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1.o

l. OBJET ET DEROULEI-.IENT DE LA MISSION

Le but général de cette mission consistait à apporter un apPui

aux nesponsabl es du projet RETAIL en yue d 'él aborer un programe de Recher-

che-développement tenant compte des obiectifs assignés au proiet et des

enseignements que l,on peut tirer de ta première campagne de mise en Yaleur.

D'une façon p]us particulière, i] a été demandé :

de définir le prograrrne d'expérimentation permettant de préciser

les conditions techniques de I' intensification
de proposer un dispositif de suivi des opérations d'aménagement et

de mise en valeur.

Èialgré la durée ]imitée de notre séiour au MALI (du 23.10 au

.l.11.85) grâce à I'accueil et l'assistance efficace de M' Guy FMNCoIS

Chef du projet, nous avons pu rencontrer Jes différents partenaires du

projet, pFêndre connaissance des réalisations en cours et rassemb]er ainsi

Jes éléments d'information nécessaires à notre mission'

En début et fin de séjour, nous avons eu des entretiens très

instructifs avec M. G0UDIARD, dê I'Agence c c c E de BMAKO' sur ïes op-

tions de base du projet et ce qu'il représente dans la potitique générale

de réhab.i litation de 'l '0ffice du NIGER engagée paf le Gouvernement Ma] ien

avec I 'aide des bai'lleurs de fonds.

Sur 'le terrain nous avons

NIGER associés au projet (M. SANOGO

KEITA et DIARRA)et djscuté avec eux

gramme de Recherche-Développement.

rencontré les cadres de I 'Office du

Chef de Zone et MM. BEEfE, C0ULIBALY

des orientations et moda'l ités du pro-



De même des contacts avec le Responsable de 'la Division

Recherche-développement de l'0ffice du NIGER M. i4amadou Ka'le SANOGO gui

conrpte beaucoup sur le projet pour clarifier les méthodes de Recherche-

déve'toppement, nous a permis de préciser les possib'i tités de collaboration

entre 'le projet et sa Division.

En cours de mission nous avons eu également un certain nombre

d'entretiens informeJs, certainement trop brefs, avec des paysans du

secteur RETAIL ayant des parcel les dans la première zone réaménagée et
hors de cette zone. Grâce à ces entretiens nous avons pu prendre connais-'."

sance de leurs réactions vis-à-vis Cu projet, de leurs attentes et des

conditions de fonctionnement de leurs explo'itations.

Enfin, au terme de notre mission une rencontre avec M. Tibou

FAYENKE Directeur Technique de l'0ffice du NIGER nous a donné T'occasion

de f infonner des premiers résultats de notre consultation.

Nous tenons à remercier tous nos interlocuteurs de T'accueil

très confiant dont nous avons bénéficié et qui nous a permis d'avoir avec

eux des échanges très fructueux.

Avant de présenter Tes proPositions qui en ont r€sulté il
nous semb'le uti te de rappeler brièvement les caractéristiques principales

du Projet RETAIL.

2. LE CONTEXTE rr tES CARACTERISTIQUES DU PROJET RETAIL

?.1 - Un long et 'lourd passé

Par dérivation d'une partie des eaux du NIGER, dans 'l 'ancien

delta du f'leuve, 'l '0ffice du NIGER a entreprt's depuis 1932'l 'aménagement

d'un certain nombre de périmètres irrigués.

A I'origine, 'les objectifs des promoteurs de cette entreprise

étaient très ambitieux puisqu'il avait été envisagé de mettre en valeur

960.000 ha, dont 500.000 ha auraient été consacrés à la cuJture du coton

et 450.000 à celle du riz.

Les réalisations ont été plus modestes. En 1984, 57.300 ha

avaient été aménagés. La construction en 1947 du barrage de t'lARl(ALA qui

re'tève de 5 m environ les eaux du NIGER a permis d'irriguer gravitairemettt

sans recours au Pompage, les différents périmètres aménagés.



0n estime actuel'lement à près de 45.000 ha les superficies
cultivées. E'l 'les sont dévo.lues principaïement à la riziculture, secon-

dairement à'la canne à sucre,'la culture du coton ayant été abandonnée

au début des années 1970.

Le temps et le manque d'entretien ont entrafné une dégra-

dation progressive de ces aménagements. Cette dégradation des réseaux

d'irrigation et de drainage ainsi que des aménagements internes (dentvel.-

lation) a rendu très difficite voire impossible le contrôJe de I'eau au

nfveau des parceJles.

I'l s'en est suivi une stagnatf on puis une régression des

rendements qui en rizicuJture sont passés de 2,5 Tlha i'l y a 10 ans'

à 1 ,45 T lha en 1 983.

. Cette baisse de productivité s'est traduite par un endettement

des "coTons" attributaires de parcelles irriguées, endettement qui a pTus

que doublé au cours des 5 dernières années. Cet endettement h1çothèque

toute possibilité d'intensification pour un grand nombre d'exploitants'
en même temps gu'il explique les nombreux abandons de parcelles (l).
(tgZ de superficie abandonnée en 84/AS dans le secteur de NI0N0).

Les causes techniques d'une te'l le dégradation et les consé-

quences économiques et sociaJes qui en résultent ont été largement analy-

sés dans les nombreux rapports d'évaluation de 'l 'Office du NIGER (cf.
bibliographie) aussi nous n'y reviendrons pas.

(1 ) Ce qui n'empêche pas que de nombreux
sur les listes d'attente de l'0ffice
terre. Cette apparente contradiction
complexe et surtout très diversifiée.

postu'lants se sont i nscri ts
pour J'attribution de lots de

montre que la réa'l ité est



?,:2- La mise en oeuvre de différentes formules de réhab'i I i tation

Il aura faTlu que survienne une décennie d'années particu-

Tièrement sèches au SAHEL entrainant une baisse sensib'le de la produc-

tion vivrière et 1'apparition d'un déficit céréa'l ier massif du Pays

(S00.000 tonnes en 1974) pour que I'on prenne conscience de la sous-

exp.1oitation de l'énorme potentiel de production gue représente l'Office

du NIGER.

I

Ol ;.

Cette décr'sion s'est concrétisée Par l'élaboration et la

mise en oeuvre de plusieurs projets de uréhabiJitation" qui procèdent

chacun d'une conception particuÏière de cette réhabi'l itation.

Dans tous les cas, il est apparu urgent et nécessaire de

restaurer .1es réseaux d'irrigation et de drainage afin d'assurer une

a'l imentation en eau satisfaisante des cuJtures.

l,lais la mise en

novation en profondeur à la
Ia mise en vaTeur agricole'
Gouvernement I4ALIEN Iorsqu '

de fonds.

gement

pour en

val eur d 'un te't potenti el suppos ai t une ré-

fois des aménagements et des modal ftés de

c'est fina'lenrent ce à quoi s'est engagé le

en .1984 il eut obtenu I'appui des bailleurs

bénéf icie de J'assistance ho] Iandaise

l'arnénagernent interne de leurs parceJles.

Là où 'les options diffèrent c'est au niveau de I'aména-

des parcel'les et en particuJ ier dans 'le degné d'intervention

assu! er le c'loisonnement et le planage.

F Projet ARP0N qui

{ onté pour confier aux Paysans



par contre le projet RETAIL réa'l ise dès la réhabilitation

J'ensemb.le des interventions d'aménagement afin d'assurer une maltrise

complète de l,eau à la parcelle grâce à un c'loisonnement des so'les domi-

nées par Jes aposeurs, êh parce] les élémentaires (bassins) de 10 ares

où le p'lanage est assuré à + 5 Grl'

La première option est éviderrment moins coÛteuse mais néces-

site une mobilisation et une participation paysanne actives qui demandent'

un profond changement de comportement par rapport aux habitudes anciennes'

seconde offre aux paysans un outil de production plus

aussi ptus coÛteux Pour la col]ectivité dont la repro-

de grandes surfaces peut poser des problèmes financiers'

La

performant mais

ductibilité sur

vent se ....:Ïi: ::: ::Ï,î:::'î:.Ï:,;:i:::';:i'T:::.iïÏl':::.ï'-
Jeur tour expérinrentées dans des projets de réhabi'litation actuellement

à l,étude par l,assistance allemande et l'âïde'de 'la Banque lttl ondiàle'
notamment.

Avant d'analyser plus en détait 'les optf ons du Projet RETAIL

et ses conséquences, c€ qui nous apparaît important de souligner ici

et qui ne fait que reflèter les propos qui nous ont été, tenus par nos

différents inter'locuteurs, c'est que nous nous trouvons dans une phase

d 
,expérinrentation de di fférentes formu'les de réaménagement. c'est au

vu de .leurs résul tats que seront détermi nées Tes. condi tions techniques

et organisationne'l les des f uturs programmes de réhabi'l itation de I 'off ice'

sans préjuger de ces.résu]tats, on fera cependant remarquer que ces

expériences ne se dérou'rent pas de faÇon totarement indépendante et que

l,intérêt porté par les paysans à te] le ou telle formule, en fonction

des avantages qu'el1e leur procure' peut affecter 'l'adhésion de ces

mêmes paysans aux autres formu'les de réhabi'l itation sujvant qu'e1 Ïes

nécessitent une plus grande participation financière (redevance) ou en

travai'l (contribution à I 'aménagement) '



ti ons RETAIL 'leurs2.7

Le projet RETAIL s'inscrit dans 'le cadre de la politique

de réhabi.Iitation de I'0ffice du NIGER qui vise une amé'f ioration de la

productivité des aménagements afin d'augrmenter les revenus des irrigants

restaurer l'équitibre financier de l'0ffice et dégager un surplus cé-

réalier pour Ie pays.

Pour satisfaire à ces objectifs généraux, le Proiet RETAIL

se propose tout d'abord d'oltutætt ute willube comp.(Ète de l'egtt st nL-

veÂ.LL de b- pncelle, considérant qu'une des causes essentielles du pro-

cessus de désintensification constaté ces dernières années a été Pré-

cisément l'incapacité croissante pour les irrigants d'assurer cette

maîtrf se.

Pour ce

à différents niveaux

faire le projet a entrepris des travaux d'aménagement

Consolidation des canaux d'arrivée d'eau dans les

fluents (canaT du SAHEL et du FALA de M0L0D0)

Réfection des réseaux d'iryigation et de draf nage

du Secteur SAHEL concerné par le projet.

- Réaménagement du parcellaire sur 1 315 ha Pour la première

tranche.

Conrne nous vous 'l 'avons déjà signaié la spécificité du pro-

jet dans ce domaine tient d'une part à la réalisation du p'lanage des

parcel'les, d'autre part à leur c'lofsonnement en parceltes é'lémentaires

de i 0 ares. Cette pratique du cl oisonnement déià uti'l i sée par certai ns.

agricuJteuns dans le but de contrô'ler le niveau de'la nappe de submer-

sion dans les parce'l les non pTanées ou au nive1 lement dégradé, constitue

certainement I'opération c.lé pour 'le contrô'le de I'eau à 'la parce'l'le.

Il en résulte quelques inconvénients, notarnrnent en ce qui concerne I'aug-

mentation des emprises mais qui sont aisément comPensées par le surcroît

de production que I'on peut en retirer.

anciens dé-

sur la partie

I

,
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De tels aménagements cottent êvidenment plus chers.qutun
réaménagement partiel. Leur coût â l'hectare a êtë évaÏué à1.560.000 F

C n. Auss i L'inlzraidirtl'bn du aqttëtnu de puùu-tinn apryn^a.î.t-ej-Ie
c9nne une unÂê,quenee lagQue de ce cllriJ. d'outê.rwgenznt d'autant qu,i I
assure d'emblêe les conditions hydrautiques de cette intensification.

Ce,(le-ci ett uterùLellenut {ondê.e atn h, 
^i-zJætûâu 

e.. 0n

espère obtenir dês la Gnre année de mise en valeur 4 T/ha en semis diræct
et 5 T/ha en repiquage avec Ie quart des surfaces en double culture.

La diversification des cuTtures n'est pas considérée conne

un obiectif prioritaîre. L'expérimentation fôrt utile effectuêe par le
projet hollandais G EAU a montré que celle-ci était difficile et timitée
dans ïes condftions de cuJture des pêrimètres de l'Office du NE ER. Il
n'en reste Pas moins que ce probTêrne ne peut être complêtement éludê.
Nous aurons l'occasf on d'y revenir.

La rêalisation de cette intensification, relatfvernent ambi-
tieuse, suppose que d'autres conditions que celles relatives e Ta maitrise
de l'eau soient égaTement assurêes. :

Condi ti ons re]ati ves

ferti I isation .. . )

Conditions en matière
i ntrants .

aux technr'ques de cuÏture (repiquage-

de crédit, d'approvisionnements en

. Conditions de cornrnercfalisation.

A cet êgard le projet a prévu les dispositions nécessaires
pour que ces conditions puissent être réunies et Jeur mise en oeuvre
fait partie de 1 'expêrimentation au sens I arge,des nouvel'les conditions
de mi se en va'leur que I e projet RETAIL vi se â i nstaurer.



Dans sa stratégie de mise en valeur le projet RETAIL a

égaÏement tenu compte de deux é'léments d'exp.|ication couramment cités
dans Tes rapports d'évaluation, en ce qui concerne le caractère exten-

sif et peu productif de la rizicuJture à 1'0ffice du NIGER, à savoir :

- ïa précarité de la tenut?des terres attribuées aux agricu'lteurs
("CoJonsu) penættant à I 'Office d'exclure ceux d'entre eux qui

ne satisfont pas aux obligations de mf se en valeu.r.

0r I'entretien des aménagenrents internes et de Ta fertilité des

sols nécessitent des investissenents - (planage, réfection des

diguettes rfertilisation,désherbage etc.. . ) dont les bénéfices

sont en partie différés. De ce fait, ces investissements ne seront
effectués par les attrfbutaires gue s'iTs sont assurés d'une cer-
taine perennité de leur droit à cultiver.

- la trop grande superficie cultivée par attributaire qui ne Per-
met pas de mobiTiser la force de travail nécessaire à J'intensi-
fication des cultures (repiquage-désherbage).

Avant réaménagement la superficie moyenne par actif nasculin est
de l'ordre de I ,7 ha, soit prës du doub'le de ce que l'on rencontre

dans Jes autrres pêrf mètres rizicoTes du SAHEL o .

Pour Jever ces contraintes, le projet a prévu :

- d'une part d'expérimenter une nouve'l 1e procédure d'attribution
des terres réaménagées permettant aux agricu'lteurs ayant fait la
preuve au cours d'une période de temps linitê.e, de bénéficier d'un

"pe)tniÂ d'oeeupett" .Ieur garantissant Ta jouissance à long terme de

leurs parcel les

d'autre part de profiter des opérations de réhabi'l itation des

aménagements hydrau'l iques pour procéder à un "n€.arnê.nn4enent. donaiet{'
attri buant T a terre en fonction de la force du travai'l di spon j ble

sur la base d'un ratio lt ha par travai'l leur'masËulin. Suivant

Jes premiers calculs cela devrait permettre dq libérer 3Ci des

terres de la zone réaménagée qui pourront être ensuite attribuées
à de nouvelles familles ou destinées â un usage non rizicole
(maraîchage, parcs â animaux, extension des villages...)



Par ailleurs, ces différentes dispositions s'inscrivent dans

une perspective de nLrnvotLon dea telnLbru etfuze ta. attutelttne d'enca-
dnunenî. e.t LeÂ o4tt*ulfeljL6,condition jugée par le Proiet aussi indis-
pensable que la réhabi.litation de I'outil de production que constitue
I 'aménagement hydro agri co'le.

C'est dans cette perspective qu'il faut égaÏernent situer
Tes actions prévues en natière de fonnation des agricu'lteurs et de transfert
progressif â des grouoerrents de oroducteurs dtun certafn nombre de fonètions

et de responsabilités assurées jusqu'ici par l'0fff ce, notarment en ce

qui concerne :

1a gestion des aménagements

Ta distribution de I'eau d'irrigation
le crédit
le battage la colTecte et la comrnercialisation du paddy.

Au terme de cette présentatfon succincte des obiectifs du

Projet et des dfspositions envisagées pour les atteindre, nous voudrïons

souJigner deux conditions à caractère général qui ont été évpquées lors
de nos entr'etïens avec .les 

responsabTes du Projet et dont i1 faudra tenir
compte si J'on veut assurer la réussite du nouveau mode de mise en va-

Jeur que J'on souhaite promouvoir.

La première est d'aÂâL:JL?JL La pë.ttenrwtê. du puceÀâuÂ dt ia,twt-

ai(.Lul,Lon. Le réaménagement restaure des conditions techniques et écono-

miques favorables à cette intensification. I1 faudra Jes maintenfr. Cela

pose des prob'lèmes a gronomiques d'entretien des aménagement. et d'équi I ibre

à moyen terrne des exploitations rsuF lesquels nous reviendrons lorsque

nous aborderons I'organisation du suivi des opérations'

La seconde concerne 1e tnux d'a.d.hë.aian de-t dgnLaû'teuûÂ aux

ob j eeit-{,s du Ptu j e.t .



Le schéma de mise en va'leur du projet comne de tous ceux qui

ont concerné l'office du NIGER considère implicitement Jes attributaires

de terres irriguées corilne ayant des moyens de production et des obiec-

tifs similaires.L'évaluation des bénéfices attendus du Proiet à partir

d'une,,expToitation moyenneo atteste de ce rrode de raisonnement qui ne

prend pas en compte I a d,Lvetuitë. du expltilnti-oru . 0r, 'ce'l I e-ci exi ste

avant réaménagement, il suffit pour s'en convaincre de considérer l.t
taux d'endettement, le degré d'équipement, les niveaux de rendements et

les revenus des exploitants concernés par Ie Projet.

Suivant la façon dont seront conduites les opérations de tÉa-

rrénagement et de mise en valeur cette disparité peut s'atténuer ou -

s,accroitre, I'accentuation étant malheureusement la conséquence la pÏus

courante de ce type d'intervention. Si ceÏa devait être le cas' i'l est

bien évident que l'objectif d'un rendement moyen de 5 T. de riz Par ha 4e

pourrait être atteint. Aussi faudra-t-il vei'l'ler à ce que les actions êh-

treprises recueillent I'adhésion du pTus grand nombre. l'lous verrOns Par

Ia suite conrnent cette condition peut être assurée.

En conc'l us i on , I e

de di spos i tions re'lati vement

nagements hydro-agricoles de

mise en valeur.

Proiet RETAIL se présente comne un eçembÏe

cohérentes visant 1a réhabilitatfon des amé-

'l ,off ice du NIGER et des conditions de 'leur

Un certain nombre de ces dispositions qu'il s'agisse de I'amé-

nagenrent des pancelles, du lotissement des terres, dê J'intensification

ou de .1a part'icipation des producteurs constituent, d'une certaine façon,

des innovations par rapport à ce qui a été fait iusqu'ici et présentent

de ce fait un caractère ezpê.tuinrenta'L

C'est précisément ce caractère expérimental d'une partie des

intervent.ions du projet qui a fai t, cornrne ceJa est sou'l igné dans la note

de présentation de Juil'let 1986 , 4u'il a ê.fi coneu e.t, doil, êfuze gê.nd- etïne

une op,ë.r,nlio n de RecJ'tel'che 0ê.v els ppenenâ.
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3. CRAI.DES LIGf{ES ru PROGIAIV}{E DE R ECHERCHE -DEVELOP P EI.IENT

La mise en oeuvre de ce prograrTune va nécessiter trois types
d'acti vi tés :

a

L'expérirnentation et la mise au ofnt des différentes a'l i tês
Ja mise en valeur agricoTe.

- L'analyse et le suivi des conditfons rée'tJes de cette mise en valeur.
la formation et I'organfsation active des paysans leur permettant
de s'aDproprier et de gérer le nouveau npdè'le d'aménagennnt et de

mfse en valeur proposê par le projet.

Compte tenu des spécificitês du projet, ces trois types d'ac-
tivités peuvent s'organiser autour de 4 thèmes orincipaux.

.- I''interui6iu.tinn det aqatënu teeltni4uet de pnodueâi-on

Lt enfuzeâLu de l'omê.rwgenent e.t, Lo, getfrLon de L, estt
Le ttënntê.raguestt. donciut

- Le doncl,Loruuut du etplni,ta,Li-oru.

3. 1. - L'intensification des systëmes techniques de productioh

Cette intensification concerne essentiel lement 1a riziculture,
qui occupe 'la quasi totalité des surfaces irriguées; dans 1'avenir, on

pourrait cependant envisager une certaine diversificatfon, avec par

exempl e 'l 
' f ntroducti on de cu1 tures fourra gères en s af son sèche.

a) La prô lématique de 'l 'intensification sur le nrojet

de l'arnénagËment

des rendements

I a rnême parce't I e

surfaces,

Le projet Retai'l met J'accent sur'la qua'l fté
et 'l 'utitisation de technf ques intensives aff n d'ôtenir
â l'hectare élevés, êventuelJement deux foîs par an sur
avec 'la pratique de la doubl*culture sur une partie des



12.

Dès I a prerni ère cu'lture de riz d'hî vernage, des résul tats
intéressants ont été acquis sur le projet, êt Jes rendemnts devraient
être très bons au vu de l'aspect des oarceJles et des pr"ri."s sondages
de rendement ; ceci est en particulier tié e :

.une bonne maftrise de l'eau (bassins de l0 ares),

.l'util isation du repiquage,

.l'empToi d'une variêté â fort potentiel de rendement(86 90-2),

.une fertilisation azotêe forte par rapport â. celle habitueJ-
lement pratf quée â t,Office du t{tger (BO variétês) ,

.des infestations en advent'ices três rëduf tes, en partie
grâce aux travaux profonds de r€aménagement,

.des implantations précoces, permf ses par I'absence de travail
du sol â réaliser par les paysans suite au réaménagernnt.

certains pr6 lèmes sont nêanmoins apparus, comme:

.les temps de travaux au repiquage, Qui ont parfois entrainê
des i mpl antati ons re'latf vement tardi ves ,

.url taltage relattvement 'li'mitê, ators que dans certaines parcel-
Ies les doses d'azote (80 unitês) auraient pu être augrrentêes,

.'la orésence de riz rouge annue'l (Qryza Barthii) dans ,de nQrF

ô reuses parcel les,
. 1a 6'ase vari étaTe I imi tëe : d 'autres cu]ti vars pourraient être
employés, êt donner de bons rêsultats, pâF exemp'te grâce à un

mei.lJeur ta'l 'lage.

D'autres probJèmes vont très probabJement se poser à court ou moyen

te rme , pâ r exemp'l e :

.la dégradation du planage, 'tiée au mode de travail du sol
(labour), son entretien pourrait être facitité par une mise
en boue' mais les outils nécessaires n'exiltent pas àctue1 Jement
à 'l rOffice du Niger.

. 
.la faib'f esse des animaux en fin de saison sèche pour réa'l iser
le travail du soJ. surtout si on veut faire une nrise en b oue.

. I e contrôl e des adventi ces .

. I a sodi sati on et I 'al ca'l i sati on des sol s , détectés par Bertrand
dans d'autres zones de 'l 'Office du Niger.

Pour la dotôle-riziculture, gui sera introduite sur une partie de la
surface lors de la prochaine saison sèche, des rêsultats ont déje été
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acquis â 'l 'Office du l{iger. (orojet ARP0|{). th certain nombre de

prob I ènres se posent pour sa rëal i sati on effective s'ur ses surfaces

étendues : la plupart de ceux évoqués en s'imp'l*,cu'lture se retrou^
vent, cêrtains exacerbés par Te calendrier cu'ftural beaucoup plus

serré ; mais i'f y a aussi des prô Jèmes soécifiques cornme :

.Je choix de variëtês adaptées (tolérance aux basses tempê-

ratures en dêbut de cycle et aux fortes tempêraturrs e
l'êpiaison pour la cuTture de saison sèche ; cycle court pour

au moins une des deux cuTtures).
.le choix des dates d'imp'lantatfon (calage des cycÏes)

.les dêgâts causés aux cuJtures de saison sèche par le bêtail
et surtout par les oiseaux pendant la maturation.

.la réa'lisatïon du travaiJ du sol pour la campagne d'hivernage,

repoussée â une pêriode oû Jes parcelles ont de fortes chances

d'être inondêes par les pluies et donc de connaitre des levées

d'adventfces; .la récoJte et le battage de'la campagne de

saison sèche dofvent aussi se faire sous'la menace des pluies,

b ) Les actions â entreprendre

La mise en place de l'intensificatisn sur Ie projet Retai'l

présente un caractère expérimentaT très gTôal puisque de norô't€ux pl'o-

b'lèmes restent â résoudre; c'est en effet la prernière fois qu'elle est
tentêe à cette êchelle à l'0ffice du Niger, Des travaux d'expérimentæ

tfon et de mise au point dôivent donc être entrepris ; para'l lèJerrrent, uh

suivi de l'ensenôle des actions doit être effectué afin d'en tirer des

enseïgnements pour I'avenir ; enfin , 'le fonctionnement de cette expê-

rience est intimement 1ié à la formation des paysans et au transfert
de nouvelles techniques, ainsi qu'à'la mrse en p'l ace de formes d'on
ganisation permettant leur uti'l isation.

L'expérimentation

the b ase importante de connaissances est di sponib'le à parti r
des travaux de recherche de 'l 

' Insti tut Economie Rural e ( I , E. R. ) et des

projets Beau et &au, €t des tests effectuês en milieu paysan par la
D.R.D. le projet ARPON.

La synthèse des résultats obtenus doit être faite très rapidement
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et systématiquement afin d'en profiter au mieux pour'la mise en p'lace

des tests de comp1ênBnt qui senô'lent nécessaires ; de nonb reux aspects

restent en effet a expérimenter en vraie grandeur, avec'les paysans.

Compte tenu des prô'lèmes liés à l'intensification que nous avons

évoqués, les travaux Jes p'lus urgents nous senôlent concerner :

-Pour la simp'le culture :

.les mëthodes d'implantation autres que le repiquage, €r
particuJier le semis prégermé,

.'les vari étês â fort potenti el de tal I â9€,

.la fertiJisation azotée en liaison avec le tatlâ9er

.'la tutte contre les adventices, (manuelle, chimiQUê, ou

cuTturale),
. J a di versi fication des modes de orêpar:ation du so'l , et en

particu'l ier I'utilisation de matêrie'ls adaptés à la mise en

boue, permettant d'assurer 1tentretien du pIanage'

..l,aJimentationdesanimaux.npértodedetravaiI,(surtout
s 'ils dofvent travailler sous eau), â parti.r des sous-produits

disponib'les et éventuellement de cultures fourragères de saison

sèche.

- Pour la doubJe cu'lture :

. I 'adaptati on vari éta'l e

,Je calage des cycTes

.Ja récoJte et surtout
'la menace des pl ui es

.le travail du sol pour

et dans Ces concjitions

d'adventi ces

à la saison sèche chaude

. I 'imp'lantation, gui se trouve dëca'lée vers I es périodes oÛ

i'f y a aussi des travaux sur le p'l uvial ; des méthodes rapides

sont â tester pour répondre aux besoins de certains exploitants.

Quelques protocoles d'essai sont en cours d'é'l Èoration et de discussi0n.

-Le suivi :

L'expérimentation en vraie grandeur de f intensiff cation ,{'"
l'analyse des problèmes qu'el'te pose impliquent un suivi três prêcis

des pratiques paysannes, qu'il s'agisse des techniques employées, des

le battage de la saison sèche' avec

I' hi vernôgê, â réal't'ser rapidement

humides, avec d'êventuelles levées
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formes d'organisati0n, ou de Itutilisation des ressources monétair^es

et de la force de travail,

Le suivi agronomjque doit bien sûr être foca'lisé sur Ja rizi-
cu.|ture ; afin d'êlargir'la ganrne des techniques 6servêes, il sera
nêcessai re gu'i'l sorte aussi , avec 'le concours de 'la Di vi si on

Recherche - Dêveloppement de l'0fffce du Niger, sur quelques parcelles
hors- projet ( parce'l I es en condui te cl ass i que , €t parcel 1 es avec une

intensification de type ARP0N).

l{ous ne détai'llerons pas ici les méthodes de suivi, rappelons simplement

gue le but est d'anal;iser les itinéraires techniques utilisés par ïes

agri culteurs, d'identifier les stratégies auxquel'les correspond leur
adoptf on , €t de comprendre les conséquences qu'i'ls ont sur les
rendements , I 'entretien de 'la ferti lité, le pTanage, mais aussi
I'endettement, 'les temps de travaux, etc... Ce suivi en valorisant
la diversitë des pratiques cu'lturales constitue un comp'lêment très
utile â I'expérimentation entreprise par ai'l leurs.

th inventaire des types de sols devra

(noms vernaculaires) , en précisant si
nappe.

être rêa] i sé, avec I es paysans ,
possible les fluctuations de la

sociréconomiques de

activitês des agri-
J e u r sys tème de Prù^

I1 sera nêcessaire pour prêciser Jes conditions
l'intensification de suivre êgalement les autres

culteurs et la f4on dont ils gèrent globaJement

duction (cf $ 3.4.).

La formatjon et le transfert :

Les actions de sufvi et d'expérimentation doivent déboucher

très rapidement sur un affinement des thèmes de fornration,
Pour certafns thèmes, le transfert est déjâ réalisé et l'adoption
senble acquise (repiquage), ou i'ls peuvent 'l 'être rapidement e partir
des connaissances existantes (p.atique de 'la cu'l ture de riz de saison

sèche) ; pour beaucoup d'autres , la formation devra s'appuyer sur les

résultats des suivis (organisation du rôle d'eau) et / ou sur les
expérimentations à mettre en place en milieu paysan (dose d'azote).

IÏ y a des thèmes pour lesquels la situation est plus complexe car
un debut de vulgarjsation a êté effectuê mais I'adaptation aux besoins

des paysans et à leurs rnoyens n'est pas totale (al imentation des anf maux
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â b ase de sous' produits). Pour d'autres thênres la complexité est

liêe à la multiplicité des facteurs qui entrent en ieu (entretien
du pl anage , mi se au poi nt et di sponib i'li tê des outi'ls nécessai res ,

perennitê de I'occupation des terres , force des animaux au moment

du travai'l ,...).

La formation devra donc largement stappuyer sur les expê

rimentations en cour:s (discussion des thèmes df essais avec Jes paysans'

vfsite des parcelles dressai, dîscussion des rësuTtatsr...) et sur

les suivis (tours de casfers avec les paysans, analyse des Ésu'ltats

ôtenus, ...).



L 'entreti en 'aména stion

t7.

a - Entretien des aménagements

Ce.t. zntnatien ut ind,iÂperaohle 6i L'on vaû, aÂôrrhetL la. pêttwt-

twtê. du conditions de L'ittl.etui[ic*tLcn aûtunale et par voie de consê-

quence In tte:ttdbi,Lâe du invuLi.tâenentl.

Jusqu'â ce jour on n'a pas encor€ trouvé de moyens satisfaisants
pour assurer un tel entretien. Il faut donc Jes rpttre au point. Pour cela
it nous semble utile de dfstinguer I'entretien des réseaus d'irrigation et
de draînage de I'entretien de l'aménagement interne des parcelles.

Jusqu'au partiteur L' eJtthefrLen du ftêtesu est de Ia responsabi lité
de J'Office et son coût est en principe inc'l us dans la "redevance" payëe par

les irrigants. Au-delâ I'entretien des amoseurs et rigo'les d'irrigatfon et
de drainage doit être pris en charge par les agriculteurs.

Pour financer les travaux que nêcessite cet entretien en aval

de Ia prise d'arroseur il avait êtë prêvu de rêserver une partie de la rede-

vance globale payée à l'Office. Cette procêdure n'ayant pas donné satisfac-
tion, ï est proposé flg consÈjtuer un tgnd d'enttetJen au nJveau des Ç[tou-

,penents viTJageois. M ais Ja taille de ces groupements, 'la diversitê des

situations des diffêrentes parcelles dominées par les arroseurs incitent â

dê.eerû)ÂI-UuL eeJ.te gutLon intutne du nêtuu ar wLveau du atûLo68Jrûu. En

effet, c'est à ce niveau, par suite de la so'lidaritê de fait qr:il crêe entre

irrigants que peuvent se décider et s'organïser'les travaux de mafntenance

du rêseau.

Lel " gltnupenentl d'annoteJrta" qui seraient ai nsi consi ttuês

Futznatenl narrpïin dtaulnu $oncl,inru (crédit groupennnt de matérie'l etc...)
et coratiluuL L'ongdrt{ta,ti-on de bale pour d'autres activités concernant Ïa

mise en valeur (irrigation, repiquage, constitution d'aire de battage etc...)

the partie des opérations d'entretien du réseau à partir de

Itarroseur peut être assurée manuel'lement par les attributafres concernés

par J'arroseur. H ais certains de ces travaux peuvent faire 'l 'obiet d'un

recours e la main d'oeuvre temporaire ou â des engins mécaniques.
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Le financement de ces interventions serait assuré par le fond
d'entretien constitué au niveau des "groupenrents dtarroseurs" à partir
d'une contribution forfaftaire en nature pré'levée â la récoJte (par exemple

50 kg de paddy/ha). Ces fonds pourraient être stockés et capita'lisês par

le groupement villageois tout en laissant à chaque groupement d'arroseur
la lfberté de les uti'liser à leur convenance, pour la maintenance de leur
rêseau.

L'eJr.tJLel,twt ittfuane du pdrteeltel c'est-â-dire Ie maintien en

état des diguettes de séparation et surtout le planage du sol, conditions
essentielles de 'l 'intensification re'lève oTus directement de la resoonsa-

bititê individuelle de chaque attributaire. Compte tenu des modes de cul-
ture pratiqués jusqu'ici, cette dêgradation est quasi fatale si on n'in-
tervient pas pour la prévenir.

Le mode de prêparation des sols joue un rô'le essentie'l dans

I'entretien ou la dêgradation du planage des parce'l les. Le travail en boue

peut faciÏiter cet entretfen tandis que'les Jabours traditionne'ls en plan-

ches contribuent au contraire â sa dêgradatfon.

/ C'est donc uvt thëne d'intuwestùLon à cand,u,ite en ne!û,Lon

t êfr,toi.tn- dvec U ruÂe. uL pofuû de nouvearlx modeÂ d"inplanful/:on du nLz (cf.
,
I paragraphe précédent) utx-n'uu U'u A L'expênine.ntol/Lon de rlouvenrlx matë:
I
I^ ,rie.U de ttta.vail du aoL (cf . rapport Le'lous ) .

l Ceci étant il faut être conscient que l'adoption par les agri-
cul teurs de nouve'l 'f es techniques de préparati on du sol (mi se en boue )

conservant voire amé'l iorant 'le planage ne seront pas adoptées irrmédiatement

par tous , Dê serai t-ce que parcequ'e'l 'les nécessi tent un équi pement en

matêriel et en traction gue tous ne pourront acquérj". Aussi faut-il
pnê.voi.t du intutvenùLoru ap-ecidiquu v,Uant, à, ttê.gê.nÛzut Le rutvellenen't

de's pncellu â J'aide d'eng'ins mécanisês. Pour facilfter ce type d'inter-
vention le Projet a l'intention d'apporter son aide à quelques particuliers
pour qu'i 'ls s'équi pent af i n de réa'l i ser des travaux à façon â 'f a denande

des paysans , notamr,rent pour assurer I 'entreti en du ni vel'lement de leurs
parcel'les .

.b - la gestion de 'l 'eau

Avant le réamënagerænt et du fait de la dégradation du réseau

la distribution de l'eau au niveau des parce'l 'les était partf culièrement

anarchique, oD a vu certaines parcel'les être irriquées â partir du rêseau

de drainage !
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conditions indispensables à J 'intensif ication de 'la riziêulture gui néces-

site un contrôle strict des irrigrations, gue ce soit lors de Irinstallation
de la culture (pré-irriqation avant repiquage...) ou de son entretien (mise

à sec contrôJe du niveau de'la nappe).

Un suivi des irrigations a été effectué par Ie projet durant
Ia première saison de culture sur Ja zone réaménagée en 1985 (ZlS ha) en

vue de définir les conditions et modalités d'une distr:ibution rationneÏTe
de I 'eau.

Manifestement les agriculteurs ne sont pas familiarisés avec

un tel mode de dfstribution,habitués qu'iIs ont été jusqu'ici à gérer de

façon empi rique I ' i rri gati on de I eurs parcel l es . Lt anëU-onail.on d.et prra-

LQuel dorÂ ce doma{ne WAe W fn ni,te wt pIa.ee dt une otLgq.wital,ian

ulletlive de Ia. diÂt);Âuùi-on de lt etrl. Cette organisation doit s'adapter
aux conditions pratiques de la distribution. Si la répartition de l'eau
au niveau du partiteur peut se concevoir à 1'échelle du groupement vil-
lageois, par contre au niveau des arroseurs e'lTe doit s'organiser entre
Ïes attributair:es concernés par chaque arroseur. 0n retrouve ici la néces-

sité de constituer des sous-groupements par arroseurs.

D'une façon généraTe, ta. ta,tLonnoJ-;Âo1,ton de îa diÂilûÂut{-on
vd, nê.ce-sailut :

L'ê.lsbonnti-on à pri.^oni d'u.tt ealendniut d'inntgol,con en fonction
du pÏ an de cuJ tures et des moda'l i tés de condu i te des ol I tures . C'est
aux techniciens du Projet d'é'laborer ce ca'lendrier d'iruigation.

la présentation et la discussion de ce caJendrier d'irrigation avec

les agricu'lteurs afin de déboucher sur une onga.wÂoil-on pnal-,Que

dtt towz d' etu e'ntre arroseurs et en ava J des arroseurs .

'la delini-.tion dus nupcr"sabit-Ltë.s à L'é.chejle du Gtuuitenent, viJla.-
geoi's el. de-s gh-ouputlents d'o"nhateJrj'tÂ pour la mise en oeuvre et le
contrôJe du tour d'eau.
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enfin 'le rwLvi de Ia, diÀt)l,&uùion pa î.u agetùt du pwjeJ afin de

repérer les dpfonctionnements de Ja distribution et d'en analyser

les causes.

L'eau n'étant pas pompée, il pourra être difficile de iustifier
1a rationalisation de la distribution pour des raisons d'économie, bien

qu'eIles ex.istent. L'argunent principal de cette rationalisation se situe
ptutôt au niveau des exigences d'une conduite intensive des cultures. Ceci

étantrl'occurence de périodes pluvieuses avant et en cours de culture peut

entraîner des décalages de cycle sur certaines parceTles, aussi sera-t-iJ
nécessaire de pttë.vaist une caû*ine toupLeÂte ar tgttbte de diÂtiihul,i.on

si I 'on veut gu ' i'l soi t appl iqué.

La so'lution dans ce domaine, comme dans d'autres, consiste à

responsabiliser Jes agriculteurs, tout en 'leur fournissant les éléments

techniques nécessaires pour optimiser la conduite de Ieurs irrigations.
0n se trouve ici en présence d'un thème d'intervention qui reJève typigue-
ment de la démarche Recherche-Développement, en ce sens gu'il nécessite

une é'laboration préaïab'le des bases techniques de l'opération, uÉexpéri-
mentation avec les agricu'lteurs des moda'l ités de gestion de l'opération
et ensuite, compte tenu des résultats fournis par 'le suivi et I'analyse

de 'l 'opération, 'l 'étab'l issement des procédures de vulgarisation et de

diffusion à p'l us grande écheTle des modalités d'intervention retenues.

3. 3. - Le réaménagernent fonc ier

Il constitue une de's opLbra de ba-ae fu pao je't wt mêne tunpa

cgu'tut znlut toubl e.t ê.eononvQue inporLîant Une opt'ion de base dans 'la

mesure où 'l 'on a considéré gue Wuh mobij.UuL la. dottee.de lttavo'il në.eu-

tai,tte à L'inîetuidica.tLon, û ê,fÂjâ. ndcutaùze de nê.du"{ne Lu tuputdlc't-u

oâLn ihuë.u jruqu'iaL oux s4ruLeu.ILetttÂ.

Il faut d 'emb'lée soul i gner que cette réduction de superf ici e,

même si el le constituait une recormîandation souvent formulée dans les

rapports d Evaluat'ion antérieurs, était considérée par certains comme inac-

ceptable par les "co'lons" de I'Off ice du N'iger.
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qui

sur

L'opê.ttal)an,même I imitée, tanble qvoi'z ëfê. biet aceeptë.e W
Lu twuveirrJ affui-but*inu Qui, de surcroît , ltut jottë Neinure:tt Le jut
de L'i-rûpsui[babbn puisque les rendements attendus sont de l'ordre de

4 T/ha.

Pour comprendre une telle réaction des agricu'lteurs, il faut
bien voir les avantages qu'ils en ont retirés. Tout d'abord, ils ont
récupéré des parce'lIes dont le pTanage et les conditions d'imigation ont
ïargement facilité la conduite de leurs cultures, en particulier la pression

des adventices a été fortement réduite par suite des travaux de nivellement et
de la bonne maîtrise de la lame d'eau sur les parcelles ce qui a diminué
'le coût du désherbage. Ensuite Tes travaux du sol , nécessités par I'amé-
nagement ont perrnis de faire 1'économie du labour avant l'installation des

cultures, économie évaluée à 17.500 F CFAlha.

Dans 'le même temps, ces mêmes agriculteurs choisis parmi ceux

étaient équipés ont pu louer 'leur atteTage à ceux qui ne l'étaient pas

le reste du secteur, c€ qui peut représenter un profit de 40.000 F. CFA.

Si on cumuÏe ces différents avantages avec Ie doublement des

rendements, on voit que {'op,ê.tra1,i.on a ê.tê. ItÂguent, bê.në.{ique poLlh c?JD(

qwL ovtt, ë.tê. tê.Lect-Lonnî.t pour cette première tranche d'aménagement.

Ce résultat a certainement joué un rôIe important dans 
.le 

chan-

gement d'attitude des agriculteurs vis-à-vis de l'action du projet. De

réservés voire hosti'les, fidè'les en cela à la viei'l'le tradition de résis-
tance des paysans de l'Office aux initiatives de l'administration gui, dans

Ie passé ne 'leur ont pas toujours été aussi bénéfioues. L?Â_aatutaû.teu)u dL

R.5TAI L tonl dë.aonnai's, dont Luttt gna.nde rrnjoni.td , davorabLet à L'opf naLton

de rt€.atnërwgement.

A partr'r de cette première expérience, voyons en ana'lysant ses

modal ités de réal isation, quels ensei anenents on peut en tirer pour 'la suite
et comment en assurer I'analyse et le suivi.
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a La tai'l le des lots

t ha par travai'l 'leur mascu'l in de 15 à 55 ans est évidenment une base

de lotissement discutable. Même si, pour des raisons pratigues, oD conçoive

aisément que 'l 'on ne puisse adopter un système d'attribution trop sophis-

tiqué, o0 peut cependant penser qu'il 6etr!,i,t, bon de tenih etmpte de detx

ail,trreÀ Wnantëlttzt pour lesquel s on a déià I 'information nécessaire.

d'une part Le rwmbte de boueJtU A raunain déterminant en

partie le nombre de futurs travail'leurs et qui est exprimé par la popula-

tion totale (PT) par famille

d'autre part Le rcmbne d'aetLdt a4tviruL* sans distinction
de sexe, car même si les fenrnes ne participent pas à tous les travaux cuJ-

turaux, Jeur contribution n'est cependant pas négligeable en rizicu'lture
gue ce soit Tors du désherbage où à la réco'lte.

Les résultats du premier

moyenne de 4 personnes à nourrir (PT)

par travai .l Jeur mascul in (T.H. ).

totissement ont fait aPparaltre une

et de ?,7 personnes actives (P.4.)

:

Pour tenir compte de ces deux paramètres, on pourrait calculer
'la part de terre à attribuer (S.1.) à chaque fami'l le en adoptant'la for-
mu'le suivante:

, P.T.

4 x T.H.
S. L. T. H. ha

Une tel 'le formul e ne peut consti tuer qu.'une premi ère base de

calcu'l des lots à attribuer par famil'le. Comme cela a été fait lors du

premier lotissement, des moduJations peuvent être adoptées pour tenir

compte soit des investissements déjà consentis par certaines fami'lles

pour aménager I eurs parcel les , soi t de di ff érence de type de so'l et

d'infestation Dar'les adventices.
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b - Les critères de choix des attributaires

Le lotissement effectuê en 1986 ayant êtë partiel, il a fallu
se donner des critères de choix des premiers attributaires. Ces critères
ont étê :

la, poatuaion d' un cerl,rs,irL ê.qwtpunent, ft boeufs , I charrue,
t herse sur 3à 4 ha).

Lt abtence de delle

ra. nûideJLce daru Le villa.ge concerné par le r€amênagerent.

Lt oeutpaL{nn otûênLurrLe d'une Wneejle sur la zone réaménagée

(N I gauche)

Le taux d'app'lication de ces critères a été analysê en détail
Par le projet 0 ) et il ne nous semble pas nécessafre d'y revenir. Par contre,
il nous paraft plus intêressant de noter que ces critèràs ont conduit â

chofsir plutôt de bons agriculteurs sbtenant déjâ des rendements satisfai-
sants. Si ce choix a probabtement contribué à Ia réussite de Ja premiêre

phase de totfssement, cela a aussi certainement accentuë'la dtisparité entre

ce groupe et 't 'ensemble des autres agriculteurs, disparité gui, comme nous

l'avons déjà signaiê, ne doit pas être accentuêe si 'l 'on veut assurer 'la

rêussite du projet d'intensification sur l'ensembJe du secteur rëamênagé.

Par ailleurs, oh peut se demander si les critères de choix
retenus restent vaTabJes pour la suite de I'opération. Lorsque I'on sait
que dans les 3 vi 11ages concernés par le projet CIIONQ-coTonisation,NAl€ 0

-et SASSA- 3 ODJI) phu de sAeo du pd.U,sdrlÂ aont. end.eJ,tê,s e,t que ïearcoup
trJ

d' enitze eJLx n' ont W d'a,t-telt ge, il appd'ta,Îf, d' ê.vtHence que cu wLtëlu
ne poutvtonl. îtne Le.teyu.t pour lotir le reste des superficies e réaménager,

C ) cf "Premiers rêsultats du remembrement rêalisé sur la zone test du

NI G" Projet RETAIL æ-5-86

lr.
T

II z.
t
la
t-'

,,

4.

:

É
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L'apuration des dettes lors de la réinstal.|ation,en contrepartie
par exemp'le de la limitation des superficies attribuées, serait même une

mesure salutaire si I'on veut que tous les agriculteurs s'engagent réso-
lument dans la voie de T'intensification et que certains ne partent pas

avec un handicap trop lourd gui risque de les conduire à vendre leur force
de travaiJ aux plus riches, pTutôt que de cu'ltiver fntensivement leurs
propres parceïïes, faute de moyens financiers.

Quant à L'€.qu,Lpuett en na.të.iiel et en traction, it ne puû
ê.ttte une efurrÂe têLeeL,ive dans I a mesure où I es travaux du soT ne sont pas

nécessaires Ta première année, êt où par ai'l leurs une disposition du projet
prévoit I'octroi d'un crédit à 100 I pour I'acquisition de ces équipements.

Les autres critères posent, entre autres, le problème du pïa-
cement des attributaires.

c - 1a répartition spatiale des attributaires

Pour la première tranche de re'lotissement Te projet, êr accord

avec ïes agriculteurs, a adopté des règles pratiques en la malière qui ont
consisté à .laisser sur Jeurs anciennes parcel'les les agriculteurs qui

satisfafsaient aux autres obligations et à placer les nouveaux venus par

ordre d'ancienneté, en aï lant des parcel les les pTus proches du vil'lage
aux plus éloignées.

Compte tenu de la nouveauté de 'l 'opération, de la rapidité
avec laquelle i'l a fal'f u 'la réa'l iser et de 'la satisfaction apparente des

agricu'l teurs, on peut considérer que la démarche adoptée a été bonne.

Cependant, pour ne pas hypothéquer I'avlnir, les futurs relotis-
sements devront tenir compte des différents facteurs suivants :

'l a différence de qual ité des terrains, reconnue par les agriculteurs
( Danoa blé, Moursi, Dian)
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Jes aff inités entre agricu'l teurs, essentie'l les à prendre en compte

si l'on veut ensuite organiser des sous-groupements par amoseurs

- Ia distance au vi'l ïage Tiée en partie au type du sol

- la dé'l imitatfon de zones dévolues à un type de système de cu'lture
simpÏe cu'lture de riz, doub'le cuTture,maraichage, chaque attribu-
taire devant avoir en principe une parcelle dans chaque zone.

- le reJotissement de Ia premiène tranche aménagée en 1986 (N 1 6) i

si, comne il en est question on la réserve en partie ou en totalité
à la double culture de riz. A cet égard il est intéressant de noter
gue les agriculteurs que nous avons rerrcorrtrés dans cette zone,

étaient prêts à se déplacer sur les nouvelles parcelles aménagées

affn de bénéficier des avantages attachés à la première mise en

cuJture dont ils ont parfaitement pris conscience.

0n voit que la répartition spat'iale des attributaires n'est
pas une opérat'ion simple.

Comme ceTa a été fait en 1986, i,t ett inponlsnt, d'attooi-e,tt Lu
agnLutE.errlLt à ce.tt,e optiultbn, mais i'l nous paraît important d'a'l ler plus

loin et de dai.ae de ce6 modal-i.të.a de ttë.pnLLLi.on du Waceltth un thbte de

[onnnl]nn e.t, dtawi:ra.tLon poun Lel Gn-oupunufÂ vi,t]a.geni-t afin de les pré-
parer à une prise de responsabi'l ité effective dans la gestion de leur
terroir réaménagé. C'est une opportunité qu'i'l serait dommage de ne pas

saisfr.

Enfin, on ne peut parler des rnodalités du réaménagement foncier
que va effectuer le projet sans parTer de ld deunûaii-on done-.Lë.tte. C'est
conme nous 'l 'avons vu, une condition de l'intensification cultura'le en

même temps qu'une revendication traditionnelle des "colons".

Lu rauveil,et ttëgtet d'aîî.,vihuùton de,s tente,s à l')ddiee du

NIGER (Décret du ?6.11.85) Wdvoierut, entre autres, un petntt d'oeeupett ..

assorti d'un certain nornbre d'obl igations de mise en vaJeur pour I'attri-
butaire mais garantissant un droit de culture permanent et transmissible
aux héritiers.
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L'octroi de ce droit qui ferait passer les agriculteurs de

1'Office du statut d'occupants précaires de Jots concédés par l'adminis-
tration à celui de guasi propriétaires, semb'le poser quelques problèmes.

En s'engageant dans cette voie, certains craignent que J'Etat ne perde

un de ses principaux moyens d'incitation à J'intensification.

Une telle crainte ne nous parait pas fondée, car à notre connais-
sance , le statut antérieur des "coÏons" qui permettait à tout moment à

1'Etat de leur retirer leur Tot n'a pas pour autant àaranti une mise en

vaïeur comecte des périmètres aménagés. En fait Ie problène ne se situe
pas là. Il nous semble plutôt que la précarité de la tenure des lots de

colonisation a été surtout considérée jusqu'ici colrlne une disposition per-

mettant à 1'Etat de conserver toute liberté pour 
"eorfenter 

à son gné

l'aménagement et la mise en va'leur des terres de ï'Office du NIGER.

It est certain que 'le projet aurait plus

réaménager le secteur RETAIL si Jes attributaires de

un drof t foncier permanent et reconnu.

de

ce

difficultés pour

secteur avaient

C'est donc plus le caractère en partie irreversible de

l'opération qui milite en faveur d'une certaine prudence dans ce changement

de mode d'attribution et de jouissance des terres.

Ceci étant 1'achèvement des travaux d'aménagement est prévu

en 1987. IJ faudra, dans la fouJée, avoir reloti Jes 1.300 ha aménagés.

Compte tenu des nombreux facteurs déjà signalés qui dofvent être pris en

compte s i I 'on veut "réuss i r" ce réaménagernent forrci er, i 1 ne nous paraît
pas souhaitabÏe, en si peu de temps, de créer une situation irréversible
en octroyant dès la première année le "droit d'occuper". Il sembJe plus

sage de procéder par étapes.

Dans un premier temps on procéderait, après négociation avec

Jes aEricuJteurs, à un 'lotissenrent provisoire, qui serait confirmé après

deux campagnes.
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Ce laps de temps permettrait de faire 'les ajustements jugés

nécessaires pour garant'ir 1'équité du re'lotissement et lever tous les

obstac'les fonciers à une mise en va]eur intensive et un bon fonctionnement

des groupements d' irrigants.

d - le lotissement de terre ]ibéré pâr 'le réaménagement

Lors de notre mission nous avons Peu parTé de ce problème' II

concerne pourtant 30r des teres réaménagées. Compte tenu des nombreuses

demandes de lots de co'tonisation formu'tées à l'0ffice, 'les candidats pour

ce lotissement compJémentaire ne manquent pas: Encore faudra-t-iI s'assurer

de Teur bonne intégration dans Ie pér'imètre, cê qui nécessitera une enquête

préa'labl e et auss i une négoci ati on avec J es vi 'l .l ageo'is déià i nstal 'lés .

0n pourrait conserver une partie de ces terres libérées corme

réserve foncière pour instal'ler les jeunes des villages qui veulent fonder

une expÏoitation.

Par ai'l Teurs, Or ne peut que regretter que le réaménagement

foncier qui libère des terres ne se soit pas accompagné d'un redécoupage

des zones d'habitations vi'llageoises actue'l lement confinées entre canaux

et zone de prélèvement de terre. La rénovation de 'l 'habitat, son expansion

f mposée par 'le croît démographique, J 'organisation d'une mei'l 'leure inté-

gration des animaux dans 'les exoloi tations auraient 'largement iusti f ié

que .l'on 
accorde une plus orande importance à 'l 'habitat.

L'aménagement ne

hydro-agricoles, de même que

cu'l ture .

doit pas se limiter aux seuJs équipements
'la mise en valeur ne se réduit pas à la rizi-

C e-tLe opd.ncî,b n de nd.ant,ë.ytsguent do notUt nepn6.t ertle cetû'd'Lne-

merut une dat ac.ticru Lu p.ùu or,Lginntu du Pnniel, du poin't' de vue de Ia

pcl)t4ue de ,"î.MbiJ'iîcÎ-t-cn er,Î;'z';tzr-se à t-'L1{iiee du N]GER'
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0n a vu gue ses modal ités pratiques concernaient différents
aspects : calcul de'la superficie des lots, choix des attributaires,
placement de ces attributaires, adaptation au pTan de culture, sécurisation
foncière, lotissement de l'excédent de terre libérée...

Si I'on veut inscrire cette opération dans le cadre général

de recherche-dével oppement qui est cel ui de I 'ensemb'le du projet , iI 6aut
ptê.Fnu et, unduhe In, tëanê.nn4unesû {onotut etnme une etpëninentÂ,tion

ut vtu,Le gnoadutt de rwuvBiltl und,'il,inru de ni.de en valetn hais ici,
et c'est en ceJa que I'on a bien à'faire à une opératfon de Recherche-

déveï oppement, l'expê.nineyûdil-on âe enndord. avec L'actisn. Aussi doit-elle
être soigneusement préparée, en tenant compte des enseignements très pré-

cieux du relotfssement de 1986 et en concertation avec les Groupements

vi 'l ï ageoi s .

Ens u i te ehaesne d,e a u modail,têa pna.ti4uet s f gna'l ées précé-

denanent do,if, dahe L'obie.t d'une oanl,gae ef, d'un awtvi f ndispensables

pour valoriser cette expérience et erL do,ine une opd.natinn de tû.dê.tenee

pour l'Offfce du NIGER en matière de 'lotissement des périmètres réaménagés.

3.4 - Le fonctionnement des exploitations

Les colons du RETAIL ne sont pas seulement riziculteurs, mais

aussi éleveurs, maraichers, commerçants, cu'ltivateurs de mil et de tiiébé

etc.. .

L'adhésion au projet et à son objectif d'intensification ne

pourra être obtenue que si I 'on s'assure d'une cohérence entre cet objec-
ti f (et ce qu'i I imp'l ique comme contraintes et avantages techniques et
économiques) et Jes conditions de fonctionnement des exploitations d'où

Ta nécessitd :

d'une analyse et d'un suivi de fonctfonnement des exploitations
cie la mise en o'lace d'un conseiJ de gestion des exploitations
favorisant'leunadaptation aux exigences de la mise en va'leur
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-'la formation et I'organisation des agricuJteurs pour Jeur
permettre une rneil'leure maîtrise des moyens de production,
nécessaires au bon fonctionnement de leur exploitation (crF
dit, équipementr Bôirrd'oeuvre) et une valorfsation de leurs
produi ts ( conrmerci a'l i sati on ) .

Nous ne présenterons ïci que les
exploftations qui était un des

Le suivf des exploitations

propositions concernant le suivi
ô jecti fs de notre mi ssion.

aussi nëcessaires l'un

o'pê raTi ons du projet

A.ce niveau , deux types de suivi, tout
que I'autre au projet , sont â distinguer :

. I e s ui vf opératiowzel, et guanti tatif des

concernant I'ensenb Je des exploftations.

.'f e sui vi séJecti f raisomé et conpréhensjf d'un échanti I I on

d'expl oi tatf ons ..

Le premier suivi est ceJui qui est nécessaire pour fournir à

l'0ffice du Niger les nornbreuses f nforrnations qu'il demande et pour

renseigner I'administratf on centrale et les b ail'leurs de fonds sur
I'avancement des réalisations du projet. .

Ce premier type de sur vi , compte tenu des exigences des services

centraux de 'l '0ffice senb'le nëcessiter une co] lecte d'informations reJæ

ti vement I ourde avec une péri odf ci té courte ( heb domadai re ) . l4ême si
très judicieusement le responss'le du Projet a entrepris d'informatiser
ces informations , leur collecte mobilise une partie importante du temps

des agents d'encadrement pour un profit qu'il serait bon d'évaluer.

En effet, beaucoup de ces informations, notamment celles
concernant J'avancement des opérations cuJtura'les tout au long de la
campagne , sur 'l 'ensenb le du pêrimètre (travai t du so'l senis désherb age

etc.. . ) si el'les permet+-ent une appréciation g.|ô a1e du dérou'lenent de

'la campagrrJ, du fait de I'amalgame des donnéesr nê nous renseigne en

rierr sur les différences de techniques arloptées par les agric't'l teur's '
nf ne permettent d'étô lf r un3 rluelconque liaison :ritre Jes techniques

adoptêes par les a'lriculieurs, et les rendenents obtenus.
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Bien gue nous soyons conscients que le projet RffAIL n'ait
guère de latitude pour changer quoi que ce soit dans ce système de suivi
mise en place au niveau de l'ensembJe des périmètres de l'0fffce, iT nous

paraît souhaitable d'en évaTuer T'intérêt réel et d'estimer le rapport
entre le temps qu'iT requière et le profit que J'on en retire, une telle
anaTyse permettraftprobab'lement de dégraisser, dans I'intérêt de tousr cê

premier type de suivi.

Une réflexion dans ce sens pourraft être tentée par le projet
RETAIL gui jouerait ainsi égaTement dans ce domaine ïe rôle d'un terrain
d'expérimentation et d'innovation.

Qusrtt ut deutiènte tgpe de awLvi du uptaiL6ç7ii1r5, il faut
bien en voir les finalités. Fondamenta'lement il s'agit d'analyser la
dfversité et 1a dynamique des exploitations afin de pouvoir comprendre

Jes différences de performance des exploitants, notamment en ce qui concer-

ne J'intensification de leur système de culture et à partir de là orienter
les actfons de formation et de vulgarfsation et fournir .|es 

bases d'un

conseil de gestion aux exploitations.
!

Les exploitations constituent les ce'l Ju'les de base de la mise

en valeur. C'est à leur niveau que se prend 1'essentiel des décisions qui

déterminent la réussite ou l'échec de cette mise en valeur. Aussi, Si

I'on ne veut pas piToter le projet à 'l 'aveuglette, i'l faut savoir cornrnent

se prennent des décisions, c'est à dire comment {'onctionnent Jes exploi-
tations concernées par 'le réaménagement.

A 'l 'évidence ce suivi ne peut concerner toutes les expToita-

tfons, c'est pourquoi il doit être aê.LecLt6. Il doiÈ égaTement fournir
presque en temps réel, Ies informations nécessaires au piTotage du projet.
Pour ce faire, of, doit abandonner Jes démarches analytiques trop souvent

uti'lisées qui donnent lieu à des enquêtes lourdes exploitées avec plusieurs

années de retard par rapport à .|a date à Iaquel'le on aurâit èu'besoin 
-dé-îeits'

résul tats.
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Pour éviter ces enquêtes rétrospectives, intéressantes peut-

être pour la Recherche mais sans grand intérêt pour un Projet, il faut
privilégier des méthodes d'analyse du type diagnostic gui fournissent
dans des dé'lais brefs des réponses aux guestions gue I'on se pose.

La mise en oeuvre d'un te]
tout d'abord sur une doubTe_ sélection

d'étude à savoir les exploitations.

Le eluix du thûnu ut p,LanLuL dans Ta mesure où il peut influer
sur le choix des expToitations à suivre.
Ces thèmes sont fonction des objectifs du projet, des effets
attendus et de Jeurs impacts. Nous ne Jes détailTerons pas ici, mais

compte tenu des orientations du projet, oD peut déià sfgnalé les
thèmes suivants:

mode de conduite des parcel les de riz
activités agricoJes hors ,rizière
rôle et fonction de l'éJevage
gestion de Ta force de travail
revenus agricoles et extra agricoJes etc...

!.e eJtnix d'uyr ë.cJ1aniltjnn twi.tonn6. d'expLoilnil-oru cau* deta L'obiat
du tuLvi, doit tenir compte des thèmes retenus mais aussi des autres

facteurs que l'un sait influer sur les différences de fonction-
nement des exploitations (tai11e, origine ethnique, ancienneté, type

de so1, activités hors rjzière et extra agricoTes etc...)

Cette sé'lection doi t abouti r à un ê.ciunti,Ilnn lini'tê. 120 à 40

d'expïoitations qui seront suivies.

Les méthodes part'iculières de suivi, 'leur périodicité, 'leur

mode d'exp'loitation sont fonction du choix des thèmes et de la spéc'ificité

régionale des exploitations.

dfsposïtif de suivi est donc basée

des thèmes suivis et des objets



3?.

Le principe qui guide 'l 'étab'l issement de ces méthodes est
d'être rIà aussi, le plus sélectif possible afin d'être le plus opérationnel
possible. Cette séIection est à faire en combinant deux moyens de criblage.

la connaissance théorique que I'on a du mécanisme de fonctionnement

relatif aux thèmes étudiés (elaboration du rendement du riz - condui-

te du troupeau budjet d'exp'loitation .,. )

- les effets attachés aux actions du projet que I'on cherche à évaluer,

La mise en place de façon pratique de ces suivis d'exploitation
indfspensables pour donner du projet sa pleine signiffcation d'expérience

de Recherche-Développement nécessite un travail complémentaire qui de

notre point de vue justifient une consultation spécialisée.

C'est dans ce but qu'à été proposée la mission de M. LEGAL.Sa

réalisation dans les neilleurs dé'lais ne pourrait être que'profitable au

projet.

Nous voudrions terminer cette partie en soulignant J'étroite
Jiaison qu'i'l doit y avoir entre ce suivi permanent et continu des exploi-
tations et l'organisation des actions de vu'tgarisatfon et de formation.

Si T'on veut transmettre un message technique adapté aux préoc-

cupations des paysans il faut pouvoir juger leurs pratiques; C'est la base

de tout bon système de vulgarisation. Cela suppose que les agents d'enca-

drement passent d'un système de vulgarisation normatif et souvent standard

à un système de conseil technique qui tienne compte de la diversité des

situations . La mise en place d'un suivi raisonné ei sélectif d'exploita-
tions peut être la base de formation et de référence pour ces agents d'en-

cadrement.
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Enfin, si l'on veut bien admettre gue I'agriculteur du RffAIL
n'est pas gue rizicu]teur, i'l faut aussi pouvoir lui fournir des conseils
techniques qui ne se limitent pas à la cuJture du riz mais intéressent
J'ensembJe de ses activités qui sont d'ai'l leurs étroitement interdépen-
dantes. Aussi un conseil et une action en vue d'améIiorer l'alimentation
des atteïages en fin de saison sèche va inf'luer sur les possibilités de

préparation des soJs etc...

La conception et le suivi des actions d'organisation des pFo-

ducteurs que le projet souhaite entreprendre dans différents domaines

(gestion de'l 'eau, du terroir etc...) bénéficferont également beaucoup de

la mise en place d'un systèrne de suiv'i permanent d'un échantillon d'exploi-
tations.

Aussi ce dispositif de su'ivi devra-t-il être élaboré en fonction
de I'ensembJe des composantes du projet et J'interprétation périodique des

informations qu'il produira devra également êtredëbattue par I'ensemble de

J'équipe du projet.
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Annexe 3

AMENAGEMINT A LA PARCEJ-E
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Annexe 4

SIU 1983/81 (hectares)

papu[at ion tota Le 1983/.81

poputation nouvÊaux cotons

f de varfation

PRINCIPALES CARACTERISTiCUES OES VILLAGES DU PROJEî (1)

o{..
,

PopuIation active oescuLine
de 15 à 55 ans €n 1981/Es

PopuIation active féninine
de 15 à 55 ans en 1981/Es

Nombrs d'cxptoitations en 198L/Es

Nombre d'expLoitations en 19E3/E1

SAU Tota tc en 1983/81 (ha)

SAU noyenne / exgl.. en 1983/81 (ha)

SAU moyenne honrnes de 15 à 55 ans
en 19E3/81 (ha)

SAU/UîH
de i à Z ha )

deZ â3ha )
ie p[us ie 3 ha )

1981/85

Nornbre.

d'explcitations

93

77

L06,75

5,29

1L
?e
1g
1t,

37

51

?25

7 ,29

Sas sa

1E1 ,5

380

161

4311

1t.7

119

19

31

181 ,5
5r65

? r]L

3é0 2?5

1 ç64

211 3i1

2,17

415 636

1 830

277 017

3
13:7

E

I
16
)
é

ExcLoi tat icns sans Uî:{ en i98L/Es

Récc(te tcrats esrireée (kg) en 1ç83/E/. --â / -^))U LéU

îencement noyen en kç/ha en 198-r/E4 éô1

Cot, Lecte to:a [e en 1983/8L I ZrZ 331 Irl

406,75 | ?26
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Autc-ccnsomnêrion des :rp(oir. sn Ej/Ea * | tCg 08é
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9C 23ç 117 789

CcLl.

Auio-consonmat.,on noyenne per csoita ê3/gc,l ftS
I

(*) kg.

3c:3 .kg/ ha) en 'l ç83 / 8L* | S;O

198

1 430

310

1 335

(i) Extraites du raDDort de faisabilitê - Janvier g5 - cccE.



o Annexe 5

'GEAtf' - Tome II gestf on de I'eau et Torile III expêrimentation asricoJe.
lhiversité agricole de hlageningen - office du Niger - Èla'l i juin et juil-
let 84.

oProjet d'intensification de ta riziculture dans le secteur RETAILx

CCCE - 0ffice du Ni gef - Républ ique du l,àl i janvier 1985 modi fiê en Octô re
1985.

- ncomptes rendus mensuels d'activités" du projet RETAIL.

- "Premiers ,'êsultats du remenùrement réalisê sur la zone test du NIG (213 ha) -
0ffice du Niger - Zone de Niono Projet RETAIL 30.5.96.

- "Sodisation et alca'lisation de sols de l'office du Niger (l{ali),,
R. BERTRAND nov. 1985 IMT pedo No l.
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