispbsitions spéciales dont les principales furent :

. des augmentations au delà d'un hectare/TH ol! été possibles poyr les familles pour

lesqueiles I'AV donnait son accord (suitout celles .ayant de nombreux actifs pris en

compte) et qui Àutquuient leur désii d'intensification par le choix d'au moins 25 Vo

de double culture.

20.

170 ha si l'on considère les surfaces abandonnées en 1984/85,75 ha si I'on considère les surfaces

attribuées entre 1986 et 1989, 155 ha si l'on compte les surfaces maraîchères.

Tout homme valide entre 15 et 55 ans.

On trowe dans l'évaluation CCCE de Retail 2 le chiffre de 1,23 h par TH en 1985/96 et celui de

1,02 en 1987/88.

41

42
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. chaque paysan était prioritaire, s'il le désirait, pour. s-e faire attribuer son nouveau

champ ùr-son emplacement précédent ou à proximité immédiate.

. des parcelles maraîchères ont été officiellement attribuées à tous les 
-pays.?ns-,-sur.la

base d'environ 2 ares par personne active. I-a distribution a été confiée à fAV qui a
réparti les terres entre les familles (44).

. le parcellaire et I'emplacement des différentes soles (simple riziculture, double

riziculture, maraîchage) ont été négociés avec les AV, avant les travaux, de même que

celui des espaces libies, des parcs à animaux, des bois, ...

I-e statut foncier est en train de se préciser avec I'aide du projet. Dans un premier

t..pr;ttuq* paysan a reçu une lettrè indiuiduelle d'attribution et les parcelles ont été

repôrtées sur un'cadastre, avec le nom des attributaires. Il est maintenant prérnr- de

déiiwer des "permis d'expioitation agricole" pérennisant les attributions et les rendant

transmissibled à la famillË, dans la mèsure où certaines conditions (paiement des dettes,

.ttgugiÀrnt d'entretien et de résidence) sont respectées. Ceci dewait encourager les

p"id* à entretenir le planage de leur parcelle et à améliorer la fertilité.

par contre il reste un certain nombre d'autres points à approfondir pour préciser la

doctrine officielle: gestion des exclusions (moiifs prérms (l|),.modes de décisions,

propositions pour leJ exclus... ), adaptation de surfaces attribuées à la taille et au(

besôins des fàmilles, interdiction des locations (46), etc.

Finalement I'action du projet Retail sur le plan foncier a ëtê imgortante à un double

titre. Il a êté à la foii trés exigeant dans- l'application des réductions des surfaces

attribuées pour encourager I'inte-nsification et tiès à l'écoute des paysans pour faciliter
I'application.

33. Impact technique

I-e repiquz1e,imposé par le projet (47) sur les nouvelles surfaces attribuées en rizières,

a êtè praiique ^pu, tous Îes 
- 
attributaires. tl s'agit d'un changement technique

fondamèntal 
-qui 

iert de référence pour les paysans du reste du secteur Retail, mais

aussi sur I'ensemble de I'Office du Niger (48).

4

45

46

47

Dans deux vlllages, les femmes ont été exclues.

Officiellement les 3 causes d'éviction sont I'insuffisance des rendements, le non remboursement

des dettes, I'absentéisme. Pour le moment, sur le secteur Sahel, c'est juste des exploitants qui n'ont

pas payé du tout de redevance qui sont évincés.

ll y aurait déjà des locations de terres ou des métayages non déclarés.

ll n'est plus formeltement obligatoire, mais du fait de I'histoire de I'Office du Niger, les quelques

paysani réticents ne se sentent pas vraiment encore libres de ne pas le pratiquer.

En zone non réaménagée, le semis direct en sec à la volée cowre 98 % des surfaces.
't8
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I^a fumure minérale est actuellement pratiquée de façon systématique et importante

(environ 50 unitér/fru de phosphore et iOO uttités/ha !'a1ote par 9a-Tpagng) alors qu'en

zone non réa-enâgée I'uiilisation du phosphore est irrégulière (elle.ne_dépasse guère

t0 à 20 Unité; ;; "rnoy.*e) et celle àe I'azote est souvent limitée à 3040 unités.

I-a double culture de riz, qui devait être pratiqué.e pal chaque pays?n sur au moins

L0 Vo de sa ruttac" et s* 2S To si une au!;meniation de surface au delà d'un ha par

UTH avait été demandée, a ëtê réalisée sur 22 To des surfaces :

90 ha en contre saison 1987,

285 ha en contre saison 1988'

221 ha en contre saison 1989.

228 ha en contre saison 1990.

pour juger de I'impact de ces nouvelles techniques, l'étude des rendements obtenus est

fondamentale (a9) :

Il ressort de ce tableau qu'en simple culture les rendements se situent autour de 4,5 t
et qu'ils ont plus que doublé par iapport à la situation en zone non réaménagée.

En double culture, si on .u*uie les iôndements obtenus en hivernage. et contre saison,

on arriv e à 5,7 t par an en 1988 et 1989. Ceci est inférieur aux prévisions du fait des

en tonne par ha

CAi'PAGNE H84 H85

Zone SC
Retail
réaménagée DC

Zone non
réaménagée
Retail 1,7 1,8

o/o d'augmentation
du rendement en SC

Hs6 cs87 H87 cs88

4,9 4,2

2,9 2,3 2,7

1,7 2,4

H88 cs89 H89

5,0 4,3

3,0 2,7 2,9

1,8 2,6

2æ 175 165

SC : Simple culture, DC : Double Culture, H : Hivernage, CS : Contre saison'

i En zone Retail 1, la culture en casier réaménagé a dérnarré en contre saison 87, sauf pour

Sl paysans quiavaient commencé dès I'hivernàge 86 ; il s'agissait d'une simple culture pour

cette Première campagne.** Les rendements sont estimés par sondage et ramenés à la surface attribuée, qui inclut la

superficie ôccupée par les diguettes : en.-moyelne_Q^oÉ _d9 
t" surface attribuée en zone non

réàménagée et'10 oÀ en rôniieârénagée (àuf 1986: 15 %). Un tauxde perte à la récolte

de 10 o/o êSt toutes les zones.

49 Pour plus de détails voir annexe 11.
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difficultés rencontrées (50). En particulier le rendement de contre-saison (2,7 t environ)

est insuffisant, mais il i'eit a-ènoté en 1990 (3,6 t pour le rendement battage).

I-e graphique ci-après illustre l'évolution des rendements de paddy.
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De même des graphiques représentant la répartition des producteurl par.-classe.de

rendements en ion'e réàménalee et non réamênagée (voir annexe 12) dans I'ensemble

du secteur Retail en 1989 ttio.tt." que beaucoup plus de producteurs ont de bons

résultats dans le premier cas et qu'il ést possible d-e âépasser 8 t à I'hectare. En ce qui

concerne les proàucteurs les moins perfôrmants, en diminution, un gros effort reste à

faire. Des cârences en microélémènts (zinc) s'expriment dès que les rendements

s'élèvent fortement et les techniques culturales préconisées (hersage, planage, respect

de l'âge des plants) ne sont pas toujours bien respectées.

En plus de la culture du rrz, le projet Retail 1 est intervenu poul encourager le

*utâî.hage sur 80 ha, ce qui n'étaii pas explicitement prérnr par l'évaluation CCCE.

L équipe Recherche-Développement (RD) du .projet a contribué à I'atteinte des

résujtais"''"outièrederiziôuliureetàleurinterprétation.l.r"Pt
cependant regreit.t qu'.lle ne soit pas arrivée à régler le problème de la variété de

contre saison (52).

I-e bilan est actuellement très positif en matière d'augmeqlation de production ; elle

p."t être esrimée pour 1.200 ha attribués à près de 3.000 t (11), soit un doublement de

[a froOuction par rapport aux zones non réaménagées ; si on considère la situation

avânt projet, ctest 4.000 t de paddy de plus qui sont produits.

SO Choix de variétés à cycle plus court et plus tolérantes au froid, attaques aviaires, risques de retard

pour la culture d'hivernage...

51 1.200ha x 2,3t = 2.7æt,àcomparerà(960hax4,5t) + (240hax5,7t) =5.688tonnes.

52 ll s'agit d'un problème difficile à résoudre et qui relève normalement de l'lER pour les introductions

de semences à tester.



Elle travaille aussi sur de nombreux autres sujets :

- diversiflcation (sorgho en culture irriguée, cultures fourragères),
- techniques culiurales (herbicides, dlvers modes de semis direct, travail du sol,

fertilisation...),
- choix des variétés de riz et production de semences'
- typologie des exploitations,
- introduction de ia motocuiture (53), tout en préservant I'option culture attelée.

L équipe RD du projet a exercé une influence impojtqnt-e. non seulement sur I'ensemble

du secteur Retaii, mais aussi sur la division de Rp de I'Oftice du Niger.. Elle 1 P--assé

plusieurs contrati avec I'IER et elle a mobilisé de nombreux stagiaires qu'elle a

contribué à former.

I-es paysans bénéficient d'un conseil agricole lui aussi "réhabilité" (54) : à I'encadrement

gé"&uli'te,directifetpe.'foffistituéuneéquipedespécialistesdeniveau
iechnicien ou ingénieui abordant les exploitants en terme de conseils à discuter et non

de directives à iespecter pour éviter l'êviction. Ce conseil est adapté.en fonction des

typ"r d'exploitation, un uôcent particulier étant d:p-ult peu mis sur celles en difficulté

1iôrtemenî endettées). Iæs paysans ont aussi profité de-l'exp.érience et du haut niveau

àe technicite acquis par .ertuinr d'entre eux qui avaient déjà commencé à intensifier

avant le réaménagement.

Iæ système de rnrlgarisation adopté par le projet 3 été pris .en compte dans les

discuisions du semiiaire sur I'harmonisation des systèmes de mise en valeur en août

r989.

En conclusion, I'impact du projet Retail a êtê, surtout déterminante du fait de la mise

sn place du iepiquage sui tôutes les surfaces attribuées en rizière et des efforts

d'iniensification'qùi iui était lié. La zone Retail L est, depuis L987, celle où les

rendements sont l^es plus élevés (55). Il s'agit d'une innovation marquante, à-replacer

dans les changements techniques marquantsâ I'Office (traction animale, petite batteuse,

décortiqueuse). Il reste à expérimenter la motoculture.

24.

53 Une introduction des motoculteurs doit se faire sur une base claire (groupe cible, conditions

économiques...).

54 Les coûts à I'ha du personnel malien varient de 5.500 FCFA à 11.000 FCFA selon les zones. Le plus

cher est te secieur hetail qui est aussi le plus petit et qui possède une fonction R/D.Le coût à la

tonne de riz produit est par contre inférieur au Retail.

55 Voir annexe 11.2. Les comparaisons rigoureuses sont difficiles vu les différences dans les méthodes

et bases de sondage.



3.4. ImFact en matière d'organisation des producteurs

Des associations villageoises ont été créées à partir de 1984 par I'Oftice du Niger. Elles

ontd'exploiterdespetitesbatteusesàmoteur'cequiapermis
de dégager des recèttes, puis ellei ont élargi leurs activités (56).

I-eur existence antérieure au projet a facilité les discussions et concertations avec celui-

ci, en particulier pour I'attributiôn des terre!,_pour I'entretien -des 
périmètres et pqur

fa misà en place âu crédit agricole avec la BNDA Par contre la rapidité de leur mise

en place n'à pas permis de disposer de stnrctures solides.

Des conseillers aru( AV ont été chargés de suiwe leur fonctionnement et de les aider

à tenir le secrétariat et la comptabililé. Ces postes sont en voie de suppression.

La cellule FOP (Formation et Organisation Paysanne) a par ailleurs cherché à aider

les paysans à urnéliorer leur appiovisionnement et à mettre au gojnt le système de

crédit correspondant. Des AV 
- 
extérieures au projet se sont jointes aussi à ces

expériences.

Ainsi, en ce qui concerne les.engrais, les AV du secteur Retail ont organisé en 1988 des

app"fr d'offrés engrais (57) pour monter un circujt -d'approvisionnement 
avec le secteur

p^rfué permettant 
-cl'avoit 

a ie*ps les intrants. Malheureusement toutes l_es _entreprises
iétectionoées ne se sonr pas môntrées fîables et les prix pratiqués par I'ON, inférieurs
à celui des appels d'offrés (58), remettent en cause cette intéressante expérience.

Pour I'approvisionnement en boeufs de traction, des achats groupés de boeufs de labour

ont été 
^organisés 

entre 4 AV du secteur Retail et les éleveurs suivis par I'Opératign
de Développement de I'Elevage de Mopti (ODEM). n n'est pas certain que les

échanges enire paysans du Retàil et de I'ODEM se maintiennent du fait des coûts de

transport et déplacement.

I-es crédits intrants et équipements (achat de boeufs) accordés par la BNDA aux

paysans des 3 AV de Reiaii 1 ont éré jusqu'à pl9s91t entièrement remboursés par

belles-ci qui ont fait jouer la caution solidaire de I'AV (59).

25.

Gestion des sacs de riz pour la commercialisation, ventes de paddy,.cagtignnement du crédit,

crédit social, investissemànts divers (bascule, moulin, décortiqueuse ...), alphabétisation.

Voir annexe 13 pour plus de détails.

L'IER estime en 19BB le prix au kg de I'urée vendu par I'ON à 90-95 FCFA et à 110 FCFA celui

vendu aux AV du Retail far les cohmerçants ; de même le prix du phosphate d'ammoniaque est

respectivement de 11S-r'zO FCFA et de t-gS fCfn. L'ON vend des engrais donnés par la Hollande.

56

57

58

59 Des paysans n'ont pas été cautionnés par les AV. ll a été noté que leurs rendements étaient plus

fai6és ôue celui de's cautionnés C 1,3 i/ha environ en simple culture en moyenne).
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CRED]T INTMNTS

KM 26
Nango
Sassa Gondii

CRED]T EQUIPEMENT
(boeo
KM 26
Nango
Sassa Gondji

CREDIT TOTAL 3 AV

(en millions de FCFA)

1S8/8e lsæ/eo

17,78 17,66
5,96 5,90
7,20 8,72

0,86 4,26
0,17 0,34
0 1,12

31,97 38

$n7/æ

3,75

4,34
2,93
4,52

15,54

par ailleurs I'ON cherche à responsabiliser les AV dans la récupér_atio_n des redevances

sans que ces dernièreb aient demandé cette nouvelle activité (60). Iæ projet n'a pas

jusqu'à maintenant proposé une position claire à prendre à ce sujet.

Le recouvrement de la redeVance eau reste diffîcile pour les 3 AV de Retail 1', le taux

de récupération étant passé de 94 Vo pour la saison des pluies 1987 à 89 Vo-pout celle

à. 19gÔ (au iut0/90) (61). n semble que certains attributaires spéculent sur la
possibilité de puyet'incomplètement la redevan_ce po_ur échapper.à-l'éviction ou rlre

à'autres privilégiênt les rembo.rrsements à Ia BNDA. I-es AV ont été réunies pour des

r*ptirutiôns ,,r."1., dépenses d'entretien et sur la diminution possible de consoErmation

de I'eau d'irrigation.

L équipe FOP a eu un rôle important dans l'établissement d'un dialogue approfondi
aueô lôs responsables des AV,et de façon plus générale avec les paysans et avec les

femmes. Dei voyages ont été organisés au SenCga! €tr Mauritanie et au Burkina dans

d'autres périmèfres irrigués de fâçon à permettre les comparaisons.

L'influence du projet Retail sur l'évolution des organisations paysannes à I'ON est

difficite à évaluer t6Z>.Il y a une certaine contradictiôn en ce domaine eJltle I'ap_proche

participative souhàitée ef les pratiques directives qui subsistent (voir 4.2. les réflexions

sur I'avenir des AV).

60

61

62

Les AV sont "autorisées" par I'ON à récupérer les redevances. Elles demandent une rémunération

significative pour ce travail.

Voir annexe 9 pour plus de détails.

L'expert FOp a contribué à préparer le séminaire sur les associations villageoises qui s'est tenu en

avril 1989 pour I'ensemble de I'Office du Niger.
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35. Impact économique

35.1. Impact au niveau des "exploitations"

Iæ projet Retail n'a pas mené lui-même les travaux de microéconomie concernant les

résultats obtenus au'niueau des exploitations, un contrat ayant été P-assé entre I'Office

Ou Niger er I'IER pour étudier I'ensemble des coûts de producli_o1 du paddy à I'Office

du Niler. I-es résultats sont disponibles pour les campagnes 1987 et 1988.

I-es chiffres doivent être pris avec prudence compte tenu des difficultés de ces enquêtes

et de I'importance de certaines hypothèses sur ies résultq!! (en p.articulier coût de la

main-d'oeuure familiale et exclusiô'n des non résidents de l'échantillon des 60 enquêtés

du Retail).

A titre d'exemple, il est intéressant de comparer le_s rendements en paddy en simple

culture tels què pésentés par I'IER et la cellute RD du projet pour I'hivernage pour

montrer les différences d'estimation.

(en t/ha)

t.E.R.
Cellule R.D.

1S7

RETAIL NON REAi'. %

- 4,4 2,05** 215
3,8 2,40* 158

1S

RETAL NON REAIII.%

4,2 1,84r* 228
4,6 1,8* 256

* Retail non réaménagé** Niono non réaménagé.

Les résultats de 1988 semblent plus conformes à la réalité actuelle, 1987 étant

plupart des exploitants de Retail 1 la première année de repiquage (63).
pour la

Læ tableau ci-après résume les principau:r résultats de 1988 pour la simple culture en

rtz :

en FGFA

Revenu net/ha

Revenu net/exploitation

Valorisation de la
journée de travail

Cott de production du
kg de paddy

Retal 1

113.000

46[].300

Zcrtc Nbno
non réarnérngpe

/m.000

256.000

Retaf
% non réam.

28til

181

125

111

1.882 1.500

4i1,10 47,8

69 Les parcelles étaient plus difficiles à mettre en culture et les nowelles techniques n'étaient pas

encore aussi bien matrisées.
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[-e revenu net à I'hectare, du fait de I'augmentation des rendements, a presque triplé
par rapport à la situation en zone non réàménagée ryEé le doublement des charges.

i; revbnu ner par Jxptoitation n'a augmenté quàde g9 7: pour I'actMté rizicole du fait

des réductions de superficie attribuée] De même la valorisàtion de la journée de travail

n'a progressé que dË 25 To du fait de la multiplication par 2,5 du nombre de journées

de travail nécessaires.

Læ coût de production du kilogramme de paddy (43 FCF4 tl kilogramTe) a légèrement

baissé si on ne tient pas comp-te du coût ftus important de lu jg-u*ée de main-d'oeuwe
pà,rt le repiqu age. Èar cotttre si on uaiorise tôute la main-d'oeuvre familiale à 900

i.CfA la jàuinéé pour tenir compte de ce facteur, le prix de revient du kilogramme
reste proche de 50 FCFA (64).

11e, tableau page 30 permet aussi de juger des principales différences entre les

exploitations^Oi Retaif tlzone réaménagêé avec repiquag!), .et celle de la zone non

réâménagée de Niono, en semis direct, pour la campagne de simple culture, mais pour

la moyenne des années 1.987 et L988

Grâce à I'action du projet, les rendements à I'hectare sont_multipliés par 2,2 et les

charges par Z (hors niain-O;oeuwe familiale), ce qui permet- d't1n peu plus gue..{o.ubler
le réu"tr,r taùtiat à I'hectare et d'augmentei dè 60 Vo le revenu familial par

exploitation. Il apparaît cependant de moins bons résultats en 1987 pour la valorisation
Oe ta journée de iravait fa^mitial du fait du plus grand nombre de journées de ce tlPe

utilisées la première année.

[æs résultats seraient encore plus en faveur au Retail si I'on prenait la situation avant

le projet, les rendements s'améliorant ces dernières années en zone non réaménagée.

6l$ pour un rendement de 6 t/ha, le prix de revient du paddy n'est plus que de 3SFCFA (coÛt de la

maind'oewre à 550 FCFA).
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Un certain nombre d'autres remarques importantes sont fournies par I'IER (65) :

- le Retail emploie plus de manoeuwes perrnanents que les 
_ 
autres zoqes (q7

manoeuwes eàployéi par 43 exploitations sui les 60 enquêtées en_1987) (69).En 1987

et 1988, le Retajl ùtiliie au total L48 journées à I'hectare contre 53 journées en zoîe
non réaménagée ;

- I'augmentation des charges au Retail impliqug que les paysans ne soient Pas trop

endéttés au départ 671 pour faire fac-e à I'augmentation de Ia main-d'oeuwe
extérieure et qué le crédit fonctionne bien pour les intrants ;

- les exploitations de Retail disposant de plus de force de traction et de plus de surfaces

en rizière arrivent à produire le paddy à des coûts inférieurs. I-es deu:r facteurs sont

souvent liés, les explôitations plus grândes étant mieux équipées, ce -qui perytet. des

labours plus précoôes et de bonne [ualité et donc des meilleurs rendements (68).

Voir aussi en annexe 14 une comparaison plus complète des cotts de production du paddy dans

la zone de Niono.

La maind'oeuvre permanente serait moins nombreuse en 1988 (0,8 salarié par exploitation).

Des plans de "remise à flot'des exploitations endettées avaient été mises en place au début du
proj€i ; après deux ans, 63 % avaient anticipé leurs remboursements, 21 % respectaient leur plan,

9 % étaient en retard et 7 Vo n'avaient rien payé.

l
D'après I'enquête de l'lER en 1988, 29%des exploitations enquêtées n'ont pas.de chalne complète
podr h tractibn animale, 10 % n'en ont qu'une, 50 % plus d'une et moins de deux, enfin 7 % deux

chaînes et plus.

65

66

67

68
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L'annexe 16 présente une comparaison entre les prévisions des évaluations ex-ante

CCCE Retail L et Retail 2 et lesiésultats IER pour la campagne 1988. Il en ressort que

les revenus familiaux constatés par I'IER pour une même taille d'exploitation sont

intérieurs aur( prévisions et surtoùt que les charges sont en proPortion -du 
produit brut

plus importantbs. Læ risque encouru a été sous-éstimé et les résultats de contre saison

surestimés lors de l'évaluation ex-ante.

pour compléter les résultats économiques sur le Retail, il faut prendre en compte les

résultats de contre saison et le maraîchage.

En ce qui concerne la contre saison, l'[ER donne les résultats de ses enquêtes pour

1988 1vôir annexe tS;. tt apparait que le revenu familial baisse de 44 Vo pal rapport à

la saison de simple cultureïï fait dir moins bon rendement (3,2t) alors que les charges

restent du même ordre, si ce n'est pour la redevance eau.

De façon plus globale, si I'on considère le système .do.uble cultur,e, en faisant la somme

des résultats ofitenus sur une même parcell,e lors de la culture de saison humide et de

la contre saison, il apparaît que te rendement total obtenu (5,7 t) ne permet pas de

faire face de façon sâtisfaisanie à I'augmentation des charggs.-Iæ-revenu familial est à

pài". supérieur à celui de la simple culture et le revenu net (calcglg en enlevant le coût

àe main-d'oeuwe familiale valorisé à son coût d'opportunité (69)) est Presque nul-

I-a double culture perrnet une augmentation en moyenne de la valeur ajoutée.de 30.000

FCFA par ha, augmenrarion 
-trop faible au regard des 200 jours de travail

supplémentairei. Cefiendant une miâorité d'exploitations valorise le système de double

.,rirutr (il s'agit de cà[es qui ont assez de main-d'oeuwe, qui savent organiser le travail

ei qui rànt bien équipéerj .t certains attributaires sont intéressés ^par 
I'apport vivrier

et monétaire à ce moment de I'année où il faut mobiliser des repiqueurs.

I-es résultats en matière de maraîchage sont très spéculatifs. L'oignon et la tomate sont

làs plus cultivés. [-es premieres estirnations donnent des.-produits .bruts de I'ordre de

S.00b à 10.000 F f are pour des charges faibles si le travail est familial.

ll reste à mieu,x connaître les résultats de I'ensemble des exploitations, y compris en

matière d'élevage et de cultures pluviales, et les diverses opportunités d'autres revenus

pour analyser pius en profondeui I'intérêt de la contre saison et du marrrîchag_e et pour

ittie* appréhènder lè contexte dans lequel es! pro9u I'intensification. Il est en

particulièi Oitticile de juger de la taille optimu.m.de surface à attribuer en rizière pour

àsurer la viabilité dei exptoitations vu la diversité des situations.

69 Les calculs sont conduits en valorisant aussi les jours de travail des moins de 15 ans qui effectuent

le gardiennage en contre saison.
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352. Impact sur l'économie malienne

I-e projet n'a, du fait de sa faible dimension, qu'u.n impact direct faible sur l'économie

O" 'puyr. g.OdO t de paddy de plus par an réprésentént à peine plus de 1 7o de la
production du pays.

Il est présenté en annexeZl une approche sommaire de I'impact du projet Retail L^sur

la coliectivité nationale. En phasê'de croisière, si les résultats obtenus Peqvelt être

maintenus sans assistance e*térieure, le projet pennettra une économie de devises de

I'ordre de 170 millions de FCFA par an (ZO) et une augmentation de la valeur ajoutée

pour les producteurs de I'ordre de 150 millions de FCFA par an-

Si ce projet expérimental contribue à faire sauter les freins à I'augmentation de la
pioOuËtioh de'riz dans la .principale zone de production du PaYs, comme nous le

croyons, son rmpact pourraii être 
-important 

à tous les niveaux de la filière.

3.6. Rentabilité

L'annex e L7 présente les prévisions en matière de rentabilité de I'hectare réaménagé

tel qu'il 
"rt 

p^osible de lei effectuer en 1.990 en se basant sur les résultats obtenus en

matière d'intensification.

[æs tanx de rentabilité obtenus restent faibles, soit 8 7o pouf un prix d'achat du paddy

à 70 FCFA le kg, un rendement de 4,5 t en saison humide à partir de I'année 4 et un

rendement inférieur en contre saison (2,8 t à partir de I'année a).

I-es calculs de sensibilité montrent que le taux diminue de 8 à 6 Vo si on abandonne la

contre-saison en riz ou si le rende*Lttt passe en saison humide de 4,5 t à 4 t- I-e TRI
est de 5 Vo si le prix d'achat du kilo de paddy n'est plus que de 60 FCFA.

3.7. Impac't social

L'impact social positif du projet résulte de I'amélioration des revenus des producte$s
grâcË à l'intensification, dé I'augmentation du nombre des familles installées grâce à.la

éirninution des superficies attrlbuées et du travail fourni à I'extérieur (en particulier
pour le repiquage).

Si le projet a obtenu des résultats jusqu'à maintenant globalement intéressants en ce

sens, ia iedité sur le terrain est en fait plus complexe.

I-e schéma page suivante présente une structure générale des gbjectifs possibles des

attributairei montrant que I'intensification agricole n'est pas forcément la stratégie

unique des producteurs.

70 Les remboursements de ce prêt (213.000 FF tous les 6 mois) sont minimes à n sùite de I'annulation

du remboursement de tOt milliôns de FF au 31 /12/1988. Sinon, en régimg_ge croisière, le Mali

aurait dû rembourser par an près de 400 millions de FCFA (7,8 millions de FF).
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I-a cellule R/D du projet, à partir du travail qu'elle a entrepris sur- la typologie des

exploitations (71) ei sur les irajectoires qu'elles empruntent selon leur situation de

départ, est peisuâOe que "le réaménagemènt a accentué et accéléré les processus de

difÎérenciation entre éxploitations de taille comparable, mais dont le comp-ortement
pat tappoit a I'intensifïcation est très différent ; on pegt actuellement distinguer
ichémâtiquement cinq grands groupes d'exploitations, que I'on retrouve pr*iqu:me1t
quelle què soit la taiilê des exploitaiions : lei systèmes intensifs (forte intensification du
riz),lei systèmes diversifïés (riz + maraîchâg€, hors-casier, élevage ou activité extra-
agiicole),- les systèmes "juste en équilibre" (l'objectif principal est- de maintenir la
siâUiUte'de I'eiploitation), les systèmes en difficulté (pas ou peu d'éqllipe_ment, fort
endettement), e-t les systèmes oir- I'agriculture est secondaire (double actifs (72) n'ayant
qu'un objectif viwier sur le riz").

Iæ projet permet à certains colons dynamiques de réussir à accumuler malgré de fortes

conitaintei de départ (petite taille d;exploitation, équipement insuffisant ...), mais aussi

accèlère les phénomènes d'éviction. D'après la cellule R/D, "l0_familles de la zone

réaménagée (l Vo) ont subi cette mesure à la fin de la campagne 1988 /89 et 15 familles
(5 %) à iissue de la campagne 1989 /90 (73). Pour les exploitations en diffïculté, les

ptatrs'de remise à flot ne èonstituent: pas la panacée puisque faute d'accès immédiat à

àe nouueau( crédits elles ne peuvent se reéquiper, et donc avoir waiment toutes les

chances de réussir I'intensification".

Ia distinction entre colons résidents dans les villages et "non résidents" apparaît moiru
pertinente en matière d'appréciation de I'intensification, car une bonne. partie de ces

àerniers investissent de piris en plus du temps et de I'argent dans la riziculture. Par

contre il se pose encore le pioblème de 
- 
leur intégration sociale aux yilagel :

participation ftus faible aux travaur d'intérêt collectif, solidarité pour I'octroi de prêts
au sein des AV.

Il est difficile de préjuger des stratégies des familles qui ont déjà fo4gment intensifÏé.
Si I'ON n'est pas Capable de travailler avec elles sur les possibilités du progrès

technique (diveisification, contre saison, nouvelles techniques sur le nz, motorisation..),
ces familles risquent de diriger en priorité leurs efforts et leur épargne hors 

- 
de la

production (achât de décortiqueuses, de voitures, de maisons à louer, commerces divers)
ôu de rechercher de nouve[ès opportunités de maîtriser plus de foncier. Il ne {au1 gas
non plus sous-estimer les pratiquès financières (usure, achats sur pi"-d de récolte), les
phénbmènes de clientèle (ournèes de travail fourni en échange du labour à la traction

71 Elle distingue actuellement les grandes familles, anciennement installées, disposant de main-

d'oeuvre, capital et ressources foncières plus importantes, les familles de taille moyenne avec un

équipement correct, les petites familles disposant de peu de capital et les "non-agriculteurs'.

72 Personne ayant une activité principale hors agriculture.

Tg Près de la moitié sont des petites familtes de paysans âgés, ou de jeunes récemment séparés de
leurs parents, ou simplemeht de colons sans la maind'oewre nécessaire à I'intensification. Autant
sont des fonctionnaiies, commerçants, agents de I'Office, retraités pour qui I'agriculture est très
secondaire et'minière'. Quelques-uns sont des colons qui pourraient rembourser mais ne le font
pas (et jouent le gel des dettes ?).
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animale d'une rizière) et les ambitions du chef de famille (augmentation du nombre

d'épouses).

I-es non-colons (anciens colons évincés, bergers, réfugiés provenant des zones de

sécheresse, agricult.utr cultivant en pluvial...),-qui ont constitué un réservoir de main-

d'oeuwe pouî I'intensification, souhaîteraient pôuyoiq s'installer à leur tour, mais il est

probabl" q.t" les "citadins" passent avant ewq iauf s'ils ont d'excellentes relations avec

ies AV. Cdci peut poser à térme le problème d'une opposition entre colons employeurs

et non colons salariés.

I-es femmes, pour leur part, se plaignent dans deux villages d'avoir été défavorisées

pour I'attribuiiott des loïs de mâraîétrage (74). Elles. sont astreintes à des temps de

iravail plus importants pour le repiquagé et pour le décorticage. Cependant, elles sont

sensiblês à I'amélioration de la sé'curité aliméntaire et à la plus grande participation du

chef de famille aur dépenses.

Enfin il faut signaler le rôle très important du projet dans la formation de cadres grâce

à I'organisatioi de nombreux stagês en binome (association de stagiaires maliens et

français sur le même sujet).

En conclusion, il se pose la question de I'avenir du "modèle intensif Retail", avec sa

dynamique économiânr, maii aussi son coût humain, puisque les_ moins adaptés

150 fo ?) dewont êtrè évincés. Rien n'a été prérm à leur attention (75).

3.8" Impact financier

I-e projet Retail s'inscrit dans la série des projets de réhabilitation qui, si. -on les

adOiiionne, entraîne des modifications importantes, en particulier en matière de

redevances dont le montant dewait permettfe la couverture effective des charges et le

recouwement s'améliorer.

Par ailleurs I'autre financement accordé, en même temps, pâr la CCCE pour I'appui à

la restructuration de I'Office du Niger (76) a eu poui sa part un effet-positif.sur la

situation financière de I'Office : I4,6'miilions de FF sur les 40 millions étaient

@90pourlepaiementd'arriérésfourniss9uIs(pétrole,jngr+,divers
prestataires dê service,^etc). É Caisse Centrale a continué à soutenir financièrement

Afin de permettre un me1leur accès des femmes au maraîchage,-1 /4 des quperficies pourrait leur

être rés'ervé à I'avenir via les groupements de femmes (les chefs de famille étant libres de leur

attribuer un complément dans'le loi familial) ; il est en effet app.ary sur Retail 1 que lorsque toute

la superficie est'attribuée au chef de famille, à charge pour lui de partager la terre avec ses

OepàirOants, il redistribue très peu aux femmes. Or le maraîchage est pratiquement la seule source

de revenu autonome des femmes.

On retrowe un certain nombre de personnes évincées se réinstallant avec un autre membre de leur

famille devenu attributaire.

Pour plus de détails voir annexe 20.

74

76
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I'ON dans le cadre des prêts d'ajustement structurel de 1987, 1988, 1'989, l'990, ce qui

en a fait le premier baiileur de londs de I'Office du Niger (77).

Uexamen de l'évolution de la situation tinancière de I'Office et du rôle de la
coopération française (financements de la CCCE, ap-pqi technique à !a c-harge du MCD)

nécèssiterait un examen particulier qui n'était pas I'objet de cette évaluation.

3.9. rmpact instihrtionnel

Le projet a exercé une influence importante non seulement en matière de-conception

des^act'ions à entreprendre (réaménugr*.nt, intensification, attribution du foncier, etc)

mais aussi dans leùr mise en oeuvrJ; il a notamment largement contribué à :

- former au métier de conseiller les agents de développement du secteur du Retail,

- renforcer les relations et le dialogUe avec les paysans et les AV,

- introduire une formule nouvelle de recherche/développement, coordonnée avec les

activités de suivi f êvaluation et de conseil arx agriculteurs,

- mettre en place un service organisé d'entretien et maintenance des réseaux sur la
partie réamén agêe du secteur du Retail.

Pour mener à bien ces tâches, le projet a bénéficié
cadre de .la zoîe de Niono, pour la conception,
interventions. Il lui reste cependant

d'une grande autonomie,
l'exécution et l'évaluation

dans Ie
de ses

Cependant son impact a étê inférieur à ce qui était attendu dans un certain nombre de

domaines :

- mise en place d'un suivi-évaluation permettant de disposer des divers éléments

d'informaiion lattriUutiotnpnOetternents, etc). I-e ptojet a jusqu'à maintenant du mal

à traiter toutej les informations disponibles (78) et à les présenter de façon cohérente,

ce qui réduit son influence.

- suivi de la gestion des AV. Il a été privilêgiê un appuj pragqalique et des actions

pportàlâmise-enp]ry{eprocédurespermettantde
mâîtriser les évoiutioirs Ou ionctionnement des AV (80) et leur gestion.

ZT lt s'agissait de l'apurement d'arriérés fournisseurs et de la prise en charge d'investissements dans

le caére du contiat-plan, soit au total près de 2,5 milliards de FCFA.

Tg Le projet a privilégié le suivi agronomi_que et tes sondages de rendement, ce qui constituait un

apfort-important pour I'ensemble de I'Office du Niger.

79 cette approche progressive a permis de mieux connaftre les AV sans interférer dans leur gestion

qui est'du ressort dé h DPR et de la circonscription administrative.

g0 Dans le cadre de Retail 2, le projet participe à la mise au point des "procâJures de gestion du terroir

villageois', c'est-àdire d'attribution foncière.
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-justifications des niveaux de redevances demandées au,x paysans. L'obligation de. |a
redevance en contre saison et le niveau plus élevé de la redevance de saison humide

étaient contestables pour une phase expêrimentale où les résultats escomptés étaient

ambitieux.

En conclusion, grâce à son autonomie, Ie projet Retail a PY innover en remettant en

question .rrtuittËs habitudes de I'Office du-Niger, en jouant le jeu du dialogue avec les

paysans et en instaurant des relations de travàil avec-des acteurs extérieurs comme la

bÉOe" I'IER. Il esr difficile de juger des influences respectives (81) des projets Arpon
et Retail, mais il semble que, 

-mâlgré 
sa taille et son insertion plus modestes, son

domaine d'intervenrion plds iitoitel c" dernier a joué un rôle important dans la

définition des nouvelles orientations de I'Office.

3.10. Impact en matière d'environnement

L'action du projet Retail s'est concentrée en priorité sur les parcelles aménag-ees pour

la riziculturé. Iia été aussi préw des parcetlei pour le maraîchage,_implanté des zones

pour laver Ie linge er re\ru fimplantation des villages et {es pistgs. PS.t contre il n'a été

àbordé ni le p.o-blème de I'insèrtion des périmètres du Retail dans I'aménage_ment de

la zone de Njono, d celui des surfaces à consacrer aux cultures sèches et à l'élevage

(82).

pour le moment, ce sont les dégâts sur les canaur et diguettes de-leurs animarD( (81)

ou de ceur( provenant de la viilJde Niono qui préogcupgnt le plus l.es paysap 9t I'ON.

Il existe auisi des insuffTsances en matière- de- qualité- d'eau Pour les populations qui

sonr habituées à puiser dans les canaux et des risques de bilharioze (84).

par ailleurs, le projet Retail encourage des reboisements et souhaite imp.lanter des

brise-vent. Cette aciion reste marginalé par rapport au problème d'approvisionnement

en bois.

Entin le secteur Retail est tributaire comme les autres périmètres de I'eau du fleuve

Niger, mais le projet s'efforce de réduire la consommation. Durant I'hivernage 1'990' il
a ëté noté des 

^baiises 
d'eau supérieures à la normale dans le Fala et le canal Retail ,

ce qui pose la question de sa meilleure utilisation pgul_ I'irrigation (85). De façon plus

gloËale', I'Office du Niger est confronté à la nécessité d'utiliser au mieux une ressource

Iur., I'eau du Fleuue, 
-qni 

est vitale pour les zones en aval, en particulier au Niger.

g1 ll serait intéressant de mieux examiner leur complémentarité à I'avenir.

g2 Retail 2 n'a pas innové dans la prise en compte du développement régional et des populations

déshéritées àe la zone et a sous-estimé I'importance des hors-casiers.

comment passer des habitudes traditionnelles de vaine pâture à. une organisation rigoureuse.de

l'élevage, àvec couloirs à bestiaux, abrewoirs en nombre suffisant, règlements pour interdire

certaines zones ... ?

L'aide altemande a financé un programme expérimental de lutte contre la bilharioze.

ll est envisagé de récupérer de l'eau de drainage pour la pisciculture.

8,f|

84

85
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4. VIABILXTE

4.1. Viabilité technique et intensification

L'intensification proposée par le projet repose en premier lieu sur la qualité des

aménagements ef sui h mâîtrise dè là gestion de I'eau. Une remise en cause de ces

facteur-s est malheureusement toujours possible pour de multiples raisons :

- mauvaise récupération des redevances compromettant I'entretien,
-organisation dèfectueuse des services des travaur de I'ON chargés-de I'entretien,
- dé-gradation du planage à la suite de travaux de préparation des sols mal conduits ou

insuffisants,
- manque de discipline des attributaires pour I'entretien et la gestion de I'eau, 

'

Il est donc fondamental que I'Office du Niger remplisse de façon irréprochable toutes

les fonctions dont il est iesponsable (entrétien des réseaux à sa charge, efficacité du

service des travaux ...) et qu'il veille à ce que les paysans et leurs AV en fassent de

même pour leur part.

L'intensification dépend ensuite de la compatibilité entre les itinéraires techniques
proposés et les stràtégies des producteur$ . Le projet 

. 
a adopté une approche très

àisdiptinanteenm@destechnique1(repiquage,contresaiso[...),mais
en t!gO, certaines options dewâient être assouplies. Ainsi les paysans-cultivant en zone

réaménagée depuis plus de deux ans dewaient-être autorisés, s'ils le désirent, à ne plus

repiquer-sur 50 fto'de leur surface et à effectuer le libre choix des spéculations de

contre saison à conditions de ne pas dégrader le planage.

L'intensification est tributaire entin de I'environnement : prix du riz, coût de la main-

d'oeuwe pour le repiquage, autres sources de revenus, statut foncier (85)...

Il ressort de ce qui précède que le processus d'intensification reste fragile. Il a été

démontré qu'une irouïeile voie-était praticable-sur le plan tegh{gue, mais il n'a pas été

encore mis en place un système rigoureux de prise de décision pour maîtriser en

permanence les évolutions.

A notre avis, les principaux risques techniques sont les suivants :

- remise en cause de la culture de riz de contre saison par une partie des attributaires
(86) tant que les variétés proposées ne sont pas mieux adaptées au contexte.

- baisses de rendement à la suite d'un phénomène général d'alcalinisation et de

sodisation des sols dû à un déséquilibre ôtrimique des eaux d'irrigation et surtout à

I'insuffisance du drainage et à la surconsommation en eau.

gS Lâ délivrance d'un permis d'occupation des sols devrait encourager les améliorations foncières et

I'emploi des fertilisants organiques.

g6 certains attributaires préfèrent touer leurs terres en contre saison ou même payer la redevance sans

cultiver.



- manque de dynamisme du travail avec les paysans pour chercher des solutions
adapiées aussi bien pour ceu( qui sont en Oifficutte que pour ceur( qui seraient

capables d'innover (87).

Cependant un certain nombre de facteurs exogènes risquent de bâtir les évolutions :

- la pression foncière s'accroît et le nombre de demandes d'attributions augmentent en

pennanence (2.000 dossiers pour Niono, dont 600 pour le Retail).

- le prix du paddy au producteur pourrait baisser dans un proche avenir (voir 4.3.2-).

Il est donc fondamental que le projet Retail améliore le suivi-évaluatiol- pour faciliter
la compréhension des évôlutions ei la recherche des solutions au( problèmes posés.

4 2. Viabilité économique

4.2.L. Evolution future des exploitations et stratégies des attributaires

Si on fait abstraction des problèmes de commercialisation du riz (voir 4.2.2.),les travaux

disponibles donnent des visions différentes de I'avenir possible des exploitatiorn du
Retail.

L'-évaluation ex-ante de la CCCE en 1988 pour Retail 2 se place dans une Pqlspgllive
volontariste telle qu"'on peut en conclure que les réticences, bien compréhernibles,
qut*print.-tottt prôUaUtement les anciens èolons lors du nouveau découpage .des
put."il"s qui amputera leur surface, ne dewaient pas résister devant les améliorations
èonsidérables de revenus au(quelles ils peuvent râisonnablement prétendre". Il s'agit

donc de continuer à améliorei les rendèments et les techniqu€s, y compris la contre

saison afîn d'augmenter les taux d'intensité culturale (88).

L,a cellule RD du projet Retail, tout en soulignant les perspectives favorables à court

terme, pose de noùbr-euses questions sur le moyen terme, compte tenl des problèmes

restantà résoudre (disponibilité de la main-d'oeuwe, insuffisance des résultats en contre
saison, endettemerit dè nombreux colons, drainage insuffisant, évolution des sols), des

incertirudes sur le bon entretien des réseaux et de la diversité des itinéraires techniques
suivis par les exploitants (voir 3.7.).

I-es sociologues (voir annexe 18) insistent sur la complexité des stratégies paysannes et

s.rr tes posilUmés de "perversion du message d'intensification" dès qu'il y a dépendance

et précârité foncière des colons. I-es objectifs techniques et économiQges risquent en

paiticulier d'être dénaturés par les stratégies foncières des exploitants mietx placés pour

capitaliser.

39.

97 ll pourrait être intéressant de comparer les itinéraires techniques adoptés.dans le cadre de travaux
dà groupe d'agriculteurs intéresiés par une auto-évaluation des résultats obtenus en vue de
progmmmer les améliorations possibles pour la campagne suivante.

88 1,25 s'il y a 25 % de contre saison.
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[-a question de I'avenir d'une population très hétérogène, tant par ses origines, ses

statùs, ses résidences, ses moyens de production, que par les stratégies sociales et
économiques qui en découlent reste donc posée. Il faut espérer que les comportements
offensifs iles exploitants dynamiques, soucieux d'accroître leurs revenus en gérant au

mierx les rizièrès qui leui sont àttribuées I'emporteront. En même temps,-il reste à
mettre au point les politiques d'installation d'unê part des attributaires fragiles du fait
de leur manque d'équipement ou de main-d'oeuwe ou de ressources financières, d'autre
part des enfants des-familles qui ne peuvent bénéfîcier d'extension de surface sur place.

l-a dynamique actuelle, liée aux réamén4gements, et les multiples possibilités existantes

d'enireprendre peuvent conduire à un certain optimisme. Encore faudra-t-il que I'Office
du Nigêr puisse jouer pleinement et juste le rôle qui lui revient, veillant en particulier
à ce que des intérêts individuels ne prévalent pas de façon abusive.

4.2.2. Avenir de la filière riz dans la région de I'Office du Niger

I-a mission d'évaluation de la politique de prix et de commercialisation du pad-dY et du
riz à I'Office du Niger (S9) dônne ùn certâin nombre d'indications sur les principaux
problèmes :

- L0 Vo seulement des producteurs de riz de I'Office du Niger se trouvent dans une

situation telle qu'une baisse du prix du paddy n'entraînerait pas une remise en cause

de cette activité ;

- l'Office du Niger, suite à ses problèmes de trésorerie, achète souvent avec retard, ce

qui entraîne une diminution du prix réel d'achat au paysan (90) et ce Cui perprbe la
rèntrée des redevances. Il est cependant possible que la transformation privée (surtout
grâce à des petites décortiquèuses) sôit à même de devenir un acheteur plus

concurrentiel à I'avenir.

- les importations, I'aide alimentaire et le riz produit dans d'autres régions peuvent
concurrencer I'Office du Niger sur son principal marché, Bamako, et ce d'autant plus

que la qualité du riz produii par les rizeries de I'ON restera médiocre. Ces dernières
années, 

-l'Office 
a déjâ du mal à rester compétitif pour la vente du riz sur le marché

intérieur (voir annexe 22), alors qu'une ta.,re à I'importation de 33 7o a été mise en
place.

De nombreux facteurs vont influencer les quantités de paddy produits par l'Office et
de riz disponibles pour la commercialisation sur le marché national.

- politique de commercialisation et de prix du paddy et du riz,
- f,thmè des réaménagements et résultais en matière d'intensification (voir en annexe 19

les objectifs de production de I'ON). L objectif de 170.000 tonnes pour la campagne
1993-1994 semble très optimiste,

89 Rapport provisoire de synthèse de P. Thenevin (septembre 1990).

90 Le prix de vente du paddy est tombé jusqu'à 50 FCFA à Niono début 1990 et celui du riz à 110'
120 alors qu'il atteignait 150 FCFA en 1989.
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- situation financière de I'Office qui conditionne ses possibilités d'achat de paddy et
d'amélioration de la transformation, tout au moins tant que le processus de

privatisation n'a pas été lancé,
- èvolution de la place de la transformation privée (voir annexe 2I). I-e décorticage
artisanal modifié ta façon pour les producteurs de raisonner le prix de vente du riz
puisqu'ils peuvent mierur valoriser leur paddy grâce à ce nouveau circuit.

- 3tratêgies paysannes compte tenu de la politique d'achat du paddy et des multiples
autres facteurs de I'environnement.

Il n'est pas certain que le prix plancher de 70 FCFA le kg de paddy .aPn!iq1é durant
la périoàe 1987-1990 puisse être longtemps maintenu et que la région d_e_l'Of!ce- puisse

à long terme vendre àussi facilement son riz sur le marché intérieur. Une diminution
trop iapide du prix du paddy remettrait en cause le maintien de nombreuses
adibutàires et/ou ta politique de récupération des redevances et du crédit. Par contre
le développement de ta tiUere transformation privée peut permettre de mietx valoriser
le paddy âu producteur (5 FCFA ?) tout en approvisionnant à meilleur compte le
marché urbain.

4.2.3.Intérêt à plus long terme sur le plan économique

L'intervention coûteuse visant à réhabiliter les périmètres irrigués et à intensifier la
production ne peut en fait se justifier sur le plan économique que si elle permet à
terme :

- une augmentation importante de la production agricole, ce qui nécessite
I'accroissement du nombre de producteurs modernes, soucieux de gérer leur
exploitation pour optimiser la production, intéréssés par une discipline rigoureuse en
màtière de cônduitè de I'eau, piêts à utiliser les réseaux d'irrigation au mieux de leurs
possibilités, payant leurs redevances.

- une diminution des coûts à la charge de I'Etat, ce qui suppose leur prise en charge
progressive par les opérateurs locaux (associations villageoisgs, collectivités,
lranlformateurs privés) èt une bonne gestion et organisation de I'Office du Niger.

- une amélioration de la compétitivité des filières agricoles (rt2, élevage, maraîchage).

Il reste beaucoup à taire pour que la région de I'Office du Niger soit capable de
prendre en main ses propres affaiies. L'attitude de I'Etat et son soutien à telle ou telle
stratégie sera déterminante pour les évolutions futuies.

A notre avis, il est important qu'un certain nombre de clarifications soient apportées
par I'Etat sur les sujets suivants :

- privatisation. des rizeries de I'Office du Niger. Des formules doivent être peu à peu
rruses au polnt pour préserver la concurrence et pour resPonsabiliser chaque partie
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(91), étant entendu que ce ne sera plus à terme à I'Office de s'occuper de fonctions

industrielles et commerciales ;

- priorités en matière d'attribution de terres et politique d'installation. Il faut veiller à

iaisser les AV et TV se prononcer sur les attributaires qu'elle 
-sont 

prêtes à accelter
et à n'installer que dei jeunes diplômés et des personnes licenciées de I'Offrce,

capables et décidès à s'inicrire dani les nouvelles perspectives de la réhabilitation ;

- politique de prix et de commercialisation du p-addy. et du riz. Il s'agit de veiller 9n
permanence â tu cohérence entre la politigug de rèlance de la production _du Pad-dy

à t'Office et celle d'approvisionnement en riz dans les meilleures conditions du marché

intérieur.

43. Viabitité des organisations paysannes et évolution des relations avec I'Office du

Niger

La crêation des AV a permis la constitution d'un cadre pour le dialogue entre les
plaignentresponsables des AV sepaysans ei le projet. Il n'en reste pas moins que les

du peu d'intérêt des diverses discussions, car ils ne '

problèmes qu'ils posent :

- retard de paiement du riz vendu à I'ON,
- montant flus élevé des redevances sur Retail 1 par rapPort à tous les autres

périmètres,
- dégâts des animau( venant de Niono,
- importance des non-résidents attributaires de terre.

Il faut noter que les rapports entre sphères économiqu-e, politique,-sociale et culturelle

dans les villages resteni-très compleies et que de nom-bqeuses confusions (9p pguvent

si produire rËmettant en cause le fonctionnement ou I'efficacité des AV et TV. En fait
."r otgunisations constituent pour les différentes structures de pouvoir des instruments

au(

9l Ce dernier point exclut a priori les formules de location gérance séparant les fonctions achat-

usinage-vente.

92 Les AV ont été créés rapirJement sans que de nombreuses ambiou'ités n'aient été clarifiées :

- qui choisit les fonctions relevant des AV ? S'agit-il pourl'Office de transférer des fonctions atx AV

tout en gardant le contrôle de leur mise en oéwrà ou I'obiectif est-il de laisser les AV choisir les

fonctions qu'elles veulent tenir ?

- qui contrôle les comptes des AV et leur fonctionnement démocratique ?

- qui décide de I'adhésion d'un membre à une AV ? Doit-on être résident dans le village ou suffit-

il d'y être attributaire de terre ?

- qui décide du passage d'une AV en Ton Villageois, structure relevant de l'administration

territoriale ?

- qu'est ce qui doit relever des rapports contractuels entre attributaire et I'ON et entre AV et I'ON ?
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relativement commodes à influencer pour faire prendre en compte des intérêts qui ne

sont pas ceu( de la majorité des membres.

Diverses améliorations sont prévues par I'ON pour améliorer la situation :

- implication des AV dans le règlement des problèmes fonciers grâce à la création de

co*-ission de gestion des terrès permettani aur villages de se prononcer sur les listes

de candidats à fattribution et sui les réajustements de surfaces entre familles en cas

de terres disponibles.

- harmonisation du montant des redevances entre les périmètres. Il reste à fixer le
montant, ce qui suppose des enregistrements rigoureux des coûts des travatrx

d'entretien pour parv-enir à des montants permettant de faire face aux dépenses.

Il n'en reste pas moins que I'organisation professionnelle du monde rural reste encore

très politiqué et que I'Office du Niger n'arrive pas toujours à améliorer ses rapports

auecies atùibutaiies cômpte tenu dei traUitudes anciennes et des multiples interférences
(93) perturbant les prisei de décision. L'importance croissante du nombre des non-

i6sfOènts et des non-àgriculteurs (9a) peut aussi très rapidement remettre en cause des

structures qui se veulent villageoises et paysannes.

Tout ceci amène à se poser des questions sur l'évolution des AV et sur les possibilités

de clarifier ce qui concèrne tous lés producteurs (entretien des périmètres par exemple),
certains d'entrè e11:( seulement (âccès au crédit par exemple), tous les habitants
(alphabétisation par exemple).

I-e fait que, AV et Ton soient les seules formes d'organisation reconnues bloque les

évolutions vers la différenciation des modes d'association selon les problèmes à
résoudre. Il est malheureusement diffîcile de faire passer I'idée que les AV ne dewaient
pas être responsables de tout et qu'il y aura d'autres groupgments pour des besoins

ipécifiques (épargne et crédit, conseil âgricole, gestion d'équipements, piscicultule). Il
e,*iste donc uri risque important que les AV restent fragiles et que toutes les décisions

ne soient prises que par une minorité.

4.4. Viabilité sur le plan institutionnel

[æ projet Retail se situe au centre des débats sur l'évolution du rôle de I'Office du
Nigèr et rrrt la responsabilisation des paysans. Il a cherché à responsabiliser les AV en

ma-tière d'approviiionnement en intranti, en équipements et en boeufs de labour alors

que. I'Offîôé privilégie pour le moment la mise en- place d'un - système

d'approvisionnernenr àn rélie (95). De même il a joug !g jru- dg 
-lu 

mise. en place .d'un
syrie*e de crédit agricole âuei la BNDA alors que I'Office du Niger crée un fonds de

Non-résident dont on impose I'installation, attributaire dont on demande de cautionner un emprunt
malgré l'avis défavorable du bureau d'une AV.

31 o/o de non-agriculteurs en 1988 sur Retail 1.

Celui-ci repose actuellement sur la vente d'engrais donnés par la Hollande, ce qui permet de doter
le Fonds de Développement Villageois (FDV).

94

95
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développement villageois (FDV) pour utiliser des fonds disponibles sans que ne soit

clarifié le système de crédit (96).

par ailleurs, le secteur du Sahel (Retail) fait partie de la zone de Niono qui a êtë choisi

po.t. expérimenter la décentraliàation qui 
-d-"iq 

garantir. une certaine auton_omi9 pour

iravailleï sur le terrain sans être tributaiie du dirigisme du siège de I'Office. L'enjeu est

de taille vu le poids des habitudes et les intérêts remis en cause. I-es principales

craintes actuellement portent sur :

- les lourdeurs administratives de I'ON qui ralentissent la décentralisation,

- les difficultés de mobiliser dans de bonnes conditions les services des travaux Plur
I'entretien si la priorité est donnée aux réaménagements et d'obtenir des devis fiables,

- les capacités des AV et TV à exercer leurs responsabilités et à mobiliser les

financements nécessaires,

- les multiples interférences extérieures qui peuy_ellt remettre en cause les orientations
prises dans le cadre de la réhabilitation de I'Office du Niger.

- la possibilité pour l'équipe du projet Retail de continuer à disposer d'une capacité

O'drperi*.ntuiion et d'e 
^propositioir du fait de la réduction de son autonomie sur le

plan financier et technique.

Il faut espérer que la négociation du 2ème contrat plaq entre I'Etat et I'Office du Niger

permetttà dr coïtinuer à progresser dans la redistribution et la mise en oeuwe efficace

des diverses fonctions.

96 ll y a eu des remises d'intérêt dans ceftains cas, cê qui entraîne la réclamation d'AV qui n'en

bénéficient pas.
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CONCLUSION

I-e projet Retail 1 apparaît comme très intéressant du fait d'un certain nombre de ses

caractêristiques.

- ce projet "expérimental" a en fait conduit des réalisations telles que son impact a été

imporiant très rapidement. Il influe sur toute la stratégie -dt -.t-.-uryénagement 
et

d'intensification Oè fOmce du Niger et il est à I'origine de la diffusion.importante
d'une technique déjà présente mais non répandue, le repiquage. De durée courte, il
s'inscrit dansïne dêmàrche longue de réhabilitation de périmètres irrigués et surtout
de responsabilisation des acteurs.

- ce projet à part, bénéficiant d'une assez grande autonomie au départ, se veut sour-ce

de hrpiuresîuâi des habitudes (97) prises dans le cadre d'une structure exceptionnelle
par son histoire et son poids, I'Office du Niger.

- ce projet pgdigiplif, veillant à instaurer un dialogue sur les décisions à prendre avec

les paysatil et tilurs associations, a été en même temps très-exigganf vis-à-vis d'eu,x dès

te O^Cfart : techniques à respecter imposées, redevances -plus élêvées e1 sr{faces plus

réduiies que dans 
-les 

autrei secteurs, discipline d'entretien et économie d'eau.

Il est en fait trop tôt pour juger de I'effet de ce projet complexe (et de sa_poursuite)

par rapport au 
^dessùemént 

des co pèsant sur la production. Un certain

nombre de domaines importants ont été abordés :

- en matière foncière, le cadastrage des terres pratiqué au Retail semble devoir être

effectué sut d'a,rtres périmètres àt le "permis d exploitation agricole" qulil a contribué
à mettre au point deùait rapidement d-evenir la base de la sécurisation du foncier. Par

contre les mbdalités d'évoluiion du régime foncier restent encore à préciser et valider.

- en ce qui concerne I'entretien des périmètres et la rationnalisation de I'utilisation de

I'eau, it a contribué à la mise en place d'un Fonds Spécial d'Entretien et à la
sensibilisation des paysans à l'économie de I'eau. Beaucoup d'incertitudes restent

cependant à lever sur-la cogestion de I'entretien par les paysans (98), sur I'efficacité
du service travaux de I'OIfice du Niger et sul le montant et I'affectation des

redevances (99).

mals

- le projet a appuyé I'implantation de I'agence de la BNDA à Niono et cherché à mettre
en place des ôircuits d;approvisionnemént et de crédit autonomes Par rapPort à I'ON,

il reste encore à les consolider.

97 Gestion centralisée, maintien sous dépendance des colons, volonté de maîtriser toutes les

fonctions, etc.

Faut-1 privilégier une gestion par zone ou par secteur ? Quel sera le poids des représentants des

paysans dans les décisions ?

euel est le taux de redevance normal compte tenu des charges à prendre en compte ? Quelle pan

des charges générales de I'ON est à conskJérer ?
99
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Il n'en reste pas moins que, si on raisonne en terme de développement, les apports du

projet sont intéressants, même s'ils ne sont que partiels.

Dans une perspective d'aménagement de I'espaçe, .le projet 
- 
s'est concentré

pÀq.,'"xclusiuementsurd@ées-pour|ariziculture,c,est.à.diresurles
àonri sur lesquelles on avait lè plus investi par lé passé et.qui étaient potentiellement

les plus intéressantes. Il rætr à replacer èette intervention non seulement dans la

logique de la poursuite des réhabilitâtions dans le cadre de Retail? et éventuellement

de-[tetail 3, mais aussi dans celle de la mise en valeur de I'ensemble de la région de

Niono.

En ce qui concerne la filière de production du riz, le projet s'est surtout consacré à la

partie'production,..soffimarquanteenmatièred'augmentation.des
quantitês commercialisées. Par contre il n'y a pas encore d'assez nettes diminutions
(iOO) des prix de revient du riz au stade paysan pour pouvoir améliorer [a compétitivité

de la filière par rapport au( importations.

Sur le plan institutionnel, le proje t a été I'occasion de remettre en cause les rapports

de I'Ofiice et des paysans, en 
'pariiculier 

en matière d'attribution de terres et de. gestion

de I'entretien. Li 'diulogue' qui s'instaure avec les Associations Villageoises est

promeleur, mais en mêmé temis ces dernières restent fragiles et la décentralisation de

i'Office du Niger difficile à traduire dans les faits.

la poursuite du projet actuellement dans le cadre de Reta it.Z- Çt éventuellement de

Retân 3) permet jus{u'à maintenant une intéressante continuité dans I'effort, mais tout

ceci ,esfe'très frâgilé rnr le côté marginal d'une telle intervention dans I'ensemble de

I'Office. De plus,- alors que le rôlà de I'assistance technique a étê important, sa

pérennité n'esi pas assurée et son progressif remplacement par des cadres maliens reste

à assurer dans de bonnes conditions.

Il sera très important à I'avenir que I'ensemble des acteurs concernés (E1a1, Office 
-du

Niger, puyru*, bailleurs de fonds'...) puissent chacun bien tenir leur rôle (100 et qu'au

fur et à mesure les décisions nécessâires soient prises de façon concertée af! que les

acquis ne soient remis en cause et que des soluiions soient trouvées aID( p.roblèmes à

tégig. Actuellement les points les itus sensibles restent ceux de la fixation du prix

pÈncher du paddy au producteur et du montant des redevances.

I-a maîtrise de grands ensembles irrigués demandant du temps, il impor!.e de gérer au

mieux les évoluiiotts pour en réduire l-es coûts non seulement sur le plan financier, mais

aussi sur le plan humain.

100 Seuls les exploitants obtenant les meilleurs rendements produisent un paddy à un prix de revient

nettement moins cher.

L'Etat devrait continuer à assainir la filière riz, définir le cadre foncier, préciser le rôle du secteur
puOii" àflegé tOHl et en supporter le coût. Les agents économiques devraient assurer la pleine

iesponsaOiiie'Oe la gestion iéchnique et financière des aménagements et des activités de service.

L'Office du Niger àeirait jouer les iôles d'agence de I'eau, de-maître d'oeuvre des travaux neufs

et de réhabilitation, d'obéervatoire des proèessus de développement et d'ingénieur conseil des

divers agents économiques. Les baiileurs de fonds devraient soutenir la réalisation des

investissàments productitb et les actions accélérant la prise en charge par les divers acteurs des

fonctions qui leur reviennent.
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1988

1e8s/90

Annexe no 2.1 .

QUELQUES REPERES HISTORIQUES

Création de I'Office du Niger.

Installation des premiers colons (Niono-km 26 et Sassa-Godji pour lesvillages enquêtés),

volontaires ou contraints. Dans I'actuel Secteur Sahel, culture du coton et

secondairement du riz (culture vivrière).

Mise en service du banage de Markala.

lnstaltatlon de noweau( villages (par exemple Tigabougou, Wenekela).

Indépendance et remise de I'Office du Niger à I'Etat Malien. Beaucoup de colons Mossi

choisissent de rentrer en Haute-Volta (Burkina'Faso).

Démarrage de la culture de la canne à sucre (en régie).

Abandon de la culture du coton; monoculture de riz; attribution de t hectare pour 3

bouches à nourrir.

Années très sèches : beaucoup d'abandon de cultures plwiales, pertes pour l'élevage,

mais aussi possibilité d'achat d'animatx à faible prix.

Retour volontaire d'une deu<ième vague de colons Mossi en Haute-Volta.

Développeinent progressif des cultures de riz hors-casier.

Premières études pour la réhabilitation des casiers.

Attributions sur la base de 4 ha par charrue.

Premier test de réaménagement (Iigabougou).

Début des réaménagements ARPON (Secteur Niono).

Longue série d'années sèches; abandon de la plupart des cultures plwiales, grosses

pertes sur l'élevage.

Construction de ta route goudronnée Markala-Niono; l'évacuation des produits

maraîchers est facilitée, leur culture peut se développer.

Suppression de la police économique,. Création des premières A.V.

Orientation affirmée vers l'intensification et le réaménagement.

Suppression du statut des'divers', qui s'inscrivent comme colons.

Beaucoup de paysans acquièrent des boeufs sur crédit FIA (ARPON).

Début du réaménagement dans le Secteur Sahel (Projet Retail). Ubéralisation de la

commercialisation du riz. Epidémies entraînant la mort de nombreux boeufs.

Cu|tureenzonetestréaménagéesur200haàNiono-km26.<
Riz intensifié (repiquage et contre-saison) sur les 1200 ha réaménagés (dont Niono-km

2G, Sassa-Godii et 1/4 de Sagnona). Rizières attribuées sur la base modulable de 1

hectare par travailleur homme. Attribution officielle de jardins. Suppression des hors-

casiers des villages concernés.

Equipement ou rééquipement en boeufs possible sur crédit B.N.D.A. pour la zone

réaménagée. Bonne plwiométrie (abondance de mil plwial).

Réaménagement sur Retail 2 : 1400 ha (dont Sagnona en entier).



L'Office du Niger
par Jean Gallais

Situé dans la partie ouest du Delta intérieur du Niger, I'Office
du Niger est une entreprise agro-industrielle de première

importance, propriété de I'Etat malien depuis le 19 mai

1961. C'est la plus ancienne et la plus puissante des

opérations d'agriculture irriguee et mécanisée à partir d'un
fleuve en Afrique occidentale. L'Oflice est actuellement

frnané par I'Etat.

Conditions de mise en place d'une entreprise originale et

ancienne. L'OfIice a été conçu à I'origine dans le cadre

colonial de I'Afrique occidentale française (AOD pour

diverses raisons :

- créer une entrgprise d'agriculture largement mécanisée

fournissant le coton à I'industrie française ;

- améliorer la situation vivrière en AOF apres la famine de

l9l4 ;

- prélever un colonat dans les régions surpeuplées voisines
(pays Mossi, par exemple).
L'exemple de la C*zira au Soudan a largement inspiré le
promoteur Bélime qui, dès 1925, propose la mise en valeur
du Delta mort du Niger, vaste plaine sablo-argileuse, quasi-

déserte, parcourue par les bras asseches du Niger, les fala,

témoins de I'hydrographie des époques plus humides du

Quaternaire. Aménagés, ils peuvent être facilement transfor-
més en canaux si le niveau du fleuve est relevé pendant la
période des hautes eaux, d'aoùt à novembre. Iæ climat æt de

type nord-soudanien, avec des precipitations de 500 à

700 mm/an groupées en 4 mois (de juin à septembre).

L'établissenrent de I'Office. Cree le 5 janvier 1932,l'Office a

des projets ambitieux : atteindre en 50 ans 960 000 ha

cultives dont 510 000 en coton et 450 000 en riz, ce qui

nécessite la mise en place d'importantes infrastructures et

dont la guerre devait retarder I'achèvement. [Æ barrage de

Markala est un ouvrage régulateur aux Yannes mobiles,

commencé en 1935, achevé en I 947, pouvant relever le plan

d'eau de 5 mètres et permettant de cc fait I'adduction de deux
qlnaux, le canal du Sahel mis en service en 1937 et prolongé

en 1953, le canal du Macina en 1935, à partir desquels des

casiers sont irrigues.
I-e recrutement des colons se fit à I'origine moins facilement
qu'on pourrait le penser ; il fallut recruter de force une partie

des Mossi de Haute-Volta, les Bambara et Minianka des

régions voisines. lls sont installes dans les deux premiers

centres de colonisation, Kokry et Niono. En 1948, la
suppression du travail foré réduisit les effectifs, nrais depuis

les années 50, la relative prospérité des colons a suscité de

nombreuses < vocations )) et entrainé un afflux de candidatu-

res d'origine régionale nettenrent supérieur aux possibilites

d'accueil de I'Office.

Les problèmes dc développernent de I'Office. L'éloignement
des grands ports (Dakar est à I 500 km) fut un handicap

sérieux pour importer matériaux et machines. Par ailleurs,

beaucoup d'hésitations de la première période résultèrent

d'une insufllsante connaissance du milieu. Læs précipitations

et I'hunridité sont en dél'initive excessives dans les casiers du

Sud lnur un bon développement du @ton égyptien qui,

parasité, fut progressivement abandonné après diverses

Annexe no 2.2

expériences d'assolement coton-jachère, coton-riz, coton'mil-
arachide. ta topographie de détail des casiers étant

accidentée, I'irrigation fut mal contrôlee. [æs, sols médiocres

ayant une faible teneur en matières organiques (moins de

I % ), la culture du coton fut difficile sans fertilisatlon. [Æs

relations entre I'OfIice et les colons furent souvent mauvai-

ses. [æs colons devaient suivre la stricte rotation et les

calendriers de culture imposés pour le coton, mais ils

donnèrent souvent la priorité aux cultures hors casiers (soit

cultures de mil, soit coton sous pluies), négligeant souvent

leurs champs < ofliciels >.

Apres une pause entre 1945 et 1950, les extensions sont

reprises à un rythme rapide entre l95l et 1959 Graphique).
A I'indépendance, I'Oflice fut réorganisé et pres de 2 000
colons d'origine voltaÏque le quittèrent. Après une phase de

régression entre 1963 et 1968, les surfaces cultivées et

surtout la production ont repris un rythme favorable tlans la
dernière déccnnie. Les surfaces anrénagées actuelles se

répartissent en cinq secteurs principaux totalisant environ
55 000 ha, et les surfaces effectivement cultivées dépassent

40 000 ha en 197 6-77 . Ces cinq secteurs se situent : le long

du canal du Macina, Kolongotomo (15 000 ha), le long du

canal du Sahel, Dougabougou (l 700 ha), autour du Niono
(21 000 ha), de lvtolodo (7 800 hd et de Kourouma
(l I 000 ha).

Situation actuelle de I'Office. L'Office est très éloigné des

objectifs ambitieux fixés par ses piomoteurs. Apres abandon

depuis 1970 de la culture du coton du fait de diflicultes

techniques, du parasitisme et du mauvais fonctionnement du

drainage, la plus grande partie des terres irriguées est en

riziculture (près de 40 000 ha) et la production a doublé

depuis dix ans gràcæ à une forte croissance des rendements

moyens (1,5 t à I'ha en 1968, près de 2,4ten 1976), et ce

grâce à diverses améliorations techniques et à la lutte contre

les plantes infestantes. [a culture de la canne à sucre a pris

une certaine importance dans le secteur de Dougabougou

mis en place au début des années 60. Cette production est

aujourd'hui muttipliée du fait de la récente mise en service du

complexe de Siribala et malgré le caractère archaique des

insullations de Dougabougou. Le' sucre représente au'
jourd'hui pour l'Oflice 60 % de son chiffre d'affaires.

Fournissant à l'â:onomie malienne 28 500 t de riz marchand

en 1976 et 14 200 t de sucre en 1977, I'Officc du Niger

apporte une contribution considérable à la satisfaction des

besoins nationaux en produis de première nécessité. LÆs

inclustries alimentaires de I'Office réunissent deux sucreries

et distilleries (Dougabougou et Siribala) et quatre rizeries

(Kolongotomo, Molodo, N'Dogofiry, N'Débougou).

La population. Quelque 70 000 personnes dépendent direc'

tement de I'Ofllce. tvlis à part les surfaces en régie (environ

5 7o),les cultures de I'Ofllce sont dans les nlains de quelque

4 350 chefs de famille disposant en principe d'un hectare par

personlle, soit des exploitations de I'ordre de l0 hectares.

L'origine géographique de cette population est la suivante :

62Yo vienttent de la région de Ségou (Peul, Bambara)' l8%
de celle de Sikasso (lVtiniankd, 16% sont des ùlossi, le reste

étant d'origines diverses. Ces exploitations sont encore

accrues par des culturæ sous pluies hors casier. L'exploitant

n'a qu'un droit contractuel de culture trattstnissible par

héritage, révocable s'il ne respecte pas ses obligations'
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développement et I'activité de la région de ségou dans son

ensemble sont fortement stimulés par I'Ofltce'

siège de son administration centrale, ségou (65 000 hab. en

lg76l est un centre commercial et administratif extrême'

ment actif. Hors du cadre de I'Oflice, son dynamisme est

favorisé par la présence de I'un des plus gros employeurs du

pals : I'usine cotonnière de la COMnTEX.

bii'on est frappé par ladisproportion entre les objectifs lixés

en 1925 et tes réalisations constatées un demi-siècle après, la

sous-utilisation actuelle des infrastructures est pour le moins

garante d'un avenir plein de promesses pour une entreprise

qui reste la plus grande réserve de terres irrigables par simple

gravité ( I million d'ha) de toute la zone sahélienne d'Afrique

de I'Ouest.

L'Office ayant en charge les infrastructures, I'irrigation,

I'encadrement, un moniteur par village, le paysan doit une

taxe annuelle de 400 kg de paddy à I'hectare. L'Office fournit
à I'exploitant une charrue et ses bæufs, éventuellement un

labour mecanique, moyennant un remboursement par

annuités.
I-a population actuelle de colonat, 50 000 personnes' est

grouçÉe en 130 villages. L,es 4 350 colons sont répartis de la

façon suivante: 960 à Kolongotomo, 706 à Molodo, 790 à

Niono, | 139 à N'Débougou, 955 à Kourouma. Ils sont dans

une situation de relative prospérité par rapport aux

populations du milieu traditionnel. Les progrès de l'équipe'

ment (6 500 charrues et 2 500 charrettes), du cheptel de

labour ( l5 000 têtes), ou de thésaurisation le montrent. Ir

L'Office du Niger en chiffres

Canne Productionliciei cn hcclarcli Population



1.1. te ml'teu physique

1-1.1. Les sds

La zone d'action de l'Office du Niger correspond au "Delta Mortn, partie occidentale du Delta Central

f..figérÈn (2). Les sols sont donc d'6rigine.allùionnaire, mis à part ceux des reliefs dunaires situés entre

les-grandi'ensemOles de cuvettes; tei OepOts sont anciens ei ne conseruent, avant irrigation,.que des

tracËs d'hydromàrpni", à l;exception de cèux situés au fond des falas (marigots) qui sont régulièrement

inàndés pâr les ear,rr< de ruisseliement. L'évolution de ces sols a été irès lente, car elle s'est déroulée

sous un climat semi-Oésertique n'autorisant qu'une végétation gteppique, sauf dans les bas-fonds. Les

conditions de dépôts deltaiiues (cuvettes ei levées elntremêlées par la divagation des défluents), la

Jùcjàiiion O;Opi-Joàés prwieux etbecs durant te quaternaire (certains sols ont été remaniés outronqués
lors des assecnementiief emn h présence de coinpartimentè tectoniq.ues basculés ou affaissés'au sein

de I'ensemble, ont abouti à la constitution d'une mosatque de sols très complexe. 
]

La plupart des sols sont pawres en matière organique e! e.n éléments minéraux directement assimilables
p"fi"ïùantàs (pnosphore en particulier, maisâussizinc). Leurs caractéristiques physico+himiques sont

cependant assez variables :

Annexe no 2.3

LE MTUEU PFIYSIQUE ET HUMAIN DE UOFRCE DU NIGER (1)

Ouetqleo car3çtérkûq16 des sds du Prciet (Codibaly M., 1S)

Ercrait d'une expérience de la culture irriguée au Sahel - Le Projet Retail de I'Office du Niger

(Mali)-J.Y. JAMIN, O. BERELE, M.K. SANOGO, Juillet 1990.

Cette distinction Delta Mort/Delta Vif est discutée (Reita B. et al, 1989), mais elle est.pratique pour

distinguer la partie du Delta assez régulièrement inondée par la crue du Fleuve et celle qui ne I'est

plus depuis des milliers d'années.

(1)

(2)

TtDc dc sot
Texture moyennê

sExo
Linnn-sabteux

DAIIGA
t inpn argi lcux-sabtanx

DIAI
argi lc

HClrRSt
argite + calcaire

I sabte-timon-argite

pH eau

I mstière organiqre

Q0 rc/100 s

P ass. ppn

c.E.c.

Ca meq

Zn pgn

-16-10

6r0

0r6

0,19

316

4r0

?,0
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6r0

0r8

0,17

212

11,2

4r0

0,39

17

616

0r6

0,17

2,?

15,0

7,?

0,29

31 -17-52

7r8

0r9

0,21

?,5

2211

15,4

0r?6
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La géomorphologie de la zone a joué un rôle capltal pour son aménagement : I'existe-nce de grandes

cuvéttes aliwialeË, d'un réseau dô fahs (déconnbctéd ou Flewe mais powant arssez facilement remis

en eau) et d'un pendage, faible mais !énéral, vers le Nord-Nord-Est ont été iugés .suffisamment
favorabies pour qri'un prËiàt d'aménageri'ent de casiers lmlgués et drairÉs par gravité 9o_it ploposé sur
jrès à'un m1tion à'heciare's. A posteriolri, il apparaft que la faiblesse de la pente rend. difficile l'évacuation

bes ea1x1 de "drainage' (en taii les'drains' ntassurent que l'évacuiation des eatD( de surface et non un

drainage profond).

Bien que les earx du Flewe Niger soient a priori de très bonne qualité pour I'irrigation, Valles V. et al.,

tggg, ont montré qu'eltes étaieÀt en fait déséquilibrées vers le pôle sodique, et-gye leur concentration
piogiessive dans l'es sols, due au mawais diainage, powa!! expliquer Ie problème d'alcalinisation-

ioOisation fréquemment observé depuis Toujan M., 1980..Ce phénomène évolutif-peut Èla longue

devenir une gËnde menace pour I'Oifice du Nlger, particulièrement dans les zones intensifiées où les

limites de la lertillté des sols's'expriment de façôn plus év'rJente, et où le phénomène du drainage n'a
pu encore trower de solt^ttion vraiment satisfaisante.

Les problèmes de drainage gênent également la diversification des cultures dans les casiers, limitée

actuâlement au maraîchale, inigué par aspersion à la calebasse et non par qravité pour contourner ce

froOteme (en hivernage, lànivea'ir dds napies empêche même toute culture dans une bonne partie des
jardins).

1.1-2- te dfrd
ll se caractérise par la faiblesse relative des précipitations (460 mm/al en mo.yenne sur les 20 demlères

années, æo mmTan sur les 20 précédenteè, poirr une évaporatlon Bac A d'environ 3.009 m.m/an), et

par feui inégularité interannuelle marquée (cf. hgure 1 de la page.suivante). Comme dans la plupart des

i'egions sah-éliennes, trois saisons sà suicHent, définies par la plwiométrie et les températures :

I'hfrernage (saison des pluies), qui dure de mi-luin à octobre, voit tomber I'essentiel- dqs préclpitatlons
(cf. flguË i ae h page suVântd1; h saison séche froide, qui dure de novembre à févrler, avec des

tempËàturesminima [owant deôcendre au alentours de ld'C et des mæ<ima ne dépas$nJ pas 30'C;

h sàison sèche chaude, s'étendant de mi-février à mi-juin, pendant laquelle sont enregistrés les maxirna

de températures les ptus élevés (plus de 4O'C pour la moyenne des maxima en mai).

Deux vents principarx alternent dans la région : en saison sèche, I'harmattan (alizé continental), très sec
et chaud, vànant'de I'anticyclone saharien et soufflant du Nord-Est; en saison des pluies-, la moulson
(alizé maiitime austral), châude et humide, issue de I'anticyctone de Sainte-Hélène et soufflant du Sud-

Ouest.

pour le riz, le climat permet trois saisons de culture : hivernage (semis de fin mai à aoÛt), contre-saison
chaude (semis de fin janvier à mi-février) et contre-saison froide (semis de novembre à mldécembre);
les contàiiles princiiales sont les basses tempéEtures de saison froide, qui ne pgrm.ettgnt.ni une

bonne floraison'ni un remplissage conect des grains, et qui bloquent la germination-levée _(mais elles

autorisent une végétation'ralenlie du riz), alnsl que les pluies d'hivemage qui rendent délicates les

récoltes à cette pèriode. Pour les cultures plwialàs de mil, la contrainte majeure. est I'irrégularité des
pluies; la plwiométrie joue aussi sur la biomasse dlsponible dans les zones de pâturage. Pour le

inaraîchag'e, la saison tâ plus favorable pour la plupart des espèces est la saison froide; cependant la

patate peut être aussi cultivée en saison sèche chaude et en hivernage.

1.1.3. L'lrydrdogie

L'irrigation de la zone est entièrement assurée par les ea.u du Fle^we.Niger, dont la crue_ est

comÉrandée par les précipitations tombant sur le bassin supérieur, en Guinée et dans I'extrême Sud-

Ouest du Mali. Un owrag'e trydro-électrique (le barrage de Sélingué) situé sur.un affluent du.Niger, le
Sankaranl, assure un soriien 

-des 
débits ci'étiage pourla production électriqug. Le maximum de la crue

se situe en septembre-octobre; le débit moyen annuel est d'environ 1500 m"/s.

La dérivation d'une partie des earx vers les zones irriguées est permise par le barrage de..Markala qui

relève leur niveau dienviron 5 m, mais qui n'a aucun rôle de réseryoir, contrairement à I'owrage de

Sélingué. L'acheminement des earx jusqu'au< casiers, situés entre 70 et 150 km au Nord du Flewe pour

la plu-part, est assuré par de grands éandr.o< adducteurs correspondant le plus sowent au lit des anciens
falas qui a été endigué.
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4.

L'irrigation est possible toute I'année, cependant les surfaces irrigables en avril-mai-iuin sont limitées par

les fài6es débit du Flewe, et par la nécàssilé de ne pas détourner toute I'eau vers les casiers de I'O.N.

1.2- lE mlleu humaln

La zone de I'Office du Niger correspond à un peuplement traditionnel assez diversifié, mais très peu

Gnù, à'âgriculteurs Bam-bara, d'déveurs Peul'et Maures, et _de 
pêcheurs BoSo pour les bordures du

n;ùË (n s]peci"Lisation ethnique n'est pas absolue, elle ne reflète que I'activité dominante.du groupe).
pour teè travar.o< d'aménagemànt de I'Orffice du Niger, puis pour sa mise en valeur, des_agriculteurs des

régions soudaniennes oniété recrutés de force dans les années 30, en partlculier des Mossidu Yatenga

teirkina-Fàso) et des Minianka, Bambara et Bobo du Sud du pays (es agriculteurs de I'Office du Niger

èont des colohs, étalis sur place par I'Etat); des populations locales sont aussi été installées, surtout

depuis 19SB sur des bases de votdntariat. Enfin, dà nombrer^D( nomades Tamachek (3),^se sont réfuglés

dahs cette zone après les grandes sécheresses des années 19gil-1985, ainsi que des Maures, des

Songhai et des Peul fuyant également la sécheresse.

La région est donc une zone d'accueil, ce qui n'empêche pas qu'une pafiq des ieunes émigre.yers
gâmaïo ou la Côte d'tvoire pour chercher un'emploi;-mais les retours monétaires vers les exploitations
semblent assez faibles. Pai contre, les agriculteurs de la zone envoient régulièrement du riz et des

cadearx dans leurs villages d'origine, avec lesquels les liens restent réguliers.

Avec la présence de l'Office du Niger et des différents services administratifs, de nombreuses petites

agglomérations existent dans la zone, la plus impoftante étant Niono. Les fonctionnaires, commerçants,
aôËnts de I'Office et retraités qul y vivent sont fréquemment attributaires de parcelles iniguées.

Ce vocable comprend ici I'ensemble des populations de langue et de culture Tamachek (touarègue),

Cest-à-dire les tribgs nobles d'éleveurs, de guerriers ou de marabouts (Tamachek sensu stricto). ninsi

que leurs serviteurs Bellah.

(3)



Annexe no 3

DEGRADATON DE lâ SMJATON DE UOFFICE DU NIGER

Depuis de nombreuses années, les signes de dysfonctionnement de t'Office s'éùaient accumulés'

a). Dégradation des infrastructures hydrauliques :

- baisse des lignes d'eau dans le réseau adducteur due à l'affaissement des cavaliers et à

I'envasement des canaux,
- owrages de régulation hors d'usage,
- drainJenvasés et obstrués par la végétation,
- remontée de ta napæ pnieainue (r)ôOérant fortement toute possibilité de diversification.

b). Dégradation des chamPs :

- planage dégradé sous I'effet de labours md conduits,
- non-éianchéité des diguenes de ceinture,
- enherbement.

c). . Dégradation de la situation des exploitants :

- baisse des revenus liés à la baisse des rendements,
- incapacite a rembourser les emprunts contractés et à s'acquitter de la redevance,

- sous-équipement faute d'éligibilité au crédit,
- piecarit'é Ou statut tànciera[gravé par I'impossibilité de respecter le cahier des charges.

d). Dégradation de la situation de I'Office :

- difficulté de trésorerie liées à celles des exploitants (2) et à celles de l'Etat qui ne peut

notamment pas respecter ses engagements concernant l'entretien du réseau principal et

aggravés par la séfaration des aôtivités sucrières à partir de 1985'

- endettement cnroniquà ày"nt rntravé ses rapports avec les organismes de crédit iusqu'en
1 987,

- sous{ualification du Personnel,
- cufùrË d;entreprise mâiquéà frr I'omnipotence de I'Office sur les paysans et du siège sur

les zones,
- faiblejs" àu dispositif de gestion interne (pas de véritable suivi/contrôle, faibles capacités

Oe àetiiion) et'Oes capaËites de négociàtion, notamment avec les bailleurs de fonds.

Source : Réhabilitation des périmètres irrigués - groupe de travail réseau recherchedéveloppement

(1e8e)

Actueltement sub-affleurante sur plus de 60 % des surfaces alors qu'elle se situait à -30 mètres il

y a 50 ans.

g00 MFCFA de denes gelées en 19BS par I'Etat sans contre-partie et 400 MFCFA d'impayés en 1986

et 1987.
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Annexe no 5

CoNTRAT PUr.l DE UOFFICE DU NIGER (1)

Le contrat-plan porte sur les exercices 1988, 1989 et 1990. tl s'inscrit dans le contexte de la remise en

état de 20.000 ha de parcelles, grâce aux concours des bailleurs de fonds européens et de la Banque

Mondiale. par a1teùrsil'Union S[viétique doit mettre en place une première tranche de financement de

3 milliards de F.ôFÀ pour I'aménagàment de 200.00rj na dans le Méma, au Nord'Est de la zone

actuellement irriguée.

En liminaire, il est rappelé que I'Office doit engager "un processus de réorganisation et d'adaptation de

ses méthodes et de sa structure visant à l'àmZlioratiôn de ses compétences de gestion et d.e ses

piestations de service aux agriculteurs". Cette notion est le concept central dont découle tout I'esprit

de la réforme enir"piir", et qii vise à mettre fin à la conception.d'un Office'gendarme', tout-puissant,

qui exerce sa domination sur des colons sans protection, ni initiative.

ll en résulte des objectifs générarx et particuliers qui permettent de clarifier les fonctions des

intervenants.

L'Office doit assurer le service de l'eau arx agriculteurs en entretenant les aménagemelts qul relèvent

de son domaine et en effectuant les tâches-de gestion de I'eau, moyennant perception auprès des

àùrùuftr*s d'une redevance, et avec le concouis de I'Etat, pour les infrastructures principales et le

barrage de Markala.

L'Office s'engage à améliorer la productivité agricole et à. promowoir le monde rural dans sa zone de

compétencelei améliorant et gàrantissant leltatut fonciér des agriculteurs qt.P3r la promotion d'un

mod'e d'organisatiôn viilàgeoisé susceptible de prendre en charge des activités abandonnées par

I'Office.

L'Office s'engage, à cette fin, à transférer diverses activités aux associations villagêoises et groupements

d'agriculteurs:

- les façons culturales,

- le battage,

- au fur et à mesure du réaménagement des zones, la gestion de I'eau et I'entretien des owrages
terminaux du réseau,

- la distribution des semences,

- la gestion du crédit agricole,

- la collecte primaire du paddY.

En outre, un certain nombre d'activités pourront être transférées à de petites unités artisanales :

décorticage, meunerie, menuiserie et réparation mécanique.

1) présentation dans "Evaluation de la deuxième tranche du proiet Retailr 'A. Borderon, J. Jauiay,

F. Pacquement - CCCE - Novembre 1988.
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Cette évolution des fonctions de I'Office s'accompagnera d'une réorganisation qui comporte :

- la décentralisation des activités ou services générateurs de recettes (autonomisation des rizeries,

entretien décentralisé des aménagements),

- la déconcentration des activités de vulgarisation agricole et de promotion rurale'

- la redéfinition des services centratx,

- la m6e en place d'un système comptable efficace et susceptible d'étayer la procédure budgétaire

et le contrôle de gestion.

Le contrat-plan fixe, par ailleurs, un certain nombre d'9bi99tifs quantifiés, tant physiques que financiers.

Notamment, il est iieùu que I'Office doit atteindre l'éguilibre d'exploitation à I'issue du contrat-plan.

Le document est comPlété Par :

- des engagements de I'Etat,

- des dispositions d'urgence à prendre au cours de la phase initiale d'application du contrat-plan,

- des procédures de suivi et d'évaluation,

- diverses dispositions particulières,

ll lui est annexé :

- une répartition des responsabilités entre I'Etat, I'Office et les agriculteurs,

- un résumé des interventions des bailleurs de fonds et des projets qui leur sont proposés,

- une présentation de la politique de prix et de commercialisation du paddy et du riz,

- diversesannexes complémentaires.



Annexe no 6. I .

BII-AN TECI.INIQUE DES TRAVAUX D'AITIEI.IAGEMENT
(erdrail de l'énaludkrn du prcriet Reûal 2)

1 . Paramèûres d'équipernent

Le débit d'irrigation a été finalement porté à2|/s/na aul prises d'arroseurs de façon à permettre une

culture en contre-saison sur toute la'superficie pendant la saison sèche,

La main d'eau (1) doit être ramenée de 35 l/s à 20 l/s pour tenir compte des possibilltés de conduite

àé I'eàu Oes agrÉufteurs. En effet, cêux:ci fbnt le ptus àouvent marcher.plusieurs rigoles en parallèle,

permettant un tour d'eau moins astreignant et une main d'eau plus faible.

Les modules à masque placés en tête d'arroseur ont été dimensionnés à 60 l/s pour 35 l/s requis.

L'équipe de la m6e en valeur a souligné que cette surcapacité avait apporté beaucoup de souplesse

a,., didter", petrettànt J'irriguet âvé plusieurs rlgoles èn parallèle, portant chacune une demi-main

d'eaû. La contrepartie de cetté souplesse est un événtuet ga'spillage d'eau, en I'absence de tarification

volumétrique de I'eau.

2. Modlfications des pincipes d'aménagement

a) Arræeurs

- les prises de rigole devaient être des déversoirs placés d?!'tt une échancrure dans le cavalier

d'arroseur ; 
""-ùpe 

de prise gênait la circulation et fragilisait le cavalier. Elles ont donc été

terpiacees pai Oé5 Oeverioirs cËmmandés par des vannenés débouchant sur des conduits busés.

Cependant les débits effectivement prélevés sont donc très liés à ta côte du plan d'eau et surtout à la

tolèrance d'implântation des prises qui reste importante, les remblais n'étant pas compactés.

pour la deuxième tranche, des vannettes métalliques inamovibles à 3 positions et fonctionnant en orifice

noyé seront installées. Elies conserueront la poisibilité de fonctionner comme déversoir de sécurité.

- un déversoir de sécurit é a étéplacé à I'extrémité de chaque arroseur afin d'éviter les débordements.

b) Accès au Parcdles

En effet, les paysans ne disposaient que d'un owrage d'accès sur le drain tertiaire de I'anoseur pour

20 ha, ce qui fdJônfigeait à porter de's charges surla tête sur des distances powant atteindre 1 km.

L'insÉllation Oe bàJsa-æs Uuiés a posé des p-roblèmes d'écoulement dans les drains d'arroseur qui ont

pu être recalibrés parl'entreprise avec l'ensemble du réseau de drainage.

1) Main d'eau : débit que I'irriguant dérive du canal pour irriguer sa parcelle.
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c) Phnags

Le planage au laser a été rapidement abandonné car il exigeait une connaissance--précise. de la

topôgrapËie que n;à pu tôutniri'Otfice. Le.plg1age au landplane aété réalisé en régie à I'entreprise sur

une ione test. Les résultats sont encore à l'étude.

L,essentiel du planage a donc été réalisé par des passages croisés de niveleuse pernettant d'effiacer

les principales ondulàtions du terrain. Ensuite, un levétop6graphique était effectué permettant devérifler

si tà Oasèin de 10 ares étalt bien dans la tolérance de + 5 cm.

Une finition était alors opérée si nécessaire avant un levé définitif fixant la côte du bassin retenue pour

le calage hydraulique du réseau.

d) Éeloilation du réseau

Le calage définitif des lignes d'eau a permis la mise en place d'une régulation partielle par !'aYal, à la

demande, moins contra-ign"nt" quJ lâ-commande par i'amont prévue dans le dossier technique du

projet.

3. ProHèntes en utspelxi

La praticabilité des pistes de desserte, actuellement située entre arroseur et drain terthire, n'est pas

gààntie compte tenu des infiltrations localisées au travers des cavaliers des arroseuF.

Le mode de réalisation des arroseurs par slmple curage, s'il a I'avantage de.l'économle, ne permetpas

àà resoudre te piJorerâÈteceoànt, ôeiui oe't'lmponànce de I'emprisé 12 à 15 m, de la possibilitéde

I'entretien et du difficile contrôle du niveau d'eau.

Les essais sur tes variantes de réalisation des travau : planage au laser, exécution de diguette au

'ditche/,, n'ont pas Oonné de résultats probants sur la diminution des coftts d'exécution.

Ainsi, pour diminuer les coûts d'aménagement, facititer la gestion et I'entretien, réduire I'emprise du

réseau, deux voies peuvent être explorées :

- modification du canevas hydraulique en vue de réduire le nombre des arroseurs.

- réalisation de noweaux types de canaux, préfabriqués en béton sur remblais compactés.

L'expérience ARpON de réalisation de diguettes de parcellement à la charrue billonneuse pouna être

également valorisée.
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LE REATTE}.|AGEMENT ET I.A GESNON DE UEAU

Les paysans ont été progressivement associés à la définition des réaménagements effectués, et en

particulier à la définition du plan d'occupation des sols. lls ont dans I'ensemble apprécié la qualité des

travaLD( effectués, et la malitrise de I'eau qu'elle autorise; cependant les paysans ont regretté que les

pistes d'accès aux parcelles aient été placées entre un drain tertiaire et le canal tertiaire suivant, au

niveau du terrain naturel, et non en remblai sur les cavaliers des tertiaires : en effet, en pafticulier à

cause de l'engorgement du système de drainage, mais aussi du fait des infiltrations venant du cavalier

de I'arroseur, ces pistes sont la plupart du ternps noyées, et sont donc inutilisables. Pour la deuième

tranche du projet, cette question a érê revue, et de nowelles dispositions sont testées.

Des problèmes se sont également posés pour I'entretien des canauo< tertiaires et surtout des prises de

rigoles quaternaires, fréquemment déchaussées puis brisées; lesvannettes en béton équipant ces prises

sont également difficiles à manier (lourdes) et fragiles. Le modèle de ces prises a été revu pour Retail

ll (vannettes métalliques en particulier).

La gestion de I'eau dans les canarx primaires et secondaires, effectuée par I'O.N. semble avoir rerrcontré

I'agrément des paysans, qui reconnaissent I'effort d'entretien (financé par le Fonds de Redevance) de

cette partie du réseau.

La gestion de I'eau par les paysans au niveau du tertiaire s'est déroulée assez différemment du plan

initial : pour chaque arroseur, les paysans ont choisi un 'chef d'arroseur', quidoit assurer I'owerture de

la prise en fonction des besoins des différents exploitants, et qui doit organiser leurs tours d'eau entre

fes différentes rigoles quaternaires (une rigole pour 2 ha, soit en moyenne 12 rigoles par arroseur);

I'abondance relative de I'eau dans le réseau réaménagé, liée en particulier au surdimensionnement d'un

partie du réseau tertiaire, fait que les paysans ont été peu enclins à se plier à un tour d'eau, et gèrent

plutôt celle-ci à la demande; ce mode de gestion semble finalement bien fonctionner dans 90 % des

situations. Cependant il pose des proHèmes très importants sur les gros arroseurs (certains irriguent

60 ha) et surtout sur ceu( où des dénivelées importantes existent, qui avaient iustifié I'installation de

régulateurs statiques, lesquels n'ont en fait jamais fonctionné normalement, les paysans de I'aval les

ayant vite percé pour permettre à I'eau de leur parvenir sans dépendre du bon vouloir de cetx situés

en amont; parfois, des paysans qui avaient des difficultés à avoir de I'eau ont abaissé leur prise de rigole

ou ont cassé le seuil en béton qui l'équipe.

La façon la moins conflictuelle de gérer l'eau étant de I'introduire en abondance dans les arroseurs' c'est

la pratique la plus fréquente des chefs d'anoseurs dès que se posent des problèmes (beaucoup se

plaignent de ne pas être écoutés par les autres paysans); il s'ensuit des consommations plus élevées

que celtes prévues dans les normes d'aménagement, surtout sur les aroseurs où sont installés en
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majorité des non-résidants (cf. figure ci-après); l'évaporation des cultures restant celle calculée, les

quantités d'eau "drainées" sont beaucoup plus importantes que prévu, ce qui, aiouté à la faible pente

du terrain naturel et à un drainage vertical négligeable, fait que l'évacuation des eaux excédentaires reste

un gros point noir du réaménagement. Gependant, les consommations en eau semblent avoir tendance

à décroftre sur les trois premières années : elles sont passées (en tête d'anoseur) d'une moyenne de

z2.oOO r37ha en 1997 à 2O.SOO m3/ha en 1988 et 17.000 m37ha en 1989, pour des besoins estimés à

environ 1g.O0O m37ha. Ces quantités sont très Inférieures à celles consommées en zone non-

réaménagée (plus de 30.000 m3/ha).

REPARTITION DES CONSOMMATIONS EN EAU

PAR ARROSEUR EhI SIMPIT-CULTURE

ARROSEURS AVEC :

Ê RESi DElirs SEULS

tr + N0li RESIDEI{TS

Nbre de

cas

1CCCû 1e500
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La persistance des problèmes de 'drainage' fiait que certaines parcelles ont dû faire I'obiet d'un

dégrèvement (suppression partielle ou totale de la redevance) suite à leur inondation. Certaines ont

même dt être abandonnées, et pourraient être utilisées pour hire pousser des fourrages comme le

bourgou.

Source : Expérience de la culture iniguée au Sahel - Le projet Retail de I'Offlce du Niger (Mali)-

J.Y. JAMIN, O.BERELE, M.K. SANOGO, JU|IIEI 199().
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COt T DES REAIIIEÏ'IAGEMENTS A UOFFICE DU NIGER

1/- COUT DES REAtt EIIAGEMENTS'RETAIL 1'

Les tableaux 1 et 2 joints donnent une décomposition des coctts des travaux et aménagements au

niveau global et à I'h-ectare tels qu'ils ont été analysés par l'agence en 1988.

ll ressort de I'examen de ces tableaux que :

- le cofit d'aménagement rapporté à la 'surface géograpliqlg: s'établit à 2,050 milllons de FGFA

pour une estimatîon lors de tiévaluation de 1,8Simillion de FCFA, soit un dépassement de 10'5 %.

- ce dépassement esr essentiellement imputable atx aménagements terminatx. (11040 Tl!!,gt 9"
FCFAina contre æg.OO0 FCFA/ha) et à ia réhabilitation du réseau secondaire (546.0fi) FCFA/ha

contre 280.000 FCFA/ha).

- les cotts rapportés à la'surface géographique' ne reflètent pgs la réalité des surûaces réhabilltées ;

if est 
-pigitirâue de raisonner-en-surfaces 'nettes planées', c'est-àdire lors emprlse des

infrastructurei primaires et secondaires mais inctuant lei rigoles tertiaires. Le cott d'aménagement

s'étabf it alors à 2.242.OOo FCFA/ha.

2/. COUT DES REAIITEIIAGEMENTS A UOFFICE DU NIGER

Dans le cadre des travau( sur I'harmonisation des aménagements, M. Boumendil, expert conseil, a

proposé une comparaison des prix unitaires d'aménagement (voir tableau 3).

L,intérêt de ce tableau est de mettre déjà en évidence la difficulté de toute comparaison :

- les résultats sont différents pour Retail 1 avec cetx obtenus lors du bilan du p1oi9t'

- tes éléments pris en compt'e varient d'un cas à I'autre (Upe de piste, réhabilitation de l'amont,

présence de modules à masque, impoftance du chantier, etc ),. ..- .

- le recours à la régie augmente encore les incertitudes sur la fiabilité des chiffres retenus.

ll reste à l'Office du Niger à mettre en place une méthodologie pour suivre le coÛt des réaménagements

et pour juger de I'intéiêt des diverses formules expérimentées.
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\scETf,Ênl

fAvanca : t
lsffTn6RI

SEDES

1 15 . 298,10

50.831,50
{9.900,00
J8.312,90 (c)

3J1.700,00 (cl
+81.505,80 (c l

593.083,70 (c)

583.262,9{ (c)

308.13f,50 (c)

730.J91,76 (c)

69?.011,78 {c}
tJ3.{51,71 (cl
162.211,?0 (c)

229 .800,00

1 09,787 110,0. 1t0.026.056,60 t 08.75?.783,52

o (a)
(bl

tcl

rarchÉ global SAT0ll de 8{.1IJ.t83,82 ventilê selcn

narché global S0GREAH de 7.175.757,1f ventilé selon

ventrlation :elon note analyse de couts (cf REïAIL

analyse de coûts (cf CG

analysa de coûts (cf CC

o6 du 21.01.19901

2{t du 21.0{.19881

2f7 du 21.01.19881

Source : Agence C.C.C.E.
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Annexe no l0

INSTALLAÎIONS ET SURFACES ATTRIBUEES

NO}tsRE DE FAT{III.ES : INSTATIÂÎIONS ET DEPARÎS ( 1 )

I 985

180
249

1986

249
254

I 987

254
298

Nbre fanilles avant
Nbre fanilles après

Installations

Séparations
Transferts
Nouvelles installations

Départs
Transferts
Abandons
Evictions
SoIde

4
30
18

3

2

10

2

I
69

I
2

7

+5

3

0

0
+69

5

3

0
+44

N.B. Selon les
308 ou 318

(1) 3 villages

sources, Ie nonbre de fanilles installées est de 301,

en 1988-1989.

de Niono-Coloni (t<n 26'), Nango, Sassa-Godji

Source : Docunents du Projet

SUPERFI CI ES ATTRIBUEES

AVAITT APREfI

villages T. H SUNFACE.S I{A,/T. H T. H SL'RFACES IIA,/T. H

K!"t 26

!ù41'irfCt

S.dSSA

l,f,flEli , /Tf/l-hJ-

445 511,4 1'15

2î5 240,3 o 
'94

204 266,4 1,30

904 1018,1 1,13

608 614,4 1,00

206 213,0 1 
'03

255 265,1 1,04

1069 1092,5 t,Qz

Souree : S-E Retail
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Annexe no Lz

DISTRIBUTION DES RENDEMENTS DE PADDY EN 1989

lot EilatlæE tt{rnE $tsl æ lnc rû{ Ërrtr{tctE Hrvmfft 89

5û

{s

f{il

3ir

ïil

25r

2A

1S

1t

5T

t

5ttr

{5I

4t

35t

ïil

?51

ztl

15t

1(ltr

5T

t
Fnr:nt (unr)

DC E^l6rCæ S.E fitru
il.IiÆ XIYffiiTGE 89

E{aæn (uE)

TOf NTACIIIGÉE !II.E SIN.E
r,lr_trÆ xrvErilGE O

5(tr

15r

1t

35r

3t

zrl

2(f

$r

1(il

5T

0r

5{tr

45r

10I

35r

ït
25r

atr

r5I

10r

5X

Ë

Source : R/D Projet Retail



Annexe no 13

COMMANDE D'EI.IGRAIS ET ACTIAT DE BOzuFS DE I.ABOUR
DÆ.IS I.E CADRE DU PROJET RETAIL

1gEE TUTâI

UÉc (t)
PA (t}

157,15 204,10 %,05 7115,30

8),É 118,50 ?01 ,m 4O9,95

,l

PRtrIEEYMAINDEL' PAnIEsm
ffiAURETAIL

Les paysans ont haucoup reproclé à I'Office ses rctards etr matière d'approvisionnement en

r"gr"ir-"t la mauvaise-qtfrte J"r boeufs de labour qu-il proposait. Ces reprocheg souvent fondés'

oni conduit le projet àiechercher d'autres sources d'approvisionnement-

pour les engrais, des lettres ftuent adressécs par- les-paysans à plusieurs fournisseurs dc--la place

lnanako.isegôoj rt a iomce pour leru demandcr dé froposciaes prix et des délais de liwaison.

i, aoi* fut fit ;.r-t trois rélonscs (l'officc nc pul s'engagcr yr agorn Prix ni.déry) e! les

commandes p*e"i à deux fournisseuri difrérents : I'un poy I'uée et- l'au[re pour lc phqphate

d;arnmoni"qo". L'grée fut liwéc normalement mais il fallut changer ds ferrrniaseur-après défection

àic"fui O"iæ de fogrnir le phosphatc. Néanmoins les engrais furent totalement liwés arrant que

IOffice n'ait fini d'approvisionner les autres vi[ages.

Ce premier essai fut répété à Ïoccasion des qmpagtcs suirantcs avec les mêmes résultag- Les prix

obtènns étaient supériêurs de 15 7o à cnux obtènus par !T autres viilJages de I'Officc,,ce gui --
corespond arx taxes douanières dont les associations villageoises s'approvisionnant hors Office

n'ont pu être cxonérées.

pour les boeufs de laboru, les associations de la mne du projet ont -pris. 
contact avec deux

coofératives d'éleveus de la région de Mopti (400 kn de Niono) poru obtenir phrs de 200 têtes.

lgs animaux furent tiwés à Nîono par la coàpérative retenue, àvcc la garantie technique de
yODEM ct dc la division élevagc de l"Ofncc.IÀ rehtions ayec ces coopératives se sont étendues

à des achas de riz auprès des associations du Retail

Source : Projet Retai I



Annexe n'14.1.

COMPARAISON DES COUTS DE PRODUCNON 1987 ET 19B8
DU PADDY DE NIONO

(zorn non réanrénagÉe, Arpon et Retal)

1 La maind'oewre occasionnelle pourle Retail est chère (900 FCFA la journéede repiquage en 1987

et 800 FCFA en 1988).

Cette comparaison est faite à partir des études IER sur les campagnes 1987/88 et 1988/89.

En ce qui concerne les rendements, il nous a semblé qu'il fallait comparer ce quiptljt c_omp{able; c'9st
à dire pour le Retail les rendements obtenus sur les parcelles en simple culture (SC). De même, il a été
pris le parti de valoriser de la même façon le travail familial.

Afin de juger des résultats obtenus en double culture, il a été présenté ci-ioint dans le taHeau 1 les

résultatd p-our un ha en double culture (SC + DC) et pour une exploitation qui serait entièremeril en

douHe culture.

Les principarx résultats obtenus en simple culture .(tableau 1) pewent être commentés :

- en ce qui conceme les charges par ha, les cotts du Retail sont plus importants principalem-ent à

cause àe I'utilisation plus g"andd d'engrais (to.ooo FCFA de plus par rapqg-r! à Arpon et près de
2O.O0O FCFA de plus-par ràpport à zone non réaménagée), à cause de la différence de redevance
(14.OOO FCFA Od ptud) et à ôause du recours à la maind'oewre rémunérée (18.000 de plus par

rapport à Arpon) ;

- le revenu familial par ha varie principalement en fonction du rendement de paddy ;

- le revenu net par ha est le plus élevé au Retail malgré I'importance du travail familial. Si I'on valorise
la journée de rravail de edo à 9oo FCFA (t) pouitel[_compte du goût d'opportunité de la main-

d'ôewre dans la zone de Niono (et non à 550 FCFA), les différences avec le proiet Arpon
disparaissent;

- les coûts de production totarx pour obtenir un kg de paddy (entre 43 et 50 FCF-A) ne sont-pas
très différenti d'une zone à I'autre. lts sont inférieurs en 1988 par rapport à 1987 à la suite d'une
diminution des charges d'après l'lER (en particulier lié à une diminution des nombres de iours de
maind'oewre qu'il faudrait expliquer).

- les revenus nets d'exploitation sont un peu supérieurs pour le Retail, mais les revenus par personne

et par TH sont équivâlents dans touteb les situations. L'intensification ne rapporte pas plus ; elle
permet de supporter cependant une redevance supérieure pour I'entretien ;

- le disponible monétaire par exploitation, calculé en retranchant au revenu familial la consommation
en riz valorisée de la famille, est supérieur au Retail, ce qui permet de faire face à I'accroissement
des charges monétaires.



En ce qui concerne les hectares en double culture, les charge! alfgTentent plus foftement 9Y9 !e
revenu familial dégagé. Compte tenu de I'importance du travail familial nécessaire (262 Jours (2))' le

réuenù net par nétàre est tlès faible et le irrix de revient du kilo de paddy. en forte augmentation

(65 FCFA). L" système de double culture ne peut intéresser, tant que les rendements ne s'améliorent

p!s, que bes exptoitations'sans autre alternaiive de revenu ou ayant des problèmes de trésorerie.

Le tableau 2 est une synthèse des principatx résultats de l'étude IER sur la campagle 1988 (3)..Elle

pieçnt" ùntérêt à'une'part d'une cômpaiaison pour I'ensemble de l'Office du Niger, d'autre part d'une

irésentation des résultâts du secteur R'etaittenairt compte de la situation réelle (environ 77 % en simple

culture et 23 % en double culture).

2

3

Les temps de gardiennage des parcelles en contre saison (100 iours) sont très impoitants.

Résultats un peu différents du fait que ceftains chiffres ont été arrondis dans le tableau précédent.



Annexe l4.l
(tableau no t)

coMlARArSoN pES CoUIS DE PRoDUCTIgN DU PADDY

DANS LA ZONE DE NIONO

SUPERF I CI E

Ell HA(casier)
REIIDEI,IEIIT

EN T/HA

IIOT{BRE DE PERSO}I}IES

PAR EXPLOITATIOII

}IO,IBRE DE TH

PAR EXPLOITATIOII

TRAVAIL PAR

l.lDO FAl,llLlAL

tlDo EIITRAIDE

Î'EO TEI'IPORAIRE

IIDO PERI,IAIIE}ITE

TRAVAIL TOTAL

TRAVAIL FAI.IILIAL

PROUTT BRUT HA

CHARGES HA(hors tra-
vaiI famiLiat)

REVE}IU FAI{ILIAL/HA

CqJT TRAVAIL FAI,IILIAL

AVEC JCUR A 55OFCFA

REVEIIU }IET HA

CHARGES TOTALES

Cq,T PRæUCTION/KG PADDY

REVE}IU IIET EXPLOITATIOII

REVEIIU NET PERSOl,lllE

REVE}IU FAI,IILIAL PERSONNE

REVETIU }IET TH

D I SPOII I BLE MONETAI RE/EXPL.

zoNE lloll

1987

5,90

2,05

,|0,50

2,5O

36

11

8

I
6+7+E+9 56

6+7 47

2170000 143500

74000

1Z-13 69500

11*550 25850

14-15 43650

13+15 99850

1712 48,71

1611 257535

19/3 ?4527

14*1/3 39052

19t4 103014

1 68550

REAI.IE}IAGEE

1988 1987

6,40 5,80

1,80 2,É

1 1 15,50

?,70 3,30

32 70

12 19

58
13

50 100

44 89

126000 192500

61000 90000

65000 102500

24200 48950

40800 53550

85200 138950

47,33 50,53

261120 310590

23738 20038

37818 38355

96711 94118

163000 258000

RETAI L

REPIOUAGE

sc sc sc+oc

1988 1987 1988 1988

6 4,40 4,1O 4,10

2,80 4,40 4,20 5,70

16 15,50 16 16

3,60 3,80 4,20 4,20

51 104 71

18 lE 14

72627
31916

79 167 1e8 339

69 122 85 262

196000 308000 294000 399000

86000 ,|46000 134000 226000

11o0oo 162000 160000 173000

37950 67100 46750 144100

72050 94900 113250 28900

123950 213100 180750 370100

44,?7 48,43 43,04 &,93

432300 417560 4&325 118490

27019 26939 29020 7406

41?50 45987 41000 44331

120085 109884 110554 28212

292000 356300 288000 341300

ARPO}I

I

?

3

4

6

7

I
9

10

11

12

t3

14

15

16

17

18

t9

?o

21

?2

?3

Source : IER.



Annexe no L4.2.
( tableau no 2\

SYNTTIESE DES PRNqPAUX RESULTAf,S
DE L'EruDE DES COUTS DE 1S8

ilt0il0 I'ÛEtilt8lltl rmlm

RETAIL

*
ARPIIT illt RE$ll. BSrolfE

n0il0lALE
#

iloil REAll. âRP|lT iln R[âi.

Production annuelle / Hr

Coût effectil/ tg Eil F.CFA

Revenu fami I iaI annuel /HA

33,9

tô3383

30,5

109?01

3f ,ô

ô!t62

2gr7

r08800

3ll,I

8ft8?

flrl

r{088

Tlrl

72t8ô

Superficie / Personne Ell HA

Preduction annuel I e/Personne
EII KG

Revenu familial/personne
FII F.CFA

.?6

r 188

{2910

.56

1007

397{2

.55

tot !

35790

.50

13?0

5f{79

.{g

r095

f0352

,l?

6f6

r8t79

.58

b72

2727b

Consonation /Personne
EII F. CFA

llbre personnes /Erploitation

Dispon. ronÉtar. /Erploitation
ETI F. CFA

23uf

lô

32299e

25019

l6

212712

23013

tt

110197

230r5

l7

t20761

23032

r{

239r03

25000

I

-{0995

n81r

tô

ôî35?

S(IURCE: Enqu0tæ IER/DPE. Cmprgnr 1988/89.

SC+DC
Village très bien éguipé et grandes exploitations.

*
**



Annexe no L5

?T|IUETIYTIE DTS DIFFERENS CTCTES q,tNNfl'T

DS t"E REflfnûs$En REInlt (F Crâ / ml

srslEr 0e

ilrultE ffi.nnE
Contrrsrism

+ Srison

CTItES HT.ÏURflII

Production brute

Brof

ô9121

?fnÛ

t676

12173

28000

t8228

873

58810

r033ô

r1380

g0{

39ô{3

f1990

2t710

93t

Total intrants

Redevance eru

Redevrnce bettage

Uti I i sation ÊquiPerent

Consomat ions intenÉdi aires

Valeur Aioutée Brute

t01301

19196f

91530

81987

8?87ô

1379n

t9ll02

2203ôf

l{ain d'oeuvrÊ

Arortisserents êquiPerents

27ôtô

t?{1

20606

lÉô2

23?s6

1667

ts772

3321

Revenu llet tarilial t6?ô01 62718 I 130?4 173168

f,oût d'opportunité du travail

F.Ésultat calsulé net (revenu
net )

705r0

92?91

66508

-3i90

108(r87

49S7

r72lLb

732

SOURCE: Enqutter IER/|}PE. Cupqm 1988/89.

Remarque 1 :

Remarque 2 :

Les amortissements

Les redevances eau
face à I'entretien

sont comptés deux fois en DC + CS

en DC + CS permettent de mieux faire



Annexe no 16

COMPARAISON DES PRFYISIONS DES B/ALUATIONS CCCE
ET DES RESULTATS 1S8 0ER)

SUR LES COI,'TS DE PRODUCTION DU PADDY

Surface en rfz
SH
CS

Rendemenû en riz
SH
CS

Valodsatbn janrnée de
tra\af famlhl

Charoes riziculture
Produil brut

Rerrenu famil&il d'e)doitatlon (3) 588.000 (2)

Evaluation
Retal 1 (1)

en 1S5

3,00 ha
0,75 ha

5t
5t

1.240

0,f,!

Evaluation
Rerail 2 (1)

en 1S8

3,50 ha

,, 
o'88 ha

5,2 t
3,1 t

e84.000 (2)

1.570 (2)

0,33

IER
(1s8)

4,10 ha
0,94 ha

4,2 |
3,2 |

580.000

1.350

0,54

(1) Exploitation en cours d'équipement, avec I'intérêt de I'emprunt équipement pris en compte.

(2) Hypothèse où tout le travail est fait par la maind'oeuvre familiale.

(3) Amortissements pris en compte, autoconsommation valorisée.



Annexe no 17

ESNMAT|ON DE 1â RE}.ITABIUTE DE UII.IVESNSSEMENT

ll a été choisi de raisonner à partir de I'hectare de rizière réhabilité, en se plqçan! dans-l'optique d'une

prise en charge totale par leé producteurs des charges qui pourraient leur être imputées.

FTYPOTHESE DE DEPAHT

L'année 0 est celle de la réhabilitation. On suppose donc que tous les travaux sont effectués la même

année au même cott.

pour tenir compte des parcelles aménagées en maraîchagg, le cofit de la rétrabilitation (2.Ç00.000

FCFA par ha pour 1.332'ha) a été rapporlé à h surface utilisée en rizière (2.440.000 FCFA par hectare

pàrt r.âôo rrai ; res revenus du maraiËhage ont été ensuite raioutés. Les premiers aménagements, tràs

anciens, sont supposés amortis.

pour les clrarges imputables à I'hectare de rizière, il a éré distingué des charges .dites de

fonctionnemeniqui peimettent de faire tace à I'entretien des périmètres et arJ)< dépenses à la charge

de I'Office du Nider êt tes charges proprement dites qui sont celles supportées par le paysan.pour la

culture du riz. LeË charges de fànctionnement ont été ôonsidérées comme cowertes par la redevance
pèrçu" auprès des pay-sans les deux saisons de culture du riz et pour le maraîchage.

par contre, il n'a pas été pris en compte les autres dépenses réalisées dans le cadre du proiet

(investissements en bâtiments, assistance technique, recherche ...).

ll a été retenu comme prix du paddy 70 FCFA par kg et comme prix du produit maraîcher 60 FCFA par

kg.

Les surfaces de riz en saison sèche ont été fixées à 25 % (objectif du projet) et celle en maraîchage

à 7 % des surfaces en rizière.

Les rendements en contre saison ont été plafonnés à partir de l'année 4 à 2,8 t alors qu'ils devaient

s'améliorer. Par contre les charges en contie saison ont été sans doute sous'estimées (voir annexe 15).

RESULTATS DE UHYPOTHESE DE BASE (voir tableau page 3)



2.

SENSIBIUTE

Les calculs de sensibilité donnent les résultats suivants pour un TRI sur 20 ans.

Frais d'aménagement
2.200
2.W

Prix de vente
60
79
80

Rendement de I'année
4 à I'année 20

4t
4.5 t
5t

Surface en contre-saison
0%
25 % 8%

Tous les calculs sont effectués en ne faisant varier qu'un seulfacteur par rapport à I'hypothèse de base

(chiffres sôulignés).

TRI
10 016

8%

TRI
5%
8%
10%

TRI 
.

6 o/o

8Vo
I o/o

TRI
6%(1)

Sans Contre-saison et Sans maraîchage, le TRI est de 4 o/o.
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Annexe no 18

OPINIONS DES PAYSANS SUR L'INTENSIFICATION ( 1 )

premièrement : Opinions dcs peysam sur les techniques d'intcnsification qui leur

sont proPosées

I - LçÆllgggg!,

Beaucoup de paysam sont penrua.dés de l'intérêt technique du repiquage. Ainsi datrs

des casiers où ce thème est présenté de manière semi-directive, la pratique du repiquate se

développe.

Mais la majorité des paysans préfèrerait disposer du choix entre repiquer ou semer à
la volée. Ainsi les cultivareun des périmètres RETAIL envient la marge de liberté dont
bénéficient dans ce domaine ceux qui sont installés dans les zones ARPON et déclarent que

s'ils avaient le choix ils pratiqueraient le repiquage sur une partie de leur exploiation et le
setnis à la volée sur I'autre.

2 - L'ensraissement des narcelles

Les cultiyateurs sont persuadés de I'intérêt agronomique de mettre des doses signifi-
catives d'engrais dans leurs champs. Ainsi dans les zones ARPON, certains agriculteurs plus

aises que tes autres dépassent les recommandations qui leur sont faites en matière
d'engraissement des sols et appliquent les doses préconisées ailleurs dans le système RETAIL.

3 - M!$!-.Ê&-hgss

Beaucoup d'agriculteuri conviennent de I'intérêt technique de cette pratique mais
estiment que eu égard aux effora que demande sa mise en oeuvre, ils préféreraient
remplacer cette opération par un bon labour et un bon hersage.

(1) Extrait de 1'étude objectifs
Niger, J.M. Yung/A. Samacke

opinions des riziculteurs de I'Office du
SEDES,1988.
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4 - La contre-saison

Les agriculteurs du projet RETAIL sont majoritairement hostiles à la culture de

cootre-saison.

Les principaux argumen6 invoqués sont les suivants.

Préservation de la fertilité des sols

,La contre-saison peu constituer ure manière d'attgmenter la production mais elle pew

avoir des ellets dangereux. Est-ce que l'on ne risque pas d'assister à des dégâts terribles sur

les terres. Certes on leur a dir que l;engrais permet de reconstittter Ia fertilité. Mais ils ne sont

pas sûrs que cela sera suffisant'.

Production insufflsente

.Les oiseanx font d'énormes degâts. Et leurs atta4ttes rendent nécessaire la mobilisa-

tion de trop nombreuses personnes parlàts 5 pow wt hectue. Ici certains exploitants ont vu la

moitié de leur récolte mangëe par les oiseaux'.

En bref, il ressort de ce qui précède que si I'on exclue la pradque de la culture de

contre-saison, les paysans paraissent au plan agronomique globalement d'accord avec les

thèmes qui leur sont proposés. Sous réserve quion leur laisse une plus grande marge de

manoeuvre dans leur application et qu'ils aient la possibilité d'en comparer les avanEges et

inconvénients. cest notilFment le cas pour le choix entre repiquage et semis à la volée.

Deuxièmemcnt : Réserres écononiques des paysans vis-i-vis de I'intensification

Les paysans à tort ou à raison se montrent très réservés sur I'intérêt non pæ agrono-

mique mais écônomique des systèmes de forte intensification qui leur sont proposés.

Ces réserves se manifestent tout à la fois par I'expression de critiques de qertains

thèmes précis d'intensification et par I'expression de doutes et de craintes qu:rnt au résultat

économique global pour eux de l'opération.
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I - La contre-saison

. La culture du riz en contre-saison entre en concurrence avec d'autres activites

effecnrées à cette Période.

. Du fait des dégâts carsés par les oiseaux, la production obtenue en contre-saison se

révèle décevante et de plus exige une forte mobilisation de main d'oeuvre.

. La crainte PrinciPale est

n'aboutissent à une augmenation de

et foncières que cela peut entrainer'

que les résultats décevants obtenus en contre-sa$on

I'endettement avec toutes les cOnséquences économiques

,Certains n,ont presque rien récolâ, mais fls se sont endettés et ils Yont devoir payer

sw les revenu:t de la campagne hivernale qui se termi.ne- .tt la canrpagne d'hivernage doit

supporter ses aities pltts itttrt de la contre-saison, le pays(n ne peul pa:t y trouver son

compte'.

,certains vont se tfouyer trop endettés, lews superlicies risqwnt d'ête réduites' on

risquc même de les chasser'-

2 - Le reoicuase

Le repiquage cotte troP cher.

"Si on considère les charges du repiqrnge. celui qui n'a pas tne main d'oeuvre sulfi-

sante est obligé de recruter aes Ïo*natieri. L'elnploi d'wt iournalier peut coûter de 500 à 750

F. pew-être en semant à la ,o[ëe on attail eu quc 3 tonnes alors qu'en repiquan on peu en

avoir plus mais si on lait le décompte en fin de campagne qui c'est qui aura gagné Ie plus ?'

3 - Craintes économioues slobales des naYsans

,Le réantënagement a augmentë la. production mais asssi les cortits. L'année dernière. la

redevance était de lôo kg maintânant de 600. It y a au.ssi le coût des intrants et pour Ie repi-

quage les contrdus.'.

Je dowe qu'après les remboursements, iI me reste vraiment qrclque chose" '
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"Le projet RETAIL a apporté beattcoup. Avant il y avait euune dégradation du réseau

qui a entraîné tne baisse de la'production. Ponr laire face à la pression liscale on a vendu les

boeufs.
C'est dans ces conditions de misère qu'est venu le proiet RETAIL-..
Les gens croient qu'il y a eu une augmentuion de la production- II y a eu une

augmentation mais c'est *, *[^entation relative par rapport ar passé- Mais on ÛouYe beau-

,oîp de fanilles pour lesqueilà la production ne va pas iusqu'à la récolte suivotte- La quasi-

totalité vd cux recouvrements des dettes'.

,Le taux de redevances et les cotits sont trop élevës. Avec la réalisation de

l.amënagement, nous avons eu beaucoup d'espoir. on espérait que I'augmentalion de la produc'

tion allait permettre de payer facilement les dettes mais avec des redevances de 600 kg pour

l,hivernage et 400 kg en contrà-saison, phts les fortes doses d'engrais, on a pew à catse de

l,endettement. De pt4s on n'avait jamais rien payé pour Ie maraÎchage- Le maraÎchage est un

appoint pour ceux qui n'arrivent p6 à se tirer d'af laire avec la caltwe du riz...

En fait toutes ces doléances, justifiées économiquement ou non sont révélauices des

craintes paysannes à l'égard d'une hausse de I'exigible et d'un acsroissemcnt possible des

dettes finales. Ce qui se comprend bien si I'on garde en mémoire .le fait que le système de

production parait caractérise bar I'importance que revêt la part des rembounemenB dans la

iollecte, la faiblesse relative des revenus monétaires de la riziculture, I'acuité du problème

vivrier, la prégnance des proCessult d'appauvrisSement.

Cest eu égard à ce contexte que s'élaborent les analyses paysann€s. De plus les

paysans gardent très présents à I'esprit le fait que la vulnérabilité économique de leur

L*pfoit"tiô$ peut avoir des conséquences graves au niveau foncier.

Tout ceci rend compte du parti pris de prudence manifeste dans les opinions expri-

mées par les paysans. Mais ces opinions sont aussi révélatrices d'un doute quatrt au bien

fondé économique de I'intensification-

4 - Exoression du doute oavsan

Sur les périmètres RETAIL il est tout à fait courant d'entendre les paysans demander

que le paddy qu'ils produisent leur soit payé phrs cher qu'aux paysans installés dans des

zones non réaménagées ou dans des zones ARPON.

" A ARPON fls
pénible et revient Plus
paddy nous est payé le

sèment à ta volée. not$ on doit pratiquer le repiquage ce qui est plus

cher. On doit aressi faire la culture de contre-saison et powtant le
même prix...'

,Notts avons plus de contraintes et de charges que les autres, nos redevances sont plus

fortes. Il laut no15 accorder un autre prix que ceux qui sèment à Ia volée---'
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pour beaucoup de cultivateurs RETAIL tout semble se passer comme si estimant faire

un Favail plus soigné et plus exigeant que les autr$ riziculteurs, ils trouvaient injuste d'être

payer te même pti*. Ce qui p"oit bien témoigner du fait qu'ils ne considèrent pas que le

iupptenent de travail et de charges qu'ils investissent dans la production entraÎne une éléva-

tion de leur niveau de vie, leur rapporte des gairu économiquet.

En bref, ils pratiquent I'intensification, en reconnaissent -à I'exception de la culture

de contre-saison- tes conséquenc$ positives sur les rendements obtenus mais pour beaucoup

d,entre eur( ne paraissent pas du tout convaincu,s que celle-ci améliore leurs conditions éco-

nomiques de vie. Du moins pour les agriculteurs qui ne paraissent pas convaincns de la perti-

nence économique de I'intensification, la question se pose de savoir pourquoi ils en appli-
quent les thèmes ?

Troisièmement : Esquisse d'explicetion de I'adhésion aux thèmes d'intensificatlon des

paysans tron convsincus

En fait il ressort des entretiens effectués que pour beaucoup d'agriculteurs la pratique

du repiquage ou de la culture de contre-saison ne correspond pas à un choix individuel
véritablement libre.

Beaucoup d'agriculteurs font le repiquage, cultivent en contre-saison car ils craignent

sans cela de faire fàUjet d'opérations de réductions de superficies , voire que I'on engage

ptus ard conre eux des procédures d'évictioru.

Il est imporrant de souligner que jamais ils n'ont été avertis par I'encadrement de la
possibilité que de telles sanctions soient prises conre eux. Mais la majorité d'entre eux est

persuadée de la réalité de cette menace.

"Celui qui ne repique pus ou l'ëvince... Cela n'a jarnais ëté dit au cours d'une rëunion.

mais on peut là penser. Car on nou:t a dit voici vos parcelles. II faut repiquer. Donc ça devient

ue obligation'.

'On ne nous a pas dit qw I'on risquait des rëductions de superlicies si I'on ne laisait
pas le repiqtnge. Mais on a bearcoup de doues. Car. si on ne lait pas le repiquage. on risque

de ne pa:t atteindre le même rendement quc les cutres et on s'expose à des réductions de

superf icies ou à l'éviction".

"Le projet n'a jamais dit qu'il aurait des rëdttctions, mais avant il existait deux cri-
tères de réduction ou d'éviction... Etaient sanctionnés ceux qui étaient trop endettés ou qui

atteignaient des rendements top faibles".
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Ainsi semble s'opérer une perversion du message d'intensification. La base objective

sur laquelle se développe cette perversion du message d'intensification, c'est la situation de

dépendance et de précarité foncière des colons.

Un certain contexte que I'on peut decrire comme suit, en favorise le développement

. Dans le passé ne pas atteindre la 'prévisionn ou dépasser les seuils d'endettement

tolérés exposait les colons à des opérations de réduction de superficies ou d'évictions.

. Actuellement -et les informations circulent vite- sur de nombreux périmètres des

payslns pour les mêmes raisons ont vu leurs superficies réduites en deuxième ou troisième

année après le réaménagement.

. Enfin les opérations de réaménagement -surtout lorsque la qualité de leur finition
laisse espérer I'obtention de bons rendemens- encouragent la concurrence pour I'obtention de

teres. Cene concurïence oppose la communauté paysanne à I'extérieur et au sein de la coB-
ûunauté paysaûne ceux qui ne peuvent se permenre quc d'avoir des stratégi6 foncièrcs

défensives à ceux qui _sont en mesure de développer des stratégies de capialisation foncière-

En définitive dans un tel contexte de précarité et de dépendance foncière mais ausi
de lutte pour la terre les stratégies foncières 'défensives" mais aussi "offensives" adoptées par

les colons nous paraissent rendre compte pour une bonne part de la mécanique de 'penrer-
sion' des thèmes techniques d'interisification.

n semble que I'on puisse utiliser le terme de perversion dans le sens arssi ou la

poursuite de t'objectif foncier risque de prendre le pas sur la poursuite d'objectifs techniques

et économiques, voire d'en dénaturer le sens et d'en masquer les avannges.
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Annexe no 20

RESTRUCruRATON Rh|ANCIERE DE UOFFICE

1. Obiectits et contenu

Le projet visait à cowrir I'impasse de trésorerie à fin 85 en apurant 20 millions de FF d'arriérés à.|'égard

des fournisseurs et à financàr pour un montant équivatent un programme minimum de renowellement
des investissements sans que celui-ci soit précisément défini, si ce n'est en termes de points

d'application (entretien des réseaux et décorticage du paddy notamment).

Notre concours était couplé à une intervention du FAC destinée à financer une assistance technique

à la gestion financière.

'

2 Coft et firancernert

Montage financier

cccE 40
FAC 7

-t 
tillions FF

Convention signée le 11 ianvier 86
utO millions FF - l er guichet - rétrocession Office

3. Réalisations

Le premier volet du projet a été réalisé dès t986 sans difficultés et 20 millions de FF ont permis de

désintéresser les fouinisseurs stratégiques de I'Office (carburants et engrais).

Cette action a pu être prolongée en 1g87 et 1988 par l'affectatiol,à un nowd apurement des aniérés

nés depuis tg85, d'une part-conséquente (+O miitions de FF) des deux demiers qrêts d'aiustement

structurel accorà'és à t'eiat (conventions sijnées le 19 luin 87 et le 19 aoÛt 1988). Ce concours a été

utitisé :

- à hauteur de 10 millions FF à la cowerture partielle des impayés de I'Office vis'à-vis des
producteurs de riz.

- à hauteur de 30 millions FF à un noweau désintéressement des fournisseurs stratfuiques.

Le second volet du projet est en cours de définition progressive.

- il finance aujourd'hui une étude de coCrts de production indispensable aux concertations sur la

définition d'ùne politique de prix et de commercialisation du riz.

- il permet d'initier deux opérations-test d'un grand intérêt pogl I'avenir : une expérience de gestion

dècentraliséede I'entreti'en des aménagemànts et une expérience d'autonomisation d'une rizerie.

La première est aujourd'hui engagée, là seconde en est au stade de l'étude de faisabilité.



. 2,

4. ProUèmes rencontrés

lls sont de même nature que ceLD( rencontrés au niveau du proiet Retail. En autonomisant les rizeries

et en décentralisant la geàtion de la redevance hydraulique, on clarifie la gestion des deux types de

recettes à partir desquélles I'Office a de tous temps assuré sa trésorerie. Les oppositions à cette

clarification ne manquent pas.

Le projet rencontre par ailleurs des problèmes au niveau de I'efficacité de I'assistance technique mise

en place sur FAG.
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Annexe no 21

IMPACT DU PROJET SUR Iâ COI.IEG.rIVITE DAT.IS SON ENSEMBTE

ll est très difficile de réaliser une étude de I'impact du projet Retail 1 sur la collectivité nationale, car
il faudrait raisonner en prenant en compte divàrses hypothèses sur I'etfet ou non de la. poursuite du
projet (Retail 2, Retail 3), sur les rizeriei, sur les conséquences de diverses.décisions de la politique

nationale...

Lors de l'évaluation de.Retail 2, une étude sommaire avait été réalisée en comparalt ce quise passerait

d'une part si le projet devait s'arrêter totalement, d'autre part si le projet se poursuivait sur Retail 1 avec

extension sur Retail 2. ll en ressortait (voir tableau ioint) :

- un supplément de valeur ajoutée pour les producteurs de I'ordre de 300 millions de FCFA par an,

- une économie annuelle de sortie de devises de I'ordre de 3fi) millions de FCFA par an (hors coÛts

d'aménagement),

- une perte pour I'Etat de 137 millions de FCFA par an du fait de la non perceptlon des taxes à

I'importation.

Des calculs simplifiés pour Retail 1 en plrase de croisiàre donnent des estirnations cohérentes avec
cette approche pour l;économie annueile de devises (170 millions (1)) et pour I'augmentation de la
valeur ajoutée pour les producteurs (156 millions de FCFA (2)).

1) g.O0O t x 0,64 x 1 15 FCFA = 220.800.000 FCFA ; il est retranché de cette somme æ.000 FCFA

d'intrants importés par hectare, soit rl8 millions.

D'après les calculs IER 1988 sur ta valeur ajoutée au Retail et en zone non réaménagée.e!q.g$
rCÈnx 1.200 ha, à compareravec z0.oo0 fêfnx 1.200 ha sans prolet,soit 156 millionsde FCFA).



Annexe no 22

PASSAGE DU PRIX CAF AU PRIX MAGASIN BAI{AKO

275 (3)
0

25
300

1

2
3
4

A

5
6
7
I
B

Prix FOB en US dollars
Ristournes
Fret maritime en US dollars
Valeur CAF Dakar US dollars

Valeur CAF Dakar CFA/I avec
l us dollar = 300 cFA

Frais portuaires
Manutention, stockage
Ta:<e au port
Transport frontière (1)

Frais CAF Port-frontière FCFA/I
(totar 5 à 8)

C Valeur CAF frontière hors taxe FCFA/I
(C=A+B)

9 Fiscalité 33 % sur C ',
-i

D Valeur CAF frontière taxes incluses
FCFA/| (D = C + 9)

10 Frais financiers
1 1 Transport frontière-Bamako (1)
12 Transitaire
13 Timbre, assurance
14 Manutention

E Frais frontière-magasin Bamako FCFA/I
(E = total 10 à 14)

F Prix revient magasin Bamako FCFA/I
(F=D+E)(2)

90.000

5.270
3.680
4.050

12.198

25.198

1 15.198

38.015

153.213

3.456
8.705
2.304
1.424
1.250

17.139

170.352

(1) Le transport Dakar frontière cofiterait 12.198 FCFA/I ; le transport aprèsJa frontière cofterait
2.7O5FCFA/tjusqu'à lGyes + 6.0fi) FCFA/I lGyes Bamako soit!._79s FCFA/!. A P?nirdlbidian
le rransport cdtteiait 15. i O0 FCFA/I jusquà la frontière et 9.400 FçFAf de la frontière à Bamako
soit au total 24.500 FCFA/I contre 20.900 FCFAf à panir de Dakar.

(21 Marge de I'importateur non comprise.

(3) Prix FOB Bangkok en US dollars :252 en 1988 et270 en 1989.

Observation :

Ces dernières années, le prix FOB Bangkok était inférieur à 275 dollars (3) et le prix consommateur à
Bamako était la plupart du temps compris entre 175 et 200 FCFA. L'Office du Nigel,^Pgur restêr

compétitif, doit véndie le riz qu'il transfoime à un prix carreau usine de I'ordre de 150 FCFA, ce qu'il

est incapable de faire actuellement (il est de I'ordre de 160 FCFA en 1989/90).

Source : Données fournies par S. Coélo pour une importation à Dakar de 1 tonne riz 35 %



Annexe no 23

PREMIERS RESULTATS DE L'ENQUETE

SUR LE DECORTICAGE ARTISANAL

11 y avait, en aræil-nai 1999, 196 décortiqueuses dans la zone de
Itoffice du Niger qni se répartiEsaient ainsi:

51 gérées par les çfroupenents féuinins
145 appartenant à des rfprivésr.

Le parc est donc pour les Z/3 [privér!.

fl existe plusieurs nodèles de décortiqueuses (Indienne,
Brésilienne, etc. . . ) et de noteur, êt la capacit,é ttréorigue de
décorticage est donc par définiÈion variable. Seulenent 18
décortiqueuses ont été achetées dfoccasion, Ie reste chez des
inportateurs de Banako. Lors du passagre des enquêteurs , 23
décortigueuses étaient en panne, et 37 étâient couplées avec un
moulin à céréale (1). Le prix Doyen de lrinvestissènent, réaliséest de 1.430.000 CFA mais certains propriétaires disposant en
Plui df,tn noulin à céréale et drune bascule ont investi près de
6 uillions cFÀ. Les propriétaires sont, pour une bonne palt, des
colons exerçant d I autres activités, nais à Nl.ono on trouve aussi
des fonctionnaires de 1|office, des comnerçants dont certains
résident à Segou ou Banako, etc. . . Seulement 3 femes sont
propriétaires de décortiqrreuses ( 1 t rrne est, fonctionnaire à Niono,lrautre maralchère à NrDebougou).

4 partir des premiers résultats soncernant la capacité dedécorticage (nombre de sacs par jour) de lfensenble dù parc, êten faisant lf hlpothèse drun tonc-tionnement de 3oo jours par an(période de pannes ou de faibte fonctj.onnement) , -la calacitétlréoriçge de décorticage artisanal est d t environ 'ire. ooo tonnespar ârr ce qtri dépasse déjà largenent celle des 5 rizeries deItoffice (8o.ooo tonnes). La aiftusion rapide du décorticageartisanal apparait donc comme Ia principafè conséquence de Iapolitique de libéralisation mise en oeuvre depuis cès dernièresrannées. Des tests de décorticage des deux principales variétésde paddy, Ie BG 9o-2 ( zone réarnénagée) et -canbiâka 
( zone rol-réaménagée) ont nontré une différenêe très nette de rendement,:Ie BG donnant 66,44 de rlz contre 55r5t pour Ie Ganbiaka. Cettedif f érence avait déj à éÈé constat,ée pa; les paysans avant lestests.

(1) Dans ee caa une patente doiÈ être acquiÈtée (42840 F par an).



?.

sur
qui

la base drun sac de paddy de BG de 85 kg, Ies possibiliÈés
s t offrent, au paysan sont les suivantes:

1. Vente à I'Office du Niger
85x7OF=5950F

2. vente à un conmerçant (rnarché du paddy linité)
85 x 75 F (prix relevé en 1989) = 6375 F

Si Ie paysan choisit, de payer le décorticage :u-r la base de
75O F le =âê, 

-it aura sers-rg de riz blanc qui rui-rapporteront
entre 7625 et 8475 F lpiix âu Kg 135 à 150 F), plus les sous-
fioàuits. 1f p"rait 'âonc touji""l plls avantageux pour les
paysanci qui- cùrtivent ra vatiete Bc d'avoir recours au

epa=ticagL artisanal et, de vendre ensuite à des commerçants

;;i;é": é' est Ia stratégie -choisie . par -Ia naj orité des colons
des zones iàanerngées câr la densiÈé des décortiqueuses sur
Niono, N t Debougou et, Molodo le perntet. La concurrence entre les
;;;;;i.elaires É" décortiqueusei devenant plus forte comne on 1e

verra par Ia suite, Iê piix a tendance à baisser'

En zone Don-réaménagée, la vente de pa-ddy à ltoffice du Niger
rapporterait 85 kg i ZCi F - 5950 F, càIle au commerçant 85 kg x
75 F - 6375 F. Le décorticage de 85 kg de Ganbiaka donne 47,2

Ë à" rit Ufà", !"it un dééorticage ; Jso F suivant Ie pri1
offert par le conmercittf tirs à 150 r); le gain. se_ra de 5620 à
6330 F plus les "oo=-iiàarrii=._ 

Dans ce cas Ie prix du riz influe
èn"ore 

-pfus directenênt sur 1e choix du paysan.. Le transport
iii=ô;a-ùiàn;; p"incipal tieu de commerciarisation, devant être
â"q,iitte par i.- produëteur. t9" décortigueuses étant beaucoup
noins répandues en zone [on-féaména.gée, 

- Ie paysan peut' aussi
â*ràir à fayer le transport du paddy jusqu | à la décortiqueuse Ia
plus proche.

Extrait de "la potitique de libéralisation à l'0ffice du Niger"
de C. Arditi Juillet 1990



Annexe no 24

BIBUOGRAPHIE

DOCI,.|MENTAT|ON GENEMI.E S['R TOFFICE DU NIGER

Evaluation de I'Office du Niger - Mall - J.L Amselle, D. Bagayoko - J. Benhamou, J.C. Leuillier, T. Ruf,

S. Fresson - MCD - avril 1985

Mission d'appui à la réorganisation de I'Office du Niger - GERSAR - aoÛt 1988

Expérience de développement agricole en Afrique trcpicale - Paris - J.C. Wilde'Maisonewe Larse - 1968

L'Office du Niger - un vieil aménagement plein d'avenir par Maurice Rossin - Actuel développement -

février 1976

plan de redressement de la production rizicole à I'ON - Ministre de I'agriculture ' Office du Niger - avril

1 984

Rapport d'évaluation BIRD - Projet de consolidation de I'ON - février 1988

Contribution pour l'élaboration du 2ème contrat-plan 1991 /93 - Etat Office du Nlger - mars 1990

Revue du contrat-plan - mars 1990

Mission d'harmonisation des systèmes de mise en valeur à I'ON (2/14 avril 89) - Gentil - Russel - aott
1 989

Rapport annuel campagne 87 /ffi - ON

Bilan de la campagne 87/8 - ON

Mission d'appui à la réorganisation de I'ON - GERSAR - octobre 1988

proposition d'organisation pour la décentralisation de la zone de Niono - GERSAR -ianvier 1989

L'Office du Niger au Mali - La problématlque d'une grande entreprise agricole dans la zone du Sahel -

E. Schreyger - 1984 - Steiner/L'harmattan

Tarification de t'eau à I'ON - rapport préliminaire - J.L Inial - MGD - novembre 1987



2.
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Politique céréalière et redressement de I'Office du Niger - 1986

Réorganisation de I'ON - autonomisatlon de la rizerie de Molodo - GERSAR - mars 1990

Mission d'évaluation de la politique de prix et de commercialisation du paddy et du riz - contrat plan

Etat/Office du Niger - rapport de synthèse - P. Thenevin - septembre 1990

ETUDE DE COUTS

Etude des coûts de la production du paddy à I'Office du Niger - campagne 1987 /æ - Amadou Samake '
J.C. Touya - ldrissa - Alassi Dicko - IER - novembre 1988

Etude des coCrts de la production du paddy à l'Office du Niger - campagne 1988 /89' A. Samaké - l(adian
Doumbia - l. Dicko - Bino Teme - D. Cebron - IER - aoÛt 19q)

TECÏNIQUE - R/D

Note sur les acquis du projet Retail de I'ON en matière de R/D - J.Y. Jamin - juillet 1989

Conditions de I'intensification de la culture irriguée dans les grands périmètres sahéliens - L'expérience
du projet Retail à I'ON - J.Y. Jamin et col - cahiers R/D'1990 ?

Note sur les acquis du projet Retail de I'Office du Niger en matière de R/D - J.Y. Jamin et M.K. Sanogo -
juillet 1989
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IRRIGATION RETAIL

Entretien zone Retail - Organisation de la documentation (mission 19 luin/6 juillet 1987) - J. Aviron ' Videt

Périmètre rizicole du distributeur Retail - Analyse du fonctionnement de la 1ère tranche réhabilltée ' avril

1988 . SOGREAH

l-a gestion de I'eau au projet Retail - Véronique Banaud - CNEARC - 1989

DI\ÆRS

Section du cadastre - mission d'évaluation cabinet J.C. Depiere - novembre 1%7/avril 1988

Rapport sur les exploitiants non-résidents dans les zones réaménagées du secteur de Niono ' Proiet
Arpon - 1987


