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AVâIIII.PROPOS

En Lgzg, I r étude sur Ie bilan et les perspectives des.. cultures
irriguées au Mali, réa1isée sous I'egide du cILsS et du CIub du

Sahei avait une f ois de plus mis en évidence les énormes
pàià"tiàrités dont dispose riotre pays pour le développernent des
cultures irriguées. Drautres étuâeé plus récentes (options et
investisselnà"dr prioritaires dans Ie àomaine de I'irrigation au
Mali, revue du Sècteur Agricole du Mali) sont venues corroborer
cette af f irmation.

Les superficies aptes à I t irrigation s t élèvent à p19s de deux
nilliois d I hectares (z.zoo. ooo ha) sur lesquels seuls 188 - 340

hectares ont fait t'oÈjet dtanénagement, soit 8.5 t du potentiel
irrigable.

euant aux superficies exploitées, êlles ne représentent que
-tz.L t des supLrficies aneriagées et 6.1 * du potentiel irrigable-

comme on Ie constate, I t irrigation considérée conme un des
principaux facteurs draccroissement de Ia production, est encore
ioin d-'atteindre son niveau potentiel au Mali.

pourtant, Ie développement de I t irrigation a !o,tj ours constitué
ottà optiàn prioritaii'e au Mali. Crest pourquoi de L932' date de
création de Iroffice du Niger à nos jours, diverses conceptions
tàcrrniçlues portant sur ta nâitrise totale de Iteau, Iâ submersion
contrôfee, ies aménagenents de bas fonds, des -mares, les petits
périnètreà irrigUés viflageois, ont été expérimentés'

iIUSAIFICATION DE L|EIUDE

II convient maintenant de mieux analyser ces différentes

"àn"eptions 
afin de disposer de bons modèIes de références ;

c I est ce gue I r étude veùt faire en se basant sur Ia straté9ie
paysanne.

Lr irrigation étant principalenent destinée à sécuriser Ia
proaucÉion agricole, le gouvernement a depuis les années 1980
âonné Ia priorité à Ia naitrise totale de Ireau.

Mais la persistance des problèmes techniques, soc.io-économiques
et instiËutionnels a constitué dans Ia majeure partie des cas une
cont.rainte à Ia réal isation des ob j ectif s de production et a

entrainé Ia dégradation des aménagements.

Face à cette situation, lê gouvernement a entamé avec I'appui de
nos partenaires au développement, des progralnmes de
réhabifitation des aménagements, gui du reste, ne progressent que
lentement.

parallèIement, de nombreux petits périrnètres irrigués villageois,
de conceptions diverses, ont vu Ie jour.
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Cependant, aucune des études menées j usgu t à ce j our n I ont
=uifisamment pris en considération I t exploitant en tant gu I acteur
principal po,rr le développement des cultures irriguées -

C r est cette lacune que la présente étude sur I t amélioration des
cultures irriguées tente de cornbler.

OB.TECTIFS DE 1, I ETUDE

Lr approche. préco-nisée dans I rétude est originale, dans Ia nêsure Ioù 1à poinl de départ sera I rexploitant.

Ainsi, contrairement aux anciennes stratégies, .1 
t irrigation sera

analyiée comme faisant partie intégrante du système de production
rural.
En se réf érant constanment à I t'exploitant agricole ' I | étude
lancée par Ie cILSs en collaboration avec le club du Sahe1 a pour
objectifs :

de procéder au diagnost,iq et à I t analysq des_ actions menées
dané Ie d,omaine de f irrigation et à faire des propositions
d'améIioration î

dréIaborer une politique de I t irrigation dans son contexte Ie
plus étendu et pârtant drune approche plus systénatique et plus
cohérente î

de promouvoir un processus dtéchange, de communicaÈion et de
foràation entre les différents acteurs intenrenant dans le
secteur de 1tirrigation- '

de mieux valoriser nos énormes potentialités en terre et en
eau ,

de déceler les contraintes que comporte le système de
production paysanne et d'y apporter des solutions durables i

de faire des propositions de polit,iques efficaces susceptibles
drentrainer une amélioration effective du niveau de vie des
exploitants et une contribution réelIe des cultures irriguées
au développement socio-économique du pays tout en présenrant
1 'éguilibre socio-écologigue -

APPROCIIE TIETnODOLOGTQUE

Lrétude étant axée sur Ia stratégie paysanne, I téguip.e nationale
a tout d'abord éIaboré des termes de références conformes à cette
approche. EIle a ensuite procédé à un choix judicieux des
pa;imètres représentatifs des différents types draménagements
iryaro-agricoles au niveau de I rensemble du pays et selon des
critères bien définis -

t
I
I
I
t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CeÈte séIection faite, I'équipe natj-onale a ef fectué des missions
sur Ie terrain afin de s I entretenir avec les producteurs sur
place et de s ' informer sur Leurs conditions de production -

Elle a également recuej-lli des infomations auprès des structures
dtencadrement et des autorités adninistratives locales.

Pour ce faire, une f iche signalétigue perurettant de cerner
I I identité de chaque périnètre a été élaborée.

En plus de cette fiche r un questionnaire portant sur les
caractéristiques techniques, sociologiçlues , agÊo-économigues
ainsi çfue sur la stratégie paysanne a été préparé afin de mieux
élucider les objectifs et les contraintes de I'exploitant dans
son systèure de production.

Dans un deuxième temps, I I équipe a procédé à une analyse
ninutieuse de toutes les données recueillies sur le t,errain, qui,
complét,ées par I I abondante documentation disponible, lui a permis
dtentreprendre l tétude proprement dite.
Le présent rapport est Ie f ruit de ce travail pat,ienment et,
rigoureusement exécuté.

hrisse cette étride répondre à I'attente du Peuple Malien dans sa
recherche pour Irautosuffisance alimentaire, 1â restauration de
I | équilibre socio-écologigue et pour son développement véritable.
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Tvpe 1 : (30 tl des périmètres irrigués :

grand périnètre à maitrise totale,
Ia r1zicuriùrà joue un rôle fondamentar pour lrexploitant,
la gestion est du ressort de ltEtat,
I I encadrement est assuré par un organisme spécifique :

(exemple : l roff ice du Niger) .

- Tvpe 2 : (2.72 tl des nérimètres irricrués :

*
*
*
*

I
I
I

*
*
*

petits et moyens périmètres irrigués à maîtrise totale de

lfeau, .

Ia spéculation dominante est le rj-z,
la aôrrlf e culture y est pratiquée 'I; î"Ëtib" est assurée soit par un conité de gestion de

I tasêociation villageoise, soiC par des privés .ou des oNG'

I r encadrement appofte son appui à 1 | association dans les
domaines teànniq"èr et de gesËion. cet appui peut venir aussi
drune ONG.

I
I

- Tvpe 3 : (1.7 tl des périnètres irrioués :

u petits périmètres irrigués villageois à maitrise totale de

I I eau,
r les specutations pratiquges sont surtout les cultures de rente

(exeuple : cultures maraichères) ' --, - .

, i;--æËtiott esi soit individuelle, soit assurée par un comité
àà d"-=-ti"n avec I 'appui de I I encadrement ét,atigue ou d I une oNG.

- TyTle 4 : ( 60 8l des périmètres irriq'ués :

r grand périurètre à maitrise partielle de I I eau ( submers ion
contrôlée) ,r la rLziculture est essentiellement pratiquée sur ces
périnètres,

* i;-gÀstion et lfencadrement sont du ressort de structures de

1' Àéninistration (exenple : Opération-Riz-Mopti)'

Tvl)e 5 : (2.1 t) des périmètres irriqués :

* moyens et petits périnètres de diverses tailles, aPPglé=
aménagementÀ de bas--fonds, où I t irrigation est mal contrôlée
ou ne lrest pas du tout (submersion naturelle) ''* Ia spéculation principale est Ie tLz,

* I'aménagement est pariois géré par dF= animateurs villageois,
* Irencadrement est soit inexistanl ou insuffisant, à lrexception

des anénageinents de bas-f onds gérés par la CI{DT ou
i ; expf oitation f amil ialê eurploie Ia urain-d I oeuvre salariée -

TyÏ)e 6 : (1.5 ?l des périmètres irrigués :

grands aménagements de mares et lacs,
i" sorgho de décrue est Ia spéculation dominante,
iu g"=tion et I'encadrement sont, assurés par un service
agricole ou une ONG -
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EVOLUTTION DE L r IRRIGATION AU t'tAIrI A PARTIR DE L97I

En LgTg/ 19g0, Ies superficies irriguées étaient estimées à.près
de 2oo. ooo hectar"= I 

-bépuis, elle-s ont évolué pour atteindre
z-r3.ooo hectares en r98z: La répartition par spéculation est ra
suivante :

I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

ha
tl
ff
It
tf
tl
lt

* rLziculture : l'93 ' 00O
* canne à sucre : 3'200
* thé : 102
* tabac z 2]-4
* maraîchage : 150
* sorgho de décnre z 73'700
* blé : 2.190

272.555 ha

Le potentiel irrigable est de 2.200.ooo hectares.

conpte-tenu de la priorit-e accordée à I t irrigationr. - des
ressour""= disJoniulei et de r r engagement des populations, ir est
possible d'espérer sur I'aménagenênl de 5oo. ooo ha dans un avenir
proche.

En rilziculture avec naitrise totale de lt'eau, les rendements
moyens "orrt 

passés de 1. 16 t./ba en 1980 à 3 trrha en 1988 ' Quant
aux autres cultures irriguéei (canne à sucre' thé, -tabac, sorgho
de décrue, blé, les rendements ont connu des évolutions diversêsr'
mais sont restés faibles '

Lrintensité culturale srest, nettement améIiorée surtout au niveau
des petits périnètieÀ irrigués virrageois et à r'office du

Niger : L50 â 2OO t pour les périnètres r1zicoles.

par ailleurs, if convient de souligner_lrintroduction progressive
de ra tecnnique du ïepiquage dâns res périrnètres à naltrise
totale de I r eau -

TTPOLOGTE

Les crit,ères retenues pour déf inir Ia typologie sont les
suivant,s :

* le niveau de maitrise de lreau,
* Ia taille des Périmètres,* la spéculation (tlziculture, culture de rente
*lemodedegestionetd|encadrement.

sur Ia base de ces critères, un échantillon
périnètres a ét,é choisi. cet échantillon a

tl.==ification en szix types représentatifs :

ou autres) ,

portant sur 19
conduit à une
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Deux hors types ont également ét'é identif iés : il s'agit des

périmètres dâcultures âe rente exploités en régie, êt des oasis'

AIIAITISE PAR UI\/EAU

iliveau lrocal

Type 1 :

Les ressources physiques sont très inportantes (960'000 ha de

potentiarité en -terrâË irrigabres) . r,e cott des invest,issements
réalisés est élevé (1.7 nillions de francs cFA/ha) en Doyenne'

LtEtat détienÈ Ia propriété des terreg et supp-orte les cotts des

investissements rerefant de ra pui-ssance ptrrr-ig'g - un contrat-
pran entre I'Etat et la structntï à" gérante deà terres (of f ice
du Niger) "=rétabli ;;"r Litn"" res responsabilités de chaçre
partie

Les terres sont réattribuées aux exptoitants par I I office du

Niger. ceJ derniers sont tenus de se conformer scrupuleusement

"ùi 
critères définis dans un Cahier des Charges '

Les exproitants organisés en structures coopératives payent une

redevance ( 4 OO à 600 kg de paqdyllt-"i 
- . soit 28 ' OOO à

43 . OOO F. CFAr/ha) pour les prestationË de-i rof f ice du Niger-. Erles
f inancent égarement i"ùt= àctivit,és et constituent des -provisions
pour I r achaÉ aes ,"yàrr=ï" production, re f inancement des charges
communes, Ie renouvellenenl et I I entretien de leurs éçtipements '

Lr obj ectif prioritaire de I t exploitation est I I augrmentation de

f" ploduciiàt, céréalière et }a génération de revenus'

La stratégie de I, exploitant est r r extension des superficies
etlou f , intensif ication des cult'ures, I 'accès au crédit
à ;'eq"ipement, d' intrant et de stockage.

Le niveau d' intérêt de I'exploitant. est éIevé' En effet'
I r irrigation est au coeur de =Ë= activités socio-écononiques '

Les difficultés et contraintes de I I exploitant sont :

* ra pénurie de nain-d r oeuvre pour res activités manuelles
( repi+rage, désherbage , récolt'es ) '* ie lnanqué de variétés per.f ormantes,

* Ia a"giaà"iiot 
-des Infrastructures Hydrauliques'

En outre, margré rrapport important des femmes dans ra production
rizicole et Ie maraî.chage, celIes-ci sont systématiquement
ignorées lors de I t attrùution des parcelles '

L r obj ecti-f étant I, auçtmentation de ra production céréarières , res
recommanaàtions suivantes peuvent être formulées :



23

1'amélioration des conditions d'intensification de Ia
riziculture, par I'utilisation de variétés plus performantes
et la généralisation de la mécanisation i

I I extension des actions d I encadrement aux cultures pluviables
(vulgarisation, intrants, crédit, conseil de gestion) i

la poursuite des progranmes de
diversification des cultures.

réhabilitation et, Ia

Tvpe 2 :

Les ressources physiques 
- -sont linitées et présentent des Idifficultés particulières d I aménagement.

tes problèmes fonciers et sociologiques sont complexes. 'Les
exploitants sont reçtroupés au niveau de petites unit,és
relativement homogènes avec des parcelles de O.10 à O.ZS ha par
attributaire.

Les ressources financières sont dérisoires, la sécheresse ayant
gravement affecté Ia base économigue des populations de la zone.

I
I
I
I
I

La participation paysanne se traduit
des responsabil it,és de la gestion
Villageois, fonction autrefois
I t encadrement.

par Ie transfert, proçtressif
à la coopérative ou au Ton

dévo1ue entièrement à

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pour' ce faire, uD comité de gestion est mis en place par la
stnrcture coopérative.

En plus de I 'éguipement, individuel les exploitants disposent de
I'équipement collectif de haute technologie (moto-pompe) qui
nécessite une maitrise technique qu t ils ne possèdent pas.

S t agissant des intrant,s, Ieurs coûts éIevés, I t encadrement et le
manque de moyens de I I encadrement expliçrent la pénurie
constatée.

Les autres contraintes se siÈuent, au niveau technique et
organisationnel , à savoi.r :

Ia mauvaise conception des aménagements, I t insuffisance de leur
entretien et de Ia maintenance des équipements, le faible
niveau de formation en gestion des cadres et des paysans,
I t inadéquation entre Ie bas niveau des prix au productèur et
le niveau éIevé des redevances, les difficultés drécoulement
du paddy, Iâ spéculation sur les intrants, I'absence de forids
de roulenent, Itappropriation des terres par guelques fanil1es,
les difficultés dtapplication des textes réglementaires de
gestion.

En raison des contraintes évoquées, 1 'exploit,ant développe
dj.verses stratégies de sun'ie, allant de Ia mise en valeur de sa
rizière traditionnelle non aménagée, à Ia diversification de sesactivités.
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Cette approche est de plus en plus Pa+agée . 
par les grrouPements

nomades- çtui se sédentarisent progressivement.

Le périnètre représente un nininum de sécurité sociale pour leur
suntie et leur dignité -

Pour rendre plus attractif s 1es petit,s périnètres irrigués
villageois, il est nécessaire :

d'augrmenter Ia superficie des parcelles (de O'30 à O'75 ha) '

de favoriser Ia mise en place dtun code des Investissements et
de procéder à une véritable réfotme agraire,

de mieux organiser et développer Ie circuit de ravitaillenent'
en intrants,
d r assurer la fomation technique et, la fonnat,ion à Ia gestion
des cadres et des exPloitants.

Tvpe 3 :

Les ressources physiques parfois irnportantes se concentrent
surtout aux abords deJ centles urbains. Par ailleurs r Ia place
qu'occupe 

---r i irrigation dans le système de production est
differente selon ta zone géographiçre'

Les ressources humaines sont assez inportantes - r.es elçlgitants
provierrt "r,i de divers horizons et appartiennent à des catégories
Locio-professionnerres différentes (paysans, entrepreneurs
privés).

De prus, ils disposent d'une gamme variée de stratégies qtli
touchent toute la chaine arlant de ra production à la
commercial isation -

L'objectif du paysan est la recherche de revenus pour combler son
déficit, céréalier et satisfaire ses besoins sociaux, tandis que

celui -du privé est de tirer des revenus monétaires appréciables.

Les contraintes naj eures sont : ra saturation du marché
occasionnant la rnéve-nte et la baisse des. prix ; Ies nombreux
problèmes fonciers et ceux de gestion technique et financière des
périnètres.

Les objectifs des exploitants étant soit Ia sécurité alimentaire,
soit Ia rentabilite f inancière, il convient de fomuler les
recommandations suivantes 3

* organiser et former les exploitants des
coopératifs'.

* étaler les productions à I I aide de variétés
différents;

groupements

à cycles
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* doter les organisations de producteurs en infrastructures de
stockage pon-t minimiser les pertes à Ia récolte et à Ia
conserîaration i

* créer des petites unités de transfotrorations pour valoriser les
product,ions i

* rechercher des débouchés pour I t exploit,aÈion î

* faciliter 1raccès au crédit et aux facteurs de production.

Tvpe 4 :

Les potentialités en terre sont considérables. Cependant, dans
ces àurénagements en submers ion, Iâ production dépend fortement
de la pluvionétrie.

La populat,ion dans Ia zone est inportante et composée de
plusieurs ethnies.

Les exploitants poursuivent des objectifs d I autosufficance
alimentâire et de ievenu monétaire. cfest pourguoi ils disposent
de grandes parcelles (5 à 6 ha) dans 1"g. zones exondéês, où ils
fr"Éiq,lent àes cultures pluviales, tandis gue dans les casiers
àe I ùpération Riz-Uopti et de 1 | Opération Riz=Sé9ou, Ies
parcellès destinées à la rLziculture sont de l' à 2 ha.

Àvec les années de sécheresse, on a constaté un désinvestissement
des exploitants et f irrigation a été reléguée au second plan-

Les superficies irrigrées par la submersion contrôlée couvrant
60 t dès zones aménagées, 1â relance des cultures sur ce type
d I aménagement est une nécessit'é absolue '

Cette relance exige au préalable une meilleure sécurisation de
Ia production par I'alimentation en eau des casiers guel: gue
soiènt les niveaux de crue du fleuve Niger et du Bani, Iê
règlement du problème de Ia dette des anciens exploitants r. Ie
remernbrement âes parcelles, Ia mise sur pied d I une pol itigue
adéquate de crédit agricole et la prise en compte du volet
élevage afin de liniter les conflits.

Type 5 :

Les ressources physigues sont assez inportantes et situées au sud
du pays où Ia pluviomét,rie annuelle est de 8OO à 14OO IIlm.

Les nombreux bas-fonds et cours d I eau offrent des conditions
propices aux cultures irriguées et aux cultures pérennes (thé,
bananier, avocatier) .

La population de Ia zone bénéficie drune sécurité alimentaire et,
d'un èncadrement efficient gui favorisent une bonne productivité -

L r excéd,ent de Ia production est conserlrée af in d I assurer la
sécurité alimentaire à moyen tetme -

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Dans Ia zone, Iâ ConsommaÈion du tLz ne rentre pas encore dans

res habitudes aL imentaires rnargré r I augirnentation de ra
production. Le rLz est, surtout cutÉive par les vieilles femnes

sur de toutes petites parcelles. Une partie est vendue et lrautre
partie est stôcr<ée pour res cérénonies de funérairtes et fêtes
religieuses, êt- -.

Les revenus tirés du rrz permettent de satisfaire les besoins
sociaux, d I acquérir a" r , eq,tip"rent de transport et de constituer
du cheptel.

Les ressources financières sont appréciables. LtEtat a réarisé
des investissements irnportants, à travers ses stnrctures
( exenple : CMIII ) .

Lf expl0itant dispose df é$ripements et de connaissances techniques
appréciables -

considéré comme secondaire avant ra sécheresse, 1ê rLz a depuis
Lgg4, tendance a supfià"i"t Ie.coton (principale culture de rente
de Ia zone) à cause de Ia chut,e du piix de ce dernier'

Les principales contraintes des exploitants en matière
d I irrigation sont :

- Irinsuffisance des superficies de bas-fonds aménagés,

Ies contraintes de calendrier culturâI r.

la non-spécialisation de I rencadrement.

Le déveroppement des curtures irriguées dans Ia zone doit passer

Par :

- une extension des aménagements hydro-agricoles,
une meilleure connaissance des systènes de production, 

l

une politigue de valorisation du rLz et àe ses conditions
d'exploitation.

Tvpe 6 :

Les ressources Physiques sont
dans des déPressions inondées

assez inPort,antes et dis-Persées
par les défluents du Niger.

Lréconomie de ra zone est basée sur ra curture de décnre' mals

aussi sur ItéIevage et Ia Pêche'

La popuration de ra zone se caractérise par une composition
ethnique- et des modes de vie très diversifiés narqués par ra
sédentarisalion, ld t,ranshumance et Ie nomadisme '

Par aiIleurs, Iê phénomène migratoire et Ia cornpétition
agriculture-élevage éont très prononcés '

Les objectifs d,es exploiÈants de cette zone sont quasi-identiques
à ceux des périmètres de type 2, à savoir. Ia lutt'e pour Ia sutrrie
et r r obtention de revenus pour la satisfaction des besoins
soc iaux.
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La décapitalisation du matérie1 agricole est fort,e et les
ressources f inancières sont très rares pour perrorettre une
politique d' équipement

Aucun système de crédit agricole nrest encore mis en place. On
constate également I I absence d t organisations des producteurs.

Le nétayagê, Ia location des parcelles sont très fréquents, mais
il se pose souvent des contraintes de main-dtoeuvre.Pour les
résoudre, les UPÀ utilisent principalement la main-d I oeuvre
faniliale (femme, enfants dès lrâge de 7 à I ans).

Les contraintes des exploitants sont principalement :

I t insuffisance des moyens techniques et financiers i
la Don-âpplication de Ia législation foncière ,
les pratigues spéculat,ives des commerçants;
I t insuffisance de 1'encadrement.

Tout développement de I'irrigation dans Ia zone lacustre doit
passer par :

* la révision et I'application de la législation foncière ,

* les mesures de protection de I I environnement i
* Ies mesures d I accompagnement (vulgarisation de la culture

attelée, accès aux intrants, renforcement de lrencadrement pour
Ia fomation et Ia gestion des périnètres, création
d t infrastructures socio-économiques) î

Hors-tlrPes :

ce sont des anénagenents où la stratégie paysanne rentre peu ou Ipas en ligne de compte.

Hors-tvne 1 :

-

Ce sont des périnètres exploités en co-gestion par le MaIi et la
Chine (périnètres sucriers et theicoles) .

Hors-tvpe 2 :

11 s'agit de I'aménagement des oasis pour Ia promotion de Ia
culture des palniers dattiers et Ia sédentarisation des
populations nomades dans les zones sahéIiennes. Le développement
de I'agriculture oasienne constitue un impératif majeure pour Ia
fixation des populations nomades et pour Ia sécurité alimentaire
dans ces zones arides.

Hors-type 3 :

I1 s'agit, draménagements de sit,es anti-érosifs pour la défense
et Ia restructuration des sols.

I
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Rôle de la fenne

Eu égard aux rôIes de plus en plug inportan! gue jo-ue Ia fenne
dans les différents types de ierin6ties soit au niveau de Ia
parcelle familiale, =oi.L au nivéau de sa proPSg.parcelle' iI est
indispensabre gue soient créées des Ëonâitiôns techniques'
économiçres sodio-culturelles et juridiçlues Pour son plein
épanouissement -

Conception - exécutiou - gestiou

Conception

L. Niveau institutionnel

Textes réglementaires et juridiçres p9u incitatifs car
inadaptés et souvent non ap-Pf iquéê : Côde de I I eeau, Code

Donanial et Foncier'

- Inplantation anarchis" de-s proj ets d I irrigation sans référence
au contexte institutionnel '

- Superlosit,ion des rôIes des stnrctures dans I I exécution des
prôjets dr irrigation.

Absence de coordination tant suT le terrain gur au niveau
central dans Ia mise en oeuvre des projets'

L'analyse de ces prollènqs montre qtr' il e.st nécessaire
d' ;ûrig,r", res mesrtrè= institutionnerres suivantes 3

réadapter les textes réglementaires et juridiques existant en

Ia matière pour incitêr Ies prgd=ctàurs à investir dans
iiirrigation et sf assurer de Itapprication de ces textes-

déIéguer à Ia DN,rR Ia maiÈrise d I ouvrage des infrastructures
hydro-agricores rorsque ces infrastructures sont initiées etlou
financées Par IrEtat.

assurer Ia conduite des mesures d I accompagnemgt t et d t appui à

ra mise en vareur âà= périrnètres par la DNÀ- Erle associera les
compét,ences d'autres ier:ttices selon les besoins et chacun dans

son domaine d' intervent,ion : *R IER DNA-Coop DNAFLA

DNE-DNEF-DNHE-Sanité' ' ' ) '

Niveau technigtre

La conception technique a =gbi une évorution régulière depuis res
années 1,930. Actue1lênent 1a priorit'é est accordée à :

Ia maitrise totale de I I eau î

la réhabilitation des grands aménagements (o'N') 
"la multiPlication des PPIV ;

aux aménâgements dans les régions du Nord i
I'éIaboraiion des schémas-directeurs locaux'
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pour une politigue eff iciente en mat,ière de conception technique
des périrnêtres, iI serait plus que souhaitable de :

insérer des projets de mise en valeur de terroir villageois
dans les schémas-directeurs l

doter en moyens les structures régionales afin de leur
permettre d t assurer la collecte de toute information utile à
Itelaloration et au suivi des projets hydro-agricoles en vue
de constituer une banque de données à I'usagre des dif férents
intenrenants i

évaluer les ressources en eau et au sol en vue d I une
planification correcte de I t irrigation t pour les bassins
iluviaux cette évaluation se fera avec les Etats riverains i

- évaluer lt irrigation à partir des eaux non-Pérennes, afin de I
dégager une stratégie dans ce domaine t I

- nettre en oeuvre des actions visant à la réalisation en eau des
lacs et uares i 

I
- développer la phéniciculture dans les zones sahéliennes et

sahariennes î

- optimiser la taille des PPIV en fonction des besoins de la
pôpulation et des contraintes techniques î

- vulgariser les moyens d t exhaure peu couteux notamment Ia vis
d t Aichirnède. Dans ce domaine, une coopérative solls-tégionale
pourra être mise à Profit-'

Brécution

Dans 1e cas de I t exécution des aménagements hydro-agricoles et
pour tenir compte des stratégies paysannes propres à chaque type
de périnètre, il est recommandé de :

inpliguer les paysans à toutes les étapes des projets i

- Ies soutenir par une assitance permanente des ser:rrices
techniques i

favoriser I I émergence des conpétences techniques privées en
mat,ière d I étude, de surnreillance et d'exécution des travaux
pour maitriser les coûts et garant,ir Ia qualité t,echnique des
aménagements î

consolider I ' OTER (Opération des Travaux d'Egtripement rural )

dans sa mission.

Gestion

II est à noter une insuffisance de 1 | entretien des
infrastructures conduisant à une dégradation rapide de I'outil
de production, dê ce fait, iI est indispensable de :

I
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réhabiliter et de gérer I I espace tltraf i

inpliquer les intervrenants dans Ia gestion afin
pleinement le rôIe qui leur est dévolu suivant
Ën.tg"= établis à cet effet i

assurer un encadrement polyvalent'

qu t ils jouent
des calriers de

Des mesures d I accompagneuelt- indispensables à la viabirité des

péiitetres faisant défaut telles :

Iesinfrastructuresdecommunicationî
Ies calendriers agricoles appropriés pour I I har:monisation de

- ïT:Eiii"3Ër:Tt;:;::;" pour une autre promotion à moven et à

long teme.

Lesrecommandat,ionssuivantess|imposent:

que Ia .recherche système .éIabore des calendriers agricoles
approprtè= de aevefôppement en matière dr irrigation '

-quelarechercheSurlesculturesirriguéesmettentunaccent
Ëàttitulier sur les tlPes 5 6 i

- r I intensification de ra production notamment par I t introduction
de variétés adaPtées i

ra création de petites _ _unités de transformation pour Ie
groupeuent, p.y="t af in a'""ôé"ter Ia valeur aj outée de Ia
production î

re déveroppement des infrastnrctures de communication afin de

désencfavèi les zones d t irrigation i

une mise à jour de r'étude agro-criSStorogiq'e et hydrologique
en vue df identif ier res 

"orrË= 
adaptées arix Lypes dt irrigation

des perirnétres ae suuïention contiotee et curtures de décrue i

Iedéveloppementdelaculturedubourgou:'
Ia fourniture d t une assistance aux actions aussi bien

individuelles gue collectives i

Ie développement des actions entreprises en matière de création
de caisse! villageoises 

'
* inscription d'un voret de soutien ou crédit agricole suivant
Ies sPécificités régionales î

Ia création d, un esPace céréalier protégé au niveau sous-

régional ( intégration économigue) ;



31

I I harmtonisation des systèmes de productions rurales étant unenécessit,é, le développement de I'irrigation pour tous 1es typesde périrnètres passe par I ' intégration de I I agriculture eÈ deI I élevage i
Exemple : régénération de bourgoutière dans les lacs et mares,création de périmètres pastoraux, enrichissement, et, utilisat,ion
des résidus de récolte pour le cheptel.

et Ia levée des contraintes institutionnelles à la protection
des végétaux.

Formation

lans la gestion des périmètres, iI est à noter une répartition
des responsabilités et un désengagenent de I'Etat et dês ONG.

Ce désengagement doit être progressif et accompagné d I uneofnnation et d'une réadaptation de I 'action dès servicestechniçlues qui devront désornais assurés des missions deconseillers.
Un accent particulier doit, être uis sur la fomation des agentsen technigue d'irrigation. .

Les échanges entre 1g= exploitants de diverses zones écologiquessont à développer ainsi que les échanges d I expérience aànJ la
Sous-fégion.

Niveau réqional

Des évolutions significatives ont été enregistrées dansf int,enrention des sêryices techniques dans I'irfigation. '

En effet, âu début des années L97o, ces structures, communément
appelées ODR, ont axé leurs efforts sur : la mise en place drun
réseau nat,ional de vulgarisation, la formation des paysâns et desartisans, I t introduction techniçlues anéIiorées, I' olrganisationdu monde nrral, la création d'aménagements hydro-àgricoles,
I t intensification des cultures, I talphaUetisation fonctionnelle,Ia diversification des cultures, la construction des pistesrurales, la fourniture d'équipements villageois, Ies aLtionsdrélevage, de reboisement, drhydrauligue villageois et, pastorale,
de commercialisation et de santé.

Dans certains doinaines essentiels tels çIue : le développement ducredit, I I approvisionnement en intrànt, le transfert desactivités de setlrice, I t entretien des aménagements , la f ormationdes formateurs et des cadres de gestion, Ieè actions sont jugées
très insuffisantes.
Face à Ia sécheresse, âu contexte économigue internat,ional
di f f icile et aux problèrnes de gestion interne des structurestechniques, Ie Gouvernement a décidé la restructurationprogressive des ODR. Un plan d'opération a été élaboré dans cesens.
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Cette restrrrcturation vise à Èransférer certaines responsabilités
au nonde rural.

S r agissant des stnrctures participatives de développenent, le
Gouverrr"r"rt " 

pro"édé à unè décentralisation des actions à leur
niveau, "fin 

-aè mieux res responsabiliser dans Ia pr-ise des
décisions concernant leur proprè développenent. crest ainsi que

i. Conseif 
- 

iegional de -Développement, le Conité Local de
Développenent, ies unions Régionales de Coopérativ.es et les Tons
virràgàài"'onf été créés au niveau de chaque rég-i_on. Mais, les
stnrctures ne sont pas encore toutes opérationnelles'

11 existe une nultitude d I oNG au l{ali +rir en étroit,e
collaboratiorr-"r"" les populations intenriennent dans la mise en
oeuvre ae piàjeæ ar irlibation. Erres compte_nt surtout sur la
force de tiavâil du paysânnat et apportent t t appui techniçlue,
natérie1 .C financièr pour I 'exéèution de proj ets d I auto-
promotion.

Quant au secteur privé, iI s'est développé ces dernières années
Jurtout dans les zones urbaines, depuis que Ie Mali a opté pour
i. coexistence des secteurs privé, mixte et drEtat'

Les infrastnrstures socio-économigues ont, connu des évolutions
notables é";-âernières années. Deè réalisations ont été faites
aussi bien piitrEtat que par l"= communautés rurales orgranisées-
On compte fzgS kn de rôutès bitrrmées, 2150 kn de routes en terre
ou en latérite, 277L krtr de pistes anéliorées , 7728 lsû de pistes
saisonnières, soit en Èout 14.444 kn de routes pratiquables-

Les capacités de st,ockage sont iurportantes tant au niveau des
strrrctor""ï""rttriques de I'Etat (office du Niger, opération Riz-
ùopti, operation Riz-Ségou) gu'à celui des Associations
villageoises.

euant aux fornations sanitaires et scolaires, 9n dénoubre z 2646
iiG drhôpitaux, 77s dispensaires, 510 mat,ernités, 73 dépôts de
prt"r-"cieË, --g32g écoleê , 25 établissements secondaires , 7

ètalfissenânts supérieurs, sans compter Ie nombre impressionnant
de secoursites vittageois, d t accoucheuses traditionnelles et de
centres d I alPhabétisation.

Enfin, il existe 7so6 points d I eau au MaIi sur un besoin
d I environ 30.000 Points d I eau.

concernant Ie niveau régional, Ies reconmandations
peuvent, être formulées :

Au niveau des structures récrionales d I inter'\tention

La mise en oeuvre rapide du plan d t opération
restructuration des ODR et Ie transfert effectif de
activités aux A-V-, aux Privés ï

La mj.se à Ia disposition des structures des moyens
d t intervention î

suivantes

I
I

I
I

I
I

I
I
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La nécessité de diligenter le processus d'organisation du monde
rural ï

- Le neilleur suivi et f intégration des actions des ONG aux
progrErrnmes régionaux de développement.

En matière de priorités réqionales

Priorité à accorder aux aménagements hydro-agricoles et à
I thydrauligue villageoise i

Adaptation de la politigue agricole au zonage agro-économigue
et application drune politique plus rigoureuse de consen/ation
des sols i

Développement de Ia petite irrigation et sécurisation des
grands casiers.

Au niveau des infrastrrrctures socio-économicmes

Mise à la disposition des populations de I I eau potable
accompagnée d t une politiqre appropriée de santé humaine i

- Constnrction de pistes rurales ï

- Mise en place, êr relation avec les populations,
d I infrastrrrctures de stockage, de transfornation, de
conservation au niveau des centres de production ,

- Mise en oeuvre d I un vaste progranme de formation et
d I alphabétisat,ion fonctionnelle.

En matière de coordination et de planification réqionale

Préserrrer I I autonomie des conités de développement et les doter
de moyens adéquats i

Accorder une place de choix à I I économie rrrrale dans Ie
progranme de développenent rural.

En natière d I irrigation orivée

Conpléter les textes juridiques existants par des dispositions
spécifiques au secteur privé i

Insérer dans Ie code d'investissement des dispositions
relatives au secteur de I I irrigation ,

Mener des ét,udes sur I ' irrigation informelle af in d t aboutir à
la promotion de ce secteur.

Niveau national

La pol it,igue agricole du Mal i a pour ob j ectif prioritaire , lâ
recherche de I rautosuf f isance aliment,aire par Ia mise en oeuvre
de Ia stratégie alinentaire.
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Les cycles de sécheresse des années 1970 ont montré Ia
vulnérabilité du secteur agricole aux aléas climat,iques' Ainsi,
Ie développement de f; ittiô"ti.on est apparu pour les autorités
maliennes comme etant Ia meilleure stratéài" petmettant' de

réduire cette vulnérabilité'

La réalisation des progralnmgs hydro-agricoles doit permettre
dtatteindre les objectifs suivants :

- dans I'inmédiat, Iâ satisfaction des besoins nationaux en

paddy, êD bIé et en sucre, pioauits pour lesquels Ie l{ali est
itnréturellenent déf icitaire i

à court terme, assurer Ie développenent des cultures spéciales
itt*,it", Iégumes, tabac ' thé, coton) i

à moyen terme, développer les cultures fourragères i

à long ter:me, Sécuriser les revenus des populations et
anélioler Ia balance des paiements'

En basant le déveroppenent agricole sur ra maitrise de lreau, oD

pâ"i-aistinguer aeux- types de programmes d I aménagement :

1. Ce1ui des bassins des principluï f leuves (barraçtes de

SéIingué, dê Uanàntali, pius taia de Tossaye Labbezanga et
du Bani) ; 

ai r aqr rrn )mmun "rr*'trois 
Etats deLe barrage de Manantail est un ouvrage c(

I I oMvS (tlali, trtauritanie, Sénégal ) '

Z. Celui des aménagements hydro-agricoles : çIui prévoit
r r aménagenent d'eiviron 5od. ooo ha dont L5o.00o ha pour
I ' of f i;É 

- 
à.t Niger dans un avenir proctte: 

-Déj 
à av-ec une

superf icie de zoo. ooo ha et un rendemelnt ae 3.5 t/ha, rê nari
pourra assurer sa sécurité aIimentaire. Lê programme

consistera à:

consolider et, à réhabil iter les aménagements à mal,trise de

r r eau et de submersion contrôlée l exernple : of f ice du Niger,
[peiation Riz-Mopti, Opération Riz-Ségou) ;

consorider et murtiplier res petits périnètres irrigués î

I
,

I
rl

* aménager les lacs, mares, bas-fonds' casls'

L, irrigation ne fait, pas r robj et _ de planification et
coordinatiàn =pé"ifiquei au Mali. Elre rentre dans Ie cadre
Ia planification générale '

de
de

cependant, erre constitue une priorité fondamentale dans re pran
de développement du MaI i . La sécheresse étant' désormai's
considérée comme une donnée permanente, Iâ priorité est accordée
à Ia maitrise de I I eau.
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C'est dans ce cadre que les L2 proj ets présentés à Ia dernière
Table Ronde des bailleurs de fonds étaient tous axés sur Ia
maitrise de Ireau.

Les mesures préconisées pour atteindre les obj ectifs en natière Id'irrigation sont :

* I I organisation des Producteurs et leur inplication a I
I t idéntification, à Ia conception et à I t exécution des actions I
de développenent.

Au Mal i le rtTon Vil lageois rl a été adopté comme modèle
dtorganisation du monde rural. En attendant sa généralisation,
iI efiste dtautres formes dtorganisation (ex. : AV, coopératives)
çri exercent plusieurs fonctions : gestion et conmercialisation
des produits, crédit agrricole, gestion des semences ' entretien
de certains ouvrages, les principales contraintes auxquelles
elles sont confrontées sont : le taux d' intérêt assez éIevé du
crédit, les fluctuations des prix des produits, les aléas
cI imatiques .

* La restrnrcturation du marché céréa1 ier à partir de l-98 L avec
pour objectifs : la réduction du déficit céréalier devenu
chronique depuis L972, le relèvenent graduel des prix au
producteur. et des prix au consommateur, lâ participation du
secteur privé, 1â restructuration de 1toffice des Produits
Agricoles du Mali (OPAI{), Ia libéralisation du marché
céréalier î

* L t organisation du crédit agricole par la banque Nationale de
Développement Agricole (BNDA) , créée en 1981 ,

* La protection des végétaux : Iutte contre les oiseaux, les
rats, les criquets et autres ravageurs ï

* La forrration par : I I Institut Polytechnigue Rural de Katibougou
( IPR) qui forne des techniciens et ingénieurs d'agriculture ,
Ie Centre de Formation des paysans et I t Office du Niger qui
assure la formation à tous les niveaux ( ingénieurs, techniciens
et moniteurs) ;

* La recherche agronomique : amélioration variéta1e, diffusion
des techniques culturales améIiorées, promotion de technologies
ef f icaces de conser"vation et de transformation des produits ;

* Meilleure intégration de I'irrigation dans 1e système de
production

Financement de I'irrigation au Mali

En prenant comme période de référence 1981-1985 (4ène PIan
Quinquennal) , on constate que sur une prévision de L44 t9O6
milliards de francs CFA, Ie secteur de I t irrigation absorbait
80, 588 urilliards, soit 55, 6 Z. C'est aussi le secteur de
I'irrigation qui enregistra le plus fort aux de réalisation
( 55, 278 urilliards de francs CFA sur un f inancement acquis de
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56t73L nilliards, soit près de 1OO t). Ceci dénote un regain
d' intérêt des donat,eurs pour ce secteur. De plus, - lâ plupart -des
f inancements sont octroy-és sous forme de subvention ( 1oo t . 

dans
1;= fetits et moyens- p'eriurètres , 79 ,2 t à I'of f ice du Niger,
gs,7 I à l f operatilon Ri;-Mopti) . on constate un déséçrif i_bre-dans
ià' reÉartition des ressources f inancières grrobal.es - Malgré 

^ 
les

f inancenents inportants, Dotre pays continue à êt're
structurellernent déf icitaire en riz, en Ufe, êr sucre, êt en thé'

Aussi est-il drune irnpérieuse nécessité de mettre en oeuvre une

ôàtirique àl irrigatidn impliquant une véritable participation
paysanne, seule vôie de rerissile des programmes d I investissenent
hydro-agricole.

Cependant, les contraintes à cette participa-tfol persistent '
EIIes sont d I ordre instiÈutionnel (absence de politiqu_e. nationale
;a- iàgion"i" pour les aménagemenùs, mançlue d-e_ -coordination au
niveau aes-p"hà""it"= au développènentf Problèle de pr-i1f de

"ieait, 
probièmes fonciers. . .) d'oiâre technigue (absence dtétude

téchniqr; "t2"" 
socio-économiqrre) et d'ordre organisationnel au

niveau des producteurs.

Face à ces contraintes, Ies propositions dfaméIioration suivantes
peuvent être faites :

amélioration du processus de planificat,ion des cultures
irriguées en ten"ttd compte de I t enéernble des préoccupations des
exploitants ,

rneilleure conception des proj et,s en y associant t'ous les
acteurs (Etat, pârtenaires âu développement et producteurs) ;

meilleure coordination de I'ensemble des sources de financement
pour-eviter les doubles ernplois et en Èenant conpte des charges
récurrentes î

mise en place de mesures institutionnelles adéquates î

accorder une attention particulière au financeruent des petiÈs
et moyens périnètres dans Ia répartition des ressources ,

renforcement des st,nrctures de crédit au niveau du monde rrrral
et recherche d r une plus grande opérationnalité du fonds
national d I autosuffisance alimentaire.

conpte-tenu de I r interdépendance des différents programmes de
aevèIoppement de I ' irriqition, i} s I avère nécessaire d'examiner
le prôËIène de I'exptôitation des eaux communes (exemple :

fleuves Niger et sènégal ) , en ayant recours notamment à
I'Autorité du Bassin du f leuve Niger (ABN) et I'organisation pour
Ia Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OllwS) .

Bien gue le MaIi dispose de grands barrages (SéIingué, Manantali,
Marlcaia) , Ia mise en valeur optinale de I 'ensenble de ses
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potent,ialit,és passe par Ia construction drautres barrages (Bani,
Tossaye, Labbezanga).

Le problème de mobilisation des ressources financières et
techniçfues se pose avec acuité. En ef fet, Iâ f aiblesse des
ressources de nos pays, la situation économigue internationale
défavorable, Ia détérioration des termes de l'échange et Ie
fardeau de la dette, placent les producteurs et les économies de
nos pays, dans une situation inextricable Eri leur laisse peu de
marge de manoeuvre pour faire face aux dépenses d I investissement
et de fonctionneinent dans Ie proj et d t irrigation.
Les pays développés pratiquent une politigue de subvention aux
exportations qui concurrencent dangereusement nos productions
nationales (riz, bIé) alos qu t ils imposent à nos Etats, Iâ
suppression de toute subvention à Itagriculture.
Par ailleurs, i1 convient d'améliorer les internrentions des
partenaires au développement, notarnment au niveau :

des procédures dtinsttrrction des projets ;

de la coordination entre les partenaires au développement afin
d'éviter des doubles enplois ;

des critères de choix des proj et,s, et1 prenant Ie plus grand
compte des aspects sociaux et environnementaux, êt non de Ia
seule rentabil ité économigue .et f inancière;

des conditions d I octroi des ressources qui ne laissent pas
d t alternatives aux pays bénéf iciaires, sur Ia nature, Ie corit
et Ia çfual it,é de I t assistance technique, des matériels et
éguipements du projet. A cet égard, iI est nécessaire de tenir
compt,e des compétences locales i

de Ia prise en comtpe des charges récurrentes dans I t allocation
des ressources et d I accorder plus de place à la coopération
sud-sud ainsi qu t à I'utilisation des technologies locales et
sous-régional es .

Enfin, I t irrigat,ion étant destinée à accroitre et, à sécuriser les
productions de nos pays, iI s'avère nécessaire r voire
indispensable d' instituer un ttPacte de Croissancetr entre nos pays
et lèurs partenaires au développement dans Ie d,omaine de
I t irrigation.
C I est à ce prix gue la sécurité alimentaire de nos pays pourra
être assurée.
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1. 1. Evolution des superficies et des productioas

A ce jour, aucune analyse I'a pu dégager ul9 interprétation
claire et indiscutable âes evolutions- constatées - Mais depuis
deux ans les Directions Nationales de I t Agrriculture et de Ia
itàiistique mènent une enquête conjointe sur les prévisions de

récoIte.

Au total 1gg . 340 hectares ont fait I I obj et d'anénagement
(irrigation t,otale et submersion contrôIée) .

Sur ce total, 13s.7g3 hectares sont exploités et 52-547 hectares
abandonnés pâur de multiples raisons dont les principales sont :

vétusté et dégradation des aménagements î

insuf f isance if ,-,viornétrigue et hydrologique.

Un programme de
éIaboré.

réhabilitation de plusieurs périnètres a été

Lranalyse des superficies, rendenents et productions de L979 à
lggg portera principaleurent sur Ia rLziculture, Ie rLz étant Ia
principale culture irriguée au MaIi'

De I I analyse du tableau 1 du graphigue T, iI ressort que :

de Lggo à 1984, les supeùficies ont progressivenent baissé.

seule Ia campagne de Lgg3/84 fait exception avec une légère

"ùô""tàtion 
par rapport à la campagne 198 2/ 83 . La superf icie

minirnale a étè atteinte durant 1a campagne 198 4/ 85 -

Durant cette période, la production a évo1ué dans le même sens
que les snp"rficies. ceci nous permgt, de dire que Ia rLziculture
]=a p"rti"ïIièrenent vulnérabtè à Ia sécheresse. Les causes de

Ia Ëaisse des superficies et des productions peuvent être
résunées comme suit :

- Ie caractère très aléatoire de la rLziculture traditionnelle
qui a concerné plus du tiers des superficies i

les incertitudes liées à Ia rLziculture par submersion
contrôIée. Un exemple en est I t oRM qui, durant la campagne
1984/85 nra rien réco}té sur plus de 37.000 ha i

le recul de Ia rLziculture à maitrise totale, essentiellement
représent,ée par Itoffice du Niver, êh raison de Ia dégradation
des aménagements -

En bref, on retiendra que Ia baisse des superficies était due :

à la stagnation des surfaces exploitées à I ' office du Niger i

à Ia forte réduction de
naturelle ;

I
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à la dégradation des conditions hydrologiques source d I un

mauvais approvisionnement en eau dés Ë;1éi= de submersion
contrôIée.

La dirninution des superf icies s'est répercutée sur les
productions

De 19g5 à LggT : res superficies ont progressiyenent augmenté

avec ra tendance de r; ;iùviométrie verjliïornale- Durant cette
période, on a observé 

-:

Il augrmenrarion de ra production à r 'ol!l:?tr: Niger av-ec ra
réhabilit,ation de ""r€.ins casiers : exeruple- : Ie Retail î

- Ies premiers effets positifs des aménaEenenÇg dll,'$ord î

le retour des exploitants à 1a rLzicultuig, ên..: subnersion
naturerre à cause de ra persistance aàs-rniirvâiEès'conditions
hydrorogiques et ae-i' itrrùrf isance de r I al,imentatlon en eau des

câsiers-dé submer=iott contrôIée les uoins 
'gf,,gprisés'

Avec une régère croissance, res productions ""ËTé,iivi 
1tévorution

des superficies . ,,

Le graphique II, présente Ia situation des rendements en zone non

aménagée et en tott" aménageà 
-âinsi que .I1 cunul des deux

systènes. on constatà que reJ_rendements sont très bas (noins de

L.500 kglha) . Ce Uas ,ri.re",, des rendeuents est surtout dû à 1a

subnersion naturelte et à ra =ùbr"rsion contrôrée peu productive
aléatoire. :i :

Toutefois, res rendenents 12 sont supérieurs aux rendenents rl--

compte-tenu des incertitudes pruvionét,riqugs, et -n{a=:logriques,
on s I est orienté vers res arnenùements à. rnaltrise totare du genre

casier Ret,ail de I ' of f ice du frig"t qr+' permet, d.r atteindre des

rendemenrs de 5 t/;; -et du g"ti". n.etits périnètres irrigués
villageois çri offrent Ia po"Éiniri€é de ao-rrnle culture et' qui

sont d I une productivité -très élevée. La sécheresse étant
considérée comme ,rr,à donnée 

-p"t-.nente, il est iropératif de

sécuriser les Productions '

Cett,e option n I entraine pas c-epend3nt I t abandon systématique des

casiers à submersion "oïtrôIée. 
ceux qui sont très aréatoires

seront abandonnés. Les autres éàront sécùrisés (ex. : les casiers
de Dioro, les projets des seuils de Talo et de Djenné) '

pour augmenter les rendements, il Itt nécessaire de tenir compte

de certains facteur= parmi le'sguels on peut citer :

I - une neilleure conception des périnètres avec inplication des

| - ïyl:*::l=a!= .."n,'iques cur'turares i
- t a recher"nfiJËii-e-te= à cycLe court adaptées à la double

I culture t
I - un prlx rncitatif à la production'

I
I
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Stagissant du maraÎchage, iI nty a pas de statistigues. Cependant
des Perspectives existent, car depuis la canpagne 19BS/Be, Ia DNA
a commencé à publier des superficies et des productions pour lesprincipales zones. La s.,uperf icie des cultures maraîchèreé serait
de I I ordre de 5. O0O ha^.

on retiendra tout de même que le rendement, toute production
confondue tourne autour de L2 t/ha.
lAblEAU 1 : EVOLUTION DES ST'PERFTCIES DBS RENDETITEIqTS ET DES
PRODUCTIONs

1000 pour les superficies et les productions
superficie
rendement
production
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L.2. Conception

1.2.1. Evolution dans la concePtion

Le paysan du delta pratique depuis des nillénaires tant dans Ia
valléé du Niger que de ses af fluents, divers tySles dt irrigation
traditionnelle dont les modalités sont bien adaptées aux
conditions spécifiqrres régnant dans son environnement iFqédiat,
telles que les cultures de décrue, dê submersion naturelle, de
bas-fonds.

En ef fet des documents archéologiques nous apprennent çIue Ia
riziculture était pratiguée dès 1500 ans avant J.C. dans Ie delta
central nigérien et, que Ia variété cultivée était, le rLz flottant
autochotone : (l tor1gza glaberrima ou rlz rouge) et de nombreuses
recherches archéologiques ont démontré que déjà à cette épogue
là, le çultivateur cherchait à conduire I I eau dans les
rLzières (t ) .

La culture du riz est donc loin d | être une innovation pour Ie
paysan du Delta.

C t est par Ia suite gue les espèces africaines furent remplacées
par des variétés asiatiques plus plastiçlues, aPPortées par les
Arabes et les Portugais. II était par conséguent nomal que le
sernrice de I t agriculture suive le paysan dans la pratigue de 1a
culture traditionnelle et gu t il lui apporte le bénéfice de la
technique noderne en créant des aménagements rlzicoles.

Cfest ainsi dtune part çrtaprès LgzO, ltadministration coloniale
française, désireuse de constituer une base dtapprovisionnement
en coton fibre pour ltindustrie rnétropolitaine et drautre part
de créer des stocks pour les troupes coloniales et une base de
ravitaillenent pour les populations victimes de la sécheresse de
L91,3 , Iança les études d' aménagements hydro-agricoles du De1ta
mort du Niger, où devrait être créé I roffice du nême nom.

Ces études ont été couronnées par I t aménagement de 57.000 ha dont,
42 . OOO açloités entre L932 et, 1961. I1 s I en est suivi une
diminution jusgutà 38.000 ha exploit,és en L977 /78. Cette
dininution de surface exploitée était surtout due au départ de
Z.OOO colons de Ia zone office et à Ia dégradation des réseaux.

Des réhabilitations en cours ont petmis de retrouver Ie niveau
maximum de 1961, (42 .000 ha) et même de le dépasser.

A Ia même période les aménagements de'Ia Haute Vallée, du Lac
Horo, de Diré et Ie périmètre de Baguinéda ont vu le jour.

Peu avant Ia Seconde Guerre Mondiale furent entrepris Ie long du
fleuve Niger, entre Ie barrage de Markala et Mopti, les

2 soo""" : Cité par Jean Galais in DELTA INTERIETTR DU NIGER
: I FÀl't 1962. 
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anénagements de submersion cont'rôIée
Ia construction sfaccéIéra à partir

ou aménagements simPles dont
du nilieu des années L960 '

parallèrement dans Ia région Nord du pays, les anciens périnètres
irrigués ( Lac Horo i 4 .OôO hâ, Diré : S ' OOO ha) lancés avant l'945

furent abandonnés et reurpracés par d"? périnètres pour la curture
de décrue (sorpho de déérue), Ërtt= _sin-pres à réariser, facile à

gérer et n;"tgàgeant pas beaucôup de frais de maintenance'

De même, depuis 1950 ont été lancés avec Plus 9Y moins de succès
des dizaines de semi-aménagement,s avec anérioration part'ielle par
àignà= submersibles et ouvrages à grilles.

Après I'indépendance entre 196O/.Lg68, iI y a eu une-prise en main
par I t Etat des aménagements eiistants et une réflexion sur Ia
pol itigue d I aménagenent .

Cette réflexion a abouti :

- à la création de I fopération Riz en 1969 qui sera scindée en

Lg72 "tt opàiàtiotr Ri;-Ségou et opération Riz-Mopti t

aux premiers aménagement,s de petits périnètres irrigués
villageois (PPIV) le long du fleuve sénégal'

r1 s'agit des aménagements intensifs utilisant le Pompage par
unités instalrées =.rl re freuve sénégar qui ont commencé à voir
re jour depuis Lg7L, en diverses zonés dè 1touest du pays et de

ra région de ganaro, =oit" aux succès remportés par les
périrnètres de Kamanlcolé.

- à des anénagements de bas-fonds dans Ie Sud de Dta1i i

à l'élaboration du progranme de réhabiritati'Ôn de lroffice du

Niger et à des actions tests '

I1 convient également de signaler gu'à Ia même pério{e.. des

progranmes d,aiénagement de mares pour r I abreuvement du bétair
ainsi gue Ia construction de peÈits barrages en maçonnerie ont
été lancés.

Depuis L98o, Ia priorité est accordée :

à la maitrise totale de I I eau i
à Ia réhabil itat,ion de I ' of f ice du Niger . ;
à ra nur-iùri".iion des petit,s perimetres irrigués villageois ;

aux auréna{ements dans Ia ré9i9. du Nord ;

à I'éIaboration de schémasjdirecteurs locaux (sénégal, zone

Iacustrà, seuil de Djenné et seuil de Talo) '

Tout ceci dénote que le développement de I'irrigation est une

option ancienne pour Ie pays. glle a toujours été une priorité'
Jusgutà un passé récent tous les proj ets d'aménagements étaient
initiés, conçus et exécutés Par 

- 
1 :9t"!. Leur gestion et leur

entretien étaient à Ia charge- de I'Etat. Les paysans nfétaient
impliqués dans Ies projets qu'au moment de leur exploitation' La
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tendance actuelle est tout à fait différente : elle consiste à
impl igtrer les paysans depuis les phases d' identif ication de
sites, d€ conception, d I exécution, d I exploit,ation et de
maintenance.

Si ltapproche est théoriquement bonne, elle se heurte cependant
dans la pratique à certaines pesanteurs drordre technique, socio-
économigrre et f inancier.

Les progrr€rmmes d t aménagement ont progressivement intéressé les
principales régions hydrauliques. Diverses concepti.ons techniques
ont été expérimentées selon les contextes : conceptions des
proj ets d' irrigation à rnaitrise totale, à submersion contrôlée
et de projets dtaménagements de bas-fonds etc...
La mult,iplication des initiatives notamment pour la const,ruction
de PPfV conduit à Ia nécessité dtune normalisation concentrée des
conceptions qui ntirait pas jusqutà rtuniformisation.
Lt expérience décevante de la submersion contrôIée peut être
perçue à travers quelques relevés de superficies inondées de
1 'opération Riz-Mopti d'une superficie rlzicultivable totale de
38.735 ha.

t
I
I
I
I
I
I
I
I

Caæaen€ 19611E2,

Srperf icicc
inondées(ha) æ.950

r%2/&l

2.520

19E3t8/,

3.560

198E.t85

0

1985/86 19æt87

24.510 28.5t5
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Néanmoins, cette technique assortie de critères plus sévères de
conception et sans doute aussi d'un degré supérieur de
sophistication doit continuer à être ut,il isée à côté ou en
association avec Ia maitrise totale.
Enfin I'important progranme
Niger devrait permettre
d t aménagenent.

de réhabilitation de I'Office du
de tester différents modèIes

C I est dans cette perspective que la Direction Nationale du Génie
Rural, dont Ia mission est la conception, Iâ réalisation et Ia
supenrision des travaux d'aménagement s'attelle en relation avec
les senrices technigues compétents, à améIiorer les différentes
conceptions.

EIIe a éIaboré et mis à la disposition des différentsintenrenants ( oDR, Pro j et,s aut,onomes , oNG, pâEtenaires au
développenent) un certain nombre de documents parmi lesquels onpeut citer:

normes de conception des petits périrnètres irrigués
villageois ;
surcreusement des mares ,
aménagements de bas-fonds ,
manuel destiné aux sunreillants de chantier.
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Ces document,s sont constamment utilisés p-ar les agents - de

terrain, res oNG et autres partenaires au développement- une plus
large diffusion de ces documents sera assurée avec la création
des directions régionales. '

Depuis 1986, Ia loi 86-91/A}I-RU du L2 juillet portant code
àoilaniat "c 

'foncier régit le statut et ra 
- 
gestion 9.r terres au

Mali. Les articles 7 , 6 et 37 du code définissent Ie statut des

domaines relevant de l t Etat en :

domaine public, constitué dtune part de tous les sites naturels
comme les sources et les cours àteau, les lacs, Ies étangs et
les nappes d'eau souterraine, d'autre part les aménagements et
ouvrages réalisés pouf des raisons d t intérêt général ou

d'utilité publigue ainsi que les terrains $ri les supportent.

- domaine privé, qui engrobe et res terres faisant lrobjet, df un
titre foircier'etâuri ou transféré en son nom et les terres non

immatriculées, y cornpris celles grri sont vacantes sans maitre
et celres sur lesciuelles s'exêrcent des droits fonciers
coutuniers drusage ôu de disposition, à titre collectif ou

individuel .

ainsi crest Ia quasi-totalité des périnètres et, infrastnectures
â;ïiiigation qui rerèvent du domaine privé de I Etat -

pour les domaines aménagés Par I t EÈat ou par tout organisme
agissant, en son nom, ié= e--xpfoitants ne disposent que drun sinple
droit a'usaàÀ régit selon les termes drun cahier de charges
établi à cet effet-

Ailleurs, cê sont les contenus et droits traditionnels çri sont
de règle presque partout au Mali, elles se caractérisent par:

Ia çluasi-absence du mode d t appropriation individuelle '
et I'inaliénabitité de la terre'

Les terres appartiennent toujours à une collectivité : village,
lignage ou tà-mitte. sa gestibn est assurée par le représentant
de cette collectivité qui assure Ie droit d'usage pour . !?us,
arbitre les litiges entfe exploitants et exécute les sacrifices
rituels nécessaires -

Le chef de terre est aussi considéré comme le responsable au

niveau de son domaine, deb autres ressources naturerles,
pâturages, forêts et cours dreau '

L'accès à ces ressources est subordonné à des procédures

=pà"if iques. Pour les t'erres de cultures, le prêt de parcelle est
conditionné à I'autorisation préalab1e du gestionnaire du domaine
et à I 'engagement des demandes à respecter, Ies règ1es
prescrites ; ne pras pranter d'arbres fruitiers, rê pas dépasser
res rimiÈàs pr"=Lriteè, re retour automatigue à son propriétaire
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après une certaine durée de jachère, Ie paiement annuel drune
redevance symbolique. . .

Lorsgue I 'Etat veut pour une raison d I intérêt général oudrutilit'é publigue, disposer des terrains sur lesquels stexercentdes droits coutumiers, ceux-ci sont annulés par un arrêté duMinistre charge des Donaines, après enquéte publigrre etcontradictoire destinée à constater I t existénce dés ardits, àdéteminer leur consistance exacte et I t identité d,es personnesqui les exercent. Les détenteurs des droits coutumiers ônt droit
à une indennisation çIui portera sur les concessions, aménagementsà caractère innobilier et plantations.
Ces terrains peuvent être attribués à titre provisoire, sous
forme de concession mrale, transformable en tltre déf init,iftitre foncier après mise en valeur et dans les conditionsprevues poyr Ie présent, code et ses décrets d'application entitre foncier.

L.2.3. Code de Iteau

I€ code d"_1 reau, objet de la loi N'90 - l7lÀlI-RM fixe le régirnedes eaux. Il a pour but drassurer la protection, Itutilisation,le développement, et la consernrat,ion des ressources en eau dansI t intérêt économigue et social du pays.

Ces ressources sont constituées par Ie domaine hydrigueartificiel de lrEtat et Ie domaine public hydrique de I'Etatinaliénable :t I' i.mprescriptible, nê pouvant- êtrê susceptible
d I appropriation privée.

Les individus, les collectivités et les entreprises publigues etprivées ne peuvent acqrrérir çlue les droits d t irsage selon la loi .

Toutefois, Ia loi reconnaÎt et garant,it les droits d I usagetraditionnels et couturniers des eaux du domaine public.
Lrutilisation des eaux du Domaine Pubtic est soumise au contrôIeadninistratif de I t Etat gui gst exercé au moyen de guatre régimesqui Ia réglenentent respectivement :

Ies usages libres ,

l"= usages soumis à déclaration et enregistrement îIes usaçtes soumis à autorisation iIes usages soumis à concession.

Les usages libres sont ceux qui peuvent être exercés librementpar les usagers sans aucune foruralité admihistrative.
IIs sont exercés par:

des propriétaires de fonds et sur des eaux pluviales t,ombantsur ces fonds î
des us.agers dreau du Domaine Public à condition çlue la_capacitédes dispositifs mécaniçlues utilisés n'excède pâs rm3/n-"r,-".
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gui concerne les eaux sout,erraines et 50 n3/h en ce çri
concerne les eaux superficielles'

Les usaçres soumis à décraration et enregistrement sont exercés
par des usages qui disPosent dtune :

instalration .lnunie drun dispositif mécanique capabl"_ ^d" guiser
prus de 

-ï';T-âià"" soutelraine par treure sur 50 m- df au

artif iciabLe/b-

Les usages soumis au régirne de I r autorisation sont exercés par 3

- res utilisateurs des eaux du Doroaine pubric disposant
d r ouvçages à caractère permanent et donq I9^déI1: est supérieur
à L m'/trpour les eaux êouterraines et à 50 m'/h pour les eaux

superficielles.
L'autorisation d I extraction n t est accordée gu r après obtention par
Ie dena'ndeur du pemis d I occuper conformérnent- aux dispositions
du Code Domanial et Foncier'

Quant aux ustagers soumis au régine de Ia concession ' il
s r appligrre à tout prérèvement d t eau du Donaine , Rrblic,
il exploitation à un caractère dt intérêt générar dIutilité
publi+re ou de ser-vice Public'

Les installations hydro-agricoles traditionnelles dont les
principales productioir sur tes cultures sont exclues du régine
de Ia concession-

Les autorisations et concessions pour rrutilisation des eaux sont
personnelles. Elles sont subordonnées au paiement drune redevance
variable selon Ie tYPe drusage'

Le schéma-directeur est un instrunent de planification du secteur
de r f eau aùÏari pour res ro années à venir (iusquren I ran 2oo1) '
rt s, insèie aanê res priorités définies par re Parti eÈ re
Gouvernement dans le prLn National de Développement, Economigue
et sociar, à savoir : ra sécurité alimentaire, râ lutte contre
ra sécheresse, 1â désertificat,ion, râ satisfaction des besoins
de base des ioputations. II particip" en outre à 1a mise en

oeuvre des nouvelles orientaùion= du pays 9"t: les domaines
institutionners, structurers et juridiçlues ainsi gu t en natière
de privatisation et d I emPloi '

Le schéma-directeur a exclu volontairement les ressources en eau

permanent 
-aàs grands fleuves du ltari rargement étudiées par

ailleurs oplùtt'éi investissements prioritaires dans le domaine
à;-i, irrigrâtion et utilisées surt,out pour res grands aménagements
(arimentation en eau des grandes virres, périmètres irrigués,
industries) pour se concentrer sur res ressources en eau non

pérenne des nombreux bassins versants du Mali et sur les
ressources en eau souterraine '
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Lravantage majeur de ces ressources réside dans leur ubiguité.Mais cfest aussi un inconvénient, car elles sont de valeur et
d I accès disparates . EI les sont par cont,re bien adaptées à desactions de développement à petitè écheIIe et sont donc beaucoupplus faciles à maitriser par res populations rurares.
l.3. organisation et gestion des gtructureg

Dans le développement de I I irrigation, I rorganisation et Iagestion sont régies par :

des stlrrctures publiques de I 'Etat ides stmctures participatives de développement,
des ONG ,
Ie secteur privé.

1. 3 . 1. Les structures publiques de I r Etat
Les organismes essentiets Eri inter:rriennent au niveau régionalsont 3

les ^ opérations de. Développenent, Rural (oDR) ou organismesassimilés ; Directions Régionales de fragricuitur" (DRÀ)les Directions Regionales du cénie Rurâr'(DRGR) ;- les Directions Régionales de I rAction Coopérative (DRÀCOOP) .

1.3 .2 . Les ODR eË les DRÀ

Les ODR, structures de gestion dlun projet de développementagricole, ont ét'é créêes en LgTz _avec pour objèctif,
1 I augrmentation de la production et le dévelopfenent du monderural . Elles sont, dot,ées d I une autononie tlïancière et- degestion.

Face à la sécheresse' aux problènes de gestion interne, à lastagnation, voire la régrression dans certâins cas des résultatsobtenus, à ltincapacité d'assumer Ia mission de développénentintégré, une restructuration a été ent,amée, laquelle a abouti àla dissolution de 6 oDR dont 5 dans le domaine -ae il iirigàtio".Leur relève est assurée par 1": D.R.A. I chargées d'app1iôiÀi enI radaptant,, Ia politique agricole définie -p;; f"= autoritéscentrales.

L.3.3. Les D.R.G,R.

I"a mise en place des Directions Régionales du Génie Rura1 dat,ede juirlet 1989 et 
_ 

n I est pas encore achevée car un appuiinstitutionnel de Ia BAD est attendu pour res rendrefonctionnelles- ces DRGR visent en particulierà assurer une miseen oeuvre plus harmonieuse et rationnelle des projets etprogranmes de développement rural , çlue ceux-ci soient iniÉié; parlrEtat ou par les collectivités décentralisées;-;" améliorant
1 | encadrement technique pour les composantes infrastructures etéquipement rural. ceci se t,raduirâit en particuriei - p;; Iaréal isation plus rapide, êt conf orme aux rdgles de I r art, des

I
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petits Projgts initiés Par les
i'anéIiàration des revenus et
paysans.

collectivités de base, êt
de Ia çFalité de Ia vie

I
t
I

1. 3 .4 . Les Directions Réqionales de I rÀction Coopérative
( DRACOOP)

Les DRAcoop sont chargées au niveau régionârr. drorganiser re

nonde rurar. seror, 
--tL degré de regr6upement du mouvement

coopératif , ir est "ppJ" : ,alsociation virrageoise (A-v- ) ou Ton

vifi"geois - (cf. niveau régional)'

1.3.5.1. Le Conseil Réqional de DéveloDpement

Les Conseils Régionaux de Développement ne sont pas encore

fonctionnels, Iorsgu I ils Ie seront ils pourront être les
initiateurs, promoteurs, maitres d I ouvraçte des proj ets
d r aménagrement d r équipengl! et ae aeveroppengnt avec I I appui des

sernrices teènni+rés âe I I Etat ( cf . niveau régional ) '

Erres ont, été autorisées par ra roi N'BB-62/A}I-RM du 10 juin 1988

(cf. niveau régional)'

1.3.6. La Chambre drAqriculture

créée en 1ggg, la Chambre d'Agriculture du Mati a -pour mission
ilorganisation, ra râfr"=entatlon prof-9ssionnelle des personnes

physigues et morales "*"tç.ttt 
â titre principal dans les

dif férentes branches de I t activité rrrrale

A ce titre, elle donne son avis à la demande des pouvoirs publics
ou for:mure des suggestions de sa proprg initiative sur toutes les
qlrestions relatifés au monde trrral notarnnent sur :

Ia politigue des prix et revenus agricoles,
i; boritidue de crédit agricole,
Ia politigue de "orrèrciârisatiàn 

des produits agrricoles,
la régternlïtation rerative aux activitéJ agricores, pastorares '
foresiières, piscicoles et artisanales 'ra reqràn"'t.ïion f iscare "i aonanière rerative aux produits
agricoles,
ié-r"gime du travail des entreprises agricoles,
les pioblènes fonciers en milieu rural,
ra f omation prof essionnelle des travailreurs du secteur
agricole 'toutes quest ions irnportantes intéressant r | économie du Ma r i '

1. 3.7 . Les ONG

Au Mari, ir existe une multitude dtoNc exerçant des activités
diverses. ces oNG ont avec rrEtat une convention d t étabrissement

I
I
I
I
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Ies 
^ 
engagreant, à inclure leurs proj ets dans la programnation descomités de développement.

suite à la grande sécheresse de Lg73, les actj.ons des oNG ét,aientorientées vers la mise en oeuvre de irogr.nmes d,raide arurjà."".cependant $9nu_is querques années, -ellês mettent 1 t acceni sur- $yv-atrD -rtaJ.

ï:i::*::^ develoqle_1gnt, _l,o:."nneni par il anén-ùernenr de perirspérinètres irrigués villageois susceptiÈIes d I assurerI'autopromotion des communautéé villageoisei.

!9 principe d t intenrention des oNG est de travailler en contactdirect avec.lçf populations, sur d,es projets q,tréu"= ont elles-mêmes identifiés, mais en les faisanipaiticiËàr-à"tirrement à ramise en oeuvrer cê qui nrest p_as -en oppositioi.r"" la politiquenationale de développement à la base-. 
-

Cependant, les proj ets sur lesqrrels intertriennent les oNGn'avaient, souvent pas fait I 'objèt d t études approfondies. onpeut cependant signaler que cetts tendance est dè plus en- plusabandonnée car les oNG cômmencent à reconnaître leurs limitestecFniqfues et recherchent maintenant au niveau des stnrcturesnat,ionales compétentes les techniques requises.
La création d I un Conité de Coordination des oNG a permis de mieuxharmoniser leurs actions et de rendre plus efficientes leursintenrentions.

Lrune des 9p-tions prioritaires de la politigrre de développementdu Mafi est la coexistence des secteurls privès, ri*t" et d r Etat.A cet effet' ces dernières 'années, dang Ie domaine deI'irrigation, le secteur privé srest beâucoup développé et cecisurtout aux alênt,ours des zones urbaines.
Lf irrigation individuelle (og privée) recouvre des fornesnultiples suivant gg ' it s I agi.È -d 

'une 
'activite - prin"ip"râ ousecondaire, spéculative. ou vivrière, selon aussi t-e= techniçluesdtirrigation utilisées. ce secteur est cependant mal connu et sedéveloppe en marge de rraction adninistrâtive.

rI génère ses propres circuits conmerciaux et de ce fait, iI estdifficile d'évaluer ra part gu'il ."p="=ente dans la prod,uction,des cultur:es irriguéès. Cette irrigation priïe" concernecependant le plus souvent les producÉion" spécialisées, -i.=
Iégumes et res fruits. Elre concerne . quatre catégoriesd I exploitant,s :

les maraichers e:çtoitant des petites surfaces individ,uelles iles conmerçants, fonctionnaires, cadres retraités î
l"= j eunes diplôrués , associations d' émigres , 

-;ù;: 
. . ;les exproit_a.nts agro-industriels i q.ti--="ït -J""r 1e momentrares au Mali, mais pourraient avoir -un essor très rapide surIes zones vierges de IrOffice du Niger.

I
I
I
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En matière de crédit, Ies modalités dtobtention des prêts sont
assez contraignant"='' t[i"x- âr intérêt érevé échéance courte
faibre niveau de garanti...) et nrencouragent guère les privés
à investir dans 1 | irrigation'

1.{. lYPologie

Les cri,tères, Ies plus inportants çri inf luencent Ie
développement de I I irrigation sont :

- le niveau de naltrise (totale ou partielle) i
- Ie mode de captag"-ip"i dérivatioi, Pâf ponpaçte, par exltaure'

etc...) i
Ia taillé des périnètres (petit, uoyen ou grand) ;

- re uode de réalisation tentràpiisêr investissement htnain ou

nixte) i
- la spèculatiori (riz, blé, marai'chage r- etc ' ' ' ) 

' ;
- Ie mode 

-G -;;tion àt d r encadreuent des périnètres 7

- Ia situation geograpfri+t" des périnètres lzones climatiques) ;

Lf irrigation au nari peut être cerné à partir de quat're critères
qrri sont 3

- le niveau de maitrise de lfeau i
- Ia taille des Périnètres ,
- la specrrlat,ioi (rLzictrlture, s-ulture de rente ou autres

cultures) î
le uode â"-gestion et le uode drencadrement'

Définition des crit'ères :

â. Niveau de maitrise

on entend par ce ter:me, 11 po::ililité d'amener I I eau

d r irrigation depuis sa source iusi3r'a ra parcelle - Sel0n gue

cette distribution se fait drune nariière totare ou p?+ielle, oD

ôàiiri"r"-àé-r"trrise totate ou de nal,trise partielle.

ltaltrise totale

Dans res périnètres à maltrise totale, Ireau est admise dans les
parcerres seron la volonté de lf oçloitant. Tous res aménagrements

étant complets j us$r I aux ouvrages terninaux ( ouvrages de pri-sês,
réseau de distribution et de drainage), un contrôle total de

r r eau aussi bien "tr 
quantité gu r-en hauteur désirée dans la

parcelre est ef fectué -pq 
l_' elçroitant. En général , Ia source

d r eau est pérenne et Ia double culture est possible - La mal'trise
totale com:porte deux particularités issues des modes de captage
de lreau :

Ies dérivations au fil de lrau sur les cours dreau à écoulement
permanent î
re porp"j" 

' , soit par station de pompage, soit par rnoto-pompes
ou par Pompes solaires.
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TABLEAU 2 : Critères - Typologie et Classification des Périnètres
visités.

Cri tère ttiveau de Tai l. Lc SfÉcutat.
type mitrise .q .

per I metre

llode gestion
encadrelænt

PérinÈtres
visi tés

Rcnarques

mitrisc
tot.tc

Grand rie
5ÉriaÈtre

âclnfnfstrat. Cacier Rctai L

Zorp Off icc drr
Iiger

Ât iæntatimgrwi tai re
à partir dc grands
barragcs (barragc
dc narkata)

laîtrise
totetc
PPIV

æyen et riz
pcrit
périoètre

OrEanisatisr
p8yl8.rnc
Aôinistrat.
q.t OIG

Koriord AtiËttâtio fr ffge
Tondlbi,
Tintrgny,
Forgho, Bera
Kcio, Xorofqrdo

rltrigc
totôtc
PPTV

rltrisc
totrlc
PPIV

rttrisc
pcrtiet le
(ar*rsim

PGtit
périoètrc

cr.rlturcs
dc rcntc

orgnnisetiqr
pt!'sttlc
Aûinistrat.
on OIG

Orgwrisatim
paparnc-(llG

làinistrat.

Kakqrtou
Scntidi
Sqr ct Frèrcs
Krursgté-taréne

(oran, Tégourcr

Csricr llopti
rolrd (fiil)

pctit reraichagc
périoètrc

grand riz
péri*tre

AtiGTt ticr fr ffge

Aliærrtltio à partir
dc pctits brrragcs

AtiËntltiqr à prrtf r
dc tr cnp dcr f teuvce
et rivièecc

Ëltrrsc
prrtict tc

rf trisG
prrtict tc
antture dc
décnc

pérrËtrc |.tt
tdrtca
tai t tcs_

Erund sorgho dc
5Érinètre clécrue ct

aut|.es

orgentSstiqr
pÊtFsailË
lrlrinistret.
ou OIG

Orgonf satior
pey$rl|c
Aôinistrat.
ou 0tlG

Kdo Cnæ ct cau dc lvis-
Lrutqni scl, tært

f€.d!, Kabara tlârcg êt lrca

horsw ritrise
totatc

grmd cutturcs
çÉrirÈtre dc rcntes

Cogcstior
(tlat i -Chine)

At isrtatiangravi tai rc
à pcrtir dc Arands
brrragcr

horr
t),pc

raltrisc
prtict tc
((nsrs)

pctit pclnicr
périrètrc datticr

ârhinistrat. Atirurtrtiqr à p.rtir
de puisads

hors
t}DC

rltrisc
prrtictl,c

PCtit tqfics
périnàtrc crrttr.rcs

Orynnicetior
ptyÉâf|rc
Aûinistrat.
ou OIG

Bien que n | étant pas des cas classiques d I irrigration à maitri.se
totale, oD admettra ici, les aménagements irrigiués à partir des
retenues de petits barrages de forages et de puits. Les
aménagrements ne sont pas complets et lf irrigation se fait àpaft,ir d t exhaure manuelle, par animale ou par petites moto-
pompes.

Maitrise nartielle
Conme son nom I'indiqpe, Itadmission de Iteau dans les parcelles
ne se fait pas selon Ia volonté de I t irrigant. Elle esttributaire de Ia pluviométrie et de Ia crue. C I est le mode

I
I
I
I
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d'irrigation Ie plus ancien. De I'irrigation dite de submersion
naturelle, elle a évolué pour atteindre Ie type de submersion
dite contrôlée avec deux niveaux : Ie contrôle partiel et Ie
contrôle garanti.

L€ premier niveau de submersion est Ie plus répandu au l.tali. Il
s t agit des aménagements çri comprennent de vastes casiers bordant
les plaines alluviales du Niger, du Bani ou de certains
insrrbmersibles ; après la levée du rLz sous pluie, I I eau est
adnise dans les casiers par les ouvraçtes à vannes ou à batardeaux
et des canaux généralement à fonds plats, erçloités de façon à
respecter un r|thne d|éIévation du plan dteau compatible avec Ia
croissance du rLz (3.3 à 5 q/jour).

Ie deuxième niveau de contrôle est analogue au prenier, mais avec
des modalités suppléuentaires qui changent complètenent les
conditions de strbmersion et en assurent un contrôle total. Deux
uodalités caractérisent ce niveau de contrôle :

la prolongation du canal dtamenée très à lramonÈ de son point
d t alimentation au fleuve î

- la création d rune côte artificielle dans Ie fleuve, afin
drassurer la submersion totale du casier. Un des avantages est
gue Ia mise en eau sreffectue toujours à la côte voulue.

Quand à la subrnersion naturelle dite traditionnelle dont est
issue la submersion contrôlée, elle se pratique dans les nêmes
zones que ceËte dernière et porte sur L2O.OOO ha environ.. Crest
Ie système dit drépandage des crues des cours dreau.

Font part,ie des aménagements à maî,trise partielle, 
""rr* des bas-

fonds situés au sud du l{a1i ou la pluviouétrie esÈ forte et ceu:r(
des aménagements de culture de décnre surtout dans les lacs du
Nord.

b. Taille des nérinètres

11 s I agit de la surface du périnètre. ElIe détermine le degré
d t intérêt ç1ue le paysan peut se faire pour la parcelle gu t on lui
attribuera. si la parcelle est trop petite, Itoçloitant rnènera
d I autres fotmes d I activités pouvant lui rapporter plus. En èe
nolent, I t irrigation devient une activité secondaire. Par contre,
si Ia parcelle est trop grande, elle ne sera pas bien exploit,ée,
entrainant une baisse de Ia rentabifité. 11 ressort' de ces deux
constats gu'il faut une parcelle de surface optinale pouvant
occuper lrexploitant à plein temps et lui procurer, non seulement
son auto-suffisance alimentaire, mais trn surplus cornmercialisable
pour ses besoins monétaires.

Classification retenue :

- petits périmètres : l, à 1OO ha
moyens périurètres : 101 à 1-OOO ha
grands périnètres : plus de 1oO0 ha

I
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c. Spéculations

La spéculation détermine aussi Ie degré dtattachement du paysanà I'ir5igation selon qutelle peut vite lui assurer son auto-suf f isance ou vite lui procurer de I t argrent avec un débouché str.
Dans cette étuder oD a défini trois catégrories de spéculations :

- le ci,z : c'est Ia principale culture irriguée au lr1ali ,les ctrltures de rente (canne à sucre, thé-, tabac et tous lesautres produits de maraichage) î
- autres : sorgho de décnre, mais, blé.
d. Modes de qestion et, dfencadrement

f,)eux modes de gest,ion et d I encadrement sont retenus dans cetteétude :

* Gestion et encadrement assurés È"= 1 fÀdministation

Sont concetrnés -pqr ce systène, les périuètres à grand,e taillegu ! ils soient rizicoles éu à cultures- ae rente (off1;; àu ùig"r,Sulcala, Opérations Riz, etc...). 
l

* Gestj-on assurée par une orgarfisat,ion paysanne, seule ou aveclrencadrenent, de lrAduinistration ou drdné oNG

sont conce-rrlés pîr ce systèmer_ les moyens et petits périnètresainsi que les aménagements de bas-fond--s et ceul des cultures dedécnre entre autres : Korior:mé, Koursalé, Ka1bo, Kabara, été...
sur la base des 4 critères retenus, la typologie suivante a étéélaborée :

roe 1 grands périnètres rLzicoles à maltrise totale.
l e 2 petits et noyens périnètres rLzicoles à uaîtrise totale.

Tyoe 3 petits périnètres à cultures de rente et maraîchage
Tvpe 4 grlnÇs périmètres rLzicoles à naitrise partielle(périnètres â subuersion contrôlée)
Trrpe 5 les aménagements de bas-fonds

TI'pe 6 les aménagements de curtures de décrue

Hors-type 'périnètres sucriers, et, oasis, sites anti-érosifs.
Pour cette tlpologie, dix-neuf (19) périnètres furent choisis et,visités par ltéquipe.
L'échantillon retenu se justifiait pour les raisons suivantes :

conformité avec les ter:mes de référence de I r étude ireprésentativité des dif férents tytrles d t aménagement î

I
I
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existence de dossiers techniques'

on se rendra compte du nombre élevé des
et 3. Ceci dénotè que depuis un certain
sur ce? tYPes '

Sur Ia base de ces crit,ères, Ie choix suivant a été fait :

lère région (KaYes)

périnètre de kakoulou
- perinatre de SomankidY

ces deux périnètres sont très représentatifs des anénagements de

ààità regiôn- +ti sont presçlue tous concentrés dans ra vallée du
sénégal, où Ir-alimentation des parcelles steffectue à lraide de
moto-pomPes ou station de Po!Ûpage '

2ène région ou région de Koulikoro

- périnètre de Koursalé
périnètre de Naréna
périnètre de sow et Frères : représentat,if de I t irrigation
privée autour de Bomako.

3ème récrion ou région de S ikasso

le bas-fonds de Kanbo
le bas-fonds de Loulouni.

Ces deux périnètres d t irrigation informelle sont représentatifs
des aménagements de bas-fonds.

4ème réqion ou région de Ségou

le casier RETATL, choisi dans Ia zone of f ice illust,re bien le
type L sur ltétendue du MaIi'
bien que n I entrant pas 

- 
dans Ie cadre de cette étude, lê

ferinelr" sucrier de séribala (suKArÀ) en zone office ' a été
aivise Par 1 t éguiPe -

A I'Office du Niger, quand bien même, 1 | aménagenqlt esF à

maîtrise totale, grâc"- au barrage de Markala, iI existe
différents niveaux de maitrise'

Exemple .

Le projet RETÀIL. Au niveau de ce casier, I t aménagement est
moderne et permeÈ une gest,ion rationnelle de I'eau- Cependant Ie
coût d ' ané-nagement elt très éIevé (2 Mrlha ) et Ie rythne
dtaménagement est lent (700 h.a/an)'

Le rendement est de I t ordre de 4 à 5 t'/ba.

Ie projet ARPON : ce projet "i:: I'amélioration de la
rLziculture paysanne à l 'office du Niger grâce à des méthodes

périnètres des tYPes 2

ïrn=, 
I'accent est mis
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relativement simples. Ainsi I taménagement nratteint pas Ie même
degré de planage que celui du Retail. Toutefois, Ie coût
df aménagement est moins érevé (300 à 400.000 FCÀrzha) et re
rythme d t aménagement atteint environ 2. OOO ha/an avec
rendements de 2.4 à 4 E/ha.

Casiers non réhabilités : hormis I t alimentation en eau, ces
casiers nfont fait Itobjet dtaucun planage et Irentretien nrest
pas assuré. fI sren suit une mauvaise gestion de lreau et une
baisse substantielle de Ia productivité (noins drune tonne/ha) .

Sène région ou région de Mopti

Ie casier de Mopti-Nord illustre Ie cas de Ia submersion
contrôIée ,
le périnètre de Kornio : est un PPIV
les périmètres de Tégourou et Korou aménagés à partir despetits barrages sur le plat,eau Dogon.

6ème .récrion ou région de Tombouctou

- périnètre du lac Kabara : (culture de décrue)
le périnètre de Tintarguey-cary
Ie périuètre de Koriouné

- le périnèt,re de Korofondo

7ème réqion ou région de gao

périnètre de Tondibi (1 fUCUTOHA)
périnètre de Bara
périnètre de Forgho-Songhoi.

Ces péfinètres sont tous irrigués à I t aide de moto-pompes. c I estIa seule façon de réussir I I irrigation dans cette zone où Iapluvionétrie est faible (uroins de ZSO mm/an) .

DESCRTPTTON DES TYPES

Tvpe L : grand périurètre rizicole à maîtrise totale
11 s ' agi!, 9"= périrnètres de plus de lqoo ha. Les expfoitations
sont faniliales avec de grandes surfaces : I à 3 ha. Cornpte-tenu
de la taille du périmètre, Ia gestion et I I encadrenent sont
assurés par I I Administrat,ion. Une redevance est payée chaque
année : 40o à 600 kg/ha de paddy. Le taux de recouvrement vafiede 80 à 1oo *. Ces périmètres sont surtout situés au cent,re etau sud du pays. Leur rendement varie de 2 ,4 à 5 t (Office duNiger, SéIingué, etc... ) .

Ce type représente 3 O Z des périurètres irrigués au MaI i .

TYPe 2 : petits et moyens périmètres à maî,trise totale
Ce sont des périmètres alimentés par des moto-pompes. La doubleculture y est possible. Ce type dtirrigation est dractualité auMati. 11 s'agit de lraménagement de petits périmètres villageois

I
I
I
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réali.sés soit en investissement humain soit à r r entreprise - 
ou

urixte. Très souvent, its sont initiés par Ia population elle-
même ou Par des ONG. i; gestion se faiÉ soit par un comité de

gest,ion, soit par une aséociation, soit par des privés ou des

ONG.

Les exploitations sont faniliales avec des tailles variant de

0.1 ha à or5o ha par actif. souvent à côté des exploitations
faniliales, des paicelles collectives existent'

En général, la redevance est payéq en- li-quidité'. ElIe varie de

56. ooo FCFA à lso. ooo FCFA, Du 
-fait de 1â mévente du tlz, les

paysans sans autres ressources, ont toutes les peines à

s t acguitter du montant -

Les rendements varient entre 2 ,4 à 5 trlha '

Ce type représente 2,7 t des périnèt,res irrigués'

TYPE 3 : PPIV EI PPI

Ce type est surtout dévelopPé aux alentours des grands centres
urbains +.i iacirient l'éèàurement des produitr : jardins de
g;;;, j aràins villageois, maraichage péri-urbain.
Conpi,eltenu de 1a iessource en eau et du mode de captage, on

di;Linguera au niveau de ce type, deux sous-types : t'ype 3 - a

et type 3 b.

Ces périnètres sont, conçus et exécutés avec un réseau complet de

à"r,al* d' iirigation et de drainage et avec tous les ouvrages
nécessaires pour assurer une bonne gestion de r I eau- rls sont
alimentés pa; des noto-ponpes installées au bord des sources en

eau pérenne ( f reuve, nirigbt, intarissabre) . La doubre curture
est iossible 

- (Kakoulou, Somankidy, Koursalé) .

Leur ressource en eau est constituée par de petits barrages
E""lti"iE sur des ruisseaux et qui retiennent les eaux de

ruissellement. Lrintensité culturale est fonction de Ia capacité
de Ia retenue d I eau deriière Ie barrage. L t arrosa_ge se fait à

pàttir de cette retenue d'eau par exhaure nanuelle ou par de

b"tit,es pompes. Ce type de perimatres se situe surtout sur Ie
plateau Dogon (Korou, Tégourou) '

La taille des exploitations des perirnètT?s de type 3 est petite :

0.1 à O.25 ha. La gestion se fait individuellenent ou par un

comité avec t ,appui de I'administration ou d I une oNG. La

redevance varie de 5oo à 15. 1OO FCFAr/ha. Le recouvrement est en

général total.

Ce type représente L.7Z des périmètres irrigués '
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Tvpe 4 , - Grand. périmètre rizicole à maitrise partielle
(submersion contrôIée)

It s'agit d": aménagements dit,s de submersion contrôlée. Comparée
à }a maÎtrise totale, la submersion contrôIée c apparaiC peu
performante, mais comparée à Ia rLziculture traditionnelle, eIIe
constitue un indéniable progrès en production moyenne et ensécurisation. Ce type était surtout répandu à càuse de son
moindre corit dtaménagement (100.000 à 30O.OOO FCFA) et, sonentretien facile. Avec I t installation de la sécheresse, son échec
a été constaté. Les exploitations sont faniliales avec de grrandes
superf icies ( f, à plus de 2 ha) avec des rendements dq 1, 5 à2,5 E/ha. Lrexploitation est aussi extensive avec utilisation de
main-d I oeuvre. Les redevances sont faibles ( L80 à 25O kg de
paddy/ha) et leur taux de recouvrement varie de 60 à 90 Z.

Vu Ia t,aille de ces aménagements (plus de 1.OOO ha), ce type est
surtout placé sous la g:estion et, I r encadrement de
I t Àdministration à travers les Opérat,ions r oD peut citer :
I'Operation Riz Mopti (ORl{) , I'Opération Riz Ségou (ORS) , projet
Riz Sikasso.

Ce type représente 60 t des périnètres irrigués.
Tvpe 5 : les aménaqements de bas-fonds

Ce type d I aménagement de diverses tailles (moyens et petits) estsurtout, pratigué dans Ie sud du Mali, où Ia pluviométrie estforte. II s'agit drune irrigation assez mal contrôtée de rlz envariétés pluviales ou seni-pluviales. Le rLz sené dans les bas-
f onds humides est levé sous p1uie. f l est souhaitable çfue cette
Ievée soit assez précoce, ce gui suppose une pluvionétriè moyenne
annuelle de ltordre de 1.000 mm.

Ensuite ce riz se développe dans les zones de submersion de bas-
f onds où les eaux sont amenées par rrrisselleurent naturel enprovenance des bassins versants.

Les bas-fonds non anénagés sont mis en valeur de façontraditionnelle avec des résultats difficiles à apprécier pour iesraisons suivantes :

grande variabilité inter-annuelle, résultant elle-mêne de Iavariabil ité pluviornétrigue et hydrologique ;grande variabifité spaciale à I'intérieur du bas-fonds igrande variabil it,é dans les variétés , t,echnigues culturales ,soins apportés aux cultures, etc. . . d I un- agriculteur àlrautre ,
absence ou insuffisance de Itencadrement.

Sous I'initiative coordonnée des comités locaux de développement
(cLD) , du Projet Canadien (PI"IR= projet de micro-réalisation) , desvolontaires du Progrès et du Peace Corps r un programme
draménagement de petits bas-fonds est actuellement rnené dàns Iecercle de Kadiolo. un exemple est celui de Kambo (5 ha).
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Lranénagement consiste à découper en casiers érémentaires re bas-
f onds doté d r une pente relativànent appréciable par des diguet'tes
perpendiculaires-à ra direction généiâte ae cette pente- suivant
i ; iilportance des débits , ces digUettei seront ou non, poullrues
de petits 

- déversoiré-' "r, 
piefres sèches calées à la côte

convenable. Quelquefois, uD ïivettement (planage) grossier est
f ai,t.

Ces aménagements sont non encadrés, parfoi-s. gérés par des

animat"rr"'.riiïàq"oi=. Lr exploitation 
-esÉ faniliale et de petite

tai1le : O.10 à O.25 ha. It nty a pas de redevance à payer'

une autre forme draménagement de bas-fonds est faite par la cllD{f'
Erre peut àù; aisinireé a ilaménagement.de submersion contrôlée.
Les travaux sont exécutés à r t entreprise avec tout un réseau
â;ittigation. Ltexploitation est faniliale (2 ha en moyenne) et
ànproié ra mai,n-d r-oeuvre salariée. une redevance de 18o kg de

paddy par hectare est payee et Ie taux de recouvrement att,eint
tes bo* (bas-fonds de KléIa) .

on ne saurait passrer sous sirence ra submersion naturell" qPi se
pi.tiqu" sur rès praines re long d"q fleuves Niger, Bani et reurs
affluents. crest Ie systène ait dtépanage des crues des eours
d I gau.

Les pluies des mois de juil , iuirlet .et aott per:mettent les
pr"ri"r= travaux curturaul, res -senis et la première période de
gerrrination.
r,a levée et Ia croissance productive seront assurées par res
crues pendant res mois d' àoût et septembre, qui perngt'tent
d' inonder 1e;- plaines et de poursuivre re cycle de végétation de

la plant,e.

Ces rLzières souffrent des inconvénients suivants :

trop rapide montée de I I eau pendant les années de fortes
crues i
difficulté de démarrage en cas de pluviométrie trop faible i
attaque des poissons rizophages î'
difficulté dè récolte danê lieau par mançlue de vidange-

L'irrigation par submersion naturelle ou irrigation
traditionnelle peut être illust,rée par Ie bas-fonds de r,oulouni'

Il d r agit de grands aménagements de mares et lacs pour la culture
de décrue ïeiii=é= à I 'eirtreprise, encadrés par des oNG ou des
ODR. La spéculation est surtout }e sorgho de décme' '

Ce système d r irrigation est essentiellement utilisé en zone
Iacustre. Son priricipe est simple i1. consiste à barrer un

déf luent d'un cours à'"ar., de façon à régler I'admission d I eau

dans une zone basse. A la décrue, les parties les plus hautes
sont progressivement évacuées par lteau et semées en sorgho' LeS

à"proit.Éions sont famiriales èt de grandes tailles (1 à 6 ha).



63

La redevance est faible et son taux de recouvrement n I est pas
total (Tanda Kabara) .

Ce type représente L. 5 t des périnètres irrigués.

Périmètres hors tvpes

Ce sont des aménagements ou Ia stratégie paysanne rentre peu ou
pas en ligne de compte. Ces périnètres ne rentrent pas dans Ie
cas de notre étude.

Hors trroe I

II sragit de périnètres gérés conj ointeûent par Ie uali et Ia Ichine (Cogestion). I
A titre d I exemple on peut citer Ie périnètre sucridr (SUKAIÂ) et
le périnètre théicole (OTS) , Ies spéculations produites sont Ia
canne à sucre et, le thé, ur mode d t exploitat,ion en régie et,
I t ut,ilisation de Ia nain-d I oeuvre salariée. II n t y a aucune
stratégie paysanne au niveau de ces périnètres.

Hors tltle 2

11 sragit, de lraménagénent des oasis, Pour la promotion de la
phéniciculture et la sédentarisation des populations nomades, des
Lentatives de ce système d t aménagement sont menées dairs les zones
sahariennes et sahéliennes.

L'aménagement consiste à Ia plantation de palmiers dattiers
( 150 pieds/ha dont 2 à 3 pieds males pour Ia fécondation) .

La plantation sera protégée par une ceinture de haie vive et de
brise-vent constituée d I espèce petmettant de f ixer les dunes et
de lutter contre la désertification (exemple : acacia Sénégal,
acacia Seyal, Euphorbia - Balsamifera, prosopis et dtéucalytrltus) .

Lr irrigation se fera à partir de puisards avec des systèmes
df exhaures traditionnels çtui ont fait leur preuve dans ce nilieu.
Il stagit du type dalou ou chadouf à traction asine. En effet le
système dtexhaure préconisé, Ie dalou à âne largement utilisé au
Niger, a été vulgarisé récemrnent à Kida1 et à Forgho.

Le développement de I'agriculture d'oasis tiendra compte de la
mise en valeur intégrée du terroir. Ainsi iI est possible de
passer en revue les dif férent,es possibilit,és d'améIioration,
d t aménagement et de protection du terroir :

- ;ffi:::rîion 
des pâturases : réseau de diguettes en courbe de I

travail mécanisé du sol î
régénération des champs de fonio sauvage
sol essentiellement),'
approfondissement, endiguements, mise
mares î

I
I
I
I
I
t

I
I
t
I
I
I
I
I
I

(travail mécanisé du

en communication de
t
I
I
I
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déveroppement de la petite irrigation autour de points d I eau
(mare, Puits, forages.)

- jâiâiir,-J;i;éraie JiJârain associés, reboisement villageois î

iegénération de bourgoutière (vallée) i
- périnètre irrigué (vâf Iée) : rtziculture, sorho irrigtré i

aménagenent deà oeud= (digues filtrantes' diçtruettes) '

C I est dans cet ordre d t idée gu I a démarré le proj et 
- 
de

déveroppement de r'érèvage Mali-uorâ-Est. ce_proj-et intéresse res
zones aqro-tastorales ae frarriètê-pêts de ta région de Gao' I1

"iàé-a 
râtiriter ra fixation des traètions nomades en développant

i;- pàrti"ùier) la petite irrigat,ion autour des mares. A ce
titre, iI pre""it Ia dréat,ion d'eiviron L25 ha de palmeraie sous
forne de Petits j ardins .

Hors-trrpe 3 : Ies aménaaements de sites anti-érosifs

rls se développent surtout en zone cttDT et particulièrement dans
Ie cercle de Kout,iala ou se trouve Ie siège du_ proj et -de lutte
àrrti-erosive. rl consiste à la réalisation d I un aménagement
fonci.er destiné à protéger un secteur du t,erroir villageois
contre I r érosion. Les travaux port,ent sur I t aménagrement de
bassins versants par des diguettes en pierres -(atténuant Ia
vitesse des eaux de ruissellenent), Ia ciéation de clôtures de

rràies vives autour des chaups 
- (Euphorbia balsamifera) , 1â

ôànstitution de bandes d I arrêt. 11 s r en suit des nesures
draccompagnânent telles que : mise en défens du bassin forestier
ii"i"râi"Éior, des coupeJl, nodification des façons culturales
(labour en courbes de irivàau;. lrtise à part les actions conduites
par Ia C[rtD{r et querques oNG, 

- 
pêu de choses ont été faites dans

i;-dànaine de Ia déf-ense et dè Ia restaurat'ion des sols.
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2.L. Conception et gestion du périnètre

2 . 1. 1. Investissement,s nature des investissemênts et châEcles
de fonctionnement

Le coût des aménagements est variable suivant :

la conception,
Ie uode de réalisation,
Ia situation géograPhique.

Drun t1ryle à Itautre, Ie degré de maîtrise de lreau est différent,
Ies ctiàrges de f onctionnement et les résultats agrononiques
éga1emenC. Lt investissement est donc très variable-

Au niveau des périrnètres de type 2 , Ies plus répandus, le coût
d I un proj et ae 30 ha en surfaces irrigUées s | élève à
i.56 . 21O . OOO FCA, cê qui revient à 5 .207 . 00O FCFAr/ha ( source :

DNGR) .

Lrexécution des projets et Ia mise en valeur des périnètres
entrainent généralement deux catégories de dépenses publiques :

les charges de développement ou investissements couvrent les
infrastrrrctures et Ies égrripements qtri sont des dépenses
d I installation d I une capacité génératrice de bénéfices socio-
économiques î

Ies charges ou dépenses récurrentes çti sont les dépenses
annuelles bnrtes de I t Etat pour assurer Ie fonct,ionnement et
I I entretien d I une capacité installée.

L'estimation de ces charges a été faite sur la base de données
issues de séminaires nationaux.

Les chargres récurrentes sont faibles dans les aménagenents avec
naitrise partielle (submersion contrôlée - bas-fonds - mares)
tandis que dans les aménagements à maitrise totale, êlles
augrmentent fortement. Cette tendance trouve son explication dans
le coût des j.nfrastructures et des ouvrages réalisés.
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Tableau 3 : Investi.ssements et f rais de f onctionnement
1988-1989

I
I
I
I

I

Type de
périnètres

2

3a

3b

4

5

6

Forgho II

SO!{ et Frères

Tégourou

Mopti Nord

Kambo

Lac Kabara

3 . 6L6. 000

1. 3 00 . 0.o0

500.000

50.000

320.000

Echantillons Cotit de
choisis I'inves-

tissement
ha/FCFA

Charges recurrentes
(pour 2 campagnes)
F. CFA

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

I
I
I
I
I

SoUTCES : DNÀ DNGR.

* perspectives de la production céréalière U.A. - Cabinet Àvril
L986.

Ces coûts dnt été calculés sur Ia base dtétudes disponibles et
d t après les renseignements obtenus. auprès de la Direction
Nationale du Génie Rural.

Z.L.Z. Mode de participation pavsanne et, modalités de gestion
du Bérinètre

La répartition des responsabilités dans Ia gestion des
périnèÈres, Iê désengagement progressif de ItEtat et des
ôrganisations non Gouvernementales concourent à asseoir une
responsabilisation plus grande du paysan.

Dans Ia st,ratégie de développement de I'irrigation au mali, la
priorité est dê trouver des f ormules de gestj.on participat'ive
intégrand pleinement Ie monde paysan à Ia conduite des périmètres
irrigués, une méthode objective pour srappuyer sur Ie paysan et
assurer la pérennité des aménagements.

Certaines actions comme Ie recouvrement des dettes, Ie ramassage
du paddy, Iê battage, sont transférés progressivement aux
structures Paysannes.

La participation des agriculteurs à I'amortissement et à

I'entretien des aménagements ainsi quraux frais drencadrement est
obtenue grâce au paiement de redevances 3

* 4OO à 600 kg paddy/ha à I'office du Niver

I
I
I
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* 342 lcg paddY/ha à Korioumé
* 2oo kq paddY/ha à MoPti-Nord
* 2 O O )<g sorgho au lac Kabara

Lrorganisation du tour dreau et de Ia conduite de lteau relève
de Ia r"=pà"=àUif ité des paysans. Lç,tr participation . est
irremplaçable, car ni le goqvèrirenent, Di les ONG ne peuvent en

permanence nobiliser des hônmes pour gérer les affaires du paysan
et intenrenir ef icacement dans Ëes aêtions quo.tidiennes.

Au niveau des périnètres de tlpes 2 ' 3 et 4 la première camapgne

est toujours =irivi" d;ù"" p"riàa" de transition ou rf encadrement
transfère Itogi.==i*t"tent les responsabilités de Ia gestion. aux
associations ou aux tons virtageLis reur permettant ainsi de

= 
t irptégner en prof ondeur des rnéthodes de gestion '

Ainsi, les Paysans assurent :

le planage,
la constnrction des diguettes et des canaux d I irrigation et de
drainage,
le curàge des canaux, des fossés de drainagê,
I I entretien des pri=Ë= parcellaires et des ôuvrages exutoires,
Ie défrichement, Ie dessouchage.

Le conité de gestion qui comprend prusieurs menbres dirige re
groupement. I1 assure :

Ia sélection des attributaires,
la distribution des Parcelles, , '
lrorganisation de la distribution de lreau,
Ia cônmercialisation des récoltes,
Ie remboursement des moyens de production,
I I entretien du réseau et I I anortisseu,ent du natériel collectif '

Des avantages certains ont été obtenus grâce à ra responsabiri-
sation des exploitants, à savoir :

- la valorisation. des terres 'Ia meilleure ut,ilisation des ressources,
I I augiuentation de Ia production et de Ia productivi-té.

Nous constatons cePendant que :

leurs revenus baissent continuellernent,
Ieur pouvoir d I achat diminue 'le poias de Itendettement sralourdit',
Ia sécurité alimentaire pour lressentiel nrest pas atteinte.

La solution à ces problèmes suppose des efforts d I information et'
de formation perrnanente des cadres conme des paysans ' en
technique-à'irr'igation le respect des règles st,rictes de gestion.
Lrassistance de lrEtat et des lartenaiies au développenent est
à cet égard indisPensable.

il
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La gestion au niveau des périmètres s'effectue à deux niveaux :

La gestion technique

Après les travaux d t ahénagement exécutés conformément à Ia
conception, cê sont les rnodalités de gestion gui assurent Ia
régrularité de la production et la viabilité des anénagements. La
gestion t,echnique couvre les fonctions d I exploitation,
dfentretien et de maintenance.

Au niveau des périnètres de type 1, elle est eonfiée à une équipe
de techniciens aidée dans sa tâche par les organisations
paysannes chargées de I'entretien des tertiaires.

Sur les périurètres de type 3 -4 , la gestion technique est du
ressort drun conité de gestion. Le rôIe de ce comité se linite
actuellement à If entretien des ouvraçtes.

Dans ces périnètres de type 3-4, elle est confiée à un
sunreillant çri le plus souvent est très mal infotmé sur le plan
de I I ouvrage. L,es ingénieurs et autres techniciens sont basés
dans les chefs-lieux de région et n I apparaissent au niveau des
périnètres que périodiçrement. Normalenent Ia gestion technique
doit être assurée par une éguipe spécialisée qtri a une parfaiÈe
connaissance des installations, de préférence une équipe qui a
suivi la conception et Irexécution de lrouvrage. Pour cela, eIIe
doit être à mesure de :

tenir à jour les inventaires, les plans et ltétat de saturation
des réseaux î
contrôler les performances hydrauliques des ouvragres î
inpliquer davantage les paysans à toutes les étapes des
projets î
les soutenir par une
technigues i

assistance permanente des serrrices
I

I
t
t
I

favoriser 1 t émergence des coupétences
dtétude, de surveillance et drexécution
consolider lrOTER dans sa mission.

technigues en nat,ière
des travaux i

I

Compte-tenu de Ia nature des ressources financière,s et humaines
disponibles, du degré d'organisation, du contexte socio-
pol it,igue, oD distingue :

Ies périnètres gérés Par ItEtat'
Ies périmètres gérés par les organisations paysannes.

Au niveau des périrnètres gérés par I I Etat, 1â participation
paysanne est effective. L I Etat esÈ propriétaire des aménagenents.
I1 prévoit normalement les cotiÈs dtentretien et de maintenance.

Mais faute de ressources suffisantes, iI ntarrive pas à assumer
correctement sa mission.

t
I
I
I
I
I
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La population paysanne dans les . périrnètres de type I-II '
regrroupée en .=Ëoéiations villageo-i-ses et en tons ' a subi des
muÉatiôns et a ét,é mieux resPonsabilisée.

sa participat,ion est concrétisée par Ie paiement des redevances '
les opérations mécaniç[ues "onmd 

}e battage, le ramassage de

paddy, Iâ gestion des semences. Son action renforce Ia gestion
des périnètres. Cependant, pour asseoir la capacité
d ' intenrention de r ' ;;;;nisation paysanne, il es-t nécessaire de

procéder à une formaÈiôn permanerite du personnel dans tous les
domaines.

Les projets dtanénagement hydro-agricole à gestion coopérative
sont :

* périnètres de Bara, Forgho II, Korioumé,
* Ies pplv .des anénagemenÉs de mares et lacs (Tanda-Kabara) î
* les comités de ptoârtction de ri,z des casiers de Mopti-Nord i
* les comités de gest,ion du plateau Dogon i
* les coopérativeé des bas-fônds de Loulouni et Kaubo'

r,eurs superf icies ne dépassent- pas 1oo ^ha. rrs regrroup_ent environ
zo à 3oo personnes. rei exploiLants srorganisent- et les membres
se partagent les tâcheê d t exp-loitation, d ' entretien, dê

maintenanie et de gestion. rls effectuent les achats de pièces
de rechange, des intrants et autres'

cette option a pernis de responsabiliser re pays_al et dréviter
Ia créalion d I une bureaucrat,ie coûteuse et peu ef f icace.

Un contrôle rigoureux des anénagenents, Iâ recherche d I une
gèstion saine sént 1es garants de Ia sunrie des activités des

frerinetres. cela néces-site Ia recherche d I une adéquation
constante du personnel aux tâches à réaliser :

fotmation permanente du paysan et du cadre î

modernisation de la gestion et de 1a comptabil-ité ,
réhabilitation et gestion de I I espace rural afin de réduire les
tensions entre agriculteurs et éIeveurs î

- inplication des ilnenrenants dans Ia gestion afin qut ils. jouent
piàin"ment Ie .rôIe gui leur est dévo1u suivant des cahiers de
chargres établi à cet effet.

Dans 1es règlements intérieurs propres à chaque organisat,ion
paysanne, il est fait nention dtune équipe dont la composition
letfete la hiérarchie des problèmes rencontrés :

stockage commercialisation,
travaux draménagement PomPage'
prêt redevance cotisation,
encadrenent,
action féninine,
arbitrage des conflits.

La gestion f inancière permet d t évaluer Ie coût de I' irrigation
par rapport aux retenuè du paysan, d€ décaler les insuffisances
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et res informations indispensabres pour ra réorientation et Ia
rentabilité de I I aménagement '

cependant, les données statist,iques.disponibles ne perurettent pas

dlévaluer objectivement cette festion iinancière- Le bilan fait
état d,une-féstion f inancière uien en deça des objecti-fs prévus'

2 . 1. 3 . Inpact, de I r irriqation. sur I t environnement socio-

un projet nf est justifié que. si les avantaçtes
I t eipoitent sur tes inconvénients'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

que I I on en tire

Dans res périrnètres de type z. à 4, rrEtat met à ra disposition
du bénéficiaire un ""tiï 

qrri doit normarement rui permettre
d t augnnenter son revenu et' de mettre en valeur son capital
foncier. rr est par conséguent concevabre que ltEtat impose aux

bénéficiaires de ,"rnlùr=àr intégra.repent ôu én partie le cott
d, investissement i ces recettes fâcilitent le remboursement des

emprrrnts contractés. Au niveau. -d"1 p9t1lltt::..l:: perfotmants
(ils sont les plqs nombreux), iI n'eêt Pas envisageable que Ie
paysan rembourée la toialité'de f investissement. r,a charge sera
insupportable. rr convient donc de déterminer obj ectivement la
quote-part que Ie-paysan pourra supporter sans gu|elle constitue
une contrainte. sur ce point, rê -ànportement psychologique du

paysan est à prendre en conpte car, lors+re ces charges-
(exproitation eÈ redevancesl âàprssent.50 t dè sa récolte, ir
préfère retourner aux nodes traâitionnelles de mises en valeur
de son terroir (abandon de parcelles) dont iI tirera un revenu
net inférieur mais q.ti sera beaucoup moins contraignant '

on constate de même gue la vente {u paddy 9st t5ès difficile'
cela conduit, à mettre ên aanggr la situâtion de trésorerie (durée

de stockage "*""="iràl 
.- Â,insi en r I absenÇe d' intenrention

extérieure, Ies "oopZt"titt"= 
sont amenées à prélever sur leur

fonds de roulement J" q,ti compromet r I existence du périnètre '

D r autres inconvénients non moins inportants peuvent apparaitre
au niveau des projets hydro-agricoles :

Ia déforestation abusive i
Ia remise en 

"",r=à 
- 
drt systèure f oncier Èraditionnel i

res probrèmes ="r,itàire3 r iés à r I utir isation de I I eau i

* dans les aménagements de type- 3--4:9,, les maladies les plus
répandues sont r"-pârùair** LL ra birhariziose et le risque de

àoitt"tination est bien éIevé '

* dans les aménagernenÈs de typg . 5, ]"" risques sanitaires sont
Ies plus é'evéJ. Lâ, I".= t.iàai"s les plus répandues sont : Ie
matarial rË scnistoiomiase, I ,ankyrosomiase, r 'onchocercose.

* dans les autres aménagements rLzicoles, Prédominent Ie
schistosomiase et Ia filiriose l'mphatique'
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I'augmentation de Ia charge de travail et de Ia charge de
production i
Ia dininution de Ia qualité du produit.

Au-de1à de ces inconvénient,s, les avantages sont nombreux :

augrmentation de Ia production et de Ia productivité î
régularité de Ia production moins sujette aux aléas ctinatiques
et à Ia crue du fleuve î
sécurisation de la production i
anélioration de la qualité des produits et des sous-produits.

Sur le plan social, I I irrigation a eu des effets très
favorables l

arrêt de I 'éruigration i
retour des rnigrants i
fixation des populations nomades i
améIioration de Ia balance des paiements î
création d t emplois indirecte par I t augmentation de Ia demande
en biens de production i
utilisation de la main-droeuvre inactive î
reconversion des mentalités iparticipation plus active des fernmes.

2.2. Stratégie pays"nne

Dans le cadre de cette étude, pôr stratégie paysanne nous
entendons un ensemble de conportements de paysans qui, face aux
moyens disponibles pour I t irrigation, peuvent assurer oucontrecarrer Ie développenent de cette activité dans unpérinètre. Pour ce faire, Ie paysan déploie à son niveau des
moyens extrênement variables qrri vont de I t appui direct aux
techniçlues de I I irrigation, à des contre-rrêsllreJ puissantes pour
Iutter contre les processus susceptibles de le nuire sur lesplans économigue, social et culturel.
Ces comportements du paysan sont à analyser aussi bien sur leplan dynamique (adaptaÈion de ses moyens aux conditions et
changements agro-climatigrres, institutionnels et sociologiçres)
que sur celui de la stratification socio-économigue (acèCJ auxfacteurs de production, degré d t équipement. . . ) .

cet,te anatyse de Ia stratégie paysanne se f era par type depérinètre et autour des critères suivants :

a) Ies ressources disponibles : à travers I t analyse desfacteurs : terre capital et main-d I oeuvre.

b) les obi ectif s prioritaires de I 'exploitant : çIui selon les
zones agro-écologiç[ues, Ies systèmes de production et sa
çIualité des prestations de Irencadrement local peuvent êtresoit I ' auto-suf f isance aI imentaire, soi,t Ia gènération derevenus monétaires, soit la capital isation en biensmatériels.

I
I
I
I
I
I
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c)

d)

rl

rl

rl

rl

I
I
I

f)

çr)

l t augmentation de Ia
activit,és Productives

production, Iâ
et des systèmes
la production-

: par
diversification des
de culÈure, enfin la

e)

gestion rationnelle de

les niveaux d I intérêt de I I exploitant pour I t irrigation sont
fonction des facteurs historigues , dgto-clinatiques,
iàârr"iques 

-- 

"t, socio-économiques au niveau de chaque
périnètre.

les difficultés et contraintes de I r expl0itant sont aussi
bien dr ordre externe quatité des aménagements'
insuf f isance des superf icieé, apsence de sttrrctures
efficientes d I approvislonnement en intrants''' gue d I ordre
interne comme 1es problèmes fonciers et socioloqiques ' Ia
faiblesse des revenus. . '

Ies niveaux drarbitrage sont soit la sécurité alimentaire,
soit ra rentabilit,é teérrnico-économique, soit ra rentabiriÈé
financière.

les perspectives de I t exploitant qui ^sont dans Ie conÈexte
actuer ra securisation, i" consoridation, 1t9x!,ension etrlou
ta vatorisation des aménagements et des produits'

Ie rôle et la place de Ia femme dans I'irrigation.h)

Ressources disPonibles

Les grands périrnètres rLzicoles à naitrise totale se situent t'ous
pour des iaisons essentiellement historigues {1T= 1a partie
cent,rare du pays conmunément apperée zone de I 'of f ice du Niger -

Le climat est de type sahélien avec une moyenne pluvionétrique
annuelle comprise étitre 5oo et 600 InIB. ?'one, nagruère à vocation
pastorare, 1ès cultures sèches y sont assez aléatoires à cause
à"= fluctuations climatiques '

par contre, les très vastes terres du 'Delta mort du Nigertt
composées Lssentielrement d I anciens arluvions, sont aptes à

I r irrigation, lâ contrainte najeure , 
étant la réalisation

d, infrastruciur"s hydruariques. ces infrastructures furent
réarisées à r'épogue'coloniale dans les années 30 à parti5 drun
important o.r.rta-ge 9e prise s.ur Ie Niger (barrage de Markala) et
du réseau a" aiJtriuu€,ion qui en dérive. El}es font actuerlement
I'objet de consolidation et à moyen ter:me de réhabilitation.

La population de la zone se caractérise"par une densité moyenne

de il ordre de r-3 habitants au km" et surtout par une

hétérogéneité ethnigue qyi résurte des différentes phases de

colonisation et de *igtuËion agricole. En effet, âu départ, les
autorités coloniales ont proceâé à une installaÈion forcée des
,,coIons'r originaires d; plusieurs régions . de I 'Af rique
occident,ale 

- riuttç.ise (A. o. r. I et en particurier de I 'actuer

I
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Burkina Faso. A la fin de 1répoque coloniale et dès Ie nilieu des
années 6o, Iroffice devient une zone dtattrait pour.de nouvelles
catégories de migrants, des agriculteurs maliens çri choisissent
1 | abandon de leùrs parcelleé de culture en zone sèche ou de
submersion libre tlras f réguemment victimes des caprices
prù.ri"nétriquei ou de crues, âu profit de meilleures conditions
âgiott"niguei et écqnomigues offertes à lrOffice du Niger'

Zone d t attrait pour les ruraux, lâ main-d r oeuvre y est
ài"potib1e. cepenàant par rapport aux superfic-ie.s. irrigables -
estimées à 25o.ooo ha - et 

' 
Ia faiblesse relative du niveau

aiequipement, des exploitants, cette main dIoeuvre demeure
p"tË"tiellenent insufiisante pour Ia mise en valeur satisfaisante
de ces terres.

objectifs prioritaires de lrexploitant

Le paysan de ce type de périnètre devrait en principe atteindre
t'a-utô-suf fisance alimentaire. En ef fet, lâ taille assez grande
à"= périnètres réaménagés, perm+ I t_acçrisition par chaque uÎite
de iroduction agricoie (Ùpa) ( r ) { | un_e iurportante superf icie
rlzitole drau noi-ns trois irectales(*1 . La sécurisation effective
de la parcelle grâce aux travaux de réhabilitation permet
d I atteiriare un niieau de rendement très appréciable qui est de
Irordre de 5 tonnes à lthectare avec possibilité de cultures de
contre-saison (uaraichage) -

En fait, la production de rLz ne présente en quantit'é qu I une
pârtie ae" Ëesoins dr auto-consonmàtion des UPA gui lont en
principe de grandes farnilles L3 personnes en moyenne - dont une
torte -propoftion de j eunes. L€ taux d I accroissement est élevé
(3 t).
èrâcê à un niveau d'éguipement appréciable (73 t des UPA de Ia
zone possèdent au ruoins un attelage) , la pratiquq des cultures
pluviàf es comme Ie rnil et Ie mais, -perme!, en princ_ipe de couvrir
Iargenent, lrensenble des besoins céréaliers des UPA.

Cependant, Iâ satisfaction de cet objectif ntest pas toujours
assurée eu égard à :

Ia très forte fluctuation du niveau de production des cultures
pluviales dans Ia zone î

3 UpA : est définie comme un ensemble de personnes unies Par
des liens de parenté et exploitant au moins un champ conmun
principal sous Ia direction dtun chef UPA - A ce champ sont liés
à,t pas des champs secondaires ayant eux-mêmes leur centre de
décision respectif.

4 Le principe d I attribution est de un hectare par actif-
homme.
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Ia part de Ia redevance en riz qui varie entre 400 et
600 Rg/ha ,
Ie renboursement des crédits de campagne et, d t équipement î

le paiement annuel d' irnpôts et autres taxes adninistratives -

En cas de satisfaction des besoins alimentaires par les cultures
pluviales, lâ vente du riz et des cultures maraichères ' petmet
ia couverture des autres besoins fondamentaux tels : les frais
de mariage des j eunes ( 300 à 400 . 000 FCFA) , dê santé,
d'habillernent et dâs fêtes religieuses, Ie remboursement des
crédits agricoles et Ie paiement des inpôt's et taxes.

La stratégie du paysan de ce t]æe de périnè_tfe vise surtout
I ' augurentalion dè f a production. Pour se f aire, iI adhère
entiérement au syst,ème de crédit, uris en place par la B. N. D. A.
(Banque Nationale de Développenent, Agricole) .

Cet,te banque accorde trois lignes de crédits principaux :

- Ie crédit d | équipement (rnatériel de labour et de transport)
dont Ia durée-est de cinq ans et au taux dtintérêt' de 7 t-
Actuellement, , 3/ 4 des pay-ans exploitant, Ie périnètre visité
disposent d t au moins un att,elage complet, c I est-à-dire deux
boeufs de labour et une charrnre ;

le crédit de campagne pour Ia fourniture des inÈrants
agricoles : durée un an et taux d t intérêt 9 î

Ie crédit stockage conmercialisation pour assurer un meilleur
prix de vente de la production agricole par le producteur.

Ces crédits sont accordés directement à la collectivité
villageoise organisée gui Irattribue aux exploitants individuels.

Le taux de recouvrement est de 100 t.

L I acquisition de ces crédits permet d I une part,. une relative
interisif ication de Ia riziculture, mais aussi une diversification
de la. production. En efft, I 'équipement en moyens de labour
permet, tout en minirnisant les contraintes de main dtoeuvre et
âe respect des calendriers, Ia mise en valeur des cultures
pluviaies et des cultures maraichères de contre-saison sur les
i.r""Iles de rLz. Bien que les superficies des parcelles
irriguées sont relativement importan_tes I 'exploitant se trouve
confionté à des difficultés pour Ia couverture des charges
d'exploitation. La diversification de Ia proddction est plus gue
sourrâitable pour une stabilisation des exploitants sur les
périmètres.

Dans Ia zone de I t office du Niger en général, I t irrigation est
au. coeur des activités socio-économigues du paysan. Jusgutà une
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date très récente, Ie régime du colonat n I admettait ç[ue ce
système de production dans Ia zone -

La garantie du réseau hydraulique, Ia grande taille des parcell"t
et les facilités d'instâtlation aes inmigrants y ont par Ia suite
attiré un grand nombre drirrigants. Àctuellement, nalgré quelques
contraintel technico-économiques, les niveaux de rendement à
Ithectare, les irrigants de la zone restent t,rès attachés à leur
périruètre qui leur âssure, drune par-t,- un minimum de production
et de revenùs, drautre part, les conditions drune diversification
des activités de production (cultures sèches, maraichage, etc. : . )
par I I accès au crédit agricole, aux infrastructures socio-
êconomiques de I I Of f ice du Niger ( infrastnrctures de
commercialisation, de transformation, de stockagie. . . ) à Ia
formation à Itanimation villageoisê. - -

Difficultés et contraintes de I I exploitant

La stratégie du paysan dans ce type de périnètre consiste surtout
à auçlmenter Ia production par une mise en valeur de grandes
superficies en cultures irriguées mais aussi en cultures
pluviales . Alors se pose Ie problème na j eur de Ia urain-d t oeuvre
ên début hivernal et de contre-saison. L'équipement en culture
attelée permet de mécaniser uniguement certaines opérations
culturaleL (labour, pulvérisage) alors que d'autres comme le
repiquage, Iê désherbage, lâ récoltê, . . ) sont encore entièrement
manuetlés dans la zone. Le recours à Ia nain-dtoeuvre extérieure

des salariés notamnent y est assez courant. Par contre, Ies
rendements de riz sont stables. Ils sont affectés essentiellement
par un problème variéta1 et une dégradation des infrastructures
hydraullgues au niveau des casiers non réhabil ités . Les
rândement,s des cultures pluviales demeurent aussi aIéatoires, à
cause surtout des contraintes clinatigues.

Niveaux d I arbitrage

Situé dans une zone à potentialités ôÇfto-clirnatiques linitées par
I I insuffisance et la mauvaise répartition de Ia pluviométrie, le
paysan a absolument besoin de 1 f-irrigation pour assurer d I abord
un minimum dtauto-suffisance aliutentaire. S I il ne dispose pas au
moins d I une parcelle d' irrigation ou si le niveau de rendenent
nrest pas acceptable, iI investit en force dans les cultures
pluviales et/ou I t exode saisonnier vers les centres urbains pour
les besoins monétaires de sa fanille. .

Perspectives de I'exploitant

Du point de vue des exploitants de ce type de périnètres, tes
superficies des parcelles irriguées attribuées ne permettent
guère un niveau de production pouvant couvrir I I essentiel des
besoins fondamentaux de IrUPÀ : auto-consommation céréalière,
besoins sociaux et monétaires.

Compt,e-tenu des potentialités agro-écologiques de Ia zone et du
niveau dtéquipement des UPÀ, Ies exploitants dans leur grande
maj orité envisagent une extension des superficies cultivables
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dans les zones irrigables, notamment les parcelles hors casier
et exondées (cultures pluviales) .

L' obj ectif étant I ' augrmentation de la production céréal ière à
court et moyen terme, dans les conditions d t exploitation
actuelle, deux solutions pourraient, êt,re envisagées :

une améIiorat,ion des conditions d'intensif ication de la
riziculture par la nise à Ia disposition des producteurs de
variétés plus perf ormantes et la général isation de la
mécanisation de certaines opérations (battagê, transport , . . .) î

une extension des actions drencadrement aux cultures pluviales
(vulgarisation des intrants, crédits de campagnê, conseil de
gestion) .

Rôle et place de Ia fenme

Dans ce type d t anénagement. où le critère pertinent d I attribution
des terres est Ie nombre d I adultes honnes, Ies femmes sont
irnplicitenent exclues comme attributaires. Leurs activités sont
intégrées à celles de lrUPA. A côt,é de la culture dominante qui
est Ie rLz, Iê maraichage ( surtout oignons et tomat,es) est
beaucoup prat,iEré par les femmes.
Selon les résultats d t une enquête menée dans la zone ON auprès
des paysans dans le cadre du séminaire sur les A.V. 38 fernmes sur
48 des 1,6 villages enguêtés pensent que les femmes doivent êt,re
attributaires de parcelles, surtout celles qtri en expriment Ie
besoin (44 fenmes sur 48) . 36 femmes pensent égalenent gue
I tAV/Ton devrait accorder des crédits au groupenent, dqs femmes
qui en même temps est Ie responsable du remboursement(").

Dès lors Irurgence dfentreprendre (ou approfondir) des études en
vue de déterminer Ies voies et moyens pour une meilleure
intégration de I I action des femmes dans Ie développement de Ia
zone Office du Niger, devient une nécessité.

2.2.2. Type 2 : Ies movens et petits périmètres rizicoles à
maitrise tot,ale

- Les ressources disponibles

Les moyens et petits périnètres rizicoles à maî,trise t,ot,ale se
situent najoritairement dans Ia même zone agro-climatigue au
MaIi, la région de Ia boucle du Niger qtri stétend de Tombouctou
à Ia frontière de Ia Républigtre du Niger. Les surfaces agricoles
exclusivement localisées dans la vallée du fleuve Niger sont
généralement constituées d'une étroite bande assez large par
endroit - d'alluvions inondables encadrées par des terrasses très
fréquemment envahies par des dunes de sable.

5 Sé*inaire sur les A.v./T.v. de I'office du Niger, Rapport
d'enguête. Tome I Résultats Office du Niger, mars 19Bg .
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La pruviométrie, comprise entre 2oo et 4oo mm rimite ra pratique
des cultures sèches. Lr agriculture repose surtout sur
iiirrigation ( re rlz) ou ra décrnre (sorgho) . c rest une zone
essentiellement à vocation pastorale. Dfautres activités comme

i" pêche, Iâ cueillett,e et Iiartisanat y sont aussi développées.

Lr essentiel de Ia population est concentrée dans de gros
villages, Ie long ou iulr les terrasses constituant le lit moyen

du Niger et de ses nultiPles bras.

Dans Ia vallée, les ressources en terres se caractérisent par
Ieur rareté et, Ies contraintes naturelles inportantes
dr aménagenent hydro-àgricole (très large dominante df alluvions
inondables, micrlo-reriârs irnpoitants. . . t qrri engrendrent des cotts
d t infrastructures relativement éIevés'

Àux contraintes naturelles s, ajoutent également des contraintes
Ëàôi"rogiqrrés particulièremenÉ aigues, caractérisées par ra
p"r-i=tânée druhe très forte hiérarêhisation sociale, un régine
foncier inÀgafitaire, des revenus monétaires presçlue inexistants
et un exode nassif aés populations. vers les centres urbains, les
régions du centre et du sud du Mali et ltétranger'

- objectifs prioritaires de I'exploitant
.-

Les exploitants des périnètres de type_ 2 Poursgivent
essentiellenent un seul ôujectif principal : ltauto-suffisance
àiirè"taire. En effet,1â quasi-totalité de ces types de
pèiinetres sont situés dans 1à boucle du Niger où les cultures
iro.ri"les sont presçlue 

_ 
absentes du fait des conditions

Ëfiràti+t"" très aefavôrables et où les cultures irriguées sans
aménagement hydro-agricole inport?lts, dêviennent très
incerÉaines, Dans toutL la zone, 1é déficit céréalier est guasi-
permanent - 

- Les iurportations de céréales ont touj ours dominé la
vie économigue de Ia zone-

Traditionnellement, ctest le centre du pays qui assure par voie
fluviale le ravitaillenent en céréales du Nord. La sécheresse çri
a affecté les bases économiques du centre du pays et de toute Ia
zone sahélienne en général, â durenent frapPé le _Nord. La surrrie
à r irportantes couches de Ia population dépendait de I I aide
inteinationale directement distribuée en dons ou achetée par ceux
qui disposaient encore de moyens, à partir des revenus extra-
âgricolès (éIevage, exode, salariat,''' )'

Depuis Ie début des années 80, cette aide internationale srest
gràauellement transf ormée en action de développement par la
éréation d I une nultitude de périrnèt,res irrigués.

De nos jours, une cinguantaine de petits périnètres tlzicoles,
sont recensés dans les régions de Gao et Tombouctou grâce à

Itappui drune nultitude de partenaires au développement-

I CeDendant leur production ne couvre qurune infine Partie des

I beèoins céréaliérs des exploitants - de 3 à 6 nois - pour

I
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I I année. Les principales contraintes sont Ia dimension trèspetite des parcelles attribuées (0,5 ha par attribution pour les
moyens périmètres contre or lo à o,25 ha pour les pet,j,ts
périnètres) et le coût Èrès élevé des charges dfexploitation
( redevance, main d I oeuvre, et,c. ) .

- Stratégie pour atteindre ces objectifs
Les charges dtexploitation très lourdes, la taille très linitée
des parcelles attribuées et les cotts excessifs que requièrent
Ies aménagements hydro-agricoles dans la zone appellent une
diversité de stratégies de surrrie des populations.

Les plus fréquentes sont :

- Ia tendance au maintien de Ia mise en valeur des rLzières
t,raditionnelles non aménagées, partout où elIes existent,
nalgré le= grandes incertitudes de production çJue provoquent
les caprices pluvionétrigues, I t insuffisance ou le retard àe la
crue, les dégâts de nombreux déprédateurs : poissons
riziphages, oiseaux granivores, insectes... En fait, 1é paysan
de la boucle du Niger est attaché à sa rLzière tradj.tionnelle,
même sfil dispose drune parcelle dans un périnètre anénagé pour
les raisons suivantes : Ia quasi-absence de chargres financières
pour ce type de rlziculture, mais surtout lrabsolue certitude
de I I insuffisance de la production des périnètres aménagés pour
I rautosuffisance céréalière des exploitants î

- Ia diversification des ressources de la fanille par I I exercice
de nombreuses activités : artisanat féninin (production et
vente de nattes surtout par les femmes ) , pêche et t,ransport,s
fluviarx, manoeuvres saisonniers dans les centres urbâins,
exode des j eunes, élevaçIe de petits nminants. . . ) .

- I I instauration de I t exploitat,ion trindirecterr des parcelles
attribuées soit par les anciens propriétaires fonciers non
agriculteurs, gui appliquent Ie système de prêt, location ou de
nétayagê, soit, par des fonctionnai.res, commerçants, artisans ou
retraités qui emploient presçlue exclusivement des ouvriers
agricoles contre une rémunération en argent, soit par des non-
attributaires réels dans les périnètres aménagés, maistrdisposant de moyenstr pour ttnégocierrf leur parcelle à des
attributaires ayant très peu de revenus extra-agricoles pour
une valeur rentable de leur parcèI1e.

I1 est à noter gue I'exploitation indirecte est surtout
développée dans les périmètres tfurbainsrt comme- Korioumé où le
système de crédit de campagne fait défaut, I'appauvrissement des
sols est évid-ent et Ia cohésion sociale au niveau du périrnètre
est particulièrement difficile à réaliser du fait ç[ue Ies
exploitants constituent un groupement socio-professionnel très
hétérocI ite .

Àu contraire, au nj-veau des PPIV, Ia cohésion sociale des
groupernents de producteurs est plus effective.
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La çfuasi-total ité des attributaires adhèrent âux thèmes
d I intensification grâce à Ia mise en Place d I un fonds de

roulement directement géré par res exproitants, à travers un
comité de G=tion éIù paf les exploitants et appuyé par
I I encadrement.

ces périnètres se situent dans des zones traditionnelles
à; irrig"tiott, stritrcturellement déficitaires sur le plan céréalier
et où paradoxalement les cultures irrigrées constituent Ia
principâf" source d I auto-approvisionnement en céréales - Cette
situation expliquent I'attaèhenent des popul_ations de cette zone
à leur perinètré nalgré les niveaux de production très faibles
du fait de Ia pet,ite iaille des parcelles et du poids des charges
ài"*pfoitation. pour une naj.oritê d'attributaires, ces périnètres
reprèsentent plutôt rrun nininun de sécurité socialefr pour la
sunrie et la dignité. cette perception justifie cette déclaration
d I un président âe périrnètre : trdu noins nous y laisser Ia paume

à" 
-rro" mains et nous y casser le dos, Iâ rlziculture irriguée de

Gao crest irréversible, iamais nous ne Ia laisserons.

Il ne pleut pas : nous nravons rien dtautre. Entre t,rendetter en
cultivant tàn propre rLz et t I endetter de Ia même façon dans
ttàisiveté à câo, dans Ia dépendance de ceux qui détiennent le
tLz, à notre Place, gue choisirâs-tu ?

Les dettes , depuis la sécheresse, nous les avons touj ours
connues, ce qUi est nouveaq, Crest lrespOif.

Si Ie périnètre, Çâ nf est pas de la bon2e économie, ctest de la
dignité. Jamais nous ne la laisseronstt 1-) '

Cette perception est aussi partagée par_ un nombre croissant de
groupenents-dranciens nomadès, menacés dans leur sunrie et leur
àig"ite et qui coisissent la voie de Ia rf sédentarisationfr.

La sédentarisation des nomades est une nouvelle expérience de
pionotion socio-économique, encour?gée par les autorités
irationales à I r endroit des groupes socio-ethniques - Ies Touaregrs
- çri ont été les plus duiernent touchés par Ia succession des
ann-ées de sécheresse. Elle consiste à les grouper autour de
nouvelles activités écononiques en I I occurrence un périnètre
irrigué dans Ie cadre dtune organisation socio-professionnelle
moderne (Ton, CooPérative. . ) -

par ailleurs, pour les 'tindirectsrr, I rexploitation drune parcelle
dans un périrnêtre représente plutôt. un investissement à court
ter:me. EIIe permet un auto-approvisionnement en céréales à

moindre corit Ë.t rapport aux prix de marché toujours éIevé dans

6 Cite par Bruno Raoult in Consolidation de la riziculture
irriguée en 7ème région, novembre L987
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Ia zone à cause de I I offre locale chroniguement insuffisante et
I t enclavement.

- Dif f icultés et contraintes de I t e:cploitant

Les irrigants de ce type sont confrontés à des problèmes
extrêmement variables selon les périnètres. A Koriorrmé, les
rendements moyens connaissent depuis trois ans une certaine
stabilisation, tandis çlue les taux de redevance enregristrent une
hausse spectaculaire :

Caflpogncs 79-80 EO.El 81-æ 82-&3 E3-E4 84-85 85.Eô 86-E7 67-88 88-89

Rendcænt
(kg/ha) 1.600 2.400 2.100 3.41?. 2.%0 e.130 2.720 1.76 2.958 2.717

Taur dc
redgraræe
F.CFAlhÊ) 3.250 6.5(Xt 7.500 E.750 35.fito 47.fito 56.5æ

IË faiblesse des rendements s'expliquent par la baisse de
fertilité des sols et les possibilités très linitées pour un
grand nombre dtattributaires à stapprovisionner en int,rants
agricoles puisque le fonds de roulement placé au départ n I exist,e
plus et les redevances sont remboursables en espèces. En faiÈ,
Ie périmètre fonctionne déjà à frdeux vitessesrr :

- drun côté, ceux gui disposent de sources de revenus monétaires
suffisants, qui enploient les itnrants et de la main d I oeuvre
extérieure et disposent de rendements élevés (5 à 6 t/ha) ;

-de lrautre, Ies paysans sans moyens financiers et dont les
niveaux de rendements connaissent une baisse proçtressive. 11
s t ensuit de fréquents cas d t erçulsions du périrnètre pour non-
paiement de redevances, ou des désengagements slmbolisés par
les trprêtstr de parcelle au profit de ceux çri disposent de plus
de moyens financiers.

I I accroissement du taux de redevance est inputable à Ia prise en
charge par I t exploitant de I I amortissement de Ia station de
pompagne et des moto-pompes destinées à I t irrigation des
pépinières suite au retrait de lf ONc (Ile de paix) qui finançait,
et gérait, le périnètre. Ce retrait srest fait au bénéfice d t une
Coopérative des Producteurs qui outre Ie manque de fonds de
roulement, souffre de l-'étérogénéité socio-professionnelle des
coopératives et de I'insuffisance de participation aux activités
collectives.
Au contraire, Ies e*pfoitants des PPIV rizicoles citent conme
contraintes principales l

- la très petit,e taille des parcelles attribuées (0,10 à O,20 ha)
dont Ia production, ilâIgré I t intensification, ne permet de
couvrir gu t une infime partie des besoins de consonmation
céréalière des UPA 3 à 4 mois. II en résulte une très longue
période de soudure gui influence la capacité de mobilisation
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Semences 4*
Engrais L8*
Fonctionnement Gl{P 48t
Amortissenent Gl,tP 26*
Entretien et divers 4Z

Les redevances sont toujours
représentent en moyenne la noitié

ltentretien des nofo-pompes et les frais divers. Selon une
évaluation du FE!ûU ('| , êetle redevance se répart,it comme suit :
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des ef forts physiques indispensables à I'entret,ien des
parcelles : impoitante des activités extra-agricoles, travail
âes femnes eL des enfants, absentéisme et difficutlés de
respect du calendrier cultural.

- le taux éIevé des redevances et I I absence de revenus
monét,aires. Ce taux est toujours supérieur à L00.0OO F.CFA et
couvre les intrants, I I amortissement, Ie fonctionneuent et

remboursées en nature
de la production.

et

- L I absence de formation prélirninaire aux techniques
dr intensification agricole (pépinière, têPiguage, épandage
d r engrais, planage, maî,trise de I t eau et fonctionnenent des
groupes moto-pomPes) et à ]a gestion du périnètre.

En principe pour tous les périnètres suivis et encadrés par la
Dirèction Régionale de I tAction Coopérative (DRÀCOOP) , la
formation à ceÊ techniques et leur assinilation sont relativement
faciles. Cependant, Pour ce qui concerne la gestion, Ia
responsabilite et les outils restent concentrés au niveau drune
seule personne, le Secrétaire ou Ie Président du Ton ou du Conit'é
de Gestion.

Certains périrnètres sont aussi confrontés à des contraintes
spécifiques :

- I I accès atD( terres aménagées, résenrées exclusivenent à
quelgues familles du village (cas de Forgho et Bara) ;

- I t approvisionnement en intrants, affecté par Ia spéculation des
fournisseurs de Gao î

- I | écoulement du paddy sur certains amrchés à cause des aspects
de Ia présentation (du paddy au lieu du rLz) et des coûts trop
élevés conparés au rtz irnporté et disponible sur les mêmes
marchés

- 1 I absence de fonds de roulement qtri a provoqué I t arrêt de
fonctionnement de Ia plupart des trpérimètres d t urgrencerr i

7 fnml : Fonds des Nations Unj.es pour I tEquipement Mission
d t évaluation du pro j et VILT,/ 83 / CO6 , Irrigation par moto-pompe à
Tombouctou, Septembre L987 .
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- les difficultés d I application des textes réglementant Ia
gestion des périnètreè- à cause de pesanteurs socio-écononiques
(propriété foncière, parenté, pauvreté. . . ) .

- Niveau drarbitrage

Les paysans de ces périmètres sont installés dans des régions où
le niveau de Ia ptuviourétrie ne permet que les cultures
irriguées. Alors, Ie recours à I t irrigation est, avant tout une
straÉégie de sunrie par la recherche d I un mininum de production
céréaliare pour les membres de la farnille sur place.

Les zones irrigables ne sont abandonnées gue si elles ne sont
plus product,ives. Alors pour lrelçIoitant, la solution est soit
fa reèherche drune parcelle dans un PPIV, soit Irémigration vers
le sud dans la zone de I 'Office du Niver ou les centres urbains.

- Perspectives de l t exPloitant

La plupart des périnètres de ce ty-pe s I inscrivent dans Ie cadre
d'uire Ïtaide d'ulgencert dont Ie leitmotiv était Ia rapidité des
intenrent,ions eL I t urgence des résultats au détrinent de la
continuité des actions. De plus, ces actions étaienÈ toujours
orientées vers un seul objectif, à savoir une production
céréalière pouvant assurer un minimrrm drauto-âpptovisionnement.

La fragilité - économigtre, technique _ et sociale de ces
périnèties ayant été très tôt perçue par leE paysans' cêllx-ci.ont-ressenti Ia nécessité de consolider à court ter:me, les nacquis't,
et à long terme de procéder à une extension des superf icies
sécurisées.

La consolidation devra êt,re faite sur les quatr.,g plans suivants :

- Ia technique : réalisation ou reprise des études de base
(topographiques et sociologiques notamment), naitrise effective
de - I ieau au niveau des parcelles et raf fetmissement des
infrastructures î

- économigue : accès aux circuits d t approvisionnement en intrants
et éguipements divers, dê crédit' de campagne et de
commerèiàfisation avec possibilit,é de bonification ou de
subvention par I t Etat ou par les organismes dt aide au
développement i

- financier : dotation en fonds de roulement et pour plusieurs
campaçtnes des strtrctures paysannes chargées de Ia guestion des
périnètres i

- fomation : alphabétisation fonctionnelle en langf,res nationales
de Ia quasi-Èotalité des attributaires et forrnation des I
responsaËles villageois à Ia gestion des périnètres. I
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RôIe et place de Ia femme

Les activités
les parcelles
cultures, le
Ies femmes.

des femnes se déroulent d I une manière générale sur
de I IUPA. Le repiquage, Ies travaux df entretien des
transport des rècàttés sont beaucoup pratiqués par

- Les ressources disPonibles

Les petits périnètres pour culture de rente à naitrise totale
connàissent ïn certain èssor. Ils occupent surtout les abords des
grandes villes.

En 1ère région, ils sont localisés le long de Ia vallée du fleuve
Sénéga1 aux environs de KaYes -

La pluviométrie annuelle est comprise entre 500 et 600 I0r. Dans
cetle portion de Ia vallée du fleuve Séné9a1, la densité
dénogfabniq,re est relativement forte, entre 20 et 40 habitants
au k1[2. 

-L" zone se caractérise aussi par la diversité des çtroupes
Àirrttiqu"= gui le peuplent,, une forte tradit,ion df émigration vers
lrEurôpê, lrAfrique Centrale et de lfEst.

Dans la .rratiee proprement dite, Iê potentiel agrico.Ie- est
relativement finite et il y prévaut une situation sociale et
foncière bien hiérarchisée.- Cèpendant les ressources en eau du
barrage de Manantali suscitent de nouveaux espoirs. PIus à
IrEtat, êD 2ème région, dans la vallée du Haut Niger, à lraval
du barrage de Sélingué, 1â bonne pluviométrie entre 9OO et
12oo mm parn prmet auêsi bien les cultures en sec traditionnelles
que Ia itziculture de submersion libre autrefois réserrrée aux
fetnmes. Les facteurs tels la proxinité de Bamako çri est un
inportant marché urbain, Ia présence de petites industries de
transformation et les possibilites de transport par frêt aérien
de certains produits -périssables, offrent les conditions de
développement de petits périnètres pour culÈures de rente
( rnaraiênage, tabac et certaines cultures pérennes comme Ia
banane, les agrumes, etc. ) .

Les producteurs proviennent de tous les horizons sociaux- : petits
paysâns des villages périphériques, sociétés dréconomie mixte,
paysans urbains, investisSeurs privés eQFonctionnaires, femmes .

Les ressources en terre aptes à I'ilrigation sont jugées
importantes : 110 . OOO ha et se partagrent en alluvions inondables,
terrasses, grlacis et guelques bas-fonds -

En 3ème région, malgré les très fortes potentialités agricoles,
ce type de périnètre est presçlue inexistant à cause des
diffièuftes ae maitrise de I I eau en contre-saison, mais
particulièrement inportantes (coton, arachide, arboricultuf,ê. . . ) .

En 4ène région aussi, malgré les énormes potentialités hydro-
agricoles cours d'eau permanents et réseau hydrautigue de
I a of f ice du Niger ce type de périrnètre est rare. Cependant
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depuis Ie début des années 1980, Iê maraichage connait une
expansion continue dans Ia zone de I 'Office où la culture de
I I oignon prend de plus en plus la place de celle du riz après la
récolte.
En 5ème région , c'est' surtout en pays Dogon que ce type de
périmètre est développé. Cette zone se caractérise par son relief
accidenté, sâ faible disponibilité en terres cultivables çt une
forte densité de population : 30 à 50 habitants au kmé. Les
précipitations annuelles conprises entre 400 et 600mn, limitent
fortement I'agriculture à sec gui, du reste, nrest possible que
grâce à la collecte des eaux de missellement et des aménagements
des parcelles par I t apport de terre. L t irrigation s I est
développée à partir des années 70 grâce à I'utilisation de
citernes et à la constrtrction de rrmicro-barragestt en pierres. On
y fait surtout du maraîchage (oignons, tomates; . . . ) destiné à la
vente.

- obj ecti f s prioritaires de I ' exploit,ant

Dans les périrnètres de ce type, I ' obj ectif principal de
Itexploitant est surtout Ia recherche drun revenu monétaire, soit
dans Ie but drune thésaurisation, soit celui de combler un
déf iciÈ céréalier çluasi-pêtrDanent par I t achat de vivres.

Dans la quasi-totalité des périnètres visités, les disponibilités
en eau dtirrigation, Iâ nature des aménagements (naitrise tot,ale
de I I eau) et I ' accessibil ité d I un débouché petmettent de tirer
un revenu substantiel de I t irrigation.

En Lère région, les possibilités de cultures pluviales dans Ia
zone de Ia vaIlée du fleuve Sénégal petmettent en année normale
I raut,o-suff isance céréalière des UPA. Alors le revenu monétaire
tiré de I'irrigation sert soit à payer des vivres en année de
mauvaise récolte, soit à satisfaire des besoins financiers et,
sociaux farniliaux, soit à accumuler un cheptel pour le moyen et
le long teme.

En 2ème région et autour de Bamako, nous pouvons regrrouper les
différents types dfirriguants en deux catégories distinctes : les
paysans irriguants et les entrepreneurs privés. La première
cat,égorie ressemble davantage aux irriguant,s de la première
région par leur objectif de réaliser des revenus monétaires à
partir de I' irrigation et de leur possibilité d t assurer leur
auto-suffisance céréat ière à partir des cultures pluviales .
Toutefois leur situaÈion est plus confortable puisque dtune part,
Ies conditions agro-climatigues petmettent largement 1f auto-
suf f isance al imentaire des f arnilles , d I autre part , Ies
possibifités du marché urbain de Bamako et de I I exportation leur
assurent des revenus monétaires appréciab1es. Pur ces exploitants
interrogés, Ies revenus monétaires tirés de I I irrigation senrent
surtout à sracguitter des impôts et taxes et à faire face aux
besoins sociaux des familles.

La deuxième catégorie se singularise surtout par l.'enploi de I
salariés pour I'exploitation de leur parcelle. Lrobjectif visé
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étant I I accumulation capit,aliste r -Iouvrier agricole ne reçoit
en général gu I un très naigre salaire entre 7. 500 et
15.000 F.CFÀ par mois d'autant plus qu'il est Ie plus souvent
logé et nourri par Itemployeur.

Les exploitants de cette catégorie produisent surtout des légunes
de contre-saison destinés à I I e:çortation (haricots verts,
poivrons, poivres, fraises, etc.) ou de Ia banane.

En Sème région, I'irriguant du plateau Dogon recherche surtout
des revenus monétaires dans le but principal d I assurer sa
sécurité alinentaire soit par la possibilité drachat de céréales
en cas de déficit céréalier, soit par Ia réalisation d I une
épargne investie en animaux qui seront vendus pendant Ia période
de soudure ou après une mauvaise campagrne hivernale. Sur Ie
plateau Dogon, les contraintes foncières, même pour les cultures
pluviales, sont très fortes (mangue de terre de culture, forte
pression dénographigue) et la réussite de Ia campagne hivernale
est toujours incertaine à cause des contraintes clinatigues.

- Stratécries pour atteindre ces obiectifs
Les e:çIoitants disposent d I une çtanme de stratégies qui touchent
à toute la chaine de la product,ion à I t écoulement.

En l-ère région, les stratégies des irriguants sont drune part
I t augruentation de leur production globale par I I erctension de la
superficie des champs pluviaux, dfautre part, spécialement pour
les cultures irrigruées, I 'adhésion aux coopératives d I e:çloitants
pour faciliter I raccès à I réquipement, aux intrants, à Ia
formation et surtout à une rneilleure commercialisation des
produits maraichers par des ventes groupées.

En Zème région et autour de Bamako où 1 técoulenent. de Ia
production se pose avec moins dfacuité, les exploitants cherchent
à accroître davantage leur production dtune part, pâE ltextesnion
de leur superf icie avec I I occupation de nouvelles zones agrricoles
de moins en moins apt,es à I I irrigation et de plus en plus
étoignées du centre urbain, êt dtautre part, lfintensification
culturale. Les exploitants privés en particulier, axent de plus
en plus leur effort vers une planification de Ia production pour
de neilleurs prix à 1técoulement.

En 5ène région ou le paysan est davantage confronté au problème
de sécurité alimentaire, Ies stratégies sont les suivantes : une
très grande diversification des activités économigues (eultures
sèches, élevage, cueillette, artisanat, petit conmerce... ) , au
niveau de I tU. P.A. , Itintensif ication de cultures de rente dans
les périnètres irrigués par une double culture annuelle, enfin
la recherche de nouveaux débouchés pour I I écoulement de Ia
production maraichère - marchés drautres régions et à 1tétranger.

- Niveaux dtint,érêt de Itexploitant pour Itirriqation
Les exploitants Lppartiennent dans leur grande majorité à Ia
catégorie des nouveaux irriguants. Cependant selon les zones
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géographigues et les contraintes socio-économlg,."= au niveau de
én.{.r"-per-iurètre, lâ place gu I occupe I ' irrigation dans Ie système
de proauction du paysan est différente.

En t,ère et 5ème régions, Ia place de I t irri-gaÈion, malgré la
taille relativement petite des parcelles est inportante dans Ia
mesure où eIIe est lrune des principales sources de revenus
monétaires de ces populations pour satisfaire les besoins sociaux
des farnilles et comller les déficits alimentaires assez fréquents
dans ces zones. Les rares attributaires de parcelles dans ces
teriretres juissent.du statut de 'rprivilég^iéft "! 

leur volonté de
àéfendre leûr 'racquis" Ertattestent certaines formes de litiges
fonciers est une preuve suffisante de leur attachement à

I t irrigation.
par contre en 2ème région et autour de Bamako, la sit'uat'ion est
quelque peu différenté. Les irrigugnts_ jouissent drune relative
jecufité alinentaire, soit à partir de leur propre production
céréalière - cultures pluviales et irriguées - soit à partir de
revenus monétaires qu t its tirent d I une activité principale
(cornnerce, salariat, artisanat) .

Lr irrigation est alors considérée comme une seconde activit'é plus
ou moins inportante selon les conditions du rnarché. Seule
I 'opportunité de tirer un prof it monétaire innédiat de cet't'e
actilite déter:mine I'attachement de ces populations à

I I irrigation.

Elles sont variables selon les zones et les périmètres. Dans la
pierniare région, Ies exploitants sont surtout confrontés à Ia
laturation âu marché de Kayes en produits maraichers. Cette
situation aggravée par I'enclavement des zones de production
provoçlue uné baisse régul ière des prix ou la mévente sur les
marchés.

par ailleurs, lâ dégradation du réseau dtirrigation de certains
périmètres suit,e à une mauvaise exécution des travaux
â r anénagement entraine de fréguents_ abandons de parcelles au
prof it àes cultures pluviales ou de I t exode rtlral .

Autour de Bamako 1es exploitant,s citent surtout les difficultés
de production (hausse dè prix des intrants, dégâts dfanimaux et
conlraintes de main-d'oeuvre pour Ie respect des calendriers
culturaux) auxguelles se greffent celles de Ia conmercialisation
en période d'abondance - .

par contre en pays Dogon, outre Ia saturation périodigue des
marchés habituâté, les difficultés demeurent au niveau de
I r insuffisance de terres irrigables, sources de fréguents
conflits fonciers, d,e I rabsence de structures dt approvisionnement
en intrants, de structures de transformation et de conselltrTation,
du manque d'organisation d I un systèrne de conmercialisation des
produits.
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- Niveau d'arbitrage

Le niveau d ' arbitrage est soit Ia sécurit,é al inentaire, soit la
rentabitité financière.

En Lère région et dans Ie pays Dogon, II attachement de
f;"*pfoitant- à ces types de périnètres est qu I ils gaqantissent
une certaine sécuri-té aI inèntaire d r une part, grâce à la
production céréalière en saison drhivernage et -df autre partr uD

flux monétaire par la vente de produits maraichers en saison
sèche.

Àutour de Banako , Lr extrlloitant vise surtout à produire une
-tecuration rentable sur le plan commercial. ces périnètres ont
de r r intérêt surtout parce glrtil existe un marché propos3nt des
prix assez rémunératèurs. irès souvent, des reconversions de-spéculations sont opérées par les producteurs pour permettre de
aègager des revenus nonétJires plus substantiels t par exernple
te-rénplacenent de plus en plus iréquent des produits maraichers
classilues et consommés sur place (salade, choux, tomate) paf des
produi€s essentietlement destinés à I I exportati.on (haricgts
ierts, fraises...) et dont la rentabilité financière est plus
assurée.

- Perspectives Pour I I exPloitant

Àctuellement en plein essor, les elçtoitants de ce t}-pe de

feriratre ressentènt déjà les prémisses de sérieux probl?ges
âtécoulement. La rechercne de débouchés, Itadoption de nouvelles
cultures ou de variétés anéliorées sont autant de dispositions
qui concourent à une neilleure valorisation des productions
maraichères.

Drores et déjà, des mesures urgentes devraient être envisagées
en vue de créêr les conditions d I une valorisation à moyen et long
terme de ces productions. Ces mesures viseront en priorit'é :

- I I organisation efficiente des producteurs en groupements
coopératifs et la formation des coopérateurs ,

- I r étalement de Ia production par Ia recherche et la
vulgarisation de variétés à cycles différents ,

- Ia minimisation des pertes aussi bien à Ia récolte qu I à Ia
consen/ation des produits périssables, Pâr Ia vulgrarisation de
techniçfues amél iorées ( exemple : séchage de I I oignon et de Ia
tomate) ;

- Ia dotation des organisations de producteurs en st'ructures
consen/ation et des zones de production inportante
infrastructures de transPort i

- Ia création de petites unités de transformat,ion au niveau des
zones de f orte production ( consenreries de tomates , j us et
confitures, . . . ) ;

de
en
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- I I exportation des produits maraichers frais.

En fait, toutes ces mesures ne trouveront leur raison d t être çlue
si l r environnement politico-écononigue de la production est rendu
incitatif par :

- des facilités dfaccès au crédit agricole pour lracquisition
d'équipement et I'utilisation d'intrants en particulier pour
les petits exploitants et les jeunes diplônés ou non, désireux
de s I investir dans les cultures maraichères î

- I I accès aux facteurs de production, êr particulier les terres
aménagées î

- le bénéfice de mesures fiscales visant une détaxation de
certains facteurs de production (intrants agricoles, articles
et produits dt irrigation... ) .

- RôIe et place de la fenme

Les femmes sont actives sur ce type de périnètre et
particutièrement dans I'irrigation informelle ou elles disposent,
de leurs propres parcelles sur lesquelles elles sont généralement
responsables de toutes les activités.

Dans Ia zone d I intenrention de I I ODIPAC, I I encadrement du
maraî,chage a démarré en 1984. Les actions menées sont
I t approvisionnement des femmes en semences pendant la contre-
saison et I I enseignement des t,echniçlues culturales . L t ODIPAC
encadre guelque 25o ha dont 50 t sont, exploités par les femmes.
Les cultures pratiquées sont le gonbo, le pinent, les Ëomates,
les oignons, Ia pomme de terre.

Sur le périnètre de Kakoulou (région de Kayes) Ies femmes
pratiguaient Ie maraichage. mais elles furent écartées par Ia
suite à cause, semble-t-il des opérations de désherbage Èrop
fastidieuses. Dans Ia zone encadrée par lfo.H.V., Ie jardinage
est beaucoup pratiqué pour Ia culture des légumes autour des
cases ou à côté des points d I eau. Nous notons une nette
amélioration dans ce domaine grâce aux actions entreprises par
le C. F. A. R. de OuéIéssébougoll.

Depuis 1983, ce centre assure conjointement avee le secteur
O. H. V. de ouéIéssébougrou I t encadrement et le suivi des fernmes du
village de Sougroula pour ltexploitation dtun hectare de jardin.
Au cours des deux premières campagnes, seule le sorgho a été
cultivé par manque dteau en contre-saison. La production moyenne
oscillait autour de 325 Rg/h'a. La culture marachère a comnencé
pendant Ia campagne L986/87 avec les oignons, Ies tomates, les
choux, Ie gombo, Ie haricot, Ia salade ainsi que les carottes.
la contrainte maj eure est le manque d I eau.

En zone CMDT? chaque femme exploite au moins un petit j ardin
potager derrière les cases, autour des marigots ou puit,s ou elle
cultive tomates, aubergine, gombo, piment, rentrant dans 1a
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préparation des mets farniliaux, car en mitieu rural , iI est rare
â" voir un homme donner Ie prix de condiments à sa femme -

Dans la ville de Koutiala, touj ours en région cl'tD{f , 42 femmes
exploitent un périurètre naraiôher de 3 ha attribué par les
aulorités communales dans Ie cadre du ttproj et maraicher au prof it
des femmes seules chargées de fanitlesrr.

L r obj ectif de ce proj et est de produire des légrunes dans le but
de I iauto-consomnàtiôn. En contré-saison, les cultures pratiquées
sont : pomme de terre, choux, salade, haricot vert et-oignons
pour leËçrels les problèmes drécoulement sont -jugés faciles- La

iestion de ce périlnètre est assurée par un comité de Lz membres -

i"= principaleL difficultés de ce périnètre sont : mançlue total
drencadrenênt technique dans Ie domaine de Itagriculture, manque
de débouchés pour certains légumes-

Sur le plateau Dogon, lâ femne participg activement au
maraichagé, nême si Iês formes diffèrent selon les villages- Sur
le périrnétre irrigué de Tégourou, les femmes travaillent dans Ie
cadle de I IUPA ét ne sont pas attributaires des parcelles,
contrairement à Tabagolo et Gondodié où femmes et fillettes ont
Ieur propre j ardin -, cette tendance commence à s t irlp_tal_ler
égaledeni a Dotolo avec Ia constrrrction de deux barraggs ( " ) .-Nous
nétons ici une certaine arnélioration dé Ia situation de la ferqme

çri est, à encourager.

L€ maraichage constitue une inportante source de revenus pour la
femme, surt6ut'lorsqurelle posèède sa propr€ parcelle. Néanmoins
des aieficultés exiètent notamment en matière de conservation,
de trans f ormat ion et de coumerc ial isat ion , qui , s i el I es
rnétaient pas résolues, constitueraient un facteur de blocage.

Dans le cercle de Djenné, lâ sécheresse des dernières années a
eu comme conséguencès Ia reconversion et/ou la diversificat'ion
des activités des femmes. Par exemple dans le village de Yébé où
les femmes s I occupaient essentiellement des travaux domestigues
et du filage du côton, sê sont engagées avec détermination dans
la culture du nil, du gonbo, du pinent, des patates, etc---

Les r|zières des plaines manç[uant d I eau sont utilisées pouf faire
du maraichage. Ceêi a nécessité Ie creusage de nombrer.uc puisards.
Dans la riziculture, nous assistons au labour des parcelles des
femmes à Ia charrue. Les prestations sont fournies à la demande
des itnéressées par des groupes de jeunes gens appartenant au
trtonf, des j eunes du vil lage et à raison de 2 50 F . CFA par j eune
pour G-7 hàures de travail en plus de leur nourriture.

Les tenrnes de trois villages de Irarrondissement de Kouakrou se
sont organisées iI y a quelqrre 4 ans pour exploiter un j ardin

I Etude de factibifité du projet de Développement Rural,
intégré sur le Plateau Dogon, Rapport final, Tome III' annexes,
ItlA/ DNA, Agrar und Hydrotechnik GMBH 1988 -
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collectif. Elles ont bénéficié de I t aide d I une O. N. G. pour
I t approvisionnement gratuit en intrants pour la première année
et I t octroi d I un fonds de roulement pour la deuxième année.

Ceux-ci constituent toujours des difficultés pour les femmes.

Dans le District de Bamako et alentours, certaines femmes sont
très engagées dans 1 t irrigation informelle sur des parcelles ou
I t intensité culturale est très éIevée (plus de 200 t) . Les
principales productions sont : oignons, feuilles vertes (pour Ia
sauce), gombo, choux, tomates, carottes, salades, aubergines,
pinent et concombre dans une moindre mesure. Ce type de
maraichage constitue non seulement une inportante source de
revenu monétaire pour une cat,égorie de femmes données, rnais aussi
joue un rôIe inportant sur Itaméliroation du niveau nutritionnel
des populations. Une des principales difficultés est le problène
de conmercialisation et de transformation des produits en vue de
nininiser les pertes en période dtabondance.

2.2.4 Type 4 : les qrands périmètres rizicoles à maltrise
nartielle

- Les ressources disponibles

Les périrnètres de ce type sont essentiellement localisés dans les
valIées du Niger et, du Bani, entre Ségou et MopÈi et occupent
deux sous-.zones. Le sud de Ia région de Ségou avec uRe pluviosit,é
annuelle conprise entre 600 et 800 mm permettant une réussite
parfaite des cultures sèches comme le nil, Iê sorgho et
I I arachide en année notmale.

Cette solrs-zone, traversée aussi par deux grands fleuves (Niger
et Bani) dispose de potentialités en irrigation inportantes
comprenant de vastes plaines et cuvettes alluviales anciennes.
cependant, le développement des cultures iriguées - ne date que
des années L97o avec Ia chute de Ia productivité des cultures en
sec due au déficit pluviométrique.

La population relaÈivement homogène sur Ie plan ethnique et
culturel est dense dans la zone. EIIe avoisine 40 habitants au
kilonètre carré.

La seconde sous-zone appelée Bani-Mopti est légèrement
différente. La pluviosité y est plus faible. Elle décroît du sud
au nord, de 8OO à 400 mm, les possibilités sont lirnitées pour les
cultures sèches au Nord. Elles ont fortement, souffert de Ia
sécheresse depuis Ie début des années 1970.

Dans cette zone, Ies principales activités sont :

- I ' élevage qui j ouit de condit,ions particul ièrement f avorables
du fait de I I existence de vastes zones de pâturaçIes î

- I'agriculture en particulier la submersion libre i

- Ia pêche pratiquée par des populations spécialisées ou non.
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concernant I r irrigation, Ies surfaces couvertes par les alluvions
inondables sont considérables avec des f ortes possibil it'és de
maitrise d t eau par des anénagenents hydro-agricoles '

La population de ]a sous-Zone est aussi importante . et
différenciée sur Ie plan technique. ELle comprend_des.catégories
Jàèio-professionnelles bien ais€inctes dont les plu_s importantes
sont les éIeveurs, fes agriculteurs, parmi lesquels les nvieux
tLzisulteurs du Deltar et les pêcheurs.

- obi ecti.ts Prioritaires

Les e:çIoitants des casiers oRlt et oRS poursuivent des obJectifs
d I autolsuffisance céréalière et des objectifs de revenus
monétairesl-ii= pratigrraient, surtout des cultures pluviales (nil

sorgho, ârachiàe) sûr de grandes parcelles (5 à 6-ha) dans-1""
zones exondées. r-a, rlziculttre ne réposait que sur des parcelles
de plus petite dimensi.on (1 à 2 ha) et donC Ia pr-oduction était'
presque exclusivenent destinée à lrauto-conSonnêtion- La relance
à" Iâ rLziculture suite à la créat,ion de casiers avec maitrise
pàrti"iià -a" I I eau a au départ augnnenté de façon signif icative
ies niveaux de production pLr I I acèroissenent des rendernents et'
des superficieË. Dll coup, lfauto-suffisance céréalière était
attein€e surtout avec ta- iealisation de frdeux récoltes" qui se
succèdent : les cultures pluviales en octobre à Ia fin de Ia
saison des pluies et Ie rli trois mois après, êD janvier-février
pendant Ia saison f roide. Le =y=ç,are _àe conmeicialisation du

iad6ly, mieux organisé, pemettiait alors aux exploitants de
Ëeneiicier de reùenus monétaires substantiels pour :

- I r acquisition de nouveaux égtripenenls_ agrricoles indispensables,
une djversification (cultures-pluviales et cultures irriguées)
sur de vastes superficies (7 { I ha dont 3 en irrigation) î

- Ie paiement des inpôts et taxes adninistratives t

- la satisfaction de divers besoins sociaux : fiançailles,
nariage, habillement, divers biens de consoDmation i

- la constitution d t un Èroupeau qui constitue autant une épargne
qutune source de prestigê.

A partir des années 80, la succession des années de mauvaise
plùviométrie et Ie bas niveau de crue du Bani et du Niger . ont
irrine I r agriculture de la zone en particulier dans les casiers
de submerÉion contrôIée. Les niveaux de rendements ont partout
baissé et certains casiers ont même cessé de produire. Cette
situation a contribué à réduire Ie nombre d I irriguants i de
nombreuses parcelles dans les casiers ont été transformées en
champ pour èultures sèches sans bénéficier d' irrigation puisque
Ie jystene mis en place ne Ie petmettaiÈ pas. Du coup, les
paysans ont recensé }eur objectif au profit de la recherche
èxêf usive d t une certaine sérucit,é alimentaire par I I auto-
approvisionnement à partir uniquement des cultures sèches et Ie
dêveloppement d'autres activités souvent extra-agricoles
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(commerce, exodê'. . . ) génératrices de revenus supplémentaires
permettant 1 t achat de céréa1es.

- Stratéqies pour atteindre ces obiectifs
Dans les zones où les risçres de non production des casiers
aménagés ont éÈé réels au cours de ces dernières années,
I t exploitant privilégiera d I abord des cultures pluviales de deux
manières :

- en transformant certaines zones basses et moyennes des casiers
rizicoles en champs pluviaux +ri, êr faitr Dê dépendent gue
d t un seul facteur naturel Ia pluvionét,rie contre deux pour
Ia rLziculture de submersion contrôlée (pluvionétrie et crue) .
Cette stratégie se traduit par une baisse des superficies de
cultures irriguées et un désinvestissemt du paysan au niveau de
Ia parcelle î

- en at,tendant t,oujours les derniers monents pour Itutilisation
des intrants et ltentretien de Ia parcelle.

I"a productivité des champs pluviarlc étant généralement peu
éIevée, 1ê chef UPA envoie le plus souvent en exode, pendant la
saison morte, tout ou une partie des actifs agricoles pour
nininiser temporairenent les charges alinentaires de I |UPA et
permettre I t acquisition d t un pécule qui sera destiné aux besoins
sociaux et institutionnels de la famille.
Niveaux dtintérêt de I'exnloitant pour Itirricration
La place de I t irrigation dans le système de production de
I'exploitant dans Ia zone de ces périnètres est fonction de
I t ef f icacité technique des anénagrements hydro-agricoles et des
niveaux de production escomptés selon la taille de la parcelle
exploitée. Ltirrigation joue le premier rôle dans le systène de
production du paysan lorsque les conditions d'exploitation sont
satisfaisantes : une bonne crue, Ie bon fonctionnenent du réseau
hydrauligue, la taille acceptable de Ia parcelle, la
disponibilité des intrants.
Par contre, Iorsque ces conditions font défaut, I t irrigation est
reléguée au second plan ou abandonnée au profit des cultures
pluviables exclusivement .

- Difficultés et contraintes de I'exploitant

Ce tlpe de périnètfe traverse aetuellement, une phase crrrciale grri
s t est traduite d I abord par des retraits de parcelles puis des
abandons. Au départ de nornbreux irriguants se sont endettés pour
acguérir un égrripement adéquat à reoouvrir à partir de leurs
productions à cause de la faiblesse de rendements. D'abord les
autorités des périmètres réagissent par des retraits de
parcelles, puis de nombreux paysans abandonnèrent dreux-mêmes les
périmètres devant I'incertitude des crues pendant de longues
années déficitaires. Les problèmes majeurs actuels de ces paysans
sont, :
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- le sous-équipernent provoçlué par une très forte décapitalisation
consécuriËve aux longues années de non-production agricole
vent,e de I t équipernent pour I I exode ou par la surnrie-crédit de
campaçtne et crédit d'équipement non remboursés i

- Ie nécessaire renenbrement des parcelles suit,e aux nombreux
problèmesi fonciers créés par Ie systèmg d t attribution qui avait
encouragé les regroupements artificiels î

- 1 | attribution basée sur un recensement des carnets de fanille
et non sur celui des UPA qui sont les véritables unités socio-
économiques de production i

-
Du fait de Ia compétition possible entre cultures irriguées et
cultures pluviales, I ' intérêt naj eur pour I r.irrigation est dans
une certàines mesure 1ié à sa rentabil it,é sur les plans
techniçlues ( rendement de paddy à I 'hectare par rapport à celui
du mi-sorgho) et conmercial (Ie prix du paddy au producteur
comparé à -celui des céréales en zone exondée) . Un grand nombre
de périnètres ont été définitivement délaissés Par les
expfôitants parce que leur conception technique ne permett'ait
plirs de réaliser un êertain niveau de rendement. En fait' dans ces
lerinetres, cê sont plutôt les contraintes techniçlues . (bas
rendernent àu pas de rendenent du tout) et commerciales (prix. au
producteur) qui sont les éléments déterninants de la motivation
des exploitants pour I t irrigation.

- Perspectives de I I exPloitant

Les périnètres de submersion contrôlée ont globalement déçu
I'espoir des exploitants qui avaient escompté des niveaux de
productions élevés.
ôUfigés dfabandonner Ia plupart des casiers pour des raisons de
non garantie de production, ces irriguants sont dans lrattente
d I une neilleure sécurisation de leur périnètre car les cultures
pluviales très Iargrenent pratiquées deneurent aussi très
iortenent tributaires des aléas pluviométriques.

Une relance des cultures irriguées dans ces zones exige au
préalable une meilleure sécurisation de Ia production , .c I est à
âire prat,iquement,. garantir chague année, quels que soient les
niveaux de crue du Bani et du Niger, Italimentation fracceptablerr
en eau des casiers.

Cependant, cette [réhabilitatibn" devra être appuyée par des
mesures spécifiques comme :

- Ie réglement du problème de Ia dette des anciens attributaires
par un moratoire ou une annulation pure et simple i

- le remboursement de lrancien parcellaire pour tenir compte des
structures socio-démographigues des futurs attributaires et de
I'adéquation entre superficie de cultures pluviales i

I
I
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- la mise sur pied d t une politigrre adéquate de crédiÈ pour un
rééquipement, des UPÀ î

- la prise en considération des aspects pastoraux dans les zones
à aménager et gui viserait à liniter les conflits agriculteurs-
éleveurs.

Rôle et place de Ia femme

Dans Ia zone d t interrrention de I t Opération Riz Mopt,i et Ségou
I I apport de la femme dans I I irrigation est essentiellement axé
sur les travaux dtentretien des culturêsr de récolte' vannage et
transport des produits de Itexploitation faniliale.

2 .2 . 5. Ilrpe 5 : Ies périmètres de bas-fonds aménagés

- Ressources disponibles

Les périnètres de bas-fonds aménagés sont essentiellenent,
localisés au sud du pays où la pluviosité annuelle est lrune des
neilleures au MaIi entre 8OO et 1.400 IrD. I1 s I agit grrosso modo
de 1a zone couverte par la Cl,iDT et qui renferme Ie plus grand
potentiel d I agriculture pluviale du payq. Outre la bonne
ptuviométrie, les sols sont aussi relativement, aptes pour
âiverses cultures : coton, arachide, riz, nai,s, tubercules,
sorgho, arboricultllfê. . .

Lrexistence de nombreux bas-fonds et cours dteau dans des vallées
inportantes nilite particulièrement en faveur des cultures
iriiguées (riziculture, maraichage et certaines eultures pérennes
conme Ie thé, Iê bananier, I tavocatier; . . . ) .

La population résidente serait de I t ordre de L,2 ni+ions
a'frabilants, soit une densité d t environ 20 habitants au km4 . Les
groupes ethniques çri Ia composent (Sénoufo, Dtinianka, etc. . ) ont
àussi une solide réputation dtagriculteurs et disposent drun
niveau de vie relativement élevé grâce à Ia production et à Ia
vente du coton, avec I t appui de Ia CI{DT.

par ailleurs, les sécheresses qui ont frappé durement }e nord et
Ie centre du pays, ont provoqué un afflux des migrants vers cette
zone du sud. I1 sragit essentiellement dtagriculteurs et éleveurs
attirés par les conditions clinatiques plus favorables. Leur
insertion dans les tissus économigue et social de Ia zone tend
à se réaliser avec succès grâce à I t appui des autorités
politiques, adninistratives et technigUes locales, des ONG et
I 'accuèif plutôt, favorable des populations hôtes.

- objectifs orioritaires de I'exploitant

Les exploitants bénéficient généralement, d I une sécurité
alimentaire basée sur de bonnes conditions agro-climatigues et
un encadrement efficient qui favorisent une bonne productivité
des cultures pluviales sorgho et mais, not,amment.
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L r excédent n ' est pas obl igat,oirement vendu. 11 est genéralement
conserrré dans deè greniérs pour une stratégie de sécurité
alimentaire à moyen telrte-

pour les besoins monétaires, I t UPA dispose de parcelles de coton
et de r;z, Dans la zone, Ia consommation du rLz ne rentre Pas
encore dans les habitudes alimentaires des populatiols.
Traditionnellement, 1ê rlz de bas-fond était cultivé
exclusivement par les vieilles femmes sur les toutes petites
parcelles. 

-Une partie de Ia production est vendue sur le marché
ilais Ia plus gianae partie êst stockée pour les cérénonies de
funéraiIles.
Avec lraménagement des bas-fonds, Iê production de rLz a très
fortement pfogr"ssé dans une zone. Les attributaires sont
désoguais 1es chefs UPA gui enploient tous les moyens de

froauction à leur dispoJition : attelage, main d I oeuvre
f anil iale, intrant,s agricoles - - -

trtalgré le changement des niveaux de production en riz des UPA'
les habitudes alirnentaires nront guère suivi. Le rLz est surtout
consommé à I t occasion des fêtes religieuses et sociales et pour
I r accueil des hôtes de marqlue (délégations of f icielles,
encadrement, etc. . . ) . La nouvellê production de rLz est surtout
perçue comme source de revenus nonétaires autant gue le- coton.
Ces rqyenus pemettent de satisfaire les besoins sociaux de
I'upA(e), 1'âcquisition d'équipenent, de transport (véIos,
nobylèttês) et divers biens c-omme les postes radios, les
nagiretophones à cassettes, nais surtout Ia constitution d I un
chéptel-. Ce cheptel, outre qu t il permet I t auto-approvisionnement
en ànimaux de t-raiL, est auLsi une source de prestige social_et
facilite Iracquisition drépouses pour les jeunes et de nouvelles
femmes pour lés chefs de faurille. En ef fet, Iâ dot versée par
I I homme doit comprendre un certain nonbre de t,êtes de bétail , des
bovins notamment.

- Stratéqies pour atteindre ces obiectifs

Les exploitants de cette zone, pour atteindre leur objectif de
sécuriËé alimentaire et draccumulation, cherchent en priorité à
renforcer leur appareil de production (moyens . techniques et
financiers) , les - terres fertiles étant déjà disponibles. Au
niveau de ià main d I oeuvre, Ia notion d I actif agricole couvrira
une large ganme d'individus comprenant : les enfants en bas âge
de 7 I ans, associés à la conduite de ltattelage, Ies femmes,
quels gue soient leur statut et, leur âge, auront à effectuer
frrefquel opérations culturales pour _Ie respegt des calendriers
âgriéoles, les adultes hommes auront des tâches plus spécifiques,
càmme Ia tenue de mancherons de charnte, le transport par
charrette, Iê défrichage de nouveaux champs... Au niveau de

9 L. culture du coton permet I I accès au
remboursement des dettes de campagne et le
et taxes.

crédit agricole, le
paiement des inpôts
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moyens seront mis en oeuvre pour
un attelage complet : adhésion aux
avoir accès...

I
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Le taux dtéquipenent des paysans de cette zone est IIun des plus
élevé au MaIi. QuelEres paysans disposent déjà de moyens de
labour et de transport plus performants comme Ia houe attelée et
des bennes de remorque.

La possession d I un moyen de transport est aussi une strat,égie de
ces exploitants. EIIe vise drune part le transport de réco1te et
d t intrants dans les champs, mais aussi, permet I I accès aux
marchés les plus intéressants pour I técoulement de la production.
Pour assurer 1r auto-suf f isance alimentaire et garant,ir un niveau
de revenu annuel acceptable, le paysan de Ia zone a aussi recours
à la diversification, soit par Itadoption de plusieurs cultures
de rente, notamment le coton, Ies neilleureE techniçlues
culturales sonÈ enployées par les UPA équipées et grri ont aussi
accès au crédit de campagne.

- Niveaux d t intérêt de I 'explotiant pour I t irrigation
Située dans des zones traditionnelles de cultures sèches
relat,ivement excédentaires sur le plan alimentaire, les
périnètres rizicoles du sud du pays sont généralement considérés
conme secondaires par rapport à Ia principale culture de rente
de la zone, 1ê coton. Cependant - la chute du prix du coton à
partir de 1984 et les mesures de polit,ique agricole nat,ionale
visant I'augrnentation de Ia production céréalière pour I t auto-
suffisance alimentaire ont fait que dans certains périnètres
ou la taille des parcelles et Ie niveau de naitrise de I t eau
étaient acceptables, I t intérêt du paysan pour Ia rlziculture est
évident. fI Ia plaçait presçlue au même niveau gue la culture du
coton. Pour ces paysans, Ia riziculture est d t autant plus
intéressante qutil stagit à la fois drune culture vivrière et
dfune culture de rente. Dans certaines zones du sud très
favorables à }a rLziculture des bas-fonds (à Kléba par exemple) ,elle a tendance à supplanter Ia culture du coton.

- Difficultés et contraintes de ltexploitant

Dans la zone du sud, les principales contraintes et difficultés I
des exploitants en natière d'irigation sonÈ ; I

I t insuf f isance des superf icies de bas-fonds aménagrées par
rapport aux potentialités en terre et en eau et aux motivations
des populati,ons î

les contraintes de calendrier entre différentes cultures pour
Ie labour, les semis, 1ê désherbage et Ia récolte en
particulier pour les UPA non équipées et disposant de peu de
moyens monétaires pour recruter une main d t oeuvre salariée.
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- Niveaux d'arbitrage

c,est dans ces types de périrnètres qrre. ra rentabilité technico-
économisre j oue à f ond =-on rôre d r a-rbitrage. En_ ef f et, du fait
à;; Ë=='iuirités de réariser diverses cultures de rente (coton,
arachide. . . ) , Ia spéculation produite en culture irriguée doit
être corpaiiti.r"roeht rentabré sur re doubte plan technique
( rendeurent à I I hectare) et commercial (prix au producteur) '
Essentiellement destineé a ra rizicultutê t ées types de périnètre
connaissent encore un engouet"tti certain dans ta région du fait
ô; 1" prix du paddy au pioaucteur était,'jus+rlà une date récent'e
soutenu par lrEtat, maiL surtout p-arce-^que les potentialités du

marché national sont encore rdin d r étre épuisées (déficit
structurel en rrz du Mari, nouvelles habitudes de consommation
des populations) .

-.Perspectives de I re:<Ploitant

Lrauto-suffisance céréalière étant généralement atteinte à partir
des productions des cultures sèches, res exploitants de ces zones

recherchent davantage à diversifier les cultures de rente, dtune
part pour garantir reui sécurité arinrentaire par ra constitution
de stoclcs tere.t iers à moyen et long termes , d I autre part pour
s r assurer d I une source àe revenus monétaires permanente et'
suf f isante. r,a culture du coton q'i bénéf icie de I t appui
consi.dérabre des stnrctures de dévelàppement et ra rLzicurture
sont res pii"èipales cultures de rentè de cette zone- r,e coton
bénéficie nettement des plus iuportants investissements, temps
de travail , et intrants ïgricolLs de la pa+ de 

- 
l ' exploitant '

outre il ajjui i"ititutionnét, râ pratique de la curture de coton
qàràntit ï'accès aux moyens 

-de 
p-roducÈion; crédit d'équipement

et intrand= 
- agricorei dont res effets induits sont

pàrticùrièrement favorables au déveroppement des cultures
céréalières sèches (utit, sorgho, mals ' . . . ) grâce .au syst-eme de

rotation culturare ('céréales ioenericiant de I 'arrière-ef fet des
éngiais apportés art coton) . Le déveroppement des curtures
iiiiguées,-Lrès sollicité pa; les explgitants pour compenser les
difficultés de }a culture du coton doit passer Par :

- une extension des aménagements hydro-agricoles î

- """ 
neilleure connaiJsance des systèmes de production

existants i
- ""à 

politiçre de valorisation - des productions de cultures
irriguées - en Particulier Ie riz '

Dans 1es bas-fonds non aménagés de Danderesso, Iê rlziculture est
pratiguée par les femmes maiiées et même les fillettes - chacune
à'ef f és pôssède une parcelle., nde I 'ordre de O ,25 ha ' Les
rendements sont environ 2 t/h.a(^-)'

1o Daou D.l{.
S ikasso (Kadiolo)

Importance de Ia
, fPR Katibougou'

rLziculture dans Ia zone de
L980.
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Dans les villages de Gladié et Sakoro, Iâ culture principale desfemnes est également le rLz de bas-fonds. Dans Ie prenieic otr lesrizicultures sont moins profondes, les fernmes ne cultivent gueIe rlz hatif (Malo Dièni) dont le besoin en eau est moind,re. Uérnesi les rendements de cette variété sont basr sâ culture estintéressante, car la récolte a lieu en septernÉrêr c r est-à-direMaIo Ba (variété tarrdive) et le fuloba Kurrrni (variétéintermédiaire sont aussi cultivées) .

Dans le bas-fond de Kanbo, sur Ie périnètre rLzicole informel de5 hâ, tous les travaux excepÈés le labour, sont fait,s par les
feDmes.

- Rôle et place de Ia femme

Dans Ia région de Kayes, encadrée par IIODIPAC Ia riziculture est
beaucoup pratiquée dans Ia zone de Kita ou les femmes de septvillages se sont regroupées autour dfune plaine pour faire cetteculture. Cette rlziculture encadrée depuis 1983 par lesanimatrices, a bénéficié des actions suivantes :

- distribution d t intrants aux fernmes contre pai,ement aucomptant î
- êtlsêignenent, de certaines techniçlues culturales.
Dans Ie secteur de Kadiolo (région de Sikasso) zone encadrée parIa CMD{I , la rlziculture est, couraument pratiquée par les vieilies
femmes dans 1"." plaines et les bas-fonds selon des teehniguesculturales typiguement traditionnelles 3

- I I équipenent est constitué de pet,it natériel (daba, piochê,pic, et,c...) ,

- les variétés de semences généralement utilisées sont : leNawali, Jè ou Karidia Jè et Ie uawalj. blén ou Karidia blén, àcause du faible taux de brisure au décorticage et de leurqualité gustative appréciée. Les variétés sélectionnées telles
çlue Ie Ganbiaka et Ie Ségadis sont moins connus et moinsutilisés par les femmes î

- la fertilisation se linite à la pratique de I r enfouitleneirt de IIa natière organique, I'utilisation de la firnure Dinérale étant I
très linitée ;

- I t aménagement des bassins se fait par la constrrrction dediguettes de retenue suivant les courbes de niveau. cesdiguettes corypfrtiment,ent les bas-fonds en petites unit,és qrri
rendent dif f icile toute éventuetle mécanisation i c I est l'-undes inconvénients de ce type d I aménagement i

- la réco1te se fait au cout,eau i

- re battage et Ie décorticage se font à ra main.

I
t



101

2.2 .5. Tvne 6 : les aménaqements de Culture de déCrUê

- Ressources disPonibles

Les cultures de décnre concernent surtout la zone lacustre entre
Ie Delta intérieur et la boucle du Niger. 'Cette zone se
caractérise au nord par une alternance de cordons dunaires et, de
dépressions en partie occupées par des .lacs dont la capacité en
eaù varie avec des cycles hydrologiques inter-annue1s. La
ptuviométrie est comprise entre 2OO et 400 mm et linite fortenent
tes cultures à sec. Eù fait, I,économie de la zone est basée sur
I | élevage, la pêche et les cultures de décnre. Ces dernières sont
installées sui les zones de marécage des lacs ou des alluvions
du Niger. Les ressources en terre sont assez inportantes et
comprennent aussi bien de nombreux lacs et mares, des- pl1ine1 et
cuvèttes dt inondation et autres sols physiquement irrigables,
dispersés dans les dépressions intermédiaires plus ou moins
inondées par des défluents du Niger. La population autour de ces
espaces est relativement nombreuses. Elle se caractérise pa5_gne
conposition ethnique et des modes de vie très diversifiés
resuttant, de l rhistoire et des traditions de sédentarisation, dê
transhunance et de nonadisme. Cette situation se reflète sur les
condit,ions part,iculières de gestion et d'exploitation des
ressources naturelles, enparticulier des terres de cultures. En
outre, avec lraccentuat,ion de Ia sécheresse, une forte proportion
de la population a nigré vers la zone de I'Office du Niger, les
grands centres urbains et le sud du pays. Les surfaces aptes à
ia culture de décnre se sont réduites, accentuant ainsi la
compétition agriculteurs-éleveurs dans les zones les plus basses.

- obiectifs prioritaires de Itexploitant
Les objectifs des exploitants des périnètres de cette zone sont
quasi-identigues à ceux des périnètres de type 2 dont ils
partagent actuellement les mêmes condit,ions socio-économiques.
Ces obj ectif s sont la lutte pour Ia sutnrie par un auto-
approvisionnement ninimum et I t acquisition d I autres revenus
supplémentaires pour I I achat de vivres et la satisfaction
drautres besoins faniliaux indispensables. Cependant,, à la
différence des zones en aval du Niger (région des périnèt,res de
type 2, Ia zone lacustre dispose de plus de potentialités en
terres irrigables. En conditions clinatiques normales
(pluviométrie et crue), elle est globalement auto-suffisante sur
le plan . céréalier. Mais, en fait, les modes de vie des
populations et Ie régime foncier en vigueur ont instauré une
situation de |tbipolarisation économiguerr avec d I un côté les
anciens propriétaires fonciers qui sont aussi les grands
attributaires -dans leè lacs et, mares aménagés, de I I autre les
anciens rrsans terresrf gui subissent encore les régrimes de
rnétayage et de location des terres. Cette catégorie est de loin
la plus nombreuse, malgré plusieurs tentatives de réforme agraire
dans Ia zone.I

I
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- Stratéclie Dour atteindre ces obi ectif s

Globalement, Iâ place de I'irrigation dans le système de
production agricole de la zone est aussi préoccupante gue dans
Ia zone des périnètres de type 2. Cependant,, Iâ couposit,ion de
Ia population de cette zone en deux grands groupes socio-
professionnels distincts (Ies agriculteurs sédentaires et les
éleveurs nomades) Iinite toute généralisation. En effet, avant
1 | instauration de Ia longue période de sécheresse à partir des
années L97O, I t intérêt de l t éIeveur nomade de Ia zone pour
I t agriculture en général. L,es céréales préIevées, achetées ou
échangées contre des animaux ou des sous-produits étaient
consommés en petite quantité et périodiquement. La rupture des
conditions clinatiques de la zone et Eon inpact sur les
populations nomades ont suscité de nouvelles stratégies de surrrie
parni lesguelles la frsédentarisationrr. Dans la zone, Ia
sédenÈarisation des nomades est une nouvelle forme de pronot,ion,
socio-économigtre initié par les autorités nationales à I I endroit

-âe groupes sosio-eÈchniques particulierE - les Touaregs - qui ont
été les plus touchés par les longrues années de sécheresse. Elle
consiste essentielleuent à regrouper les membres drune fraction
autour drune stnrcture technico-économique - en lroccurrence un
périnètre irrigué - dans Ie cadre drune association villagreoise,
coopérative ou Ton.

-
À quelques exceptions près, elles sont identiques à celles des
exploitants des périnètres de type 2'. Dans Ia zone des lacs, les
facteurs linitants qui affectent la stratégie paysanne sont
principalenent :

- les faibles capacités techniçtrues et financières pour une
exploitation rationnelle de très grandes superficies, €u égard
au mangue t,otal d t équipement et, de système de crédit î

- Ia çluasi-disparition du capital principal, le cheptel gui a été
déciné ou a énigré plus au sud du fait, de la persistance des
effets de la sécheresse i

- I I apptication inadéquate de la légistation foncière, se
traduisant d'une part pêr Ia perpétuat,ion du système de
monopole des terres cultivables par quelques fanilles,
fractions ou villages, êt d t autre part par Ia contrainte de
mise en valeur rationnelle des superficies aménagées. ,

Par ailleurs, dans les périnètres attribués aux anciens nornades,
la mobilité géographique rédhibitoire de ces nouveaux
exploit,ants, about,it, souvent à des abandons de I t agriculture
après seulement, guelques campagnes au profit d'autres activités
comme ltélevage ou le conmerce.

- Niveau dtarbitraqe

Avec Ia détérioration des bases économiques de la zone, la guasi-
totalité des populations rurales vit les mêmes conditions que les
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paysans des périnètres de type 2 où Ie niveau d I arbitrage est
'suitout Ia rècherche d I une certaine sécurité aI imentaire .

- Perspectives de l t exPloitant 
r

Les perspectives de I'exploitant de ce t]æe de_ -périmètre sont
dans ses grandes lignes i-dentiçlues à cel] es de I I exp_loitant des
péiiretreé de tyËe z. Etrès visent principalement une
Ëonsolidation des iirfrastrrrctures existantes aussi bien sur les
pi;=-technigue et économique que f_inancier et humain- En outre,
àans Ia zone 1acustre enparticulier, tout développement de
I I irrigation doit passer au préalable Par :

- I | élaboration, Iâ dif fusion large et I I appli-cation ef fecti-ve
d I une législàtiott foncière pa; Ies aut,orités politiques,
administratives et t,echniques locales î

- la prise enconpte des aspects d I élevage et, de pastoralisme :

intègration âgriculturé-élevager- aménagement dIespaces
pastàraux, accès aux chaumes et points dreau î

- les mesures de protection de 1 | environnement : lutte contre
trèro=ion hydriôe et éolienne, Itensablement des périnètres,
lfavancée du désert ,

- Ies r""rrr"= d I accompagnement telles la vulgarisation de la
culture attelée, -1 tâccès au)c intrants agricoles, Ie
renforcement de I I encadrement pour la formaËion aux technigues
de production et à la gestion d"g périnètres, I I ap_p_ui I la
creâtion et au fonctiorinement d t infrastrrrctures collectives
(magasins de stockage, salles dtalphabétisation, centres de
santé, égtripements de commercialisatio[. . . ) .

- Rô].e et place de la fenme

Le rôle de la femme est surtout axé sur I t entretien des cultures
(désherbage), Ie repiquage du sorgho de décnre, 1ê battage et Ie
Èransport-des réco1tes. Toutes les prestations des fennes se font
dans fe cadre de lrexploitation faniliale.

- Ouelques contraintes socio-économicnres sur 1ê rô1ê de Ia femme
dans les cultures irricnrées

- Ie statut socio-économigue qui demeure largenent dépendant des
hommes i ,

- Ie statut socio-juridique : - les lois et les mesures sociales
traditionnelles et officielles sont conçues en faveur des
hommes, notamment celles qui concernent Ia terre î

- Ies idées erronées sur Ie rôIe de Ia feurne : on part souvent du
principe que Ie ménage est une unité homogène dirigee par
t t nornrné ; or nous savons que Ie ménage se compose d I individus
dont les préférences et les besoins varient. On part toujours
du fait que les principales activités des fenmes sont des
tâches domestiques non productives i
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- Ia faible productivité de I t agriculture fénrinine 3 non
attribution des terres aménagées dans certaines zones, I t accès
difficile au crédit agricole, le manque dtencadrement technique
et de format,ion î

- le manque dtorganisation du système de coumercialisation, de
stockage et de transfor:mation des produits (tonatês r oignons,
piment, gombo...)

Les recommandations suivantes peuvent être faites 3

- Eêconnal,tre pleinement Ie rôle de Ia feme dans I I irrigation.
Ceci passe par I | élaboration et I t amélioration de Ia base de
données et des statist,iques beaucoup plus conplètes sur les
activités de la femme dans I'irrigation en vue drune meilleure
intégration dans les projets de développenent au niveau local,
régional et même sous-régional î

- sêDsibiliser et motiver I ropinion publique sur le rôIe de la
fenme dans I I irrigation î

- anéliorer Ia productivité en tenant compte des besoins
réellement erçrimés : aménagrement de terres, fomation pratique
en dispensant des cours dtalphabétisation fonctionnelle sur les
thèmes bien précis, assurer un encadrement techniçre adéquat en
nettant un accent particulier sur Ie personnel féninin compte-
tenu de certaines considérations socio-culturelles du nilieu î

- rendre plus souple lraccès au crédit agricole permettant ainsi
à la femne d I acguérir des facÈeurs de production plus
nodernes i

- atléger les nult,iplg= tâches de Ia feme par I I apport de
technologies appropriées î

- créer des conditions favorables pour la consels/ation, Ia
transformation et 1fécoulement des produits.
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3 . 1. r,res stnrctures régionales d r internention
Les st'ructures étroitement inpliquées dans Ie développement deI'irrigation au Mali sont :

- les stnrctures publiques de lrEtat i
- les stmctures participat,ives de développement i
- les ONG et le secteur privé.

3 . l, . L . Les strrrctures publ icnres de I I Etat
L'Etat nalien int,enrient au niveau régional par la mise en place
de quatre t1çles d I organismes essentiels :

- les . oP9!"t,ions de Développenent Rural (oDR) ou les organismesassinilés i
- les Directions Régionales de I tAgriculture i
- les Directions Régionales du Génie Rura1 î
- les Directions Régionales de UAct,ion coopérative.

3 . 1. 1. 1. Les ODR ou orqanismes assimilés

Les oDR sont en najorité des organismes publics à caractère
techniçpe dotés de l-'autononie fiiancière èt de gestion. Ellesont presque toutes été mises ên : pIâce avec I t assistance d I unprojet' (ou ont été créés au départ comme stnrctures de gestion
9ly" p_rojet de développement agricole) . Ceci a -permis
1 t installation de I | équipement des oDR, la forruation et lâ mise
en place de I I encadrement et enfin le financeuent des périnètres
actions de développement.

Le décret N"33IPG-RU du 25 mars L972 a fixé comme objectif aux
oDR I I agçfmentation de la production rurale par tous les moyensappropriés :

- rêcherche et étude î
- ménagenent î
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- formation des cadres et, animation
professionnelles î

- conmercialisation, transport, t,ransformation
des produits i

- crédit et éguipement i
- prestations de services.

des structures

et, conservation

Cette mission a évo1ué pour devenir de plus en plus celle d I uneopératj.on intégrant des actions sociales. Les oDR sont des
organismes personnalisés dotés dtun conseil dtadrninistration, noneligibles au crédit bancaire. Leurs financements sont extérieurs
ou intérieurs. Les financements extérieurs sont cotroyés dans Iecadre bilatéral ou multilatéral.
On distinçIue :

- Ies subventions,
- et les prêts.
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S 'agissant des prêts, il faut distingxrer deux cas selon la forme
de cession à ItoDR. Àinsi iI Y a :

I * Ies prêts cédés Par I'Etat sous forDe de subvention à IroDR ;
.Ies prêts rétrocédés Par lrEtat à l'toDR.

Quant aux financements intérieurs, oD distingue :

* le budget, de I'Etat dont la contribution demeure relativement
très modeste, environ 1,5 ù de leur enveloppe globale i

* les ressources propres des ODR constituées actuellement par les
prestations de senrices que peuvent faire guelques ODR et, les
redevances.

Les ODR ou stmctures assinilées intenrenant ou çri ont eu à
interlrenir depuis L972 dans le secteur de Itirrigation sont :

- ITOVSTU pour Irencadrement des petits périnètres de lrouest du
pays. Cette structure devait égalenent préparer les riverains
du fleuve Sénégal à gérer les anénagements hydro-agricoles
après Ia mise en eau du barrage de l{anantali dans la région de
kâyes. Le manque chronique des moyesn d t interr,rent,ion a conduit
à Ia dissolution de cette oDR i

- dans la région de Koulikoro intenrenait I f ODIB (actuellement
appelée projet, de réhabilitation du périnètre agricole de
Baguineda, chargé de promouvoir le développemenÈ intégré de la
zone de Baguinéda.

LIOHV développe dans cette zône la tabaculÈure irriguée.

- dans la région de Sikasso, Ia CUD{[ encadre guelques périnèt,res
de rLziculture de bas-fonds et IrOTS développe Ia théiculture.
on note. égalenrent Itoffice de Sélingué pour Ia rlziculture î

- I I opération Riz-Ségou et I t of f ice du Niger internriennent au
niveau de la région de Ségou pour Ia promotion de la
riziculture et SUKAIÀ (société d'Etat) pour celle de la canne
à sucre i

- dans Ia région de Mopti inter:rrient I I opération Riz-Mopti pour
le développement de Ia culture du rLz au niveau des cercles de
Mopti, Ténenkou et Djenné.

Dans Ie cercle de Bandiagara, Iê projet de vulgarisation agricole
en pays Dogon encadre une centaine de petits barr.ages construits
avec lraide de Ia Coopération Internationale, notamnent IrUSAID?
Ia GTZ, Ia BIRD, Ie FAC, Ia CIMADE, etc... Ce projet développe
Ies cultures maraichers de la zone.

- dans Ia région de Tombouctou ont été mises en place :

* I'Action BIé Diré (ABD) pour Ie développement de Ia culture du
ble dans le cercle de Diré.I

I
I
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* Ie projet de développement intégré du lac Horo au niveau de
lrarrondissement de Tonka. Ce projet a pour objet Iraménagement
du réseau d t irrigation , L t encadrement technique des groupes
cibles, 1â lutte contre la désertification, I'intensification
de I | élevage et Ie transfert de compétences aux collectivités
rurales organisées au niveau du lac. Une inportance accrue est
obser:lrée pour la riziculture, Ie bIé et les cultures de décrlJe.

* Itopération zone lacustre développe la rlziculture, Ia culture
du blé et des spéculations de décrue sur des casiers à
submersion contrôlée et des mares dans les cercles de Goundam
et Niafunké.

- Dans la région de Gao a été créée 1 tÀction Riz-Sorgho pour la
prouotion de Ia riziculture et le dévefoppenent du sorgho de
décnre

Parmi Ies acguis des oDR, oD peut citer :

* la mise en place dtun réseau national de vulgarisation i
* Ia formation des paysans î
* 1f introduction de techniçlues anéliorées î
* I t organisation du monde rrrral î
* les aménagements hydro-agricoles i
* 1 | intensification des cultures î
* I I alphabétisation fonctionnelle i
* la diversif ication culturale, les piste's tltrales, la promotion

dfartisans, les équipements villageois, Ies actions dtéIevâ9ê,
Ie reboisenent, I I hydraulique villageois et pastorale, la
commercialisation et les actions sanitaires.

Dans certains domaines, tels :

- le développement, du crédit, et Ia distribution des intrants i
- Ie transfert des activités de senrice i
- I I entretien des aménagements î
- Ia formation des format,eurs et des cadres de gestion, les

actions sont jugées insuffisantes.

Face à leurs problèrnes de gestion interne, à la stagnation, voire
Ia régression dans certains cas des résultats obtenus, à
I I incapacité pour elles d I assumer leur mission de développenent
intégré et ceci principalement à cause des conditions hydro-
climatiques et du contexte économi$re international, le
Gouvernement srest engagé dans une restrrrcturation progressive
des ODR prévoyant le transfert de certaines responsabilités aux
paysans organisés. Ladite restructuration se fera cas par cas et
un plan d t opération a ét,é élaboré dans ce sens.

3.1.L.2. Les Directions Réqionales de IrAqriculture
Les zones non couvertes par les ODR sont encadrées par les
Directions Régionales de I 'Agriculture. Les DRA sont des
structures déconcentrées de Ia DNA émergeant sur Ie budget
dtEtat. Elles nront pas bénéficié de projets et leurs moyens
financiers ne leur permettent pas d'avoir des activités notables
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sur le terrain, bien qu t elles aient des zones inportantes à

couvrir. La nouvelle politiçre agricole du MaIi accorde une place
de choix au transfert de cèrtaines responsabilit'és aux paysans
àrganisés en groupements coopératifs- . ElIe a conduit à Ia
diésolution de 6 ODR dont cing interrrenaient dans le secteur de
ltirrigation. II s'agit de 1'ôVSTU, dê_ lIABD, I'O?L, I|ODIB et
I fARS de Gao. DeË dispositions de redynamisation avec
redéploiement de personnel àu niveau de ces DRÀ sont actuellement
en cours. Ainsi ILs DRÀ bénéf icieront des moyens acquis par. les
oDR dissoutes et se verront restrrrcturées dans leur organisation.
Parmi elles, ont note :

- la DRA de Kayes qui prend en charge Ia zone de I rOVSTll i
- Ia DRÀ de utpti- qui intenrient âans les zones rLzicoles à

submersion IiËre dè Ia région de Dtopti ,
- la DRA de Tonbouctou qrri reprend làs zones d t intertrention de

IIABD et IroZL sirnultanénent avec la promotion de lrirrigation
sur les périnètres irrigués de la région ,

- }a DRÀ de Gao qrri reprend en charge I I ex-ARS î
- la DRÀ de Xoùfikorb çri encadie maintenant le périnètre

rizicole de Farabana, jadis couvert par If OI{V.

Au niveau des périnètres encadrés par les structures publigues,
Ie rôle de lrEtat reste prépondérànt. un cahier de charges tie
Ies paysans à lfEtat en spécifiant, le rôIe et devoir de chaque
partie'. Tout conf lit est tranché confor:mément au dit, cahier,
iequel est généralement éIaboré par I t Etat sans consultation
préalable des groupes cibles. Lâ terre et les aménagements
lelevant de la proptiété de I'Etat, 1ê paysan ne bénéficie gue
de leur usufrrrit.
3 . 1. 1. 3 . Les Directions Récrionales du Génie Rural

parallèlement aux Direct,ions Régionales de t tAgriculture existe
au niveau de chaque région une Direction Régionale du Génie Rural
qui appligue au niveau de cette circonscriptiot la politique en
ilatiei:è dé génie rrrral définie par les autorités centrales i ce
sont des strrrctures déconcentrées de Ia DNGR. A cet effet, êlles
exercent leurs activités dans les donaines des aménagements
hydrauliques, des constructions tntrales, de Ia topogr?Phie et du
urâchinisie agrricole. I"a DRGR est particulièrement active dans la
conception , if exécution et Ie suivi hydraulique des périnètres
hydre-agricoles initiés par les populations rurales. ElIe assure
râ =unréil1ance des travaux au niveau de grrands proj ets nationaux
d'irrigation. La mise en place de ces Directions est récente,
mais elles suscitent de grands espoirs dans Ia mise en oeuvre de
Ia polit,ique dtauto-suff isance alimentaire basée sur Ia rnaitrise
de I I eau.

3.1.4Les Directions Récrionales de ItAction Coopérative

La tutelle de I I organisation du monde rural est assumée par Ia
Direction Nationale de I I Action Coopérative, déconcentrée au
niveau régional en Directions Régionales. Les Directions
Régionales de I rAction Coopérative qui représentent la DNA-COOP

au niveau régional, ont Pour objet :

I
I
I
I
I
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- I'intensification, Iâ conception, 1'exécution de programmes de
formation, I'assistance aux organismes coopératifs et Ie suivi
des projets coopératifs ,

- la recherche, I'expérimentation des principes et néthodes de la
coopération, 1télaboration des textes législatifs, le suivi de
leur application, 1 t étude et, I t évaluation des projets et
programmes de développement coopératif î

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

- Ia conception des documents et
coopératives, I I analyse et Ie
organismes, 1a certification
statistiçres coopératives î

plans comptables destinés aux
contrôIe de Ia gestion des

des bilans et Ia tenue de

- I ' instnrction et I I arbitrage des conflits entre les organismes
coopératifs et entre les coopératives et les tiers.

Il existe actuellement au Mali 446 Tons Villageois et 624
Associations Villageoises nis en place soit par les ODR, soit par
les DRÀ-CVOOP ou les DRA. Dans le secteur de I I irrigation, la
répartition est Ia suivante :

Répartition des organismes coopératifs dans' le secteur de
I'irrigation

Structures ODIB ORS O. N. ORII OZL IÀC ARS
HORO Gao

Sélin Totaux
gué

Nbr. villages
encadrés

Tons villa-
geois

Coopératives

Associations
villageoises

Comités gest.
Comités
consultatifs

286 148 L76

69-

5--

76 135 140

L7

10

I
I
I
I
I

48 4

11

6

28

I
352

60

11

3 . 1,.2 Les stnrctures participatives de développement

3 . L .2.L Le Conseil Réqional de Développement

Lrun des éléments de Ia politiçre d'administration du
développernent est la participation des populations. Pour être
efficaces, celles-ci doivent être responsabilisées, c t est-à-dire
participer aux responsabilités et donc au pouvoir de décision.
C I est pourquoi I I organisation de la participation au sein même
des structures adninistrat,ives a été ressentie comme une

I
I
I
I
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nécessité et pour ce faire, il a été créé un conseir Régionqr_de
Déveroppemenf ao niveau de chague région administrative du Mari-
ce conseir est composé des me'mbres érus en leur sein par l"=
conseils de cercle et, de représentants des organismes à caractère
économiqee et social désig-nes^dans les conditions fixées par le
àà"i"i-Ëris en conseil aés ministres (Décret N" 14lPG-Rl't du- 21
janvier-l9gz1. Son mandat est de 3 ans. Le Conseil est consulté
sur :

- les objectifs, Ies priorités- et les moyens de réalisation du
progranme régionat a-r irrigation ainsi que sur les résultats de
I I exécution de ce Programme i

- le proj et de schéma régional d t anénagement du t,erritoire.

II peut dans les linit,es de ses compétences, faire des
recommandations et suggérer toute mesure de nature à stimuler le
secteur de 1 t irrigation-

Les conseils de développement ne sont pas encore fonctionnels,
mais se mettent en prâce progressivement. Ltesprit de cette
réfome est de respbnsabiiisér les populations paysannes à

travers leurs représLntants élus. sa iinaf ité est de faire en
sorte que les con'sei1s de développement soient les initiateurs,
promoteurs, maitres d I ouvrage de proj ets . d t anénagernent,
â; eq,tipement et de développenênt, avec I 'appui des sernrices
techniques de ItEtat-

3.1.2.2 I€s Unions Réqionales de CooPératives

La période drautomatisation et de responsabilisation des paysans
a commencé au trtali à partir de tilg, après un9 période de
restructuration et d'incertitude (1962-L979) du mouvement
;;;pè;arif . tË Loi noBg-6/Alr-Ru du Lo juin L988 prévoit dans ses
ài=ioiitions ra possibirite pour les organismes coopér1li{s de
conètituer des unions dont Iê ressort territorial est fixé par
les statuts en fonction soit des conditions de viabilité
économiqrre et des besoins des organismes coopérat'if s adhérents,
soit en tenarlt compte des dif férents niveaux de I t organisation
administrative du terroir-

Ainsi existe-t-iI au niveau région une union Ré9i91?le des
ôàôp"tatives de Kayes (rrRçAK) regroupant r"=. dif férentes

"ooieratives 
maraichèlres iriitiees au niveau des petits périnètres

irrigués villageois et à Bamako une Union des Coopératives et
Planteurs l{araichers.

3.zlres Priorités régionales

La politique de développement agricole du Mali rencontre un
certain nombre de contriintes parmi lesquelles, Ies contraintes
ecologiques sont les plus importantes et les plus difficiles à

résoudre tant iI est vrai que Ia pluviométrie et Ie sol sont
déÈerminants dans tout progranme d' intensificaÈion des cultures -

Les ressources hydrauligues sont d'une irnportance capitale dans
un pays conme te uaf i of I t éconornie est vulnérable notamment à
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cause des aléas climatigues. Dans un tel contexte, it est aisé
de comprendre que la mai.trise des eaux de surface et des eaux
souterraines constitue Ia priorité fondamentale. fl s I agira alors
de mettre un accent particulier sur les anénagements hydro-
agricoles et pastoraux ainsi çIue I 'hydrauliq,re villageoise. En
tenant compte des diverses zones agro-écologiques, Ia politigrre
de développement des productions agricoles et alimentaires sera
adaptée aux potentiels actuels de chaque zone.
Le déclassement de certaines surfaces ou régions à productivité
aléatoire devra être compensé par I t intensification de Ia
production.

L'importance de Ia stratégie alinentaire commande Iradoption de
variét,és à cycle court, résistantes à Ia sécheresse. Le mais sera
une culture à substituer au mil-sorgho partout ou la pluviométrie
peut at,teindre les 800 nm avec une bonne répartition. Le niébé
et Ie fonio doivent occuper une place prépondérante au nord de
I'isohyète 700 IItm. Lrarachide doit être développée à partir de
variétés hâtives. Quant à la riziculture, sa promotion doit se
faire en condition sécurisée sous irrigation, à compléter par la
rLziculture pluviale et de bas-fonds partout où celà estpossible. La culture maraichère sera intensifiée de manière à
occuper une place de plus en plus inportanÈe dans ltalimentation
des populations nrrales et plus particulièrement des zones
sinistrées. A cet effet, iI conviendra de mettre en oeuvre de
vastes progrrammes régionaux autour de points df eau. Une politigue
plus rigoureuse de consenration des sols sera engagée. Lespolitiques de maitrise de lteau, de diversification des cultures
et d I adaptation de variétés aux conditions écologiques locales
nécessitent le développement sur le terrain des stnrctures pour
rechercher des solutions aux contraintes du développement au
niveau des exploitat,ions.

Cette politiçre générale s'articulera de façon spécifiçre conme
suit :

- êu niveau de Ia Lère région (Kayes), développer Ia politique
des petits périmètres irrigués de Kayes avec pompage et
lrétendre sur Kita, Kéniéba et Bafoulabé. Le sud de lâ région
sera engagé dans Ie développement de la production céréa1ière
et arachidière avec le mais comme culture locomotive. Le
développement de I'irrigation de cette région concernera enpriorité Ie rLz, I I arachide et le mais (décrue) . I1 reste
entendu que Ia stratégie de développement de Ia lère région
doit reposer sur Ie désenclavement i

- au niveau de la 2ème région (Koulikoro) , développer et
intensifier Ie système actuel de submersion contrôlée en créant
des périnètres notamment dans Ie cercle de Kangaba. Le mars
sera développé par I ' OHv dans la zone de Kangaba, Baguineda et
ouéIessébougou. Le nord de cette zone sera résenré aux culturessèches. Des actions seront à mener dans Ie domaine de Iapêche ,
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- au niveau de Ia 3ème région (sikasso) , Ie potentiel tizicole
doit être àxproité 

-à" 
erârgissant les activités du projet Riz

CMDT.

Lraugrmentation des superficie.s. de séringué doit être envisagée'
Les curtures naracheiËs, 

-rrnitières et lês tubercures de la 3ème

,egi"" àoirr".t être aevetoppées et commercialisées dans les zones

déficitair"Ë.- L" pêche ôrrre également des Possibilités de

dévelopPement.

- Au niveau de la 4ème région (Ségou) ' Ia po11!1g11?--,1"
Jgcurisation des grands casiers de IIO.R.S. sera poursulvle'
Des actions sont à mettre en oeuvre pour la réhabiliÈation des

casiers de il offiËÀ 
- a" Niger. d pêche est égaremgnt à

déveropper. Le progià*,Ë- agrl-cole de rà zone sèche sera dominé
par f a- biatiqrre de cultures diversif iées à cycle court '

- Au niveau de ra rêgion de Hopti (5ène) , . râ sécurisat,ion des
grands casiers sera 

-considérée- avec I t abaissement de leur plan
dIeau. La politique dIaménagement des P.P'I'V' avec ponpage sea

intensifiée. Des actions dê dével0ppement de ra pêche seront'
;i;;pii="=. Des casiers pastoraux seront aménagés et' Ia
culture du bourgou développée. Sur le plateau Dogon'
i;à*proitation deJ petits bariàges f_era I t obj et de programmes
de développement poùr ra producCion de régumes et de céréares-

- Au niveau des 6ène et 7ème régions (Tonbouctou et Gao), Ia
Ëiiorite est accordée au dévelopilenent de la culture de décrnre,
aux perimetres irrigués ry5 pompage '- à Ia riziculture par
submersion, aux uàûtgouûiereè, - t ra pêche ainsi gufau
développenént de I tagritulture dans les oasis '

3.3L,es i1frastnrctures gocio-écononiqu€st

Les actions à entreprendre dans le secteur agricole ne doivent
pas viser seulem".t à développer .Ia. production ou à fortiori
[nproauit , mais à déveropper 

-,in nir ieu. cela inpl igue que les
actions doivenÈ tendre piioritairement à développer non pas Ie
seur potentier économigtre, mais r r ensenble des activités ou

aspects de ra vie sociate et en particulier I t apt_itude . des

Ëài"rations à gérer reurs propres affaires par le canar des tons
viflageois et autres groupements'

La stratégie de déveroppenent du secteur de I'irrigation
n'échappe É"= à cette regiè, mais au cotnraire, doit être sous-
entendue pàr des mesureJ d I accompagnenent telre I t irnprantation
d t infrastructures socio-économigues '

A cet effet, nous notons dtune part les réalisations de ltEtat,
Iocalisées gener.Iement au niveau des centres urbains, êt drautre
part, dans Ie cadre des actions draccompagnement des oDR,

I,existence d'infrastructures au niveau des villages, réalisées
dans les périrnètres par les populations.
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3.3.1 Les infrastructures de transformation

Le problène de développernent se pose touj ours en t,ermes deproduction et, de consonmat,ion. Les infrastructures detransfotmation, conme de stockage doivent, pemettre drabsorberIe surplus agri.cole, de relever les prix â la production, dêcréer des enplois et de promouvoir la consonrîation nationale.
â. Paddv

-
Le Plddy destiné à 1 r auto-consomnation est décortiquémanuellenent au pilon. Dans les centres urbains des zonesproductrices de rLz, oD note I I existence de décortiqueuses etmoulins travaillant pour le compte des privés. Ces equipementsexistent également au niveau de certaines communautés mrales
organisées en associat,ions ou tons villageois. La transfomationindustrielle est assurée par les rizerles gérées par 1es oDRintenrenant dans Ia rLziculture.
Ainsi note-t-on I rexistence de capacités installées de :

- 2o.ooo tonnes de paddy à ltoRs (Rizerie de Dioro)
- 13.000 tonnes de paddy à lroRu (Rizerie de sévaré)
- 69.000 tonnes de paddy à lroffice du Niger (Kokry : 4.ooo,

Kolongo z L2.0o0, Molodo: 19.ooo, NrDébougou z L7.ooo etDogofry : 18. O0O) .

Ces rizeries sont en surcapacité, notamment depuis lalibéralisation de la commercialisation du paddy et les structures
concernées proposent I I usinage au:x privés, mais Ia fornule nerencontre encore qurun succès très linité.
b. Canne à sucre

La transfotmation de Ia canne se réalise au niveau de USKAIÀ grri
dispose de deux usines totalisant une capacité de 21.OOO tonnesdont 6. ooo à Dougabouçtou et ls. o0o à siribara.
c. Fruits et Iégunes

La seule usine nationale de transforamtion des fnrits et léquuesest la SocAIt! (Société nalienne des Consenres Alimentairesi (..) .cette société mixte produit dg= concentrés de tomates, purêè de
mangue , j us et sirop de t,amarin, etc.
EIIe est dotée d I une capacité de 8.000 tonnes de tomates. Auregard des productions nationales de fruits et légumes, cetteinf rastructure est très insuf f isante. La transfo-rnation desproduits maraichers est plutôt traditionnelle (séchage ettransformation en boule des oignons, etc. . . ) .
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llA"trrellement SoMAco : Société Malienne de Consenres.
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Le problème de
transforrration des

d. Tabac

et de

Le tabac irrigué est, produit par Ia Haute VaIIée et commercialisé
en totalité à Ia sbnerau (société Nationale des Tabacs et
Àllumettes 

-du Mali) . tÊ capacité installée de cette unité
industrielle est de loin supeiieure à Ia production nationale et
lrusine est ptutôt obligée drimporter du tabac.

ê. Thé

pour la transfomation du thé, une usine est installée à Farako
au niveau de ltopérat,ion Thé Sikasso. Une quantité de 5oo à 600
tonnes de f euiiles f raiches y est t,raitée annuellement en
fonction de Ia production de la fetme de faralco. La quantité de
thé produit est estimée à environ 100 tonnes par an'

3.3 .2 Les infrastnrctures routières

Les transports font partie des besoins fondamentaux des
pàpuraiiottË dans la neÀure où ils soutiennent des opérqtions
i"ài=pensables à Ia vie économigrre 9! faniliale. La situation du
terriloire malien paralt très aif ferenciée. A cet égard entre
zones rrrrales enclavées, zones rrrrales relativement accessibles
et 1ocalité urbaines de différentes tailles selon leur situation
sur Ie réseau. Le réseau routier du pays est classé en trois

"àt"gories 
suivant I ' iurportance nationale, région_a1e et locale

des ioies, Cê réseau con-porte 13.oo0 kn auxquels iI faut ajouter
L.440 kn de routes inportantes non classées et environ 1-080 kn
de pistes agricoles.

Tableau4: Infrastrtrcturesroutières

11,6

consen/ation, dê commercial isation
Iégumes se Pose avec acuité.

Ctassification Rot.ltcs
adnini stratives bi ttæs

noutcs
cn tÊrrc ru
cn tatérite

Pistcs Pistcs Totat t
anét iorées saismièrce

ror.ttes nationatcs (Rtl) 1 469 I æ6 763 e 16ô 5 696

roures régimates (RR) 97 672 I 314 3 51e 5 595

routes tocal,es (RL) I 15 A9 I 390 1 713

rorftes non ctassées ?2O 165 395 ffi 1 tr4,O

39

39

1?

10

Totat (kn)
z

r 795
t3

2 150
15

2 7171

19
7 728

53
14 4tA

- Îfi'

I
I
I
I

Source : t{inistère des transports Direction Nationale des TP

(Etudes Générales), Bomalco, L985.

La densité du réseau toutes cat,égories est plus éIevée dans }es
régions de Kayes, Mopti et Sikasso, intermédiaire dans Ia région
de ségou et pfus fiinfe dans les régions de Koulikoro Gao et
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Tombouctou. Ces données masçluent des disparités intra-régionales
irnportantes, conme à Koulikôro où lressentiel du réseau se situe
dairs la partie sud et centrale de Ia région, le cercle de Nara
est peu hessenri. Dans la région de Mopti de nombreuses zones
restènt inacessibles en hivernaç[e.

La répartition régionale du réseau routier classé est Ia
suivante :
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I
I
I

Praticabitité (kn)
Régions Longueur km

RR RL Totat Pernatrcnt Taporai reI
I
I
I

Rll

Kayeg

(ouI i koro

Sikasso

Ségou

flopti

Tdqctou

Gâo

? y1 ?73

æ8 179

116 673

321 67

t& 967

796 149

319 175

740

74'

t 089

521

&7

l(Xl

5 354

t 716

1 872

909

z 008

| 045

e 155

3?;6

1 043

1 E72

3 026

6'13

0

199

tc

rc

r 351

710

lc

xc

7V1 641

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RN - routes nationales
RR routes régionales
RL routes locales

Un des volets d I accompagnement du développement Êe Ia culture
irriguée au Mali est ù âésenclavenent deè zones de Production.

En effet, pour assurer un neilleur écoulement des Pfodgctions,
rê=-projéti d,aménagement et de déveroppement rural intégré ont
initié des programmes d r aménagement de pistes rllrales - ces pistes
rurares orrl aâns plusieurs Legions pieceae la réarisation de

lrossature routière nationale. -Aussi jouent-êIres localement Ie
rôre draxe secondaire voire principal. Lrentretien des pistes
rurales relève de Ia responsauitité des populations.

3 . 3.3 L,es infrastructures de stockacre

Dans le domaine de I r Etat, lê stoclcage des produiÈs agricol": est
assuré par I ' opAlr! "u==i 

Éi"n pour 1ê stock de sécurité national
q"" pooi Ie stock régulalgu5. -Au niveau des paysans' Ie stockage
;iitâ;;is peut êtreiraditionnel ou dans des greniers améliorés.
La construction de banq'es de céréares et de semences par res
conmunautés rurares oiganisées reur permet d t écouler leurs
pr-auits au moment propicle. Des magasins de stockage des intrants
et matéri"f= agricàIes sont également construits au niveau des
périnètres.

Au niveau des opérateurs économiques, lâ situation est difficile
à cerner, res commerçants ayant po'r stratégie de maxiniser ra
rotation aes-pr"àuiti, donc 

-de nininiser leurs stocks, Iaquelle
=tràtegie est due aux contraintes financières'

Les infrastructures de stockage qui devraient permetÈre
d'absorber Ie surplus agricole, de relever les prix à Ia
troauction et de promouvoir Ia consommation nationale n I ont pas
cependant atteinL Ia capacité requise. A défaut d'informations
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disponibles, une quantif ication au ni.veau régional de cesinfrastructures nta pu être faite.
Nous pouvons cependant noter I I existence de magasins pour Iestockage du paddy commeqcialisé et du rLz usiné au nileau de
1 t of f ice du Nigèr, de '1 | opération Riz-Mopti et des autresstructures encadrant la riziculture. À Kayes existe une chanbrefroide non fonctionnelle d'une capacit,é dè 3 OO tonnes destinée
au stockage et à la consen/ation des semences de pomme de terreet autres productions maraichères périssables.
3.4 La coordiuation et la planl.ficatiou au niveau régional

!"= projets dtirrigation ne font pas Itobjet de planification etde coordination spécifigues au Mali, ils rentrent d,ans le cadrede la planification généra1e dont le processus est Ie suivant :

l-. Déf inition des grandes orientations
Les grandes orientations du développement économigue et, socialsont déf ini par le parti conf ormément aux dispositionsconstitutionnel les .

Ensuite au niveau des départements techniçlues, les orientations
spécif iques sont fotmulées en tenant coupté des premières. Ainsiau niveau du secteur primaire, les objettits fôndanentaux sontla recherche de 1 | auto-suffisance alinèntaire et Ia lutte contrela sécheresse et la désert,ification.
2. Elaboration du olan au niveau réqional
La région constitue I'échelon de conception et de planificationrégionales de I t action économigrre et êociale de I 'gtat. A sonniveau sont assurés Ia coordination, Ie soutien et le contrôlede I rensenble des administrations civiles de I I Etat ainsi çIue laréalisation des tâches d' intérêt, régional. Le Conit,é negio;àf de
!éveloppement est lrorgane de programmation, de coordiriation et,
d | évaluation en matière de développernent économigrre et social dela région. II est présidé par le gouverneur.

Le Conité procède périodiguenent à I 'évaluatiàn des résult,atsobtenus p?r rapport aux object,ifs régionaux et aux besoins et àItévaluation des changements sociaux.

Cette nouvelle _approche. de planif ication a permis de générer unedynamique loca1e dféquipement et de développement, échappânt à
. Ia tutelle des administrations centrales. Le Ëitan d.es prolitammesrégionaux et d' initiatives de base dans le aeririei Ëf .rt9tit+tennal 1981-85 est estiuré à 20 milliards de francs CFA, Soit5 t du financement total du plan. Cette somme fut financée à 70 t
Par _les populations elles-mêmes par Ie biais de Ia taxe dedeveloppement,. Cependant r olt note une tendance à privilegiéi lesdépenses à caractère social et les infrastructurés au détrimentdu secteur de I | économie rurale en général, lequel n r a bénéficiégue de 222 des financements contre 4g g prévuj.
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Dans tous res cas , cè bilan témoigne de r I adhésion et d t une forte

"àp""ité 
de nobilisation des populations.

La préparation du plan au niveau régional passe par les étapes
suivantes :

- éIaboration de diagnostics régionaux :

Les diagnost,ics régionaux qui ont été précédés par les pré-
ei;g"";t-ics,-- à"Ët-ituent ra première analyse globare des

probrèmes dà déveroppement de r; région et ra première étape du

processus de planification régionale '

ces stratégies régionales constituent une
planificateurs régionaux sur trois aspects 3

a. Les perspectives régionales : démoçtrap^hi", PEoduction
aqricoie, Ëatisfaction âes besoins alimentaires, etc" '

b. La stratégie de développement agricole axé not'amment sur les
ressources en eau, Ies- Ëystèmes de production, etc' ' '

c. La stratégie régionale de développenent rural et urbain'

- les proqramnes réqionaux :

Lr élaboration de stratégies régionales doit conduire à la
;r;F;iii"", râ locarisaÉion et i" dérinit,ion des projets qui
èonêtituerônt l.e corps du programme régional de déveroppement-

3. La prorcosition de proiets eL procrrauunes

Au niveau régional, sur ra base des stratégies régionales, res
programmes-"É projets sont éIaborés et intégrés au plan'

Au niveau national, Ies sernrices techniques (cellules de

pianification et éonmissions nationares) synthétisent et
àrbitrent les différents programmes et Projets . à travers une
séIection a"= proj ets recenséÀ au répertoire national (RI'IP) .

r t f aut cependant sour igner que l.r irrigation à travers Ia
maitrise de Ireau constituê une priorité fondamentale- En effet'
compte-tenu du fait qu'il faut déèonnais considérer Ia sécheresse
comme une donnée p"ir.nente, râ maitrise de U eau est I'un des

*àVâ"= privilégiés devant garantir Ia sécurité alimentaire.

c ' est dans ce cadre que les douze proj ets présent'és lors de la
dernière table ronde à"= bailleurs -de fonds visent la maitrise
de I I eau et le résultat obtenu en matière de financenent acquis
traduit bien Ia volonté aussi bien du gouvernement que 

_ 
de ses

p"ii""aires de faire j ouer au secteur de I ' irrigation Ie rôIe
moteur du déveloPPement-

reflexion des

I
I
I
I
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4 . 1. La politique agricole au l{ali

Les orienÈations du secteur agricore doivent être situées dans

re cadre des grandes orientations de I I ensernble de I | économie
malienne.

Les options de notre stratégie d,e développement q9i o-n! été
clairement définies par ri premier congrès de I runion
ôéràèratique du peuple-u.lien en LgTg Etarticulent autour des
points suivants :

- une écononie nationale indépendante et planifiee 
'-une économie du type à ra rôis étatique et libérale i

- un développernenù- au prof it deê couches populaires,
particulièrêment les plus désavantagées.

Conf o:mérnent aux directives du parti et du Gouvernement, Ies
àùjàctir= jrioritaires retenus en matière de développement
demeurent :

1. La recherche de I I auto-suffisance alimentaire par Ia mise en
oeuvre de la stratégie drauto-suffisance alinentaire qui vise
Ia sécurité alinentaire à I'horizon 2000 i

2. T,a lutte contre Ia sécheresse et la désertif ication par Ia
nise en oeuvre du PIan National de Lutte contre Ia
Désertification -

Ce plan vise la protection de I.t écosystème $ 
t une part, 1ê

mainlien et, Ia restauration de I'équilibre écologigue d I autre
part.

3. ta sat,isfaction des besoins de base des populations dans les
domaines de Ia santé, dê I t éducation, dê I | énergie et de
lreau i

4. Le développement intérieur et extérieur du pays.

Ce programme consist,e à désenclaver Ie monde nrral, à naitriser
les coôts, à accroît,re I I ef f icacité globale du transport_ et à

faciliter de façon sélective Ie trafic international des
marchandises.

5. La promotion d'emplois à part,ir du développement d'activités
saines et durables.

4.2. place de 1 r irrigation ôans Ia politique agricole

Les cycles de sécheresse gue Ie mali a connus depuis L972, ont
montré que I'économie nationale et particulièrement le secteur
agricole-, est largement tributaire des aléas climatiques-

Les proçtrammes d t aménagement, hydro-agricoles s I inscrivent dans
Ia stratégie visant { réduire cette vulnérabilit,é de notre
économie.
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La réalisation de progranmes hydro-agricoles doit permettre
d ' atteindre les ob j ect,i f s stratégigues suivants :

-dans Itimnédiat, la satisfaction des besoins nationaux en blé,
paddy, êt sucre ainsi çIue 

^ 
Ia sécurisation de leur

àpprôvisionnenent. En effet, les différents bilans alimentaires
etànf is annuellement montrent que le ttali est chroniguenent
déficitaire en ces denrées mêne en année de pluvionétrie
normale î

- à court terme, assurer Ie développement des cultures
spéciales: fnrits, maraic!"g", t_abac, the'. coton, afin de
fàvoriser I'équilibre nutritionnel eÈ améliorer Ia balance
conmerciale ,

- à court et moyen termes, développer les cultures fourragères
sur les périnétres irrigués nécessaires à Ia valorisation au
cheptel national î

-enfin, à 1ong terme, 1ê programme visera Ia maximisat,ion et Ia
sécurisation des revenus des populations, ltanéIioraÈion de Ia
balance des paiements et la reconquête de certaines zones
désertifiées.

1.3. Rappel des programn€s ôr anénagenent

Deux types de progranmes d'aménagement peuvent être cités :

1. Un prograrnrne d r aménagement des baFsins dçs PrinciDaux fleuves-par la réalisation de barraqes ' do{rt. :

- le barrage de Sélingué sur le Sankarani qui doit permettre Ia
maiÈrise de I t eau jusgu t à Marlcala i

- le barrage de Manantali sur Ia Baf ing qui doit petmett-re Ie
contrôIe - complet de Ireau dans Ie bassin du Sénégal ' et
I t irrigation de 375.000 ha de terre î

- le barrage de Tossaye sur Ie Niger en aval de Tonbouctou afin
drassurei la rnaitriàe de lreau dans Ia lûajeure partie de Ia 6è
région ;

- Ie barrage du Bani, actuellement en cours d | étude. II doit
permettre I ' irrigation de plusieurs nilliers d t hectares de
terre..

2 , Un programme d I aménaqement hvdro-aqricole :

Selon une étude récente menée par le Ministère de I tAgriculture
intitulé nperspectives de la production céréalièrerr, Ie potentiel
à irriguer au plan national a ét,é estimé à environ 500.000 ha
dont 15o.OoO ha pour IrOffice du Niger.

En lran 2OOO, avec une superficie aménagée de 200.000 ha et un
rendement moyen annuel de 3 ,5 tonnes /ba, il sera possible de
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constituer un stock de sécurité en rLz capable de compenser les
déficits.
Sur cette base, I€ progranme hydro-agricole proprement dit,
consistera à i

- Ia consolidaÈion et à la réhabilitation des périnètres à
maitrise d I eau, notamment en zone Office du Niger et
conformément au plan de réhabilitation établi entre lf Office du
Niger et les partenaires au développement. 11 en est de même
des aménagements de submersion contrôIée i

- la consolidation de petits périnètres irrigués par pompagne
dans les cuvettes et sur les terrasses des grands cours d I eau.

Cette action qui peut permettre Ia double culture doit se
poursuivre dans Ia vallée du Niger, de Macina à Ansongo, sur les
terrasses moyennes :

-petits barrages collinaires ou de dérivation.
Malgré quelçIues difficultés rencontrées lors de Ia mise en oeuvre
de cette technigue en pays Dogon, elle doit également se
poursuivre et connaître une extension en zone ttlali-Sud.

- aménagements par diguettes submersibles

Très développée dans la zone lacustre et Ia vallée du Niger entre
Bourem et Ansongo, cette techniçIue permet de pallier les
insuffisances pluviométrigues en juillet-août par un apport
d t appoint des petites pompes nobiles.

- aménagements des mares.

Lraménagement des mares consiste à améliorer Ie renplissage de
Ia mare en année de crue faible en creusant des canaux, êt à
constrrrire une digue avec un ouvrage de régulation.

Ltaction peut se développer en 6ème région et dans la valIée de
Ia Térékolé-Kolimbiné lac Magui.

-aménagements de bas-fonds.

C I est un systène qui permet de collecter les eaux de
ruissellement d I un petit bassin versant ou d I un petit talweg en
vue de la rLziculture.

- petits périmètres irrigués à partir de foragfe.

II s'agit de petits périmètres irrigués dans la zone où les
ressources en eaux de surface sont rares.

Lorsque Ie débit des points dteau Ie permet, oD peut développer
tout autour des actions de production agricole.
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La multiplication de ces petites retenues est donc une nécessité
pour assurer 1 | auto-suttisance alimentaire et I t éqrril ibre
i-rutritionnel au niveau des villages, relever Ie revenu moyen des
villageois, freiner ainsi I t exode rural et assurer enfin Ia
proteètion des sols et, de lrenvironnement.

Ces anénagements, techniquement simples, sont bien reçus par
paysans malgré lr émergenèe de problèmes fonciers ainsi que
êontraintes dtécoulement de produits.

-développement des oasis dans les zones sahéIiennes
sahariennes.

|.|. 1€s n€sures préconisées pour atteindre Ies objsctifs
natiàre dt irrigatiou

I
t
I
I
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4.4 . 1. En natière d t orqanisation des prodUcteurs

En LgTg partant de la constatation gue la. faiblesse du
développenênt est due en grande partie à la non inplication des
communâùtes rurales, le pàrti et Ie Gouvernement ont décidé gue
celles-ci soient désormais associées à Ia conception et
lrexécution des actions de développement.

plus e)ælicitenent, lê rrTon villageoistr a été adopté comme modèIe
drorganisaÈion mutualiste et, coopérative :

- Ies tons Villageois :

Leur mise en place a démarré en 1983 ; on en recense actuellement
446. Leurs aLti.rités stétendent de plus en plus des fonctions
dr approvisionnement et de commercialisation aux domaines
suivânts : promot,ion agrricole, protection de I ' écosystème
villageois, âtpnanétisation fonctionnelle et fotmat,ion, soins de
santé prinaire, etc. . -

En attendant Ia généralisation des Tons Villageois, il existe
plusieurs formes â, organisations du monde rura'I sur I I ensenble
du MaIi

- Ies associations villageoises (4. v. ) î

- les pré-cooPératives :

Ces dernières existent sous les for:mes suivantes :

groupements Ruraux (G.R. ) , Fédération de Groupements Ruraux
if .C.R. ) , Centres df Action Coopérative (C.A.C. ) et Coopératives
drAchat de Consommateurs (COOPAC) -

Au niveau des périmètres irrigués, on rencontre également une
diversit,é de forme dtorganisation, mais le besoin de se regrouper
et de s I organiser est beaucoup plus grand que dans les zones
exondées.

l. Ainsi, au niveau des grands périmètres (Office du NiÇer,
Opération Riz-Mopti) , Ies structures organisées les plus
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fréguentes sont les associations villageoi_ses . 
et, comités de

producteurs de r|z (C.P.R.). II convient de signaler que la
i,ise en place de ces structures rentre dans Ie cadre des
transferts de responsabilités entre structures de
développement et commùnautés villageoises conformément à Ia
restructure des opérations de Développernent _et organismes
assinilés. Le sup-port du transfert est I t alphabétisation
fonctionnelle axée iur la gestion (comptabilité, manipulation
de basculê...).

Les fonctions exerCées actuellement par Ces À.V' et C' P' R'
peuvent se résumer comme suit:

-gestion de Ia commerciatisation (collecte prinaitêr battage
necanigue, gestion de Ia sacherie) î

- le crédit agricole î '

- Ia gestion des semences î

- I t entretien de certains ouvrages -

Bien çJ11e ces stlrrctures organisées présentent des aspeets
pàÀitiËr, elles rencontrent cependant- des contraintes S' iI
ierait souhaitable drexaniner avéc la plus grande objectivité :

-taux dfintérêt du crédit assez éIevé i

- f luctuation des prix au producteur qtri ne donne pas une
garantie ferme au paysan de s t engager dans les crédit's même à
court ter:me i

- a1éas clinatiques çri ne garantissent pas Ie recouvrement total
des crédits. A ce sujet, certains paysans ont suggéré- Ia
création drun fonds de-caianité devant rembourser les crédits
en cas de mauvaise réco1te-

2 . Au niveau des pet,its périnètres et barrages, I"? fonctions de
producteurs peuvent sè résumer soit à la conmercialisation des
iroduits, sàit à trois ou quatre activités: productio.,
âpprorrisionnement, conmercialisation, stockaÇê-consenration-
f.fâis on ne retrouve pas Ia mêmeintensité d I action et de
dynamisme au niveau des grands périnètres, dû sans doute au
systène d I encadrement et de forruation mis en place par ces
derniers.

Au niveau de certains petit,s périrnètres, c' est spontanément que
les producteurs se sont regroupés pour Ia gestion des barrages
(entietien), Ia transforrnation et Ia consen/ation des produits
ioignon en-pays Dogon) et Ia eommerciatisation. Cette exj.stence
èx-ninilo nL -Ieur conf ère pas une légal it,é absolue, d I où des
problèmes d'accès au crédit et de pérennité des actions.
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4.4.2. En r,naÈière de prix et de commercialisation des produits
agricoles

Les problèmes de commercialisation et des prix des produits
agricoles ont toujours été au centre de préoccupatibns desautorités maliennes.

Dès 1960, I'Etat décide çfue Ie mouvement coopératif devra êtreà Ia base de I t organisation des masses rrrrales en natière
notamrnent de refonte des circuits intérieurs de commercialisation
et de crédit agricole.

En 1965, est créé I'office des produiÈs agricoles du Mali (opAl,t)
dont Ia mission consiste à I l achat, Ia transformation, lareprésentation commerciale et Ia vente du mil, du riz, du mais,
du bIé et de toutes les céréales et produits agricoles n I entrant
pas dans Ie monopole d I autres organismes ou sociétés d I Etat.
En guise de bilan, olt tire les enseignements suivants au cours
de Ia période 1.965-1.979 :

- le système monopolistique de la commercialisat,ion n t a pas été
en mesure drassurer Ia totalité de la commerciatisation. Le
commerce privé bien que non reconnu a écoulé Ia najeure partie
des céréales î

-Ies prix au producteur des céréales ntont pas évolué.de manière
significative, ce Eri n t a pas incité les producteurs à
augrmenter la productivité.

En L980, le tnfli adopte un ensenble de réformes macro-écononiques
patmi lesguelles Ia restructuration du marché céréalier nisè enplace en L98l, .

L' obj ectif fondamental que s | était f ixé le proçtranme de
restructurat,ion du marché était de réduire Ie défiêit céréalier
du Mali devenu chroniçFe depuis Lg7Z.

Pour atteindre cet, objectif, Ie mécanisme consistait à :

- rel ever graduellenent pendant cinq ans les prix au producteur
afin de les rendre incit,atifs i

- relever égalenent les prix au consonmateur sur cinq ans i
- encourager une participation de plus en plus grande du secteurprivé afin d'obtenir une bonne ftuidité de la conmercialisation

des céréales î _

- restructurer I I oPAlt dont la situation déficitaire devaitprogressivement disparaÎtre grâce à une gestion plus
rigoureuse.
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A. Mesures prises nar Ie qouvernement

1. En matière de textes. . réalementant les campagnes de

ffierdiarisation céréarières'

Adoptant une politiqge de . prudence et de progressivité' le
Gouverr"r"rrf a'- pris -'n 

""ttàin 
- 
nonnre de mesures grri gnt été

évolutives d I une campagne à une autre et relatives à

i ; 
"iq"nisation 

des catpàg-ne= de commercialisation'

- en l-98 L-82 , c I est-a-dire la première année de mise en oeuvre du

programme, lê Gouvernement arrête les mesures suivantes Par Ie
décret N.358/PG-RM : ra "oror"r"iarisation 

des nir-mais-sorgho
sur toute r r étendue du Mal i est autorisée pour t_oute personne
physig'e ou morale. La "o*.i"i"f 

isation âu paddy et du tLz
dans res zones encadrées sera effectuée exclusivement par
I ' of f ice du Niger, 

- i;ôp"r"tion Riz Mopti et I I opérati_on --Riz
Ségou pour Ie compte ae i'Office des Produits Agricoles du Mali
(oPAI{) i

-en 19g4-g5, on assiste à une amorce de ra ribéralisation de ra
conmercialisation. En effet, rtarticre N"3 du Décret N' 284/PG-
RM g'i régremente la campagne de ssmnêf,ciatisation stipule
que : Ia cÉ6"rcialisation at paddy.sera entièrement libre en

zone Operation-Riz-ùopti. pour te fàire, Ies producteurs seront
autorisés à commerciàfiser auprès de commerçants privés, du

moment gg I ils auront acçrilte leurs redevances et le
remboursenent 'de leurs crédits '

pour res zones de iloffice du Niger et lfoperation-Riz-ségou,
crest I'opAIr{ qui est chargé de la commercialisation du paddy à
travers ses structures.

-en 19g5-gG, ra ribérarisation de ra commerciarisation touche
égarement i 'offi"" du Nige5 mais pour Itopération Riz-ségou et
Ia CMD{r, ra commercialisition du paddy_et du rLz sera effectuée
exclusivenent pour le compte de IroPAl{ ,

- en 19g 6-g7 , ra ribéralisation du paddy devient effective
puisque 1es producteurs et les opératiôns de Développement RuaI
sont autorisés à "ottr"rcialiser- 

auprès des comnerçants- privés
agréés. Les achats de rlz opAl{ s t effectueront aux prix barènes
subventionnés et conforménent à Ia çfualité du tiz présenté. Les
achats de riz par les autres opérateurs seront facturés aux
prix coûtant,s.
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2. En matière de prix au producteur

Le relèvement des prix au producteur qui étaiÈ un des moyens
privilégiés du programme, a évolué conne suit :

Mil-Sorcrho Mais Paddv

t
t
I
I
I
I
I
I
I
I

198 0-8 L
198 1-82
198 2-83
198 3 -84
1984-85
1985-86
198 6-97
L9g7-98
198 I -89
1989-90

55 35 38
43 45 50
45 48 55
50 50 60
50 50 65
55 55 70
55 55 70
55 55 7A
55 55 70
55 55 70

B. Résult,at,s obtenus

-prix au producteur

Campagnes
MiI-Sorho-ltais

Obj ectif s Réal isat,ion
PR!{C

Paddy

Objectifs RéalisaÈion
PRUC

I
1,98 L-82
198 2-83
1983-84
1 984-85
198 5-86
L98 6-87
L987-88
1 988-89

40
46
53
60
70

:,

43
45
50
50
55
55
55
55

50
65
80
90
100

100

50
55
60
65
70
70
70
70

I
t
I

Les prix au producteur ont augrmenté même s' ils n I ont pas atteint
Ie niveau souhait,é par Ie P.R.M.C. et comme on peut Ie percevoir,
Ies prix des cultures sèches ont mieux progressé que du paddy.

t
I
I
I
I
I
I



I
I
I

131

Prix au consommateur

x courânts au consonmatreur

I o f f iciels

MiIs-Sorgho

Marché privé

l{i1s-SorghoPaddy Paddy

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campagnes

198 1-82
1982-83
1 983-84
t-98 4 -8 5
198 5-8 6
L986-87
1987-88

58
63
63
63
95
95

Libre

1 r.5
L25
L25
L25
16s
165

83
105
140
131

90

171
163
L77
L74
L73

Le bilan qu'on peut tirer au bout de ces quelques années de

Iibéralisation est le suivant :

1. Orqanisation du marché

La participation du secteur privé (cogn9_rçants) a. été effective
sur tous lË;- lerirètres rendant ainsi flpide et transparent le
marché ; sa sÈructurat,ion est la suivante :

pour Irachat, on peut distinguer Ie grossiste, Ie détaillant,
I I acheteur consonmateur et collecteur çri achète pour le compte
du détaillant.
pour Ia vente, or distingue le grossiste, 1ê deni-grossiste, 1ê

dét,aillant urbain et Ie détaillant ambulant.

2. Prix obsenrés et cruantités vendues

La collecte est restée relativement inportante au niveau de
I'office du Niger, dê ltopération-Riz-Mopti et de Itopération-
Riz-Ségou.

par exemple, à Iroffice, lâ quantitg commercialisée par cette
structure représente environ 558 de la production en L988/89.

Ma1gré les possibilités offertes au secteur privé les ventes aux
comfrerçant,J restent faibles : maximum = 15t de la production- ce
phénomène peut être dfi au fait qu'ils ne sont Pas suffisamment
iréparés, 

-q,t' ils ne disposent pas de moyens suf f isants pour
intenrenir èt que les prix offerts par les organismes sont plus
intéressants. "

Les prix se sont en effet stabilisés autour de 70 F. cFA/kg pour
Ia qir.lit,é RM4O et une grande partie du rLz a été commercialisée
par le sect,eur privé. 11 f aut cependant noter que Ie commerçant
àst plutôt intéressé au rLz irnporté puisque }es marges
commerciales sont plus attrayantes.
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Au niveau des petits périnètres, I I éventail du choix des
acheteurs est l inité, les exploit,ants ne peuvent vendre qu t au
niveau des marchés selon Ia loi de I t offre et de la demande.

Pour mieux sécupiser leur revenu, les prod,ucteurs sentent Ia
nécessité de se regrouper d I où Ia mise en place de comit,é de
gestion au niveau de chaque périnètre. Mais Itenclavement et 1es
difficultés draccès de ses périnètres créent des désavantages
comparatifs par rapport aux autres organismes encadrés.

Pour les cultures maraichères et fnritières, à part, les produit,s
de centres urbains notamment Bamako, d | énorrues problèmes se
posent :

1. Le circuit de conmercialisation n I est pas stnrcturé î

2. Le stockage, la consenration, le transport, la transformation
sont des pesanteurs sérieux çri handicapent la promotion de
ces produits.

4.4.3. Crédit agricole

Depuis I I indépendance, les problèmes d t approvisionnement de
paysans en facteurs de production et de Ia mise à leur
disposition des crédits nécessaires ont toujours préoccupé les
autorités maliennes.

Dès L96L, le Gouvernement nit en place la Caisse Centrale de
Crédit Agricole mutuel destinée à promouvoir I t orgranisation du
paysannat en vue de son équipement.

Les dif f icut,Iés rencontrées par Ia Caisse ( impayés et autres
pesanteurs économiques) ont conduit le Gouvernement à créer un
Setnrice de crédit Àgricole et de I t Equipement Rural ( Ie SCAER) ,
devenu ensuit,e une sociét,é de crédit agricole et, d t équipement
rural ( la SCÀER) .

Cett,e dernère connut égalenent d'énormes dif f icutlés, à savoir :
-des stocks pléthorigues,
- des irnpayés irnportants ,
- I I octroi de prêts sans critères économiques.

Face à ces problèmes, iI est apparu nécessaire d'organiser Ie
crédit, agricole pour mieux contrôIer sa gest,ion. Ainsi est, née
en L9IL la Banque Nationale de Développement, Agricole (B.N.D.A. )chargée du crédit agricole alors que Ia fonction
approvisionnement et Ia mise en place des intrants sont assurées
par les organi.smes de développement,

Actuellement, 1â BNDA accorde les types de prêts suivants l

- Ies crédits à court et moyen termes aux groupenents villageois
en co-responsabilités avec les ODR i

- les crédits directs à des emprunteurs individuels i
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- les crédits aux sociétés agro-industrielles ;

- Ies créd,its divers gérés par Ia BNDA pour Ie compte de Pro j ets
spécifiques.

En ce çri concerne res crédits en co-responsa_bil isation, ils
constituent Ià priorité de Ia BNDA. Le sys_tème fonct,ionne comme

suit : Ies crédits sont consentis danJ le cadre du protocgle
d I accord engageant d I une part la BNDA et d I autre .paÉ,r, les
opàrations aL aeveloppement ou d I autres organisme-s chargés des
demandes de prêts, -dê reur mise en pracà et de reur suivi
iecÀnique. Les groupements virlageois se chargent de _ 

Ia
distriËution des crédits à leurs nènbres et sont responsables
financièrement vis-à-vis de Ia BNDA avec caution solidaire de

Ieurs membres.

pour lfensenble des crédits en co-responsabilisation, les prêts
à moyen ter:me représentent les deux tiers des engagements et
couvrent le prenièr éçripement en culture attelée.

Les crédits à CoUrt terme consistent surtout en avances sur
récortes ainsi qu I en fonds de rourement pour res bangues de

céréaIes.

En plus de la BNDÀ, il existe drautres formes de crédit au niveau
surtout aes org.nismes personnalités (cl{DT et office du Niger) '

Au niveau de I'office du Niger, les semences et les prestations
mécaniques font I r obj et à t un crédit, court terme sur les
ressources propres de I'office. Certains financements externes
octroient aès èrédits, éguipements et engrais dans Ie cadre de
proj ets spécifiques telé que Fonds d' Intrants Agricoles à

I 'Of f ice du Niger.

Matgré une progression sensible des crédits alloués par la BNDA,

force est cLpe-naant de reconnaitre les faits suivants :

1. Les producteurs autour des petits ^barrages et périnètres ne
Ueneficient généralement pas de prêts '

2 . Au niveau des zones encadrées, certains producteurs tout en
reconnaissant Ia nécessité de moderniser leur système par Ie
canal du crédit se plaignent du taux élevé des intérêts et du
déIai relativernent court des recouvrements.

La meilleure voie dt intervention de Ia BNDA serait I'octroi d'un
crédit juste, équitable pour tous les producteurs sans
compromeÈtre la rentabilité de Itinstitution i en effet, uD taux
a, i-nterêt modelé suivant . Ies niveaux de revenus et les niveaux
de production permettrait un accès important des producteurs. Sur

"" 
^point, Ies éuggestions ne manguent pas au niveau des paysans :

creàtion de fonds commun d'entraide, création de fonds de
calamité, création de caisses rurales d t épargne et de crédit,
mise en oeuvre du Fonds National dtAuto-suffisance alimentaire-
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4.4.4. Protection des véqétaux

L'agriculture malienne et particulièrement les cultures irriguées
sont affectées par les ennemis des cultures.

Ctest,, conscient de ce problème que le Gouvernement du nali a
créé dès 1961 un senrice de Protection des Végétaux à I I fnstitut
dtEconomie Rurale qui fut, ensuite rattaché à la Direction de
ItAgriculture. En L975 fut créée lrOpération protection des
Semences et Réco1Èes (OPSR) à laquelle fut int,égré Ie ser:trice de
protection des végétaux.

En 1987 est créé un Senrice National de la protection des
Végétaux (SNPV) avec les missions suivantes :

- obsernration de Ia situation et avertissement i
-coordination des grandes campagnes drurgence i
-appui et conseil aux stnrctures de développement pour Ia

formation, Iâ rnrlgarisation et 1 | orgranisation de la lutte
contre les ennemis des cultures ,

-prévision et progranmation de I tapprovisionnement en produits
phytosanita ires .

Au niveau des cultures irriguées, Ies déprédateurs les plus
fréquents sont, les oiseaux, les rats et autres ennemis des
cultures , I I attaçlue de charbon, etc. . .

Pour chague culture et, chaque ravageur, Ies méthodes de lutte
sont maintenant suf f isamment connues pour petmettre une bonne
répartiÈion des tâches entre le paysan, ltencadrement et Ie SNPV.

4.4. 5. Recherche agronomique

Le développement des cultures irriguées se heurte à des
contraintes de nature diverse : technicnre (problèmes végétaux et
semenciers, techniques culturales, gestion de lreau, protection
des cultures, etc. . . ) .et socio-économicrue (problèmes de coûts de
production, de crédit agricole, d I environnement éconoruique,
gt,c... ) .

Sur cette base, Ie programme de recherche agrrononique consiste :

f,. en agronomie
-mise au point de formules de fertilisation appropriées î

-poursuite d'études pédologigues pour une neilleure connaissance
des sols i

- éIaboration de techniques culturales performantes et
accessibles aux producteurs.

2. en améIioration variéta1e

-mise au point de variétés performantes î
-amélioration du fonctionnement de Ia Filière semencière.
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3 . délense des cultures

* En Entomotogie : mise au point de méthodes intégrées de lutte
contre les ennemis des cultures.

* En phytopathologies : étude de différentes maladies causant les
àâgatË i-nportants aux cultures, recherc-he de méthodes de lutte
efÉicaces et rentables contre ces maladies.

*En Malherbologie : étude des adventices affectant la production
des différentes cultures, recherche de méthodes de lutte
efficaces et peu onéreuses pour les producteurs.

4. Technoloqie

- la recherche sur 1es rnéthodes ef f icaces de consentation et de
transformation des produits de récoltes i

- la recherche sur Ia valorisation des technologies
traditionnelles de conservation et de transformation i

- }a recherche sur les systèmes de production rttrale.

Dans Ie domaine des cultures irriguées, Iê progrramme récenment
adopté consistera 3

- en natière de diversification des cultures :

En vue de sécuriser le revenu de producteurs cont,re les aléas
climatiques et Ia fluctuation des prix, deux actions prioritaires
seront entreprises :

oour les cultures maraichères. et fr'lritières -une connaissance
sur les variétés, les t,echnigugs culturales,

ieur adapt,aUiflte et leur possibilité d'amélioration ,

pour Ia double culture recherche de variétés de contre-saison non
flnoto sensible et non thetmo sensible î

- ên machinisme agricole.

Diffusion de ruatériels agricoles adaptés tels que les charrues,
les matériels de nivelagê, du repiguage et de réco1te dans la
zone Office du Niger.

- en pédologie.

L t explotiation des terres irrigables au niveau des grands
barrâges (Manant,a] i , Tossaye) requiert des investigatigns plus
poussèes sur les canaux et les aptitudes des sols.

- en socio-économie.

Les systèmes de crédit agricole, de prix et de conmercialisation
doivent être approfondies au niveau des producteurs afin de mieux
rémunérer les produits.
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Acquis de Ia recherghe dans Ie donaine des cultures irriguées :

l. En natière de Recherche Àcrronomioue

C I est le rLz çti enregistre le maximum d I acguis parmi les
cultures irriguées en matière de recherche agronomigue :

- amél ioration variét,ale.

Mise au point et diffusion de nombreuses variétés en riz irrigué,
flottant, de bas-fond et pluvial î

-agronomie - fertilisation
Les techniç[ues culturales et technologies suivantes ont été
développées et uises à Ia disposition de la vulgarisat,ion ,

* semis direct et repiguage i*évaluation de lreffeÈ de lrenfouissement de lrAzolla et de Iapaille ;*uise au polnt dê Ia fertillsation r ll*rnise au point de la natière organlque par les pailles de riz. I
-défense des cultures

Cette action a pemis Ia mise en évidence de variétés résistantes
aux foreurs de tiges, à Ia cécydonie et à la pyriculariose.
Tous ces acquis ont eu des effets induits au niveau de laproductivité et de Ia production. En effet, Ia zone Office du
Niger qui a Ie plus bénéficié de ces technologies a entegistré
des rendenents moyens de lrordre de 2 tonnes en 1980 à Z,Ss
tonnes actuelleuent.

2. Système de production

Dans le cadre de Ia diversification des cultures, et au niveau
de la prévulgarisation, I 'activité de Ia Division Systèrne de
product,ion a petmis ltintroduction de variétés de rlz pluvial
IRAT 44 Dourado précoce.

D I autres acquis sont à signaler au tit,re de cette Division
notarnment I t intégration de I t agriculture et de I ! élevage, Ia
Iutte anti-érosive.
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4.5. Poiut des financenents

En prenant comme période de référence 1981-85 gui correspond à
I I exécuti.on du guatrième plan de développement du Mal i, on
obtient les résultats sui-vants :

f.. Sur Ie plan mae ro-économicnre (nill ions F. CFÀ)

2. Au niveau de 1téconomie rurale (nillions F.CFA)

3 . Au niveau du secteur agrricole

Désignation Prévisions
actualisées

Financement
acquis

--T-----
Montant | *

Réalisation
,-----
trtontant | *

Economie rurale

Secteur secon-
daire

Infrastructure
équipement

Ressources
humaines

18 5 . O67

23L.45L

230.656

97 .7 66

L28.056

200.000

150. 6L5

67 .462

69 ,2

86 ,4

65,3

69

85.430

145 .97 4

9t- 837

85832

66

73

61

48 ,7

TotaI 7 44.940 546.L78 73 rs 356.099 65 ,2

Désignation Prévisions
actual isées

Financement
acquis

Réal isation

Agriculture

Elevage pêche

Forêt,s

L44.906

29.9L8

10.243

100 .437

L-7 .3'7 6

LO .243

67

L2

5

325

988

116

TotaI 185 . 067 l-28.055 85 .429

Prévisions
actual isées

Financeurent acquis Réal isations

144.906 100 .437 67 .325
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4. Au niveau des proiets dtirrigation

I
I
I
IPrévis ions

actual isées
Financement acquis Réalisations

90.368 56.73 1 55 .27 8 I
Cornme on peut Ie percevoir à travers ces tableaux, Ie secteur de
I ' irrigation reprêsente environ 1,1 t de I I ensenble des prévisions
et plus de 50 ù du secteur agricole-

C I est aussi le secteur de I'irrigation çti enregistre un fort
taux de réalisation par rapport au financement acguis, environ
Loo , i ceci dénote sâns doute un regain d' intérêt des bailleurs
vis-à-vis du secteur.

Ainsi les petits périnètres (petits barrages en pays Dogon et
dans .Ia relion de Kayes) et les périnètres moyens (Àction B1é
Diré, êÈ Opération Zone Lacustre) sont financés à 10O t sur
subventioni par divers bailleurs de fonds : FAC , GT?', FED (Riz-
Ségou) .

Les subventions représentent 79,2 t du financement à ltOffice du
Niger tandis qu, elles sont d I environ 85 ,7 t à I t Opération Riz-
Uofti. Cepenaant, oD constate un déséquilibre dans la répartition
des ressources financières gtobales (prêts et subventions) des
grands périnètres irrigués (O - N - , ORS ' ORll) .

4.6. Contribution de lrirrigaÈion à 1téconomie nationale

Les produits agricoles issus de I'irrigation contribuent de
manières diverses à Itéconomie nationale.

L. Au niveau macro-économique

La contribution du secteur irriguée est surtout perceptible au
niveau de son apport à Ia production intérieure brute (pib) et
à I,amélioration âe Ia balance commerciale grâce à Itaugrmentation
de la production nationale en canne suere thé et cultures
maraichères.

I
I
I

Par ailleurs, une analyse de la nature du financenent des Ipéri!ètreg r_izicoles nontre que les financements sont Igénéralenent des subventions.
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Z. Au niveau de la couverture des besoins alimentaires

pour Ie riz
Malgré une augrmentation croissante de la production des
périnètres à maitrise totale (Office du Niger + PPIV) , Ia
production nationale du rnali (moyenne inter-annuelle z 2Q0.000
tonnes de paddy) n'arrive pas à couvrir les besoins nat,ionaux
estimé à 360.000 tonnes de paddy.

Solde de campagne (tonnes)

Ànnée Total Mils-Sorgho-Mais Riz

1985-86
1,9 8 6-87
1987-88
1 988-89

34.700
+ 91.000

52. OO0
+ 594 .682

+ 42.300
+ Ll_7.000
+ 31.000
+ 648.040

77 . OOO
26.OOO
83 . OOO
48.358

t

Source : Rapport d t étape de la mise en oeuvre de la stratégie
alinentaire.
Le Mali est donc stnrcturellenent déficitaire en riz et bIé. Même
en conditions pluvionétriqrres noraalês r Ie disponible actuel de
la pfoduction nrarrive pas à satisfaire Ia demande. Il se pose
donc un problèrne de performance et de sécurisation de production.

L' atteint,e de la sécurité aI imentaire est liée à notre capacité
de maitriser I t eau dans les programmes d I aménagement hydro-
agricole.

Le déficit est couvert par les importations et les aides
pubtiques qui ont évolué conme suit en nilliers de tonnes '.

I
t
I Importations

Riz Sorgho Mais B1é

Aide

B1é Autre

TotaI

Année

L97 8-7 9
L979-80
198 0-8 1
L98 L-82
198 2-83
1983-84
1984-85
1985-86
t-98 6-87
L987 -89

3
6

l_0
7

L4
L4
L1

5
3

3

1,6
27
42
48
33
29

t:

18
tL
46
1,8

35
10
24
31
24
60

L32
30

25
25
25
30
16
20

,r_,

56
64
66
41
82

149
t-9 l_

6
14
18

139
108
L27
t25
L8L
296
428
204
63
38

2;
20

Source : OPAI! Donateurs
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pour Ie sucre

La production du nali en sucre se stabilise autour de 20.000
tonnes, soit Ia couverture d t environ 35 à 40t des besoins
nationaux.

pour Ie bté

Estimée à environ LOO tonnes par âDr la production du thé ne
couvre que L0 à L58 des besoins du MaIi-

Les cultures maraichères pour leur part jouent un rôle inportant
dans I téquilibre nutritionnel par 1r apport d'oli.go-éIéments et
de calories indispensables au développement physiologiçlue.

Mais 1a contribution de ce sous-secteur est surtout perceptible
au niveau de 1 t économie nationale. Ainsi, I | évolution de
I t exportation des Iégumes verts par voie aérienne en direcÈion
des marchés européens principalement Ia France a été Ia
suivante :

Ànnéo l oRO 1QR1 .1 ARâ 1aR1 1oR4 1AR6

produiÈs en tonnes

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Haricot vert

Piment

TotaI

1 00 L29 243 770 732

60 7 L.2

L00 L29 243 830 803.2

183

183

I
t

Source : Centre t{al ien du Commerce extérieur.

t.T participation paysanne dans la uise en oeuvre ôe la politique
d t irrigation

Cette participation paysanne rentre dans le cadre plus général
de Ia politigue précédernment définie à savoir Ia prise en charge
progressive de I t ensenble des activités de développement par les
producteurg organisés.

Dans I t immédiat, I 'encadrement t,echniçlue politique et
adrninistratif doit consister à:

-assister les villageois dans I'identif ication, la proçIrammation
et I I exécution des proj ets d I investissement initiés à Ia base î

-concevoir techniquement les projets identifiés et retenus dans
Ies progranmes Iocaux ,

- participer au contrôle externe et à I 'évaluation des travaux
réal isés ;

I
I
I
t
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- I I organisation des producteurs autour des centres d t intérêt
suivants : collecte prlmalre' battage mécanique' crédit
agricole et apProvisionnement î

-proté get I | écosystème villageois compte-tenu des problèmes

d r érosion et, de Jeiot"iiation çri .s.ont de plus en plus
fréquents au niveau- a"= aménageuents villageois ;

- fomer res ruraux aux méthodes res- prus rationnelles pour Ia
réalisation des travaux à haute intensité de nain droeuvre
ainsi q,r" 

--r" 
Iest-iàn technique et I I entretien des ouvrages

réalisés Par les PoPulations'

Cette action grri est déj à PetcePtilf9 au niveau dg. petits
périnètres doiÊ être pooÉ=oiïie ét intensif iée au niveau des

autres aménageuents cai c r est â "" Priî que s.e j-ouera 1r avenir
de nos progiâEmes d I i,nvestissenents hydro-agricoles '

1.8. Ir€s coatraintes à la palticiDatiol Davsanne

ces contraintes sont généraleuent dr ordre institutionnel '
technique et organisationnelo

- Contraintes institutionnelles

1. Au niveau de la planification, il nrexiste pas une politig'e
nationaià Ël -req-i"nale pour ies anénagenents el général et
pour les petits anénagenênts en partiçofier. Cette absence de

politique inpligue la ror 
- iobilisation effective 'des

iotura€io.= "insf qutune insuffisance de financement-

2. Au niveau de la coordination des actions des partenaires au

développement, Irabsence drune politigue entralne également Ia
mauvaise coordination des baillêurs de ronas qui interyi'ennent
e" manière désordonnée sur des actions qui ne sont pas

forcément les Plus Prioritaires'
3. Au niveau des nesures :

- Ies problènes de prix et, de commercialisation des produits gui
sont des sùjets dè préoccupation tant au niveau'du Gouvernement
q,rïa celui des proaucteurs posent des' problèues sérieux au

niveau de Ia sécurisation des revenus'

En effet, Iâ libéralisation du marché et des prix au producteur
et à Ia consommation tout en élargissant I t éventail des
débouchés, ..àntraine pas forcément une maximisation des revenus
dans Ia mesure où le' rnlécanisme de régulati.on n I existe plus.

A cela srajoutent drautres problèmes dfévaluation, dê stockage
et de "ori"rcialisation 

qui ne petmettent pas égalenent ra
valorisation maximale de productions'

Les problèmes fonciers constituent des freins au développenent
des cultures irriguées. La distribution des terres aménagées, Ies
relations entre les proj ets et les exploitations d I une part et
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entre propriétaires et exploitants drautre part, sont souvent des

sources de conflits qui ne garantissent pas une exploitation
pérenne des Périnètres'

Dr autres mesures institutionnelles terles que le crédit,
1 r approvisionnement ér, facteS;;-?; proau-ction, sont aussi' des

pesanteurs-au déveloipernent des cultures irrigUées'

- Contraintes technicnres

La plupart des sites d I aménagrement- réariséE n t ont pas fait
r I obj et de concertatiàn entre rËsîroauæeurs et les techniciens
o,t roére d' él;à;s socio-économiques préalables '

Dès lors suryissent les problèmes suivants :

- inaptitude de certains sols à I I irrigation î

-pertes dreau par itfiltàtion et pa;-évaporation à cause des

infrastotrtotË= ttyarauliques souvent inadaptée9 î
_ destnrctions de uaiiàgàs 'rors des crues exceptionnelles i

-problèmes sanitaires:,
-iauvaise gestion de lfeau i
-mançfue aténtretien et de suivi des anénaqenents î

-choix des sites drauénagement ne convenant pas souvent aux

communautés virrageoisesr- car étant souvent cause de confrits
entre villageoi's. ,

r.,es contraintes d I orgranisat_ion dqs producteurs sont de nature
différente- ielon les tlpes de périnètres :

1. Ao rrirr."o d"= gt"=rrd. o=ét!titt?=. (offi"" do Nig"t' opét"tiot
ffiration Riz-ségout'

I,es producteurs de ces périmètreE qll. -^:* * 
jn'uf icié de

I I encadrement de la part ae ce" stnrctures connaissent un début
d r organisaiiàn eff iclace au niveau de 1a commercialisation des

produits et delfapprovisionneuent en facteurs de production, mais

Ies pertoàances âtteintes ne sont pas opliT11es en raison de

r r environnement """o"ri+tà 
défavorab-re (pôIi!iq.l:. des prix, du

crédit agricore), naiË aussi de leur fonction qui est
monorithigue, crest-à-air" axée soit, sur ra commercialisation'
soit sur iËpprovisionnement. Autrenent dit, ces associations
sont rarement 

-nultifonctionnelles'

2. Au niveau des petits péEinètres.'

En prus des contraintes ci-dessus, r" statut des associations
vilrageoi="= de la piupart g"= petits périmètres ne reur permet
pi= liaccès au crédit bancaire'

{.9. Ptropositions ôr anélioratiou

Les propositions d'amérioration qui suivent décourent des

constâts ci-dessus énumérés :

I
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un effort irnportant a été fait ces dernières années dans Ia prise
en compte dès préoccupations des producteurs au niveau de Ia
planification régionale. I1 n I en demeure ^ 

pas moins çIue cette
àction doit se poursuivre de manière intensive pguf mieux
intégrer Itenseuble des aspects de développemen_t du nilieu dans
Ie piocessus de planification. Autrement dit, le développenent
dfune zone ne doil pas se contenter seulement de Ia création drun
barrage, mais tLnir compte des problèmes sanitaires,
éducationnels, et de lrenvironneuentl êtc...

2 . Àu niveau de Ia conceptj,on des proi ets

La mise en oeuvre d I un proj et d I ilrigation doit au préalable
faire I l obj et d I une étuae socio-économigrre dl nilieu et' de
concertation entre lfEtat, les partenaires au développement et
les producteurs afin drévaluer la capacité du rnilieu à gérer Ie
projet et dratténuer certains conflits.

La mauvaise perforuance des petits périnètres est due en effet
au fait que les producteurs n I ont pas été associés au moment de
1 t éIaboration du projet.
3. Àu niveau dlr financement

Une fois la politique nationale et régionale élaborée, il est
inpératif de-coordonner lrensemble des sources de financeuent
suéceptiJcles d I intertrenir dans I I irrigation pour éviter les
dorrblés emplois ou au contraire Ie désintérêt des bailleurs de
fonds vis-à-vis de certains projets.

I.,3 force de travail des producteurs ainsi que leur apport sont
déterninants pour la sunrie des périnètres et pour Ia prise en
charge de coûts récurrents.

4. Au niveau des mesures institutionnelles

L€ développement des cultures irrigrées peut être arnéIi.oré à
partir des mesures suivantes :

-une politique de crédit plus souple permettant, lfaccès aux
équipenents et intrants agricoles ï

- la mise au point de méthodes techniçlues, économiques et
facitement vulgarisables . qui petmettent de régulariser
I t approvisionnement des marchés et drouvrir de nouveaux
débouchés pour favoriser Ie développement des filières î

-une rémunération juste des produits i

-une améIioration des coopératives, associations villageoises ou
autres groupenents devant peruettre aux paysans de maitriser Ia
conmercialiation de leurs produits î
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- une place de choix est à résernrer de plus en plus aux j eunes et
aux femnes compte tenu de reur potentiarité en matière
d t irrigation ï

-êt enfin, à la mise en oeuvre drune Politiq,tg de fomation axée

sur ra gà=iio' ainsi que la maitrise des techniques et
technologies sirnPles.
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Dans tous les pays de la sous-région Ouest Africaine notammentsahéIienne on rencontre une situation du secteur agricole etalimentaire dégradée. Sous lreffet de Ia pression démographique,Ia demande intérieure notamment celle du riz croit, pluê vite queIa production gui est confrontée aux phénomènes de là sécheresse,de la désertification et de la détérioration des termes deI t échange.

Face à cette situation beaucoup de pays dont le Mali ont réviséleur stratégie et -politique de développement agricole enaccordant Ia priorité à la sécur j.sation des productions
alimentaires par Ia mise en oeuvre dtune potitigue d'irrigation.
Les possibilités de I I irrigation et les infrastnrctures et
équipements gutelle exige, constituent un éIément qui va modifier
Plofondément Ies conditions de vie des poputàtions et dedeveloppement des bassins des principauf cours d,'eau.fndirectement les effets se feront éentir dans tous les pays
concernés par les bassins de ces cours dreau.

ces effets peuvent poser entre autres probrèmes :

- Ie problène d t exploitation des eaux communes
I'interdépendance des différents progranmes
développement de I tirrigaÈion;

- 1e problèrne de mobir isation des ressources
humaines ;

compte tenu de
nationaux de

financières et

- le problème
international.

de I 'évolution du cont,exte économigue

5 . 1. r.,e problème d r exploitation des eaut communes

L' irrigation des pluies, êt surtout I t incertitude hydrologiquedes bassins fluviaux a montré I'intérêt du partagè des -eaux
communes ent're les Etats au niveau des organismes régionaux etsous-régionaux.

Ces organismes sont les suivants :

-Autorité du Bassin du Fleuve Niger (ABN) î
-organisation pour Ia Mise en Valeur du fleuve Sénéral (O1ffS) ; I
11 faut signaler que le MaIi est traversé par deux grands cours
d I eau permanents à savoir :

-re freuve Niger : long de 4.200 kn d,ont 1.zoo au Mali ;-Ie fleuve Sénégal : Iong de 1.700 krn dont la moitié au MaIi.
5. 1. 1. Au niveau du fleuve Niqer

Ce fleuve et ses affluents coulent dans d t immenses plainesalluviales pouvant atteindre, depuis Ia région de Ségou irr=qrr,uTombouctou, pres de 100 km de large. Le Delta Central couvrequant à lui, près de 4 millions d'hectares. II existe sur ce

I
I
I
I
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I
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cours d I eau des accidents de rerief q'i constituent des

potentialités pouT I ' irnplantation d' inf rastructures à buts
multiples (irriôation, énêrgie' navigation) :

* Sétingué : barrage construit
* Tossaye : études en cours
* Labbézenga : études en cours
* Markala 3 barrage constnrit
pour res ouvrages existants, Markara q'i alimente r|office du

Niger avec il appui àt sering1ré ne pourra permettre la doubre
curture, sans rà- réarisation ârun norivel ouvrage gui ne pourrait
se concevoir gue dans le cadre de IIÀBN à Fomi en République de

Guinée sur Ie Niandan.

Quant au barrage à buts multiples de sélingu9 (régulation-
irrigation-énergie) son utilisation pour soutenir les étiages est
une ,,o,rr"it;--Ë;=iËiriie q"i a draiileurs été utilisée, mais au

détrinent à""'pertorurancei hydro-électrigues pour satisfaire Ia
demande de ra nep"uiiô" du-Niger. r,a ^c_roissance de la demande

érectrigtre rendrà a- 
-t" avenir É1n=. qif qicile et plus cotteuse

(séringué doit, rembourser les plets) r,ut,ilisat,ion de ce barrage
pour 1é soutien de I'étiage'

s,agissant des barrages_qn cours drétudes (Labbézenga et rossaye)
ir semble gue reur ie"risation aura des conséquences négatives
sur re projet de barrage de Kandadji (Niger) dloù une nécessité
de concertation entrd les deux Pays en vue peut être de

iedirnensionner ces projets ou de faire un ouvrage commun-

un autre problèrne non moins inportant à souligner. e-st
surexproitâtion forestière sur reJ prateaux du Fouta-Djallon
qui menace même I t existence des sources du fleuve Niger et
fleuve Sénégal.

pour ce freuve res perspectives sont moins sévères dans la mesure
ou re barrage de t'tanantâti au l.tari sur re sénégal' ouvrage commun

des pays ,o"irbr"= de I 'OI'rVS (}lauritanie, Sénégal, MaIi) , consiste
à maitriser progressrvement res eaux du fleuve rui-même et de ces
deux affluents, Iê garing et Ie Bakoye. Le barrage de Diana à

saint Louis au s'énéga1 aoit empêcher les remontées d t eau salée '

Grâce à cette régularisation, iI serait possibl-e de mettre en

culture environ 375.00: ha dont 90.ooo ha au MaIi'

D t autres ouvrages secondaires sont prévus à Guina et Fé10u au

MaIi.

Le problème d I exploitation des eaux du sénégal se posera
probabtenent q.r"nd r" barrage à but murtipre sera complètement
achevé. car un arbitrage de-vra être f ait entre ra navigation,
r ' énerqie àt I' irrigatiân. Déj à r ' ol,tvs mène ra réf rexion sur ra
gestion des ouvrages communs. rr est nécessaire compte Èenu des

enseignements t,iies de Sétingué de mieux tenir compte des

Ia
ce
du

I
I
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contraintes hydrologiques, des erreurs d'appréciation qui ont pu
être commises dans Ia conception des ouvrages.

5. 1.3 . Programme de coopération sous-régionale CILSS

Au cours de Ia réunion des ordonnateurs nationaux des pays du
CILSS et du FED, tenue à Praia en octobre 1986, Ies orientations
générales, êt actions priorit,aires ont été retenue dans le cadre
du progralnme d t aménagement des hauts bassins en vue de Ia luttecontre Ia déforestat,ion.

En 1985, le FED a accordé un montant de 2 rnillions drEcu pour Ia
mise au point au bénéfice des pays du Sahel et de la Guinée,
d I une néthode de prévision et de surrreillance des ressources
naturelles et renouvelables de ces pays, utilisant en particulier
Ia téIédétection.

5.2 L,e problèue de nobilisation des ressources f inancières et
technigues

5 , 2 . 1. Au niveau nat,ional et sous-réqional

Sur Ie glan technicrrle : les possibil ités de participation desEtats à la réalisation d t ouvrages sont souvent sous-estimées.
ceci décou1e :

-du mançlue dtinfotmation des bureaux dtétudes et des organismesde financement à l'égard des possibilités des inàustriesexistantes et entreprises i
-de Ia méfiance des techniciens des pays dévelôppés à l'égard dela qualité technigue des productions des Èày= en vbie de

développement,.

$ur le.Blan financier : les pays en voie de développement, d,evantla faiblesse de leurs ressources, la situatiô; économigueinternationale défavorable, êt Ie fardeau de la dette ont peu de
marge de manoeuvre pour faire face aux dépenses d I investissèmentset de fonctionnement. La presque totalité des investissements en

,.-"_inf rastructures d t irrigation sont f inancés par 1e concours despart'enaires au développement sous forme de prêts ou d'aides non
remboursables.

Toutes ressources confondues, Ies ressources d t origine nationalede I t Etat sont consacrés normalement :

-au remboursement de la dette publi$re i
-au financement de petits projets internes concernant la vieadministrative et sociale i
- au financement de 1a contrepartie obligatoire- à certains

financements extérieurs.
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pour des raisons historiques (effets de ra colonisation) et
pàiitigues les prenierJ aménagements et infrastructures
à;iirijation ont eùe réarisés dans res pays en deveroppement ou

elles atteignent actuellement 2o t des Èerres cultivées - Pour Ie
MaIi ce raPPort est de 7 Z environ' -

Depuis Iraccession des pays à Itindépendance, les partenaires
(bîIatéraux et nultilaté-ralux) ainsi qtre les oNG tout récemment
consacrent de plus en plus d,e ressources à I t irrigation dans les
pays en déveloPPement-

Les facteurs qrri tendent à retarder ou à bloquer I t aide externe
sur les projets sont notamment :

- Ia conjoncture internationale difficile,
- la faiUlesse des ressources nationales dê financement '
- la longueur des procédures administratives et leur grande

central isation,
- Ie manque de coordination entre part_enaires au développement '
- I r attachement des gros bailleuis de fonds aux critères de

rentabilité économi+re et financière,
- Ies conditions d'octroi de ressource par les donateurs '
- i"= cofinancements souffrant souvent de la différence dans les
procédures de gestion des sources et de suspension qtri
interr,riennent pour des raisons qui n I ont souvent rien à voir
avec Ie Ji"jet (problène de paieurent de dette drun pays nembre
de I I organisation Par exemPle '

Face à une f orte inf lat,ion et à des déf icits budgétaires
croissants hérités de Ia fin Lg7O, la plupart des pays
industriels ont réagi rap'idement et énergigu_enent par une
réorientation de teur- politiqrre économique. Dès la fin de L97o I

ils adoptèrent une pàlitiqùe de resserrement monétaire qui
cornciaait avec Ie second choc pétrolier.

Une récession grave qui a éÈé ressentie en 198 L-82 , entrainant
re retour du proÈedtionnisme uralgré les accords successifs
conclus dans Ie cadre du GÀTT.

Depuis Ie nrilieu des années LgTo (L974 précisément) on as:iste
à une recrudescence du protectionnisme pour les produits
manufacturés sous forme âe barrière t,arifaire entre pays
d,éveloppés et pays en voie de développement. Les exportatj-ons des
pays en dévelbppement tombaient directement devant ces
restrictions.
Dans le secteur agricole, d,e f ortes subventions et restrictions
des importations sont pratiques courantes, êD particul iers en

Europe, âu Japon et dans une moindre mesure en Amérique '

I
I
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Par exemple Ie coût de la protection de I'agriculture va de 3 Z
de Ia valeur de Ia production agricole aux Etat,s-Unis à 16 Z pour
Ig= pays de la cEE. Aux Etats-Unis on estime que les subventionsdirectes à I'agrriculture se chiffrent à 25 urilliards de dollarspour I I exercice 87 c_e gui représente L7 Z du déf icit du budget,fédéral contre 33 rnilliards de dollars pour la cEE en L9g7.

Depuis quelques années, Ia proteetion a porté préjudice aux paysen développement exportat,eurs des produit,s agricoles eL aentraÎné une réduction des revenus des exploitantl agricoles etde la main droeuvre rurale.

Face au déf icit al iurentaire engendré par Ia sécheresse et 1es
Politiques économiques non appropriéesr les pays sahéliens
deviennent de plus en plus un marché irnportant pour tes excédentsagricoles des pays industriels. Les importations de céréales
notamment du riz sont en nette progression. Pour Ie MaIi en L960,Ia seule céréale d' importation était le blé, ctest à partir de
L97 3, année de la grande sécheresse çJue Ie rLz, Ie uràis et Iesorgho sont venus sty ajouter. La politique dtaide alimentaireappliquée par les donateurs peut comproùettre les politiques
nationales de développenent agricole et notamment celie du iLz.
L I aide alinentaire qrri j oue un rôle inportant en année dedéficit, provoçfue un effondrement de prix en période drabondance,

!"= prix j ouent un rôle central pour ce grri est, de déterminer
I I orientation, la nature et Ie rythne de piogrès agricoles . Lesfluctuatj.ons des cours de produits agricoles et deé intrants etéguipements pour'l I irrigation ont entrainé des distorsions desprix - Au niveau des Pro j ets on a obsernré çJue les prix inadéquatsdes facteurs et, produit,s agricoles conduiraienC à Ia mauiaiseutilisation des invest,issements agricoles dans I t irrigation.
Compte tenu du cotlt insupportable des intenrentions des pouvoirspublics dans Ies pays sahétiens 1 | obj ectif de t,rouver desressources financières a fini par I t emporter sur les autres, avecla bénédiction de la Banque Mondiale et du Fonds tqonétairefnternational.
Cet ob j ecti f recherché par les programmes d,e réforme , etd'ajustement structurel se caractérise par ttapplication :

- d I ule pol it,ique budgétaire prudente en vue de résorber lesdéficits i

-d I une décentralisation accrue des adninistrations publiques
accompagnée par le t,ransfert de responsabilité de èertafnesactivités aux assoc j,ations paysannes î

- drun désengagement financier des pouvoirs publics dans lespolitigues de soutien à la production ajricole et à lacommercial isation.
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L'agriculture reste t,ouj ours Ie secteur prioritaire devant'
contribuer au lancement de la croissance économieq" ; -Ies
G;ùiaiorrr créatricei p5?yiennent d'une extension des f lux
agricores et elre doit ribérer des moyens de financement du

développement (Ies surplus sont transférés aux autres secteurs
de 1téconomie).

on constate que le rythne de croissance des productions agricoles
notarnment des cultures irriguées a été très peu. éIevé, êt a

entrainé Iraccroissement de fa demande dfimportation.

Face à cette siÈuation, les pays sahéIiens se sont regroupg: au

sein du crr.,ss. cette organlsâtion a élaboré pour ses Etat's
membres une strat,édie dé lutte contre Ia sécheresse et Ie
déveroppement du éaher axé sur les principes directeurs
suivants !

-rendre à Irhomme sahéIien son rôIe de moteur du développement ,

-rétablir 1ré"ottomie de la région sur des bases saines ,
-trouver un nouvel éguitibre socio-écologique'

sur la base de cette stratégie les Etats ont éIaboré leur
siiategie d I auto-suf f isance alinentaire et leur plan de lut't'e
contre la désertificat,ion-

Les actions du clr,ss tendent à harmoniser les politiques
céréalières des PaYs du CILSS.

En dépit des actions menées par le CILSS et des négocSrat,ions
menées dans le cadre du GATT en vue de la réduction du

Ëiôt."tionnisme, Ies incertiÈudes du crimat économigue actuel
rendent difficile Ie choix de politiçre macro-économigue
appropriée.

Les données fragrment,aires provenant des divers PaYs conf irment
I ' impression gériérale d'uné dégradation des conditions sociales
dans bien des PaYs.

La récession mondiale et ra crise de la dette gll^ige1t res
Gouvernements à centrer leurs efforts sur Ia stabilisation et
I'ajusternànt, ce qui réduit les dépenses en direct,ion des projets
à rêntabilité f inancière non évidente, ce qui est-.Ie cas des'
proj ets d' irrigation.

L' intenrention accrue des ONG au Sahel et Ie rehaussenent de 1a

côte de crédit des pays très endettés peuvent aussi aider à

attirer de nouveaux rinàncements dans les proj ets d t irrigation.

I
I
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CEAPTTRE VI

LES POTNES FORTS ET I.Eg PC'TNES FATBLES

DE f., I IRRfGATION AU ttAIrI



il
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

155

A. LES POINTS FORTS

1. Introduction

La priorité accordée à Ia maÎtrise de 1 | eau dans les plans de

développement, Ies énornes potentialités en teires aptes à

i;iiiiiàti"" (prus de z roilrions d'ha) , I 'existence de grands
barrages, de grands bassins fluviaux, de lacs et mares' Iâ
ilttiËriôation des petits pé_rinètres irrigués vilrageois, la
Ëàitibipation de pt'rt" en -prus ef f ective des exproitants à

l'élaboration et à- Ia mise èn oeuvre des prgje!?.d'iirgation,
sont autant d r atouts pour Ie développement de il irrigation au

Mali.

2. Points forts au niveau loca1

Dans la typologie retenue, plusieurs expériences positives
peuvent être évoquées.

a. Périmètre de t'vPe 1

Lroffice du Niger est représentatif de ce type. Au nombre des
points forts on Peut citer :

* Les ressources disPonibles

Lroffice du Niger dispose de vastes étendues de terres irrigables
igeo.ooo h;t, â"= inirastructures hydrauliques, dê stockage, de

transforruatiôn, êt constitue une zone d I attrait, pouT les
exploitanis--d;origines diverses (colons maliens, Burkinabé,
gtc. . . ) .

En zone office du Niger, I'irrigation est au coeur des activités
socio-écononiques du paysan. rr reste très attaché à son
perinètre q,ri' I,ri assure une relative bonne p-roduction (2 ,5 à

5 tonnesr/hectare) et de bonnes conditions de diversification de
ses actiïités (riziculture, cultures maraichères) -

* Le principe de I t investissement

L'Etat est .le seul prqpriétaire du domaine foncier et supporte
res coûrts relevant du domaine pubr ic ( gros ouvrages ,

infrastructures) . Un contrat-plan situant les responsabilités de
I ' Etat et de I ''of f ice a été adopté . L' of f ice assure Ia gérance
de terres pour le comptê de I 'Etat. Les exploitants sont des
attributaifes choisis ielon des critères définis dans un cahier
des charges auquel iIs. doivent se conformêr scrupuleusement.

II dépend de Ia capacité de travail de I'exploitant (nombre
d r acties hommes don€ iI dispose) . La priorité est accordée aux
exploitants installés dans Ia zone (Ies colons). Actuellement une
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garantie leur est offerte pour I'exploitation des terres surplusieurs années (5 ans) avec possibilité de les léguer à leurs
ayants-droit, ce qui ntétait pas le cas iI y a quelques années.

* Le financement des charqes de culture
L t Office attribue les terres aux colons, Ieur fournit I I eau et
I'octroi des crédits à travers les institutions financières
(ex. : BNDA) . En retour, les colons payent des redevances (4OO kq
de paddy/ha) .

* Lr Orqanisation Coopérative

Elle s'est fortement développée depuis L979 (plus drune
centaine) . Les structures coopératives exercent actuellement
plusieurs fonctions autrefois dévelues à Itencadrement (collecte,
transport, battaçIe, Èransformation, conmercialisation) . Ainsi,
on assiste de plus en plus à I t émergrence d t une nouvelle
génération de paysans.

* La aestion financière

Les structures coopératives assurant Ia gestion de leurs fond,s
qu I elles utilisent pour Ie financement de leurs activités et
constituent des provisions pour Irachat des moyens de production,
1e financement des charges conmunes, Ie renouvellement et
I I entretien de leurs équipements.

*La qestion hvdraulicnre et lrorqanisation de lrent,retien
Si Ia gestion de Iteau et Irentretien des'gros ouvrages inconbenÈ
à ltoffice du Niger, les structures coopératives stoccupent deplus en plus de la gestion de I I eau à Ia parcelle et de
1 | entret,ien des réseaux t,ertiaires et quaternaires. Le tour dreau
est maitrisé.

I

* L t encadrement

II est assuré par ltoffice. Il porte
paguets technologiques adaptés, Ia
coopérative.

sur Ia vulgarisation des
fotmation et 1a gestion

I
I
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* Les actions d t accompaqnement,

Elles sont entreprises pour renforcer I ' impact de I ' irrigation.
Elles portent sur Italphabétisation, le reboisement, Ia santé,
I t embouche, etc. . .

b. Périmètre de type 2

Ces périmètres se sont rnultipl iés de manière spectacuLaire dans
les zones j adis durement affectées par Ia sécheresse, ou ledéficit céréalier était quasi-permanent. Ils ont de ce faiÈ
const,itué une alternative heureuse et unique pour les populations
du Nord et de I'ouest du pays dans leur lutte contre Ia
sécheresse, la famine et Ia malnutrition.
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Grâce à leur exPloitation, oD assiste de plus en plus au recul
de I 'exode rural, à la sédentarisation des nomades ' à Ia
promotion de nombreuses activités connexes de développement'

Par ailleurs, lô cohésion sociale des groupements de producteurs
est prus eifective. Les attributaires adhèrent aux thèmes
d' intensification dispensés par I t encadrement et disposenF 9'tt
fonds de roulement gèré par eux-mêmes à travers un comité de

Gestion qui reçoit Itappui de lfencadrement.

La gestion de lreau, 1ê recouvrement des redevances sren trouvent
facilités. Lrentretien des infrastnrctures est plus aisé et plus
efficace.
ces initiatives de base représentent aujourd'hui I 'espoir de

nombreuses conmunautés rurales.

Les exploitants des périmètres conme Tondibi, Frioumé, Forgho II,
Bara, atteifnent dàs niveaux de rendement très appréciables
( a 17na de -paddy) en monoculture et I à LO E/ba en double
èulture). En outre, grâce à Ia maitrise de lreau, iIs font des
cultures naraichères de contre-saison çri contribuent à assurer
leur équilibre nutritionnel.

Les problèmes liés aux iotissements des parcelles et au règlenent
à"= 'çrestions foncières sont plus facilement résoIus.

c. Périmètres de tvPe 3

Concentrés aux abords des centres urbains, ils connaissent
actuellement un essor spectaculaire. Ils sont exploités_ par
pf 

"=ieurs 
catégories socio-prof essionnelles Ç[ui^, .grâce à Ieurs

[i"a""tions, assurent non seulement I t approvis.ionnement des
rrif les, nais aussi fournissent des matières premières pour les
agro-industries et pour I 'exploitation.
d. Périmètres de tvPe 4

Dans les grands périurètres à submersion contrôlée (ORS' ORM), 1â

maitrise ée I'eaù étant partielle, Iê coût de I'aménagement' nrest
pas é1evé (IOO.OOO à SôO.OOO F CFAr/ha). 11 en est de même des
charges d I exPloitation.

ê. Périmètres de tvPe 5

Dans quelques périurètres de ce type., I I exploitation est assurée
par Iês vieillês f emrnes sur de petites parcelles ( ex : I(ÀMBo ) .

L. production permet d I obtenir dès revenus monétaires importants
et de satisfaire les besoins sociaux, sans exiger des charges
financières éIevées.

Dans certaines zones, Iâ culture du rLz a tendance à supplanter
celle du coton, êr raison de la chute du prix de ce dernier sur
le marché mondial.

I
,l
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f. Périnètre de type 6

Ce type de périmètre a permis la sédentarisation des nomades
(Touaregs) et Ieur organisation en association villageoise.
L t irrigation représente pour eux . I I espoir de sumie.
3. Niveau réqional

Plusieurs éIéments caractérisent 1'évolution de ces dernières
années, à savoir l

- le transfert de certaines responsabilités aux associations
villageoises par les ODR restlrrcturées î

- la décentralisation des actions de développement par la
création des structures participatives (Conseil régional de
développement, Comité local de développement, Union régionale
des Coopérat,ives, Tons) ;

-1 texistence dt infrastructures
différentes régions du pays.

4. Niveau national

socio-économiques dans les

I
I
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I
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Des évolutions
notamment de :

- Ia priorité
développenent

accordée
a
t

très positives ont été enregistrées. Il sragit,

I t irrigation dans les plans de

-lréIaboration et Ia nise en oeuvre dtune stratégie drauto-
suffisance axée principalement sur la maîtrise de I teau î

- Ia créati.on du fonds d'auto-suf fisance alimentaire destiné àsoutenir les producteurs ruraux organisés ;

- la libéralisation de la commercialisation des céréales i
- la participation du monde rural à I'identification, à Ia
conception et à I'exécution des projeÈs ,

- Ia mise en oeuvre de nombreux progranmes d t aménagement hydro-
agricole.

B. LEs POINTS FAIBLES

1. Introduction
Malgré les potentialités en terres aptes à I t irrigation dont,
recèIe le Mali et Ia volonté politigue affirmée par les autorités
maliennes d I accorder Ia priorité à Ia maîtrise de I 'eau,Irirrigation n'a pas encore acquis sa lettre de noblesse au MaIi.
En effet, Ies superficies aménagées demeurent relativement
faibles (moins de 200.000 ha soti 8, 5 Z du potentiel irrigable) ,les moyens matérie1s, humains et financiers font cruellement
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défaut ; Ies infrastructures hydrauliques sont souvent mal
entretenus et sont dans un état de dégradation assez inguiétant i
les coûts d,'aménagement et de production sont souvent très
élevés ; Ies problémes sociaux et fonciers persistent'
Tous ces facteurs entrainent Ia désaf fection de I'exploita-nt et
Ie développement d'une stratégie paysanne défavorable à

I t irrigation.
It nrest donc pas étonnant de constater que le Mali reste
structurellemenC déficitaire en rLz et en blé.

2. Points faibles au niveau local

Dans la ç[uas i-total ité des anénagements certaines mesures
d I accompagriement, nécesaires à la viabil ité des périnètres f ont
défaut. I1 stagit généralenent, de :

- I r insuffisance des infrastructures de communication î

- I ' absence de calendriers de cultures appropriés î
- Ia faiblesse d t organisation du monde paysan et de I I espace
rural.

par tl1pe de périnètre les points faibles de I'irrigat,ion sont :

â. Périmètre de t'vpe 1

Ici , Lt Etat est propriétaire des aménagements, I I encadrement
étant assuré par une structure de lrEtat.

Compte tenu de I r importance des infrast,ructures et des moyens
Iirnites de IrEtat, iI sren suit très souvent de sérieux prgblèmes
techniques et de gestion qui conduisent à Ia dégradation des
aménagements.

Aussi, Iâ réhabititation de ce type d'aménagement inpligue des
invesi,issements très coûteux ( 1'700 ' 000 F ' cFA'/ha aménagé) '

par ailleurs, I t exploitant se trouve souvent dans une situation
dfendettenent chronique, êu égard aux charges drexploitation
éIevées.

A ces points faibles s t aj outent les problèmes techniçlues
institutionnels et sociaux, à savoir :

- Ia mauvaise gest,ion de 1 | eau i
- I t insuffisance de I t entretien des infrastructures i
-I'utilisation des variétés à cycle }ong, rendant difficile la
double culture î ..

- Ies conditions draconiennes d I accès au crédit bancaire et les
difficultés énormes de dénouement du crédit i

- Ies problèmes de colmnercial isation des céréales i
- Ies problèmes de répartition des terres et d'entretien du

réseau i
-Ies dégâts dus aux dégradateurs (oiseaux, insectes, rongeurs) -

I
I'q

I
I
I
I
I
I
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b. Périmètre de tvpe 2

Les périnètres de ce type se caractérisent par :

-Ia uauvaise conception ou I tabsence de concepÈion du Ipériuètre ;
-Ie coût dtaménagement éIevé (3.6L6.000 F.CFA Ithectare) t
-Ia ÈaiIle très faible des erçloitations (o.l-O à O.3o ha) ne
petmettent pas aux exploitants d t assurer leurs auto-
suffisances î

-ltexisÈence drun équipement collectif (noto-pompes) uroderne mal
maitrisé, nal entretenu et manquant crrrellement, de pièces de
rechangre et de spécialisÈes pour sa maintenance i

- les dif f icultés d I approvisionnernent en intrants et le coût
élevé de ces intrants ï

-Ie mançlue de fomation à Ia gestion des dirigeant,s (Conité de

I
I
t

I
I
ll

cestion) t
-lrutiliiation de variétés inadaptées r I-les problènes de partage et drappropriation abusive des I
terres j

- Ie mauvais entretien des réseaux tertiaires et guaternaires i
- I I absence de protection forestière et, I t ensablenent des
parcelles i

- Ie non respect du calendrier cultural et Ia non maîtrise des
autres thèmes techniques i

- les difficultés bancaires et de commercialisation ,
-l t insuffisance df infrastructures socio-économigrres i
- I I absence ou Ia mauvaise application des textes juridiques et
réglenentaires i

- Ie Èaux éIevé des redevances représentant en moyenne Ia noiÈié
de Ia production.

e. Périrnètre de type 3

L I une des contraintes autour des centres urbains est I I existence
d rune exploitation indirecte (prêt, Iocation, mét,ayage) par les
anciens propriétaires fonciers non agriculteurs qrri enploient des
ouvriers agricoles souvent mal rémunérés.

L'engagrenent pour I t irrigation est, alors fonction des conditions
du marché et du profit que I 'exploitant indirect peut Èirer.
Drautres contraintes sont à souligner 3

- Ie mançlue de terres de cultures et Ia forte pression
démographique (ex : Plateau Dogon) ;

- Ia saturation du marché, Iâ névènte des produits, les problèmes
de conservation, de transformation et de conditionnement ]

-Ia faiblesse des prix.

d. Périurètre de tyge 4

Dans ce type de périmètre, la sécheresse a mis en évidence 1es
Iimites de la submersion contrôlée. EIIe a ruiné Itagriculture
dans la zone. De nombreuses parcelles ont été transformées en
champ de culture sèche par les exploit,ants af in d I assurer leur

I
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sécurité arimentaire. L'irrigation est ainsi relégué au second
plan.

Cette situation a engendré un exode massif et une attitude de

résenre envers I t irrigation.

ê. Périnètre de tYPe 5

Les points faibles au niveau de ce type sont les suivants :

- I I irrigation est considérée conme une activité secondaire.
D r ailleurs, elle est souvent pratiquée par les vieilles
femmes i

- Ies techniques d t aménagement sont souvent sommaires ou
nfexistent Ë"= du tout. rI sragit dtune irrigation surtout
traditionnelle ,

- I I irrigation est parfois source de prestige sociale (achat de

véIos , postes radio, acç[uisition d t épouses ) ;

- le non respect du calendrier cultural î

- Ia non spetialisation de I rencadrement, plutôt formé pour les
cultures à sec.

f . Périrnètre de tYPe 6

Les points faibles sont ici identiques à ceux des périnètres de
type 2.

3. t{iveau régional

Les points faibles au niveau régional peuvent se résumer comme

suit :

- I I aménagement des périnètres est réalisé sans études
préa1ables î

- Ia f aible impl icat,ion des populations dans la conception et
lrexécution des Projets î

- Ia promotion insirf fisante d,u crédit et de Ia distribution des
intrants î

-Ia formation insuffisante des exploitants, de leur fotmateur et
des cadres de gestion i

- la mise en place hâtive des périmètres et Ie transfert
incontrôlé des responsabilités au niveau des groupements
villageois non forméè à Ia gestion technique et financière des
périnètres ;

--1 r insuf f isance de Irencadrement des groupements villageois i
- Ie manque dtexpérience du secteur privé dans Ia pratique de

I ' irrigation.
4. Niveau national

Les points faibles au niveau national sont les suivants :

- I | écart entre la volonté pot itigr,re af f irmée et Ia réal ité
concrète constatée (rythme d'aménagement très faible) ;

- Ia lenteur dans Ia mise en oeuvre des programmes hydro-
agricoles i

I
+
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- Ia suppression de la subvention aux intrants agricoles et
rtabsence dfun systène d'approvisionnement adéquat i

- ra distorsion entre les coûts de production et res
producteur (rLz, oignon) ;

- I t absence d I un systèrne opérationnel de crédit agricole, en
dehors des zones favorables î

- les insuffisances de système de comnercialisation (du riz)
entrainant des importations cotteuses pour I'Etat i

- le manque d'attention portée au rôle et à la place de Ia fenrne
dans le développement de I I irrigation.

5. Conterte eo[s-!égional et iuteraational
Les contraintes suivantes peuvent être évoquées :

- 1 I absence presque totale de concertation et le non respect des
règles internaÈionales en natière de gestion des eaux
conmunes i

- Ies ef fets perîvers des pratiques économiques internat,ionales
des pays surproducteur de céréales, notamment le rLz et le
blé ,

- I I attiÈude peu compréhensible des partenaires au développement
en natière de procédure, de critères dtévaluation des prôjets,
d I assistance techniç[ue, de crédit, à I ' import,ation i

- I I absence de Ia nécessaire coordination des actions despartenaires au développement.

prix au
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FICIIE STGNALEÎIQUE DU pERIr(ErRE CAOISI

I
I
I
I
I
I

Non du périnèÈre

Région

Arrondiss€nent

villages concernés

Caractéristiquesr climaÈiques
et éconouiques de Ia régiou

Initiateur du projet

Année

gailleur de fonds

Superficie anénagée

Coût dt anénagenent

Surface exploitée

NonDre dt exploitants

Source dreau

Niveau de maitrise

Spéculation
Saison de pluie
Saison sècbe

Rendenent

Intensité culturale
organisation interne

Redevances

Taux de recouvrement

Marge brtrt
Revenu net

: Projet Retail

: Ségou

: Niono

: Niono Coloni. - Nangro
Sassagodj i Sagnona

600-800 nm/an

Février 1985-Juillet L987

cccE

1400 ha

2 nillions de F CFAr/ha
(étude - réalisatioil - contrôle)

! 1300 ha net

s 4380 personnes

: Fleuve Niger

: maîtrise t,otale
( irrigation grravitaire)

: riz
s vergers - jardins

z rlz : 6, 1 t/ha en hivernaçte
3,5 t/ha en contre saison

z ?-23 Z en moyenne

: - suivi évaluation
formation et organisation
paysanne recherche
développement gestion.

: 500 kglha en moyenne
pour le paddy

:90 Z

:-
:-
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cÀsIER RETAIL (office du Niger)

ASPECTS TECENTQI'ES

Le casier Retail fait partie de la zone de Niono çri possède une
t;ù;;âphie extrêmeurerit prate avec une pente d'environ L/9000.
La zone Retail bénéficie be Ia réhabilitation complète du réseau
à;iirigation : grands adducteurs - canaux et drains primaires,
secondâire= et tertiaires ; et de la création de nouveaux
aménagements avec possibilité dtintensifier Ia production de
it" : 

-rigoles quateinaires bassins de l-o ares planage à plus
de 5 cm.

Les sols alluvionnaires sont aptes à I t irrigation' Le Niger est
la seule source d t eau pour le développement agricole de Ia zone.
À partir de Ia source Ie fleuve possède une longueur de 1043 kn
j,rlqn t au barrage de Markala, son - bassin versant est' de
ig o .-ooo kmz à l{arkala. L t eau d I irrigation est dérivée tout
d'abord à partir de Ia prise située à 5 lcn en amont, du barrage
de Markala ou elle est èonduite par un canal adducteur jusqu'à
I I ouvrage du point A. Au point À, ir existe trois ouvrages de
prise jepares senrant à dériver I I eau dans trois systèmes
ËVàr"Uiqïes respectivement.par le canal Costes ouagaba, Ie canal
du Sahel et le cânal de Macina (ce dernier alimente les casiers
Retail) .

Au niveau du casier Retail, Ia gestion de I I eau et 1 | entretien
des ouvrages méritent une attention particulière de Ia part des
exploitants et de I t administration.

ASPEeTS ÀGRO-ECOI{O!'IIQUES

Drun coùt drenviron z.ooo.ooo F CFArzha, Ie progranme Retail qui
a démarré en 1986 avec 187 r 5 ha exploités couvrait en l-988
1 . L06 ha.

Le rendement obtenu d'après les carrés de sondage sont 2

en hivernage 86 6,L t/ha
en hivernage 87 5, I t/ha
en hivernage 88 5 ,6 trzha

Ce rendement moyen de 5,5 E/ha en riz est le meilleur de I tof fice
du Niger.

Trois sols de culture sont assurées par villages :

simple rLziculÈure 7 LZ
double rizicultdre 222
maraÎchage 7Z

L'intensité culturale atteint L23Z en moyenne. Des variétés non
photosensibles à pailles courtes comme Ia BG 90 2 et CHINA

sont très répandues.
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Le crédit BNDA assure I'approvisionnement
boeufs de labour.
Le Fonds spécial d'entretien sert à financer
(distribution) et I 'entreti.en du réseau. I1
par Ia redevance.

t
en intrants et en

}a gestion de lreau Iest, alimenté à 70 eo

Cette redevance est variable 600 kg/ha pour le paddy en saison
hivernale, 400 kglha en contre saison et 700 kg/t:a/an pour le
maraîchagfe.

Malgré la bonne organisation, certains problèmes sérieux se
posent : problèmes de transport du paddy à lraire de stockage.

problèmes de prix
problèmes de variétés de contre saison de paddy
résistance de certaines mauvaises herbes

ÀSPECTS SOCIOTOGIQÛES

Le casier Retail est, compris dans les terres sous la juridiction
de I!O.N. En conséquence, iI nrexiste pas de tenanciers dans
cette zone. Chague fanille cultive en moyenne L ha modulé en
fonction du souhait du paysan, de I'avis de I r association
villageoise et de la part de double culture choisie.

Lrattribution des terres de maraichage se fait en fonction du Itotal des actifs (2 ares par actif) . I
Les paysans sont organisés en associations'villageoises marquées
par la présence des paysannes.

SITRATEGIE PâTSâINTE

Les superficies réaménagées couvrent 130O ha nets occupés par 3OO
fanilles.
Hormis Ia menace de sauteriaux, la production à I t O . B. est
sécurisée. La culture attelée y est développée cependant Ia
contraint,e de main d I oeuvre relative aux systèmes de cultures
pratiguées (culÈures irriguées et sèches) hivernale et, la contre
saison est un grand handicap.

Bien que le système d I attribution de parcelles exclut
systématiquement, les fennes, ces dernières participent
ef ficacement aux différentes activités de product,ions rLzicoles
et maraîchères.
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FICEE SIGNALETIQUE DU PERTI',TETRE CEOISI

Nom du périnètre

Région

CercIe

caractéristiqu€s clinatigues
et écouoniques de la région

Initiateur du Projet
Ànnée

Bailleur de fonds

Superficie aménagée

coût dt anénageuent

Surface erPloitée

Nombre dr exploitants

Sourcs dt eau

Niveau de uaitrise
Spéculatiou

Saison ôe Pluie
Saison sèche

Rendenent

Intensité culturale

organisatiou interne

Redevances

Taux de recouvrenent

Marge brtrt

Revenu net

600-800 nm/an

Etat, malien

L985

Chine

4O5O ha

42L.000 FCFA

2.000 ha

Fleuve Niger

Maitrise totale

canne à sucre

8 0 X/ba

: Siribala
: Ségou

: Niono
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CASIER SIRIBÀI.A

Le casier de Siribala fait partie du complexe sucrier du KaIasupérieur dans la région de Ségou. Ce complexe a été détaché deI'office du Niger Ie 1er novembre 1984 pour Ia co-gestion Sino-malienne. II a été érigé en société d'Etat âotée de lapersonnalité civile et de I t autonomie financière depuis 19g5.

Le casier de Siribata est exclusivement géré et exploité enrégie.

AÉTPECTS EECEDTTQûES

L' irrigation des chanps se faisait par pompage mais depuis Iamise en eau du canal costes ongoiba en juin {sa+, I'irrigationse fait' maintenant par gravité permettant ainsi de se passer descharges encourues par Ie fonctionnement de station dè pompage.
La difficulté najeure est la dégradation du réseau hydrauiiqu.se traduisant par des pertes d t eau par inf ilt,ration lâtérale etpar écoulement en surface et des difficultés de drainaçJe.

ASPEq[8 ÀGRO-ECOITOUTQUES

Les superficies comme les rendenents évoluent en dent de scie enraison des aléas climatigues et de la faiblesse de Ithydrologie.
Des. problèmes agronornigues liés à Ia nature du sôf et auxvariétés sensibles au charbon et aux borers se posent avecacuité. A cela s 'aj out,e I ' insuf f isance de magasin dè stockafe.
Dans Ie cadre de la politigue d I auto-suffisance alimentairedéfinie par Ie Gouvernement, Slribala prévoit I'extension de sescapacités de production sucrière et f introd,uction de la culturedu rlz en vue de Ia satisfaction des besoins des travailleurs.
Pour atteindre ces obj ectifs, plusieurs actions sont envisagees :

-rtaménagement de g0o ha nouveau de siribala i
- I I acquisition sur financement Banque Mondiale de matériels etréaménagement des parcelles de canne i
- I I acguisition de petits matériels agricoles en vue de Ianécanisation des différentes opérations culturales.
cependant certaines difficultés demeurent :

- il y a Ia non-disponibit it,é des saisonniers au moment opportunpour les opérations culturales î
- Ie problème de logernent, de santé et d r aI imentation dessaisonniers.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
T



t
I

I
170

PICEE STGNAT,ETTQÛE DU PERII'IETRE CEOTST

Nom du périuètre

Région

Cercle

Caractéristiqu€s clinatigues
et écononigues ôe Ia région

Initiateur ôu Projet
Année

Bailleur ôe f,onds

Superficie anénagée

Cof,rt ô t anénageuent

Surface eqlloitée

t{onlrre ô t erPloitaats
gourcs dtgau

Niveau de naitrise
Spéculatioa

Saisou de pluie
gaisou sèche

Renôenent

Intensité culturale

organisation interne

Redevances

Taux de recouvrement

ltarge brtrt

Revenu net

: Casier de MoPti-Nord

: Mopti

: Mopti

: 4OO-80O nmr/an

: Etat malien

z L974

3-

3 5.800 ha

: 500.000 F CFA/ha

:4698 ha

: 3119 exploitants

: Fleuve Niger

: partielle (submersion contrôlée)

z ri,z
3-

: 50o à 1500 Rg/ha

: culture sinple

: Association villageoise
Conité de production de rLz

2 00 }cg paddy/ha

80t

I
I
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CASTER MOPTI-NORD

ASPECTS IECEIIIQUES

Au plan du découpage technique I t opération Riz-Mopt,i comprend L5casiers regrroupés en quatre zones dont la zone dè Mopti--Nord.

D I un coût global de 446. 169.898,5 F pour une superficie de
5800 ha, Ia zone de Mopti Nord comprend les casiers de l
Sévaré Tongorongo - Tiroguel - OuroNerna Dianbacourou.

A 1 | état actuel, Iâ zone de Mopti Nord est aménagée en irrigationpar submersion contrôlée et les terres sont exploitées en r|zflottant dans les zones basses et en rLz dressé dans les zones
moyennes. Les dates de remplissage sont variables en foncti,on deIa cl imatologie, dê la crue du Niger et de Ia préparat,ion despaysans.

ASPECT8 SOCIOI{'CTQUES

Les terres sont gérées Par I t ORU gui les af fecte aux paysans dansI'esprit dfun cahier des charges définissant les -oËfigations
réciproçlues des parties.
La taille des exploitations est rapportée à Ia capacité detravail de chaque exploitant en fonction d'un sfstèure depondération qtri privilégie les paysans directs. Cette pàndération
repose sur Ia distance du lieu de résidence par râpport à laplaine, le nombre d I actif s de travailleurs-, le -riiveau 

deI 'équipement, êt I t appartenance socio-professionnelle.
L I oRM a réussi quelques regroupenents villagleois. Cesregroupements dénomnés CPR, Comité de Production ae Riz doiventpréparer Ie terrain à Ia création par les populations elles-mêmesde stlrrctures. plus spécialisées en vue de gérer les activités
économigues init,iées au sein du village. pour accélérer leprocessus un progranme d r_alphabét,isation est nis en pIace.Lrapport de Ia femme dans Itirrigation est essentiellemeit axésur les travaux dtentretien de culture, de récolte, de vannage,de transport de produit, de I I exploitat,ion fanril iaie. Certainesont des parcelles sur res périnètres maraichers.

STRÀTEGIE PATSANNE

Environ 3L19 attributaires exploit,ent 4698 ha du casier de MoptiNord.

Lrapprovisionnement des paysan:.en éguipement est assuré par Iecrédit BNDA. Cette ligne de crédit offre-du matériel et aussi desboeufs de labour aux tiziculteurs qui doivent rembourser sur unepériode de 5 ans.

Les superficies récoltées ont évolué en dent de scie. Elles ont
commencé à chuter à partir de 1992/Lgg3.
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Pour atténuer
vue sous deux

- sécurisation
casiers i

-le renforcement et Ia nultiplication des

I

l-72

La production a connu une évolution irrégulière- Le rendement est
passé de 370 à l,5oo Rg/ba. Drune façon moyenne re rendement srest,
maintenu dans ra riôm" de ra - tonne/ha. cette rinite de
perf ormance est Ie tableau caractéristigue de Ia submersion
contrôlée.

LroRM s r occupe de I t approvisionnement annuel des paysans en

àrrgrâi= (phosphate dr-a-mmoniaque, urée) en semences et en

fongicides.

ASPECTS AGRO-BCONOUIQUES

Lr agriculture est I t activité principale_ not,amment Ia riziculture,
r"-Ëi"à"it de récolte est dêstinâ à I'auto-consommation, à Ia
vente et au paiement de redevances '

Les rLziculteurs organisés en comités de production de rlz
assurent ou appuient les fonctions suivantes :

commercialisation, vidange de casiers, plantation dr arbres.

Les contraintes sont nombreuses :

L'évolution du rendement et de la production en cascade est pour
,rrr" granaà part le ref let des courbes pluviométriques et
linninét,rigues de Ia région.

A cett,e contrainte s'ajoute le sous-équipement, Itutilisation des
ârré"= çri séparent lés blocs, les rèdevances, les problèmes de
santé (patudisme et bilharzozel .

les ef fet,s de ces problèmes, 1â sécurisation est
angles :

et diversification de Ia production sur Ies

PPVI .



L73

rIcEE SIGNALETIQUE Dn pERIttETRE CHOIST

I
I
I
I
I
ll

Nom du périnètre

Région

Cercle

Villages concernés -

Kododj ougou

Caractéristiçlues clinatiques
eÈ écononigues de la régioa

Initiateur du projet

Année

Bailleur de fonds

Superf,icie anéuagée

Coût dranéaageuent

Surface eqlloitée
Nonbre dt exploitants
Source dt eau

Niveau de uaitrise

sPéculation
Saison de pluie

Saison sàche

Reudeueut

Intensité culturale
organisation interne

RedevaDce!f

Taux de recouvrement

Marge brtrt

Revenu net

: Tegourou

: Mopti

: Bandiagara

: Amakounda - Tegourou

400-600 mm/an

1984

GTZ

9 rL ha

1. 3OO. OOO F CFArZha

g rL ha

454

Barrage de Tegourou

: Irrigation gravitaire
naitrise totale

riz arachide

patate douce

rizz 2 t:ha, arachide: 1.r5 trzha
patate douce : 15 E/ha

double culture

Comité de gestion du barrage
Association villageoise

:15 000 F CFArzha

: 80 Z

3-

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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TEGOUROU

ASPECES TECENTQUES

Le périrnètre de Tegourou situé en plein coeur du plateau Dogon

a été anénagé en r,984 à partir dfun barrage constnrit en 1981 sur
financement GTZ par ra DNHE avec le concours actif des

populations.

ce barrage est assurément Ie plu: .perfotmant de la région de

Bandiagara. son rac de retenue-contiènt de lreau toute ltannée.
;;ï;;iÉàti"" par gravité est assurée à I I aide des canaux

secondaires alimentés par deux canaux de pris.9 dreau' Lrouvrage
fait partie de ra série- ae Daga et est constrrrit sur une cuirasse
graisseuse étanche. oes super-ricies exproitables sont situées en

anont et en aval, dé; pro-urcmes d'enùretien et de maintenance
riés à rr"xpr"ilâtion dês barrages existent et sont riés :

-aux risques df ensablement'
- aux mançlues de f onds d I entretien,
-à Itabsènce de fotmation,
-aux façons de penser des populations qui considèrent les

ouvrages comme appartenanË à rrEtat qui doit donc sten occuper.

I1 est nécessaire al0rs de recenser les infor:mations mançluantes
concerrr"rri-i;Ë*pr"itation du barrage et Ie comité de gestion du

barrage.
_envisager la protection des bassins versants des barrages par
des mesures de contrôIe dt érosion en vue de liniter
I I ensablement et Ia sédimentation,

-évaluer Ie coût estimat,if des intenrentions au niveau des

périnètrei irrigués en vue d'une neilreure sensibirisation des

exploitants sur Ia nécessité de collecter des fonds nécessaires
à leur extension,

- pré.ràr,it I a sa1 inité et assurer 1e drainage .

ASPECTS SOCToTpGTQUES

Au niveau du secteur agricole en dehors des zones de grands
aménagements où les terres relèvent de Ia gestigt de I t Etat' à
travers les structures d t encadrement, Ie ré9ine foncier
traditionnel régit Ia mise en valeur de I I espace - Les paysans

sont regroupés en A.V., Ia gestion du barrage est du ressort drun
cornité de'gestion mis eri prace en rggl et concerne trois
vil lages : Alurakounda Tegourou Kododj ougou.

Les paysannes participent. à tous les travaux champêtres,
I I alphabétisation est une dynamique pour harntoniser et accélérer
Ie déveloPPement de Ia zone '

I
I

I
I
t

:i,
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I
I
I
I
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STRATEGIE PÀYSA}I}TE

Df une superficie aménagée de 9,L hâ, le périnètre comporte deux
parties : Tegrourou gauche 5, 5 ha et la rive droite aménagée
316 ha.
Estimé environ à I.267. 5OO F
actuellement 454 exploitants dont
en rive droite.
Les techniques culturales restent,

CFAlha, Ie périnètre compte
278 sur Ia rive gauche et L76

traditionnelles :

-semis à Ia volée,
-mançlue de semence anéliorée,
-manque drengrais,
-mançfue d I attelage.

Les facteurs de production rudimentaire sont les propriétés des
exploitants.

La taille de I t extrlloitation épouse les normes d I une agriculture
intensive avec des petit,es superf icies pour une production
l i.mitée.

Ici, les femmes travaillent, dans le cadre de I t exploitat,ion
faniliale et ne sont pas attributaires de parcelles.
ÀsPEeTg tcRcr-EeoNouIQItEg

Les cultures pratiquées en saison de pluie sont Ie riz zs t/ha
et lrarachide 115 t/ha alorç quten saison sèche, Ia spéculation
généralement rencontrée est Ia patat,e douce 15 t/ha.
Des recommandations relatives à une arnél ioration de Iarentabilité des exploitants agricoles Dogon sont éIaborées et
vulgarisées par le projet de vulgarisation agricole en pays
dogon.

Des méthodes améliorées de conseruation de produits maraichers
sont, testées et vulgarisées.

Une étude de débouchés supplémentaires pour les produits
maraichers au niveau du Mali et des pays voisins est eil cours.

Cependant, nous recommandons au projet de renforcer ses efforts
dans Ie domaine de Ia transformation de la consetr/ation et depromouvoir Ia production maraichère au fur et à mesure gue Iaconmercialisation est sécurisée. fl serait souhaitable depromouvoir la production céréa1ière. Dans ce contexte, iIapparaÎt souhaitable d t analyser I I avantage économig,re de laculture du rlz dans une zone où la production est soumise à uneextrêne pénurie en terre et en eau.

I
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FrcEE SrGNÀLETIQUE DU PERII{ETRE eEOISI

Nou du périuètre

Région

Anondisseaent (cercle)

Villages concernés

Caractéristiques clinatiques
et écononiques de la région

IDitiateur ôu projet

Année

Bal.lleur de fonds

SuperficLe aménagée

coùt dt anénageuent

Surfacs erPloitée

Nonbre dr erPloitaats
gource drgau

Niveau de naitrise
Spéeulation

Saison ôe pluie
gaison sècbe

Rendemeat

Intensité culÈurale

organisation interne

Redevances

Taux de rêcouvreuent

I{arge brut
Revenu net

: Korou

: Mopti

: Bandiagara

: Korou Dourou

: 400-600 nm/an

3-

: L983

: FAC

: 8r63 ha

3-

: 8r63 ha

: L65

: Barrage de Korou

: Maitrise totale

: riz
: oignon

z rizz 25 t/ha oignon

r double culture

: Association villageoise
Courité de gestion du barrage

15.000 F CFAr/an

80 z

I
I
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BÀRRÀGE DE KOROT'

ASPECTS TECENTQUES I

Construit en 1983 sur financement FAC par I 'OTER, le barrage de I
Korou concerne deux villages Korou et Dourou et pose un problème r
de maintenance qui devra trouver une solution à court terme pour
rendre viable I I aménagement.

Lraménagement pose un problème de rrpropriétérf .

Les populations cibles pensent que Ie barragre appartient à
IfEtat, êt font peu de choses pour se Ie faire sien. ce qui
expligue Ie mauvais entretien des ouvrages.

ASPEqIS SOCTOLOGIQUES

La particularité de ce barrage est gu t iI est situé È1+e= de Korou , f
mais les t,erres appartiennent au village de Dourou. Dès lors, les Iproblèmes surgissent :

-problèmes fonciers entre les deux villages,
-problèmes d I entretien du barrage,
-problèmes d'abreuvement, du bétàil.
Cependant, il existe une volonté des d,eux villages de surmonter
les difficultés.
A8PECTS STRETEGIE PÀTSANITE

Les superf icies actuellement oçloitées 8, 63 ha appartiennent au
village de Dourou qui cède une partie de sa terre aux exploitants
de Korou. Comme dans tout le plateau Dogon, à Korou crest le
manque de terres et le manque d t eau (0, 05 lra/ famille) qui
constituent la contrainte majeure.

L I équipenent est rudiurentaire et les pratiques culturales
anciennes.

AGRO-ECONOIIIE

Les exploitants sont au nombre de 165. Ils pratigrrent pendant
1'hivernage Ia rLziculture et en contre saison, ils cultivent
I t oignon.

Les rendements sont faibles et soumis aux aléas climatiques.
Ltobjectif de IrA.V. au niveau du périmètre ebt de garantir des
excédents de production dus à I I agriculture irriguée pratiquée
par les petits paysans ainsi que leur conmercialisat,ion.

I
I
I

I
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I
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FICEE SrGNÀLETIQUE DU PERrI{ETRE CEOTSI

Nou du périnètre

Région

Cercle

Villages concernés

Caractéristiçluês cl inatiques
et écononiques de la région

Initiateur ôu projet

ânaée

gailleur de fonds

Superficie anénagée

Coût draménageuent

gurface erploitée

Nombre ôrexPloitants

Source dr eau

Niveau de naitrise
gpéculation

Saison de pluie
gaison Eècbe

Rendement

Intensité culturale
orgauisation interne

Redevancesl

Taux de recouvrement

ltarge brut

Revenu net

: Komi.o

: Mopti

: Mopti

: Kornio - kamaka Koana
Kangnrilla

:400-800 nnr/an

: CLD
(Conité Loca1 de DéveloPPenent)

3-

: Fonds de DéveloPPement CLD

: 30 ha

3-

: 30 ha

: 210 paysans

: Fleuve Niger

: Maîtrise totale

z rLz
3-

z rLzz 6 t/ha

:-
: Comité de gestion

3-

:908

:-

:-
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PERII.TETRE DE KOTTIO

Le périmètre a été initié par Ie
de Komio avec une participation
humains de quatre villages :

- Komio
- Kamaka
- Koana
- Kanguilla

Sur les 3O ha aménagés actuellement zLO paysans sont exploitants,
soit 0,70 ha par exploitant, mais en réalité, le périnètre est
exploité collectivement. Compte tenu des difficultés rencontrées,
Itexploitation sera individuelle dès la campagne L989/L99O.

Le rendement moyen du paddy qui est ltunique culture, est en
moyenne de 6 tonnes/ha grâce à Ia maltrise totale de lteau, à
ltutilisation de lrengrais et aux pratigues culturales.

Les exploitants qui sont organisés en comité de gestion
pratiquent égalenent les cultures pluviales et exercent des
activités extra-agricoles (conmerce, pêche) .

D I autres problèmes subsistent :
redevance, intrants, etc. . .

paludisme, bilharziose,

conité local de développeurent
iurportante en investissement,s

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
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FICEE SIGI{ALETIQI'E DU PERIUEARE CEOISI

Non ôu Périnètre
Région

CercIe

Date ôe nLse eD
erplol,tation
gup€rf,icie anéaagée

Cofrt ô t anénageueut

Surf,ace erPloitée

Nonbre dt erploitaats
gource ôteau

Niveau ôe naitrise

9péculation-gaisou de Pluiegaisou sècbe

Reudcnent (évolution)

Intensité culturale

organisation interne

Redevancelr

Taur ôe r€couvrenent

trtarge bnrt

Revenu net

: Kambo

s Sikasso

: Kadiolo

t-

:5ha
z 200.000 F CFA

z' 4,5 ha

: 36

: eau de rrrissellement

: partiel (digue déversante)

riz

216 t

L culture et denie

individuelle
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PERI}TETRE DE KÀ}TEO

-Qualité de 1'aménagement : passable.
-Organisation et gestion de I ' irrigat,ion : passable.
-Mj.se en valeur : partiel Ie .

ASPECTS TECEIIrQUES

Dès levés topographiques sommaires ont été effectuées. Le terrain
en pente douce présente des dépressions par endroits. Les eaux
de trrissellement ' constituent Ia source d t au. Le so1 est
particulièrement apte à I I irrigation.
Lraménagement est de type bas-fond avec naitrise partielle de
I I eau (digue déversante) . II consiste à Ia construction drun
barrage constitué par un mur en maçonnerie de mocllous avec
masçlue d t étanchéité en argile, talus en enrochement et de
vannette centrale à t,ravers le marigot Kanlogo, ce urarigot a un
bassin versant de LL km2. La vallée est étroite avec 5 kn de
longueur. La mauvaise gestion de I t eau, êu égard au caractère
somrnaire et aléatoire de I I anénagement, Ies problèmes de
rrrissellement latéraux et I I utilisation de variétés
traditionnelles de rlz constituent les principales contraintes.
ÀsPECIs SOCIOI{'GIQLEg

La terre appartient au village de Kambo et ne présente aucun I

::: ,ïj::ïJ"::::',"=::::'"",*é de sesrion des expro*anrs. I
Dans ce bas-fond où la plupart du rLz est repiquéê, tous 1es
travaux exceptés Ie labour sont exécutés par les femmes. on note
une faible participation des hommes à I t exploitation du périmètre
quand bien même, ils bénéficient de Itusufruit.
STRITEGIE PâT8âI{!{E

La main dtoeuvre est exclusivement fauiliale.
L'éguipement utilisé pour les travaux culturaux lcharruàs, dabas,
houe etc...) est aussi familiale.
La production est destj-née à la couverture des besoins sociaux
et à I I auto-consommation.

En moyenne Ia superficie des cultures irriguées est de O,ZO ha
contre 2 ha pour les cultures sèches.

ÀsPECrS AGRO-ECONOUI9LES

Ce bas-fond n I est cultivé quren saison des pluies et le riz est
Ia spéculation pratiquée. Le rendement est de 2 ,6 trzha. On note
Ia non-utilisation d t intrants agricoles et un faible taux de
commercialisation, Ia production est stockée en épis dans lesgreniers villageois.

I
I
I
I
I
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Le caractère traditionner de ilexproitation et les objeçtifs
spécifiçres de la production (beJoins - sociaux et religieux)
constituent des contraintes najeures sur le plan agro-économique.

Le suivi agrrononigue est assuré par re pÏoj et _sor-eau-plante :ur
6 parcelreÉ de ait-rerentes zones-. Le projet effectue re contrôle
de Ia ..ppL ;hrtJigue avec des piézonètres instarrés en amont
et en aval du barrage-
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FrcEE SIGNAT.ETIQUB DU PERrI{ETRE CEOISI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Nom du périnètre

Région

Cercle

Date de uise
en exploitatiou
guperficie arnénagée

coùt dt rménageuent

Surface erploitée

Nombre dt exploitants

Source dr eau

Nivepu ôe uaitrise
Spéculation
Saison de pluie
Saison sàche

Rendenent

Intensité culturale
orgauisation interne

Redevances

Taux ôe r€couvremeut

llarge bnrt
Revenu net

: Sow et Frère

r District, de Bamako

: Cornmune VI

s 1956

:6ha
: 

. 
investissement humain

:6ha

z2
: Fleuve Niger

: maitrise totale

: gônbo, nars, sorgho, et,c.
3 orange et cultures maraichères

3-

: 2OOt

: privée

rL200FCFA/ha
: 10Ot

z 2.500.000 F CFA

3 1. 00O. 00O

I
t
I
I
I
I
t
I



PBRII{ETRE

-Qualité de I'aménagement :

-organisation et gestion de
-I{ise en valeur : bonne

ASPESIS TESEilTQUES

184

DE SO.r B1 FRERE

bonne
Itirrigation : bonne

Le périnètre se trouve dans Ia ceinture maraichère de Bamako. I1
se situe à quelques 3 kn de Ia prise dreau du canal de Baguineda
qui constitue sa source dreau.

Ce canal qui longe Ie fleuve Niger 9ur sa rive droite est
alinenté à 

-partir âu barragfe des aigrettes de Sotuba '

Le périuètre a une superficie de 6 ha, exploité 9"ls les années
1960 sous cultures plùvia1es, iI est actuellement transfotmé en
périnètre irrigué à cause de Ia sécheresse.

II nrexiste pas de levés topographigues de la zone du périnètre.
Bien que n r éLant pas hornogè"", Ies terrains présentent une pente
vers le ""ttài-a'iirigatioi 

de Baguineda situé entre le périnètre
et, Ie fleuve.

AsPEg[8 SOCrOr{rGrQItEs

La terre appartenait au village de Tirinadio et fut attribuée de
manière traditionnelle à Monsieur Sow'

Les grestion est Pri.vée -

La participation des femmes de la fanille se linite à Ia
cueillette des ftrrits -

SIRâITEGIE PAYSâTNIE

La nain d r oeuvre est essentiellement salariale : recrutement des
manoeuvres qui sont logés, nourris et payés entre 12 . 500 F cFA

et 15. OOO FCFA Par mois -

pour I rexploitat,ion, la fanille dispose de deux moto-pompes, uf,
motoculteur et une Land Rover-

AgPECrrs AGRO-ECONOIiIQUES

Les premières plantations de manguiers ont été arrachées à cause
de Ià mévente et des problèmes de conselnration. Elles ont été
remplacées par des orangers et des citronniers.

En saison sèche, Ies cultures port,ent surtout sur les agrumes et
le maraichage, gombo, mais, sôrgho sont cultivés en saison des
pluies.

La production est planif iée selon I I of fre et Ia dernande pour
palier les problèmes de conservation et de mévente'
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FrcEE STGNAT.ETTQUE DU PERI!,IETRE CEOIST

I
I
I
I
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t{on du périnètre

Région

Cerele

Date de tlise en valeur

Superficie anéaagée

Coût dranénagement

Surface exploitée

l{oubre dr exploitants

Source dr eau

Ifiveau de naitrise
9Béculation

Saison de pluie
Eaison sèche

Rendeuent

fnteusité culturale
Organisation interue
Redevaacelt

laur de recouvreuent

ttarge bnrt
Revenu net

: Narena

: Koulikoro

: Kangaba

:1986

:6ha
3-

: 6 ha, dont 1, 5 ha en
toute saison

3-

: puits éguipés de pompes inurergées

: naîtrise totale

rLz, mais
cultures maraichères

double culture sur L, S lra/ 6

Groupement villageois
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PERIITETRE DE NARENA

-Qualité de lraménagement : bonne
-ôig""isation et gestion de I'irrigation : très perturbée à

caùse de lfinsuffisance de la source dreau.
-Mise en valeur : bonne

AgPEqtS TECEltrQtEg

Le périrnètre de Narena se situe à quelqrre 5oo m du village de
Narena.

C r est sur initiative de la population gue Ie . 
périrnètre a été

conçu et réalisé avec I'aiâe de I 'ADF (African Development
Foundation), une institution des Etats-Unis dtAmérique.

Le périnètre a une superficie totale de 6 ha dont tout Ie réseau
a été réalisé à I r entieprise et les travaux Par un investissement
humain.

Les canaux sont revêtus et bien exécutés.

Le périnètre est alinenté par deux puits et pompes inmergées-
pour évitei les dégâts çri fourront être causés Par les animaux,
Ie périmètre est ehtiarèment c!ôturé par des grillages '

Ce périrnètre bien conçu et bien réalisé rencontre pourtant'
d r énormes problèmes : la quantité d I eau que débi!,ent les deux
puits est irès insuf f isante et permet I t irrigat,ion de 1, 5 ha
éeulenent en contre saison.

C I est un aménagement de type maitrise
I t irrigation.
ASPECTS SOCIOIOGTQI'ES

totale. L,e sol est aPte à

Le périmètre est situé sur une propriété villageoise reconnue '
=. 

' gest,ion est assurée par un comité de I t association
villJgeoise, sans posséder leurs parcelles propres, Ies femmes
pàitiéipent à toutes les opérations culturales sur les parcelles
ianil iaies . L I association dispose d I un centre de fotmation et'
drun magasin pour le stockage -des céréales (stock de sécurité) .

ASPECTS STRATEGIE PATSÀ}INE

La main d I oeuvre est essentiellement faniliale. Cependant pour
certains travaux, Ies familles peuvent faire appel aux
associations de culture du village. Pour I'exploitation du
périnètre, 1ê groupement dispose d t un éguipelgnt collectif
'èonprenant des - brouettes, des pics, des pelles. 60t des
attributaires disposent d t un attelâge personnel . En moyenn_e, i1s
exploitent Z ha -ae cultures sèches pour O, t ha de cultures
irriguées. La production des cultures irriguées est destinée
surtôut à Ia vente puis à I 'auto-consommation.

I
I
I
I
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ASPECTS ÀGRO-ECONOIIIQIIES

* Les spéculations sont Ie riz et Ie mais en hivernage, Iâ pommede terre, Itoignon, des choux, des pastèques etc.. en sâison
sèche.

Pour toutes ces productions, les rendenents ne sont pas
disponibles. Des attributaires utiliseront des fumures organiguesà 100 +, faute de moyens financiers et à lrabsence drun-systèmede crédit agricole en place, seulement 10 t des attribulairesutilisent la fumure minérale.

Le dénarrage de la campagne maraichère se fait toujoursdifficilement parce que les planteurs manquent d I argent pour
I I achat des semences.

Ltécoulement des produits constitue une contrainte najeure, carles exploitants ne disposent pas de moyens adéquatê pour Ietransport de leurs productions sur les grands narchés comme
Bamako.

I
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FICEE SIGNALETTQUE DU PERTUETRE CEOTSI

Nom ôu périnètre

Région

Cercle

Date de uise en valeur

Superficie anénagée

Coût dt anénagenent

Surface exploitée

Nonbre dr exploitants

Souree ôt eau

Itiveau de naitrise
spéculation
Saison de pluie
Saison sèche

Bendenent

Inteusité culturale
organisation interne

Redevances

îaux ôe recouvrement

l-targe bnrt

Revenu net

: Kakoulou

: Kayes

: Kayes

:1973

: 6ha

3 non estimé

:6ha
226

: Fleuve Sénégal

: naitrise totale

mais
cultures maraichères

double culture
coopérative
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PERIUETRE DE KÈKOULOU

-Qualité de lraménagement : médiocre
-organisation et gestion de I'irrigation : passable
-Mise en valeur : partielle

ASPECÎS TECEIIIQUE8

Des plans de levés topographiques de Ia zone à I | écheIle de
L/20oo sont disponibles. L€ relief est presçlue homogène.

L€ périnètre de Kakoulou, réalisé en L973 grâce à une O.N.G. et,
au F.A.C. fait partie drun prograrnme de réhabilitation de petits
périnètres irrigués dans Ia vallée du Sénégra1 .

C I est ainsi, en L987 , sur financement de la Caisse Centrale de
Coopération Economigue d I un. nontant de 44 .21,0. L05 F CFA, uD
marché de gré à gré a été passé à IiOTER pour la réhabilitation
de périnètres dont celui de Kakoulou.

Les travaux réalisés sur Ie terrain ne sont pas conformes à ceux
prévus à la conception du projet. L€ projet prévoyait un canal
secondaire revêtu et 4 canaux tertiaires en tunisien. Sur Ie
terrain, seul le canal secondaire et deux tertiaires ont été
réalisés.

Les travaux bi.en que réalisés sous cont,rôle présentent d | énormes
malfaçons : manque de régrularisation dû aux fortes pentes,
dégradation des cavaliers. Par.ailleurs, les canaux tunisiens
présentent en plusieurs endroits des fissures. En plusieurs
endroits des fuites dfeau au niveau des joints bitumeux ont érodé
Ie renblai d I assise des canaux tunisiens.

Ce réseau est confronté à de sérieux problèmes d I entretien :
mançfue de recharge de caval iers, dê réf ection de j oints et, de
revêtenent des canaux en t,erre. 

.

On retiendra que pour Ie groupe moto-pompe, il ntexiste pas de
st,ock init,ial de pièces de rechange.

Ltétat actuel des canaux (pertes trop fortes) rend difficile la
distribution de I I eau. Pendant que certaines parcelles
enregistrent Itexcès dreau, d'autres souffrent du mançlue dreau.
Ceci a entrainé I t abandon de certaines parcelles. 11 n I existe pas
d t irrigat,ion continue, ni d t irrigation avec t,our d t eau, malgré
Ia présence d t une équipe de gestion assistée d I un encadrement.

ASPECTS SOCIOLOGIQUES

Avant lraménagement, les terres appartenaient à trois familles
de I 'ethnie Kassonké, gui les prêtaient sans contrepartie aux
non-propriétaires .

La zone du proj et est une zone à fort aux d I exode qui touche
surtout Ia franche active de la population. 

a
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Les exploitants sont organisés en coopérative depuis L973 -

gTRâTEGIE PATSÀDINE

La urain d t oeuvre util isée est, fanil iale.
Au départ, les femmes pratiquaient .Ie maraichage d?t: le
pàrinaïre. par suite, êllés.furênt écartées de cette activité à

cause semble-t-il dei opérations de désherbage trop fastidieuses.
Actuelleroent, elles participent à I ' irrj.gation et à Ia récolte.

La production est destinée en grande partie au marché de Kayes
et environs pour le paiement des redevances' I:achat des céréales
et Ia couvefture deé besoins sociaux et, inst,itutionnels.

Chaque exploitant dispose en moyenne de 20 ares en culture
irriguée pour 2 ha de culture sèche.

ÀgPEClr8 AGRO-BCONOUIQITES

En hivernage, Iâ culture principale est Ie mais, êD contre
saison, crest Ie maraichage.

Avec lfappui de ItU.R.c.A.K. (Union Régionale des Coopératives
ÀgricoteS-ae Kayes) , ils arrivent à contracter des prêts avec Ia
BNDA.

Sur le plan commercialisat,ion, iI nty a pas de choix de clients-

Tout se vend à Kayes. Les contraintes à cette commercialisation
sont : Ie transport (enclavement), la mévente et Ia chute des
prix due à la saturation du marché.

Comme infrastnrcture de conservation et de st,ockagê t Ia
coopérative ne dispose gue d I un hangfar.

par ailleurs, elle rencontre des problèmes avec des éleveurs à

cause de Ia divagation des animaux.

EIIe nrest pas non plus sati.sfaite de l rencadrement et du comité
local de dêveloppement qui ne prennent aucune initiat,ive pour
améliorer Ia situation du périnètre.
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FrcEE SIGNâLETIQUE DU PERI!{ETRE CEOTSI
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Nom du périnètre

Région

Cercle

Date de nl.se en
erploitation
Superficie anénagée

Coût dt rnénagement

Surface exploitée
Nombre drexploitaats

Source dteau

I{iveau de uaitrise
Spéculation
Saison ôe pluie
Saison sècbe

Rendeneut

Intensité culturale
organisation interae
Redevances

Taux de recouvrement

ttarge bnrt

Revenu net

: Loulouni

: Sikasso

: Kadiolo

: aussi vieux çJue Ie village
!r

3 2.000. 000 F CFA

: 120 ha

3-

3 eau de nrissellement + eau de
débordement à partir de deux
rivières (Kofini et Kodialini)

: partiel

riz
un peu de maraichage

O,'15 E/ha en riz
r.008

Coopérative
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PERIUETRE DE IPT'ÉOTIIII

-Qualité de Ifaménagement : passable
-ôig""isation et geètion de I'irrigation : passable
-Miée en valeur : Partielle
âSPECTS TECENTQÛES

ce bas fond se situe dans Ia même région et dans re même cercle
ô"-ôérùi â" Kanbo. L;; conditions clinatigrres sont res mêmes.

Le périnètre est alirnenté pai a"-: eaux de ruissellenent
auxçluerres s , aj outent res e"ui de débordenent des rivières de

Kofini et Kodialini.
pour tout aménagement de ce grand bas fond, une digue de retenue
a été réalisée pour un coùt de 2.000.000 F CFA'

Le sol est apte à I',irrigation, I'aménagement est de type bas-
fond à maitrise Partielle.
ASPEC!8 SOCIOITC,GIQUES

Le périnètre est exploité_ traditionnellement par tous les
villages environnants : Loulou'i, Yatiali, Katagola, Katagota '
zanso, êt Blasso. La terre appartient à tous les villages $ti de

façon coutrunière' connaisseÀt tous leurs Iimites'

En 1986, quelques exploitants se sont regroupgs en coopérative
en vue a"=Jt"r'""roir-la production, 1â recherche de narché etc'
Ils sont au nombre de fô0. Les menbres du bureau sont éIus en

assenblée générare. La coopérative a eu à commerciariser cette
année , 75 ionne" de paddy] 1't" souf fre surtout, du mançlue de

débouchés pour les rrùits et res produits de maraichage-

Dans ce périnètre Ia femne participe à tous les travaux
charnpètres et exploitent sa propre parcelle de tiz '

STRAÎEGIE PÀYSÀITITE

La zone est encadrée par la CMDT qui assure Ie ravitaillement des

à*pf"itants en equipàments et intrants agricoles '

La main d I oeuvre agricole est essentiellement familiale '

En moyenne, chague exploit,ation met en valeur I ha de culture
irrigùée pour Z ha de cultures sèches.

La zone est globalement auto-suffisance en céréales '

La production de rLz est surtout destinée à Ia vente ' Par
habitude alimentai;e; Ie riz est faiblement consommé dans la
zone.

pour résoudre re probleme de débouchés, res irrigants adhèrent
à Ia cooPérative -
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ASPECÎS AGRO-ECONO!{IQUES

Dans ce périnètre, oD y cultive surtout des variét,és
traditionnelles de rLz en saison de pluies et un peu de
maraichage en saison sèche. Le rendement en riz très faible est,
de Ot75 E/ha.

La production de rLz est généralement écoulée sur Ie narché de
Sikasso et environnants. L,es producteurs sont surtout confrontés
à I ' insuf f isance de moyens de stockagê, de transforrration et de
transport pour I | écoulement des produits sur les marchés
intéressants (Banako, Côte dtlvoire, Burkina Faso).



Nom du périnètre

Région

Cercle

Date ôe nise eD
exploitation
superficl.e aménagée

Coût ôr anénageneut

Surface exploitée

Nonbre ôr exploitaats
gource ôr eau

Niveau ôe naitrise

spéculatioa
Saison de Pluie
Saisou sàche

Rendenent

Intensité culturale

organisation intErne

Redevances

Taux de recouvreneut

ttarge bnrt

Revenu net

- 194

FrcEE gIGNALETIQTE DU PERII.IETRE CEOISI

: Somankidi-Coura

: Kayes

: Kayes

z L977

t 20 ha

3 non estimé

z 20 ha

222

: Fleuve Sénégal

: totale

nit, sorgho, mais,
bananes et cultures

et manioc
maraichères
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PERTUEIRE DE SOUA}IKrDr-SOURÀ

-Qualité de lfaménagement : passable
-organisation et gestion de I t irrigation : passabre
-Mise en valeur : partielle

ASPECTS TECETIQUES

Dans le cadre de la réinsertion des travailleurs imrnigrés en
France, la réhabilitation du périnètre de Souankidi-courâ a étéeffectuée en L984.

Ce périnètre de 20 ha exécuté en Lg77 pour Ia rlziculture faisaitpartie drun ensemble de périrnètres à réhabitiÈer. Ces périnètres
étaient au départ encadrés par 1 | action des périmètreJ irriguées
(À.P.f . ) , plus tard remplacée par Itopération Vallée du Sénégal
Téréko1é-Lac magui (o.v.s.T.M. ) fermée de nos jours. '

Le périrnètre se situe dans Ia vallée du Sénégal à zo kn en aval Ide Ia ville de Kayes, câpitale de Ia prernièrè région économique r
du Mali.

I
I
I
I
I

Le périnètre se t,rouve sur
const,itue sa source d I eau.
à un groupe moto-pompe de
se compose :

Ia rive droite du fleuve Sénéga1 qui
Ltalinentation en eau se fait grâce

35 C.V. débitant 4OO ur3lh. Le réseau

t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

- d I un canal 'd I anenée,
-de deux bassins de réception,
-de trois canaux principaux dont un en t,erre,
-des canaux Secondaires revêtus.

Les travaux ayant été réalisés sans respect des normes techniquesont posé beaucoup de problèmes de gest,ion. Bien que réalisés par
une entreprise sous contrôIe de Itadministration, tes travaur nesont pas entièrement exécutés confor:mément au pro j et,. II endécoule que beaucoup de parcelles souffrenl du mangue
d t alimentation correcte en eau : Ies canaux secondaires étant
exécutés avec de fortes pent,es n t of frent pas la possibif ité destockage dreau. Ceci a entraÎné le non fonctionnement dessiphons. O

ASPECTS SOCIOLOGTQUES

Toutes les terres appartiennent à une famille de Somankidi quiIes a mises à Ia disposition des exploitants sans contrepartie.Le périmètre est détenu par une coopérative de Zz membres
dénomnée rrCoopérat,ive rnultifonctionnelle de Somankiditt agréée parI rEtat. Ces adhérents sont surtout des migrants de France dôntle retour a_éte,préparé avec 1taide de I|O.N.G. Française : la
CIMADE, Itadhésion se fait par volontariat et Ia plupart de sesadhérents sont alphabétisés.
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STRATEGIE PATSAT$IE

La coopérat,ive dispose d'un équipement collectif comprenant : 2
charnres, 2 semoirs, 2 herses, une charette, une bachée 5O4, 2
pirogues et 2 paires de boeufs utilisées pour les travaux
culturaux et le transport.

Sur Ie périnètre, tous les t,ravaux se font collectivement par
I I ensenble des adhérents.

Sur les 20 ha aménagés, 6 ha sont résenrés aux cultures irriguées
eÈ 14 aux cultures sèches (mil , sorçtho, maïs) .

La production est destinée à I t auto-consommation, à la vente et
au paiement des redevances.

ASPEgIS AGRO-ECOI{OUTQUES

Les spéculations pratiquées en saison sèche dont Ia banane et les
cultures maraichères. En saison de pluies, êIIes concernent Ie
niI, le mais, le sorgho et le manioc.

Les intrants agricoles modernes sont utilisés (urée, phosphate)
grâce à I I accès aux crédits BNDA octroyés en nature à Ia
coopérative. Cependant des conditions dtoctroi de ce crédit ne
conviennent pas à la coopérat,ive en ce sens que cette dernière
souhaite I t obtenir en espèce à un taux d I intérêt moins élevé.

Tous les produits sont commercialisés ensemble sur Ie marché de
Kayes. Lâ coopérative souf fre de I t enclavement, du mançlue de
débouchés, du bas prix des produits (dû à Ia saturation
périodigue du marché) , d'unité de consentation et de
transformation dans Ia région ; seule I t oignon est consenré de
façon Èraditionnelle.
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FICITE SIGNÀLETIQUE Dt PERIUETRE CEOIST
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Nom du périnètre

Région

Cercle

Date de mise en
exploitation
Superficie anénagée

Coût 6r rn{rragement

Surf,ace erploitée

Nombre dt erplol'tants
gource dreau

t{iveau de naitrise

Spéculation
Saison êc Pluie
Saison sèehe

Rendeueut (exécution)

Intensité culturale

organisation inÈerne

Redevances

Taux de rscouvrenent

ttarge bnrt
Revenu net

: Koursale

: Koulikoro

: Kati

:1984

z 23 ha

3-

zLTha
:58
: Fleuve du Sénéra1

: totale
-l.,

' :.::.$r,', .

: riz, mais
: tabac, cultures naraichères

: 4 à 4 ,5 E/ha pour Ie tLz ;
2rS X/ha pour Ie mais î
3 trzha pour le tabac.

: double culture

: Groupenent, villageois
.

' 3 i15. 100 F CFAr/e:çloitant

: ; lOOt

: 160. OOO F CFA

: L00.00O F CFA
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PERIT{EERE DE KOURSALE

-Qualité de lranénagement : bonne
-ôrg"ttisation et gestion de I'irrigation : bonne
-Mise en oeuvre : bonne

âsPBCrS TECENIQUES

Le village de Koursalé est situé à I I Ouest de Bamako, sul le bord
des routes Bamalco Républigtre de Guinée, peuplé dr environ 3000
personnes dà r'ethnie ltarinÈe, lê vilrage nf a que I I agriculture
comme vocation.

Le projet de Koursalé a été initié en 9184 par une O-N-G- en vue
de -aevêf opper les cultures irriguées _ 

en bordure du f leuve - Le

ferinètre- èst situé à environ 4 kn du village !e Koursalé en
bordure du f1euve Niger gui constitue sa source d|eau- Il a une
;û;;iicie rorate ae2a hâ dont 23 aménagés et sont ariment'és par
4 ioto-pompes HATZ grri prennent I I eau dans le f leuve Niger.

Lf aménagrement du périnètre consiste :

- la pose des pompes sur les radeaux dans le fleuve,
-Ia èonstrrrction de deux bassins,
-Ia constrtrction drun canal en renblai de 2400 m'

C'est à partir de ce canal que I I irrigation se fait à I I aide des
siphons.

Tous les travaux de terrassement ont été exécutés en
investissement humain par la popuration, les études et
I t éguipement étant fournis Par I I o. N. G '

ASPECTS sOCrOIrCtGrQttES

Le périnètre est situé sur une propriété familiale mise à Ia
disposition du village sans contrepartie '

11 est exploité par 58 personnes disposant chacune de 23 ares -

Ces exploitants ont ét,é choisis sur tirage au sort et sont
regroupe= en groupement villageois dénonmé frAction d'Auto-
Développement de Koursalétr.

11 est, géré par 1es paysans à travers un comité de gestion dont
les membres Jont éIuJ dérnocratiquement. Ce comité est assisté par
un animateur formateur malien-

En plus des parcelles individuelles, I'association dispose de
4 ha comme chàmp collectif, les revenus de ce champ sont versés
dans Ia caisse êommune et couvrent les frais récurrents -

Le groupement disPose de :

-une pharmacie villageoise,
-une maternité,I

I
I



-un centre de formation
italienne TERRÀ-NOVÀ),

-un magasin de stockage.
STRATEGIE PAYSÀI{NE

199

( formation assurée par I 'O. N. G.

Dans I t exploitation des parcelles la main d t oeuvre est
exclusivement, faniliale. On note Ia participation féminine à
toutes les opérations culturales.
A côté des équipements individuels (daba, charrue, etc. . . ) le
groupeuent dispose d|un éguipement collectif comprenant : des
tuyaux, des siphons, des brouettes, des moto-pompes et une pompe
solaj.re dont I I inst,allation était en cours lors du passage âe
I t équipe.

Tous les exploitants sont des agriculteurs purs. Ils disposent
chacun dfun attelage complet acguis sur prêt BNDÀ. Lâ production
est destinée à lrauto-consonmation et à Ia vente. Cependant on
constate la prépondérance des cultures pluviales (5 ha) par
rapport aux cultures irriguées (O,23 ha) .

âsPECIs ECOnOtrIQnEs

Les spéculations en raison de pluies sont le rLz et Ie mais, êfl
saison sèche c I est Ie tabac et le maraichage. Ires rendements sont
de z 4 à 4,5 E/ba pour le rLz, 2,s t/ha pour le mais et 3 t/ha
pour le tabac. Les données sur les cultures maraichères ne sont
pas disponibles.

L t exploitant de ce périnètre utilise largernent les intrants
agricoles grâce au système de crédit O.H;V. (opération Haute
Vallée) .

La redevance est, de L5.OOO F CFÀr/exploitant.

Sur le plan de Ia commercialisation, Ie groupement, est confronté
à des dif f icult,és (rnançre de débouchées, saturat,ion des marchés,
baisse des prix) , surtout pour les cultures maraichères. pour Ietabac, la production est entièrement commercialisée par ItO.H.V.pour le compte de la SONATR,.AIT{ (Société Nat,ionale des Tabacs et
Allumettes du Mali) .

Cependant, la production souffre de ltabsence dtun systène deconsen/ation, de transfotmation au niveau du périmètre.

I
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Nom du périnèÈre

Région

Cercle

Arrondisseaent

Villages coucernés

200

FICEE SIGNATJETTQUE DU PERIUEERE CEOIST

: Ucutoha

: Gao

: Bourem

: Central

: Tondibi-Ha

Caractéristigues clinatigues
et écononigues de la région z 200-250 rnrn d I eau/an

fnitiateur du projet : Hanma Maiga

ânnée z L977

Bal.lleur de fouds : E . A. A + SE. CA. MA * IINICEF

guperficie arnénagée : LB ha

Coût dr anénagement : 21 458 OOO F CFÀ

Surface erploitée I L7,5 ha

Nonbre ôI exploitants t 62

Source dreau : Fleuve Niger

Niveau de naitrise : Totale

Spécutation z tlz maraichage

Rendenent z riz = 4r5 t/ha

Intensité culturale : double culture du tLz

Organisation interne : Union des Cultivateurs
de Tondibi et de Ha

Redevances z L48.0OO F CFA

Taux de recouvrement : L00*

t
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PERIUETRE DI UCUTOEA

ASPECTS TECEIITQUES

Le périmètre de Tondibi-na, fmit dt initiative privée a été
reatise en 1984 sans étude préa1able. Lrabsence des études a eu
de nombreuses incidences négatives sur les performances et
résultats du projet. Cette pratique çri a consisté à exécuter ce
périrnètre à ltavance s|explique par l|urgence résultant de la
sécheresse des dernières années.

Ainsi, le rendenent et les charges d t exploitat,ion au niveau du
périurètre sont étroitement liés au choix du site et de la
conception du périnètre.

Les ressources en eau sont suffisantes et permanentes et
I'entretien du réseau est assuré par une éguipe dont Ia
composition reflète la hiérarchie des problèmes vue par les
paysans.

-infiltration du principal sur les parcellaires,
-renforcement des digruettes des "parcelles,
-maîtrise de la station de pompaçte'
-canaux non revêtus drou fuite dreau-

ÀSPECAS gOCTOIjCrGrQItEg ' ' -, 
,,]

La situation foncière de ce périnètre ne soulève aucun problème
spécifique dans la mesure ou il occrrpe des terres communes aux
dèux villages (Tondibi et Ha) et qrri nf avaient janais été mises
en valeur de mémoire des habitants .de ces deux villages.

De par son histoire, cê périnètre représente le seul cas
d'inltiative réellement privée dans Ia région.
Dès les premières années de l texploitation une st,rrrcture
coopérative appelée Union des Cult,ivateurs de Tondibi et de Ha
(UCUTOHA) dotée d'un conité de gestion assure le fonctionnement
du périnètre.

Dans ce périmètre, Ies femmes sont particulièrement actives.
Traditionnellement, ê1les s I occupaient du désherbage et du
transport de récoltes. En plus de ces tâches, êlles s I occupent
actuellement de pépinières de repiquage, de battage et du
maraichage dans Ie périnètre aménagé. Avec Itappui des sernTices
techniques de la région et df O.N.G., Ia coopérative a entrepris
de rigoureuses actions d I accompagnement au niveau du périmètre :

Forestation et A1Phabétisation-

STRATEGIE PAYSAIINE

La main droeuvre agricole dans ce périmètre est exclusivement
f anil iale pour toutes les opérat,ions culturales . Àu moment des
récoltes et du battage, Ie cercle fanilial srélargit du fait de
I ' arrivée mass ive de parent,s éloignés et démunis sol l icitant
I'application des règles de solidarité coutumière.

I
I
I
I
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I
I
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L'éq.ipement utirisé dans res parcerres est individuel et
rudimentaire. II est composé ds daba, Pelles, êt brouettes
fournis par les paysans eux-mêmes '

Les superf icies exploit,ées sont petites et leur production ne

permet de couvrir {u r une faibre .pârtie des besoins alimentaires
des exploità"t= - gnïir"; la ruoitiè de cette product-ion est vendue
pour re paiernent de ra redevance. Des femmes du village achètent
sur prace re paddy qui transforné manuerrement est vendu sur res
marchés de Ia zone - -

Du fait de I I insuffisance de la taille des parcelres dans le
périnètre anénqgê, r;a exproitants restent accrochés à leurs
rLzières Èraditionnelles uraigré les conditions aléat,oires de leur
production.

ASPECIS AGRO-ECONOIfiQUES

Le périnètre rizicore de r rucutoha souffre du retard chronique
dans r r appro.rl=ionnement des intrants et des carburants. Le

circuit tàgi""âi de iavitailrement en intrants, le circuit de

commercialisaÈion, re systèrue de consernration de transp_ort et de

stoclcage sonÈ trèà riniles ce qui infruence considérablement ra
;;;il;Éiott. Néannoins Ie rendement atteint 4 ,5 E/ha '

Ltauto-suffisance alimentaire faniliale nr est pal assurée'
fanille moyenne compte plus de 5 personnes et ne dispose que

O,ZS ha avec une redevânce très éIevée ; cela est' source
dénobilisation' et d I exode.

La
de
de
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Nom ôu périnèËre

Régiou

Cercle

Arrondissê[ent

Villages conceraés

Caractéristiques cliuatiques
et écouonl.qu€s de la région

Initiatcrrr du proJet

ânnée

Bal.lleua de fonds

Superficie auénagée

Coùt drauénageuent

Surface ergrloitée

I{ombre d I exploitants

Source dt eau

Niveau de naitrise
Spéculatl.ous

Rendenent

Intensité culturale
orgaaisation interne
Redevances

: Korioumé

: Tonbouctou

: Tonbouctou

: Central

: Commune de Tombouctou

200-250 mm dreau/an

Ies villageois
L979

Ile de Paix et Coopération
Belge de Développement

600 ha

749.208.566 F!{ ou 58.972.9OQ

560 ha

829

Bras du fleuve Niger

totale

rlz, sorgho, niébé

rLz z 2,5 t/ha
monoculture

coopérative

56. OOO F CFÀr/ha
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PERIUETRE DE KORIOT'UE

ASPECTS TEqENIQUES

Topographie : régulière terrain plat'

source dteau : bras du fleuve Niger frle NrDayarr permanent'

Aptitude du sol à r I irrigation : terres fertiles aptes à ra
riziculture -

Moyen drexhaure : -

Type d I aménagelent : aménagement de type gravitaire classigue :

oûït"g" de piise avec station de pompage'

contraintes et suggestions : le réseau de drainage est . 
peu

assuré , ir t; inÉi.itrarion d* principal sur res pargglraires
d, où risgrre de dégradat,ion des aienagements. r,a réhabilit'ation
du périnètre s I impose comme une urçtence '

ASPECTS SOCIOTTC'GIQI'BS

situation foncière : les problènes fonciers nront guère constitué
un obstacre najeur du rait qu'ir exisÈait, un ancien parcelraire
datant de I I éPoque coloniale '

organisation paysanne : ra coopérativ-9_ de Korioumé assure Ia nise
en vareur du périrnètre. L-r oNG rf rre de paixtr se retire
progressivement ét devient un simple -prestataire 

de services '
Cependant la coopérat,ive est êonfiont,ée à de sérieuses
difficultés :

-abandon ou retraits de Parcelles,
-récupération de redevances

participation féninine : très rinitée (désherbage transport de

récolte) .

Mesures d'accompagnement' : forestation, santé, arphabétisat'ion'

contraintes et suggestions : certains attributaires appauvris
sont expulsés d,u perinetre au bénéfice de riches conmerçants et
fonctionnaires pour lesquers ra riziculture dans ce périnètre
constitue un investissement rentable.

S1TRA1TEGTE PATSATTIIE

Main droeuvre : -

Nature et origine de r'équipement : pelres, brouettes, Pioches
remis par lroNc. La culture est manuelle conme partout au Nord i

cependant, pour auginenter Ia rentabirité des exploitations ' il
est nécessaire de t*gtortper les paysans af in qu t ils achètent en

commun des atterages ( ra tractioir Ëovine n r existant pas dans ra
zone) .I

I
I
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Destination de 1a production : auto-consommation, redevance,
commerc ial isat ion .

rmportance en superficie des cultures irriguées.
Contraintes et suggestions : -
ASPECTS âGRO-ECOilOUfQUE8

Spéculation z rlz
Rendement z 2,5 t/ha
Intrants agricoles : -
Comnercialisat,ion : pas de circuit de commercialisation organisé.
Redevance : 56.000 F CFA/ha
système de crédit : crédit de cËrmpagrne sélectif .
Systène de consers/ation de transformation et de stockaqe.

cont,raintes et.suggestions : en ce qrri concerne la rLziculture,Ies facteurs linitants sont le froid du mois de décenbre et Ie
mançlue d I eau en début de culturês.
La culture du blé nériterait une attent,ion particutière si Ie
comportement de Ia nappe phréatigrre en période de hautes eauxétait connu. 

,
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Non ôu Périnètre
Région

Cerc1e

Arrondl,sseuents

Villages concerués

Caractérl'stl'qu€s cll'uatiques
et écoaoniçràs de la région

Inl.tiateur du ProJet

ânnée

Bailleur de fonôs

Superficie auénagée

Corit dr auéuagemeat

Surlace exPlol'tée

ilonbre dt srPloitants

Source dr sau

T1fre d r rrnénagfeueut

9péculatioa-gaison ôe Pluie
Saison sècbe

Rendeuent
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FrsEE SIGNALESIQI'E DIt PERIUETRE CEOIgI

Lac Kabara

lombouctou

Niafirnké

Léré et SorrmPi

Faranah, Sanbani, Diartou

: 250-300 mm dreau Par an
zone açtro-sYlvo-Pastorale

: comité Pour I'éré

:1986

: Gouverneuent du l{a1i sur Prêt
de la CCCE et Conité Pour
Iéré : lOt

z 2 28O ha

: 730 nillions
z2O3Oha
oo

: des défluents du Fleuve Niger

: submersion contrôIée
(cultures de décnre)

z rlz flottant, riz Kobé-bourgou
: sorgho de décrue, mais, niébé'
patate

: sorgho = L 700 Rg/ba
rlz : 2 E/ha selon les résultats
d,e Ia campagne de 1988 fournis
par les raPPorts des encadreurs '



207

PERIT,TETRE DE I/ÀC KABÀRâ

ASPECTS TECEITIQUES

Topographie d3r sol : à part quelques reliefs de collines, la
topographie est en général plane et le relief peu accidenté.
source dteau: elle est insuffisante. La qualité des eaux du lacalinelté par les défluents du Niger, répond agx exigences deI I agriculture. i cependant, les aléas les ptus inportantè sont dusà l'iltqgrularité de ltaptitude des cnres, au ry*,nne de décrtre età Ia faiblesse des précipitations.
Aptitude des sols à I'irrigation : les sols du lac appartiennentau trHorsttr terrasse basse, allusions fluvio-lacustres. Ce sont
des terres alluviales de texture très fine présentant de bonnespotentialités agricoles.

Moyens drexhaure :

Type d t anénagement : submersion contrôlée (culture d,e décrue) .

Contraintes et suggestions : ces berges très sensibles aux effetsérosifs des eaur de nrissellenent se-sont éboulées dans le chenalobstnrant une partle inportante.de la section hydrauliquer cê grri
peut nuire au bon reupli_s-sage r. du lac. De - nême' un systène
d I entretien méc_aniçFe régulier devrait être mis en placé pouréviter un ensablement

â8PEC8S EOCTOIOGIQI'ES

Situation foncière : les études de base ont révéIé une situationsociologigue d,ouanière par une fréguence de conflits foncière etla persistance du nettoyage du '. fait, de Ia Dor-âpplication destextes réglenentaires en vignreur_;

Organisation paysanne : la plupart sont traditionnelles (Kondei-
Àssoc j,ation d I o<ploitants de parcelles) nais Ia dégradâtion deI I environnement a bouleversé: un éçr'ilibre économigrre et social
déj à précaire et, certaines 'org-anisations paysannes sont devenuessans objet.

Participation féninine : elles se linitent particulièrement à lasemence, au désherbage, âu transport des récolt,es .

Mesures draccompaçInement : semences et insect,icides sont livréspar Ie comité pour Iéré.

Contraintes et suggestions : la répartition des terres estassurée par le conseil de village: 
_ çependant cette répartitionse heurte aux fuites de responsabilité des adninistrateurs quiappliquent partiellement les décrets et décisions au profit desdroits coutumiers.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

208

STRATEGIE PATSAIINE

Main d I oeuvre : elle est très insuffisante après les périodes
dtexode massive dues à la sécheresse-
Nature et origine de I'éguipement, : équipenent nrdimentaire : des
houes, des aànas, des pelles çri proviennent généralement, des
paysans ou du comité Pour Léré.

Destination de la production : Ia production céréalière est pour.
Iressentiel auto-consommée. Une faible partie est commercialisée
sur les marchés locaux.

Irnportance en superficie des cultures irrigrué"? : les surfaces

"uiti.nables sont supérieures au:K surfaces attribuées et chague
actif peut cultiver Plus de 2 ha-

ÀSPECTS AGRO-ECOIIO!|IQI'E

Spéculations : sorgho de décrue, bourgou, riz flottant et r|z
XôUe. Ltarachide, le niébé et la mais sont repiqués entre les
pieds de sorgho.

Rendement: ils ont toujours été faibles. Les meilleures
parcelles nrauraient jaruais dépassé 17OO kg/ha pou_r Ie sorgho et
à t/ha pour le rlz selon les résultats fournis par les encadreurs
du comité pour Léré.

Intrants agricoles : utilisation très linitée.
Bien que Iès terres soient fertiles, êIles sont ravagées par les
coccuielles et les Pucerons.

Commercialisation : le conseil de gestion organise Ia vente des
céréales versées par les agriculteurs à titre de redevance de
gestion et d,fentretien, Ies excédents sont commercialisés par les
iroduct,eurs eux-mêmes ou par de petits cornnerçants privés sur les
marchés locaux.

Redevance : eIIe est traditionnellenent fixée à 50 Rg/ha de
céréales en leur équivalent financier au prix du marché soit
5ooo F cFAr/ha

Système de crédit : le paysan de Ia région ne bénéficie pas de
crédit de Ia BNDA.

Système de consenration de transfor:mation de stockage. Le
slockage est fait au niveau des greniers traditionnels. It n'y
a ni slructure de transformation, tri structure de conservation
au niveau du périurètre.

Contraintes et sugrgestions : mançlue de variétés résistant, à la
température de variétés à haut rendement.
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Hon du périnètre

Région

Cercle

Arrondisseneut

villages concerués

Caractéristigues climatigues
et écououtgueç de la région

tnitiateur du projet

Anuée

Bailleur de fonds

Superfiaie anénagée

Cott drauéuageuànt

Surf,ace arploitée

Nombre'drsaPloitants

Source dr eau

Niveau ôe maitrise

Spéculatiou

Intensité culturale

organisation interne

Redevances

laur de recouvrement

: Bara

: Gao

: Ànsongo

: Central

: Bara, Tannal, Tabango

: 2O0-25O mm d I eau/an
agriculture éIevage

Conité local de développement

1984

C.N.A.V.S + FENU

65 ha

57 ha

230

Fleuve Niger

TotaIe

rj-z : 4 t/ha
double culture

ConiÈé de gestion

L26 480 F CFA

80t
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PERII{EIRE DE BARÀ

ASPECTS IECENTQUES

Le courité national d'aide aux victimes de ra sécheresse (cNAvs)

dans sa lutte permanente pour assurer I I auto-suffisance
alinentaire des populations t't"t-"tisées P?r des années de

sécheresse endémique a financé I I exécution des travaux de ra
cuvette de Bara (périnètre d'urqen_ce) sa-ns étude préalable droù
une nurtitude de probrèmes aue â ra quarité de ra réalisation,
au non resPect des règles de lrart'

c r est dans ce cadre que le FENU a proposé d t anénager un périmètre
irrià"e villageois à" 35 ha danJ rè casier de Bara sous for-me

d t investissement humain'

La ressource en eau est suffisante car Ie périnètre est alimenté
par le rr-euvà Niger dans une cuvette qui a de I I eau en

permanence. L€ groupe noto-pompe est-colposé d|une moto-pomPe de

40 cv et de deux autres noto-porp"= de I -cv chacune. Le GMP a été
octroYé Par Ie FENU.

Le mécanicien manque de carnet de bord, dê pièces de rechange
Ia j ournée de potp"g" =" résurne à 24H/ 24 aux périodes
repiquaçtes.

esPEcrs socror{rclQltEs

Le périnètre est situé sur d|anciennes terres faniriales du

vilrage de-Bara. Après rraménagement celles-ci sont restées sous

Ia gestion des rnêlrues f anillei qui peuvent Ie cas échéant les
prêter à drautres farnirres du vil-lagé avec ou sans contrepartie.

une organisat,ion paysanne en vue d,e Ia gestion du périnètre 
. 
est

mise en prace par rrautorité technique qui encadre re ploiet-
cependant, cette org"rrisation est peù active et reste à I t état'
embryonnaire.

La zone est particulièrement touchée par I I exode rural ' De ce

faiÈ, Ies corrlraintes de main droeuvre deneurent- De plus en plus
de femmes et d r enfants participent aux activités agricoles pour
compenser ce déficit.

A déplorer égarernent au niveau de ce périrnètre, r t absence totare
de mesures d I accompagnemènt tels que les structures de

consenfation et de stoclcage, action de santé et les centres
d'alphabétisation, '

STRÀTEGIE PAYSAT{ITE

La main d r oeuvre est nettement insuf f isante d t autant plus .ç[ue res
irrigants sont entrâ- r" périnètre aménagé et res praines de

submersion naturelle.

La stratégie couramment adoptée est ra répartition des actifs
agricor"= t" r,exproitation èntre res deux types d' irrigation :

et
de

I
I
I
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les femmes et les enfants pour lgs. opérat,j.ons de repiguage, Iesirrigations de parcelles et i r èndretien dans lè -peiimètre
aménagé ; Ies hommes adultes dans les plaines traditionnellespendant 1 'hivelnqge, . que_lques oç,loitanis disposant, de revenusmonétaires utilisent de- la *;ûà-in.'"".d tàeuviË salariée. Les
équipements agricoles sont ife,*ÏÈraditionnels daba,"ttpelles, pioches et brouettes+i
d I urgrence de Ia région. '' i,.Ë

hii]l" programme d' aide
e E-:Tr..vv 5v t$ - EY.L\Jal . 

_ lj
;:*1 iï

Compte tenu de Ia situatioËi"al-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I

est surtout destinée à lfautc
redevance. i: ;" "l
ASPECTS AGRO-ECOilOIIIQUES ,\ r.

Le périuètre de Bara à I I

mérite une réhabilitatiod1*
4 E/ba, Ie coût de pro.flu
redevances. De même, iIï
système de crédit ni de s
Et seuls deux moniteurs dl
de 230 personnes opérant
f oruation, d ' out,ils de :t':
moto-pompes ; les t

i$zbne, Ia production
Rgs,au paiement de la

imètres d I urgence
ements atteignent

avec elles les
agrricoles, de'ou de stockage.

rt I I encadrement
ciens manguent de
rechange pour les
.7hj r.. '.

'E"l*:o arr$tr"
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FICEE 8IGI{ALETIQITE DU PERIIIEIIRE CEOISII

Nom du périnètre

Régiou

Àrrondissenent

Viltages concernés

Caractéristiques climatiques
et éconouiques de la région

Initiateur du Projet
ânnée

Bailleur de fonds

Eupcrfl.cie anénagée

Cofrt d t aménageuent

Surface erPloitée

Nonbre dt erploit'nts
gource dr eau

Niveau de naitrise

Spéculation

Intensité culturale

: Korofondo

: Tonbouctou

: Central

: Hondou, Bomo, Koima

: 20O-25O mm dreau/an

: Villageois

:1,984-1985

: FENU FAO

t 73 ha (53 ha du FENU
20 ha du FAO)

3-

z73ha
: 335

: F1euve Niger

: Tota1e

z riz
: monoculture

et
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PERII,TEIRE DE KOROFONDO

ASPECTS TECELTQUES

Le périnètre de Korofondo créé de L984 à 1985 grâce à
I 'assistance techniçFe et financière du FENU porte sur environ
100 ha dont le schéma dtauénagement nravait pas été établi avant
Ia phase d texécution., 

f1i1;,".-:

Pour cela des insuffidffceé:.*,trotoires ont été relevées :
ïvtr- .." ,

-surdimensionnement driËliÈar-it des canaux,
-surdimensionnement des' inôto-pompes.

La topographie du terr'âin"iest régrl ière. La source d I eau est
suffiÀante en période.îâej';campagne- et les sols silico-argileux
sont aptes à la rlzicultuie. ..,;;."i rt,.u ù4 :.

L'alimentation des p"fi;éJiëi se fait, par moto-pompe, cependant
pour optiniser la gestio,Eidgll t eau un réseau classigrre avec canal
unique et répartitiorfltiï tdnaux secondaires est préférabIe.

De même, avec Ia constnrction df un canal uniqrre non seulement Ie
revêtement serait, à noindre coût mais Ie volume de terre manipulé
serait, réduit. .i , , ,'ili;l

ASPECT8 SOCIOIJOCfQIIBS i tii..i

L€ choix du site du périmètre est fait par Ie senrice techniçIue
chargé de son identification avec I raccord des autorités du
village. Les principes de Ia demande sont les suivants :

- identif ication du site par le senrice techniçlue,
-enquête foncière pour recenser les ayants-droit tradit,ionnels,
-sollicitation de I I accord du village ou des anciens
propriétairesil fonciers,

-délinitation de la taille du périnètre selon des critères
techniques, '

-adoption par les autorités villageoises des critères
d ' att,ribut,ion.

L'attribution des parcelles se fait directement, par les autorités
villageoises en fonction du nombre d t actifs présent par famille.
Dès Ie démarrage des travaux draménagement un conseil de gestion
a été mis en place avec l t appui de Ia structure d I encadrement
technigue. Au fur et à mesure de lrexécution des différentes
tâches liées à Ia nise en valeur du périmètre par les
exploitants, le conseil s I est étof fé par I t int,égration de
nouveaux membres.

STRATECIE PÀYSÀITI{E

Tous les attributeurs sont des agriculteurs professionnels. La
mise en valeur du périnètre a contribué au ret,our et à Ia
fixation d'une partie de la population partie en exode du fait
de la persistance de la sécheresse. Cependant compte tenu de Ia

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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très petite taille des parcell."=, Itexode rural persiste dans Ie
village. II permet dtuïe part â" diminuer Ia pre-ssion sur Ie
périnètre, dr-autre part da procurer à Ia farnilre le complément

nécessaire à sa secuiite alinentaire par I'achat de céréales et
le paiement en espèce de la redevance'

ÀgPEC'IS AGRO-ECOIIouIQUES

Dans res bonnes années avant LgTs I on_ récortait avec Ie rLz
frottant, soo à 650 kqTh; à" paddy, abr,gerrement avec la mal'trise
de ueau, tê r1z aré!àÀ proàuit i5oo kg de paddy/ha. cependant
Ia commerciarisation es€, très linitée à cause du mançlue de

circuit organisé et du niveau de revenu très bas des popurations.

De même, rê systène de crédit, est mené avec prrrdence à cause de

r; Ëà"périsation progi":Fit" des paysans. r,a doubre curture est
une solution pour ânériorer 1à couverture des besoins en

céréares. Marheureusement, cette pratigrre se heurte aux activités
extra-agricores qui IË=è"! _deg piouran-es de main droeuvtêr mais
ra force aù- periiatrL réside sùrtout dans sa grande adaptation
aux strrrctures traditionnelres villageoises et à son adoption par
Ia population.

I
I
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Non du périnètre

Région

CercIe

Arrondisseueut

Village concerné ction Tinguereguf (Meradis)

Caractéristiques climatiqiîêË

caractéristiques éaonouiffi gËicttlture/éIevage

fnitLateur du projet

ânaée

Bailleur de Fondg

Superflcle anénagée

/ACOPÀIt!

coût de I I anénagenent . *t#ffi,iffi estiné
Nonbre ôt exploitants

t'i s

souree dreau :,,ffiuve Niger

Niveau naitriEe l.riiii,iÉ+Ë#iËi.ti:j;;"t{al,trise totale

'péculatioa lim
'-o**-tffifiil'n. Ë"

Rendenent ,5ffi-+â'ffi:', 5 trrha

t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'i'ffiWf'Ï;'tr:iiir;
Intenstté culturale ,,;i',1;:'i ': culture doubte

tlWï;*'ï;

' li*l
Redevances '.*it{_,,qu:$p: .: g7O kg/ha'nci*$'? ":à-1.
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PERIUETRE DE TIIflTIRGUEY'GâRY

ASPECTS TECEIIIqUES

plaj.ne de 65 ha sur Ia rive gauche du fleuve et à L75 m de celui-
ci, la praine de Tintarguey ronge à r.touest Ie campement de la
f ract,ion située à 11, kms en aval de Diré.

La topographie est régulière, les plaines assez plates- Les sols

=ô"i- 
-#;iï"o* , r imorieux , aptes â ra culture du rlz et au

maraichage.

A hauteur du périnètre lreau est disponible à partir du fleuve
pendant, toute lrannée. L'alimentation se fait gràce à de petites
unités de pompages couvrant chacune entre 20 et 30 ha- Les moto-
pompes =oirt 

-iristallées sur bacs autof lottants af in d I avoir
l"qjours I'aspiration la plus courte et pour nininiser Ie coùt
de I t aménagement.

Lrécueil principal réside dans les difficultés à s'approvisionner
en pièces détachées.

AsPEe!8 SOCIOTpGIQIIES

on peut dire gue ce périnètre est I t oeuvre d t un chef
charismatique (Moiadis) +ri a réussi gràce à son influence auprès
des autori€es et à Ia 'su-nrivance dranciens rapports sociaux de
dépend.t"", à réunir autour de lui un grand nombre de faniilles
d I anciens serrriteurs Bella.

Le site du périmètre était une ancienne bourgoutière appartenant
à sa famiile. Lf attribution des parcelles s I est faite par
affinité et moyennat le paiement d I une redevance '

of f iciellement, Ie périrnètre est géré par une coopérative ( Èon
viliageoisj rnitifonctionnelre diiigee pa{ le chef de fraction
qui "l=t aussi membre de I'instance politigrre supérieure du
cercle.

SERA.ÎECIE PÀYSÀNITE

Les exploitants de ce périurètre étaient tous d' anciens nomades
Èentés par I'expérienèe de sédentarisation initiée par_ Ies
autoritéi politigues nationales avec I'appui de divers
partenaires au déveloPPement-

La main d I oeuvre dst abondante. EIle est surtout constituée de
f emmes et, d I homrnes de la catégorie sociale d t anciens serî/iteurs
dont 1es rapports de dépendance avec les anciens maitres ne
permettent -quare une vêritable émancipation économique et
sociale.

La production est autoconsommée et dans une moindre mesure

"om*èrcial 
isée à Diré en cas de besoin pour la constitution du

fond de roulement de Ia coopérative.

I
I
I
I
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La production rLzicol_e est I r objectif premier de I 'alelagementdont elle occupe d'ailleurs la, tritus grande des superficiqé. Lesvariétés D5237 et 1e ganbiafâ-tipàiri" tongrue sont très ddaptéset leur rendement avoisine, d TËa. Les cultures maraîchèreè :

ASPECTS ÀGRO-ECONO!{IQI'Eg

tomate (5 E/t:a) , patateEomate (5 E/t:a) , parate Aouëëffiifi
( ? o !/}l'a) y sont très praËJfrii

't/toal , niébé (25 t/h.a) , oignons
3. Ira caisse du Ton couvre les( 3 O t./}:a) y sont très prat[

|i$i.dités annuetles nour;ffii ux de maintenance cependantles intrants agricoles , bôii: ffisants et pour pallier aux
imprévus il est indispensati,I, stocker les approvisionnement,s
de gaz-oiI, d f engrais et:Si' ces dès la reprise de Ianavigation sur Ie fleuve N$g août et septembre.

ir"

Les produits céréaliers. lchers sont vendus sur pIace. I I
capacité de
d I une bangue

nty a pas de circuit,,i ialisation, 1a
stockage des magasins est, i la nise en place
céréalière sera adaptée{ tion.

$i'

i4$

a-,
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ÀITNEXE 2

I t atelier sur I t amélioration des cultures
irriguées au Mali

juillet et ler Aout 1990 à Banako)

représentant du Secrétariat Exécutif
du CILSS

CIub du Sahe1

Ministère de

Liste des participants

du

du

ï r**+':[*.à
' 'i. ,S,qt'.n :

L^rj i :''

;. l''
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PROGRAI{T.TE DE L I ATELIER SUR IJ I ÀITEIJIORATION DES
CULTURES IRRIGUEES AIt !{ALI

( 3o-31 juillet et 1er août 1990 à Bamatco)

TUILLET

Inscription à Iratelier

Cérémonig d I ouverture :

Allocution du CIub du Sahel
Allocution du CILSS
Àllocution drouverture du Ministre
de I tAgriculture
Suspension

Début des travaux en plénière :

Présentat,ion de I I organisation de 1 'atelier
Mise en place du bureau

Exrcosé du rapnort princioal intitulé :

I
I
I
I
I
I
t
I
I

- Etude sur I t amélioration des cultures
irriguées dans les pays du Sahel :
Mali par Monsieur El Hassane Dravé

11H00 Débats

12H0O Mise en place des commissions de travail
autour des thèmes suivants :

' 
irrrr::î::ésie 

pavsanne et' rôle de la femme dans II
. -_ Conception et gestion des anénagements hydro-

agricorsii"tégie 
de dévetoppement de l irrigation er mesure I

d t accompagnement

1-2H3 0 Suspens ion I
15 Hoo Travaux en commissions

MARDT 31 JUIIJTET 
I

8HO0-12H00 Travaux en commissions

15H0O-18H0O Séance plénière :

I
I
I

conm].ss lons
de rédaction

I
I
t
t

Présentation des rapports des
Mise en place de la commission
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MERCREDI 1ER AOUT

BHOO-IZH0O Travaux de Ia commission de rédaction :

Visite du périnètre de Baguinéda

12HOO-13H00 Séance Plénière :

17H0 0

Adoption du rapport final

Séance de clôture
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DISCOURS D t OTIVERTT'RE DU REPRESENTÀIITT DU

SECRETARIÀT EXECUTIF DU CILSS

Monsieur le Représentant du Ministre de ltAgriculture,
Messieurs l;'Représentants des organismes rnternationaux et
Interafricains,
Mesdames et Messieurs 'Chers Invités,

eu'iI me soit per:uris tout d'abord, au nom du Secrétaire Exécutif
du CILSS, Monsieur AIi Djalbord DIARD empêché' de rendre hommage
au secrét"iià Général de I'union Démocratique du Peuple Malien,
président de Ia Républigue du Mali, le Général dtArmée, Moussa
Traoré, de remerciér son Gouvernement et le Peuple Malien tout

"niièr'po,r" avoir accepté d'abriter Ie présent atelier national
sur 1 | anélioration des cultures irriguées.

Bientôt cinq ans déjà précisément en Décembre 1986, Ies
responsables sahéIiens, les experts de Ia Communauté
lntèrnationale et les deux Secrétariats du CII"SS et du Club du
Sahel, définissaient à Mindelo, Républigue fu Cap-Vert, Ies 7

axes prioritaires de leurs potitiques céréalières dont celui de
I 'accioissement de Ia productivité par Ie développement des
cultures irrigruées.

En effet, face à une situation alimentaire en dégradation depuis
Ie début des gfrandes sécheresses des années 7O, nos gouvernements
sahéliens se sont engagés dans I'irrigation comme facteur de
production essentiel et I I ont privilggié dans la recherche de
itauto-suffisance et de Ia sécurité alimentaire.

Alors gu I en Lg77 la stratégie d t OTTAWÀ adoptait Ie progranme de
premièie génération et fixait comme objectif de créer d'ici à
I 'an 2OOO, 5OO. OOO ha de superficies nouvelles avec maÎtrise
t,otale de lreau, soit de ltordre de 20.O0O ha par an. Déjà en
Lg7g, les réalisations ne dépassaient guère les 5.000 ha par an
pour I I ensenble du Sahel.

Les améliorations apportées pour pallier les insuffisances
technigues, dé gestion, de f or:mation, dê prix aux producteurs et
de financement, identifiés par de nombreuses études et
évaluations comme couliantes najeures au développement de
Itirrigation, iltont que peu contribué à redresser la situation,
1e rythme d I aménagement n'ayant pas atteint les 3 00 ha ces
dernières années.

Bien que des efforts aient été déployés par nos concepteurs et
decideurs pour impliquer davantaçle nos populations bénéficiaires
et ce à tous les niveaux de mise en valeur de nos potentiels
irrigables, Ies résultats restent encore quelçFe .peu décevants,
dès lors où Ia stratégie paysanne n t a pas ét,é prise en compte.
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C r est à ce tit,re que les deux Secrétariats du CILSS et du Club
du sahel dans leurs mandats respectif s ont appuyé t"-= Etats
membres du cILsS pour I'élaboration et Ia consolidation de leurs
p"fitigues en natière d'irrigation ; objet de Ia présente étude.

euels intérêts I t exploitant poursuit-il
f irrigation ?

en déveloPPant

euels obj ectifs poursuit,-il en intégrant I t irrigation dans son
système de Production ?

euels sont les voies et moyens qu t it développe pour atteindre ses
obj ectifs ?

En prenant donc pour point de départ 1 t unité d'exploit'ation '
i'"{rrip" nationalè a tènté de donner certaines réponses à ces
q,t"Ëtiàns . pour paraphraser une déclaration d I un président de

Ëerirltre tirée ae fâ présente étude, ie cite 3

rrDu moins nous y laisser la paume de nos mains et nous y casser
Ie dos, lâ riziéulture irriguee de Gao crest irrévocable- Jamais
nous ne la laisserons. II ne pteut pas ' nous n t avons rien
d r autre. Entre s r endetter en éultivant ton propre riz et
t r endetter de Ia même façon dans I t oisiveté à Gao, dans la
dépendance de ceux gui détiennent _ 

le lLz, à notre place, çlue
cnàisiras-tu ? Les déttes, depuis Ia sécheresse nous les avons
toujours connues, ce qui esC nouveau, c I est I I espoit: - Si Ie
perirnctre, Çâ nf est paj ae Ia bonne économie, crest Ia dignit'é-
iaurais nous'ne la laisseronsrr fin de citation. Nrest-ce pas une
perception drune stratégie ?

Oui, dê lrespoir, de la dignité, une thésaurisaÈion voilà ce
qu'iI nous raùt savoir aussi, avant drinvestir dans Itirrigation-

Il nous faut cependant savoir gue chaqrre type de périnètre a sa
ou ses stratégies.

Connaître 1a stratégie, ct est également se.dire quer cê que nous
appelons grands périnètres, peut être petits pour I t exploitant

"t- un p"Éit p"ui être granâ pour _lui dans la mesure où i1
maîtrisè ou pas sa gestlon, dans la mesure où le périmètre
représente ou pas poui celui-ci une certaine sécurité -

Je reste par conséquent persuadé que grâce à vos expériences
grâce au s-érieux +rà vous mettrez durant ces trois jours, cette
étuae pourrait être une référence, une référence pour nos
décideurs et nos concepteurs, une orientation enfin pour tous
ceux privés comme oNG voudront investir dans tel ou tel type de
périmêtre dès lors ou une carte dridentité a été établie.

Je ne saurai terminer sans remercier cette equipe nationale, vos
experts ici présents qui, malgré Ia soif et Ia faim des mois de
calêroe, ont parcouru tout Ie territoire de Kayes à Gao, de Ia
troisiàme réôion à la sixième pour enquêter et recueillir les
points de vue de nos vaillants irrigants . sur I'irrigation
ôonsignée dans le rapport gue vous allez examiner-
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Toutes nos reconnaissances à I fUSAID et aux Pays-Bas qui ont
financé cette étude.

Nos remereiements s I adressent égalenent à ces braves paysans qui,
à coeur ouvert, ont accepté de livrer leurs pensées et même
certains secrets, contribuant ainsi à Ia réalisation de cette

Je vous remercie

M. KOUTABA
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DTSCOURS D I OTIVERTURE DU REPRESEIITAINT

8âEELDU CLUE DU

Monsieur Ie Ministre,
Monsieur le Représentant, du CIËSS,
Mesdarnes, Messieurs les membres de I t Equipe Nationale
Mesdames, Messieurs les participants,

L'atelier qui va stouvrir est le quatrième atelier organisé dans
Ie cadre de I | étude Cf LSS-CLUB DU SAIIEL sur le développement des
irrigations dans les pays du Sahel.

Cet atelier va permettre aux participants venus des différentes
régions du Mali, cadres de Itadministration, représentants de
paysans et d I orgranisations non gouvernementales de confronter
Ieurs points de vue et de mieux cerner les facteurs qui
pourraient favoriser les progrès et l t extension de I t irrigation.
Pour Ie CIub du Sahel, cet atelier revêt une inportance
particulière puisque Ie Mali, parmi les neuf pays du Sahel est
celui çti dispose des plus grrandes superf icies irriguées, de
I 'expérience d' irigation Ia plus ancienne et de la plus grande
diversité des formes d'aménagement.

Lrétude réa1isée par I tEçripe nationale à partir d I enquêtes dans
les sept régions du MaIi, vous permet de disposer dtun tableau
dtensenble Èrès conplet des différents types dtirrigation, des
contraintes rencontrées par I t exploitant et, des stratégies gutil
met en oeuvre pour tirer Ie meilleur parti des anénageuents.

Mais if reste beaucoup de choses à éclaircir et à approfondir et
surtout à proposer des anéliorations et des orientations
nouvel Ies .

Votre expérience et votre connaissance du terrain permettront
certainement d t apporter des réponses adéguates et enrichissantes.

Certaines des guestions qui se posent ne concernent, pas seulement
Ie MaIi mais tous les pays du Sahel.

C I est pourguoi le CIub du Sahel attend beaucoup de vos débats et
tout particulièrernent dans trois domaines.

Le Mali, en effet avec I'Office du Niger dispose de Ia plus
ancienne expérience de gestion d'un grand aménagement qui depuis
plusieurs années est confronté aux guestions soulevées par Ia
réhabilitation de tels aménagements :

. coordination de I'action de tous les intenrenants et notamment
des dj-vers bailleurs de fonds et bureaux dtétudes qui cherchent
à imposer leur propre niveau de développement en ignorant
I texpérience acquise.

I
I
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. niveau de réhabil itat,ion et choix d I un progralnme l imité et
économigue conme Ie projet ARPôN; ou pIuJ complet mais aussi
plus coùteux comme le projet RETAIL'

pluviales aux, 
"c;1J. i*-rr-*g,"é.".--:

. La CUD{I a su Prendre en comPt'e

ce problèue' ç,$#e-*ÇTFt!"-ry-"1,t^t-"1:..,"i:i?::*":?::::

Les opérat,ions Riz-Ségou et Riz-l{op_ti constituent une référence
majeure en matière ae techniques àe submersion contrôIée' Ces

techniçlues en ef fet, âPparaissent comme une réponse
parfaitement adapté" 

-àrt* pf&r-aroI" soulevés par I t irrigation
dans les grandes ,raif e"i inoiiaafles, réduction des coûts
d , investissement, ,r"réii"àtton ,' des eaux non régularisables ,

conseltvation du uili?o naturel. "''"

Mais iI reste un défi i relever qu-i est c_elui de la sécurisation
d,e ces aménag"t-.AË=- :.;:"t I 

- àé= mesures techniques et
àig"niÀationnellés à'tættê-én pl,lçe... D9-nouvelles voies ont été

"*Éf 
oitées qui urérilgfitn a i être, débattues.

'1,.I J.,'rr t .,. i

Dans la réqiorf '6"'-jsiÈâËËâ'{ et 'de i'Kayês r à forte pruviométrie se

pose Ie pi"Uïeré;t ae'$i1a lconcurrence faite par les cultures

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

it ;A;;ifjEÉffiç#ffigoduction sui rnéritent d' être

*Feriièrcier tout particutièrementCrest
Monsieur DR,il
cet atelier.

Je renouvel
qualité 'du'I

National du CILSS, d'avoir organisé
'd*t,*.,ï,â :

,.,,',r.*ghtb.'d!l

''nécessaires.

travaux "

tiont eu:!(, êf ef fet, qui peuvent aider
flguf.pes que rencontre I'irrigation et

I
I
I

I

Mi+',;,,'"r,,
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DISCOURS DE CI,OTURE DU REPRESEIÛTAIIT
Dtt I'iINISTRE DE L | ÀGRICUITTURE

Messieurs les RePrésentants
du CILSS et du CLUB du SAIIEL I
Honorables Invités,
Messieurs les ParticiPants'

Nous voici au terme de nos travaux au cours desqrrels êt, trois
jours durant, nous avons pu passer en revue les asPects multiples
É" I'irrigation ainsi que les obsÈacles et difficultés que
peuvent on- po,trraient rencontrer les Etats, mais surtout aussi
i"= populations dans leurs tentatives maintenant répétées de
recourir à ce sYstème.

Lrobj ectif de notre séminaire ntétait certes pas de déterminer
toutés 1es formes d t irrigat,ion, quelle était la meilleure ' car
ici comme ailleurs, if ntéxiste pas dtapproche standard, mais de
rappeler I r intérêt de Ia néthode et I | évidente nécessité pour nos
populations rnrrales de sty adonner.

II est heureux et réconfortant de constater que, dê plus en plus
nos populations sont arrivées à bien des égards et en maints
endrôi€,s, à Ia conviction que I t irrigation 9st une voie
incontournable pour certaines cultures tout au moins.

Un adage de chez nous dit bien gu'il existe deux catégories de
fous :

-Ie premier à découvrir la vérité est un fou,
-Ie âernier à découvrir Ia vérité est un fou.

Mais il s'agit bien 1à de deux folies tout aussi belles gue
méritoires. êar Ia première concède le nérite de 1 | audace et de
Ia créat,ivité, Iâ sèconde concède Ie nérite de la sagesse et de
Ia réceptivité. Et entre les deux, puisgutil existe toujours la
Ioi des intermédiaires, il y a ceux qui optent, pour Ia prudence-
Appl iquée à Ia pol itique d ' irrigation, cette f otmule recouvre
toute sa vérité. Car a tOte de ceux qui se tapissent aujourd'hui
derrière I | échec de leurs prenières expériences, du fait de Ia
non maitrise de la technique en la matière et du mançlue
d t instruments adéquaÈs, iI y a ceux qrri , à j uste raison, sê
félicitent dravoir attendu ou de continuer à attendre pour mieux
connaitre et mieux faire-

L'irrigation sous certaines formes était déjà connu_e et appliquée
par ceitaines de nos populations. Et Ie regain d'enthousiasme
àctuellement constaté et dont témoignent les nombreux P-P.I-V
(petits périmètres irrigués villageois) dans les régions de
Itàpti, To-mbouctou et Gao, dê même que les expériences à la fois
nombreuses et variées menées par les comités de développement
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dans Ie cadre de 1 'exécution des progranmes d t initiat,ive de base
prouve encore une fois, sril en était besoin, que le handicap-de
1a réceptivité est en passe drêtre totaleuent efuae. Lrirrigation
peut être tentée et réussie partout, jusque et y compris dans le
désert.

Des expériences hardies au a réussite sont 1à
nous en convaincre davantagfe.
une des dimensions de la.,r,,I et Ia

i! par ailleurs
flâ sécheresse

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
t
I
t
I
I
I
I

désertification, êt sans

Camarades participants,

Les actes de votre séminairet
galeries oubl ieuses, doiv.€
facilement accessibles.

te.

iÏde connaitre Ie sort
iuf f isamment dif fusés

pour
conme

des
et,

En cela le rôIe qui vous
déjà que. vous Ie jouerez

Au MaIi, ItEtat a engagé
dans leurs principalesr'',
leur finalité. I1 stagi
base et de I I ef fort ,;nl

déconcentration des ser:t

A la faveur de la dt
désomais responsabili
de leurs moyens. .'

Et par Ia déconcentrat
tenu à mettre les
populations à Ia base.
Génie Rural qui nréte
maintenant représen
représentation dans lt
prévue. La combinaiso
pronotion agricole t
d t irrigation en

ts peut être dif f érents
et complémentaires dans

.de décentralisation à la
us 'prononcé pour une

eminant, et j e ne dout,e 
I

les populations sont
de leurs objectifs et

flces techniç[ues , L 'Etat a
htes à Ia disposition des

populat,ions paysanneÉ
ia- déf initioir àes pri.
conception des proj
progranmes

Les trois thèmes
parfaitement cette o
qui en sont issues pe
les acteurs en
réalisation de Ia sé
vos reconmandations
I'objet de la plus

Avant de terminer,
vifs remerciements

Ie senrice National du
dans trois régions est
nos régions, et sa
issements est également

est un stinulant pour Ia
rale et des systèmes

,ê11e permet d t aider nos
Eication des objectifs, dans
$choix des rnéthôdes, dans la

lê suivi d,e I rexécution des

votre séminaire rejoignent!''Ie suivi des recommandations
tJ.us grande implication de toustelle aidera à garantir la
taire. Je puis vous assurer que

ion.
à qui de droit et feront

encore une fois d I adresser nos
et à lrEquipeFu cLuB DU SAHEL

Nationale pour Ia avail accompli.



230

vos foyers respectifs , )e déclare
sur Ii arnél ioration des culturesVous souhaitant bon retour dans

clos les travaux de I t atelier
irriguées au Mali -

Je vous remercie.

ô
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40. MATALIÀH CHÀBAIIIE
41 . TI{ÀM\DOU STMPARÀ

42. BÀZÀNI DIÀSSAI.IA
43. SOULE TRÀORE

44. BIRÀMA TANGÀRÀ
45. HAMZA AIIMJ\DOU
46. TIGASSE ABEL
47 . AI,IJ\DOU HÀLIDOU
48. OUARÀZA}I DEMBELE
49. BATHILY BAKHORE
50. SEYDOU DIABATE
51. OUEDRÀGO Jean

Baptiste
52. À'ETDT SYLIÀ
53. A}TADOU THIAI{
54. MICHEL KOUTTÀBA
55. MME KOUI'TÀRE

OT'MOU KOITA
56. MI,IE AVIRON VIOLET
57 . MJN{ADOU A. DEMBELE
58. MME UÀIGA ZAITIIIÂTOU

CISSE
59. CORTIN ADOLPHE
60 . HÀROT'NA BOUREII,TA
6],. MAMADOU BA
62. ISSA NIARE
63. BAYA SONGUE
64. JEROME BERTRÀND

HÀRDY
65. JYLY LEESBERG

66 . }[.AH}[ANE M. MAIGA
67 . A. B. CISSE
58. MME DIAKITE I(ADIA

TOGOIÀ
69 . SEYDOU Y. KETTÀ
70. KO KÀRÀKON
7L. MOHAMED K.TRÀORE
72. MME GIELEN
73. PORNO BENGALY

74. MJ\MJ\DOU CAI'IÀRA
75. MJU,U{DOU BOUARE

7 6. IBRÀHIM CISSE
77. MME CISSOKO

NÀI{INATA DEMBELE

Directeur Régional
Ingénieur Agronome

Directeur Régional
Ingénieur d t Agriculture
Projet Horo (GTZ)
Ingénieur d t Agriculture
Economiste
Ingénieur G.R.
Directeur Général
Ingéni,eur G. R.
Agriculteur
Exploitant Agricole
Chargé Recherche

Coordinateur progranme
Expert Economigue
Directeur D. P. P.
Ingénieur

Agronome
Àgronome
Economiste

Agro-économiste
Agro-économiste

D.R.A. Tombouctou
r.E.R./
Projet Soleau
D. R. A. Koul i.koro

Projet Horo (cTZ)
F. N. A. A.
l[. E . A. V. /Burkina
O . N. A. H. A. /Niger
Gén. rural Banako
c.A.M.S.
c.M. D.T.
C.N.R.S.T.
( Burkina )

ACORD
CILSS
CILSS
D. N. G. R.

USAID
FAO

FAO
NIGER

o. R. M.
o. R. M.
A. F. V. P.

office du Niger

IIU.CTJ.TO.MÀ
D.R.A. Kayes
U. N. F. M.
National
P. R. B.
P. R. B.
c.c.r.M.
Proj et FAO
UNCTl,l

M. A. T. D. B.

Sociologue Environnement SENEGAL
Chef de Division
Chef de Division
Appui TechniçFe
Agricole
Hom. Chef Division
Recherche Développement
Paysan
Directeur Régional
Bureau Exécutif

Directeur Général adj.
Agriculteur
Conseiller technnigue
Àgronome
Maraicher de Ia zone
de Sotuba

Conseiller Economique
et Social
Sociologrue
Agro-économiste I.E.R.
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