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PRESENTATION RESUMEE

L'ffice du Niger, malgré une superficie amén4ée de 53 000 ha et I'eau gravitaire quæiment à
volonté ne parvenait pas à produire plus de 70 000 tonnes de paddy annuellement au couns de
la première moitié des années 1980. Actuellement, sa production annuelle se situe autour de
250 000 tonnes de paddy auxquelles s'ajoutent des tonnages importants de production
maraîchère.

Quatre facteurs principaux sont à la base de ce succès incontestable. Ce sont :

r la remise en état de 28500 ha,

* la généralisation de la technique de repiquage,

* la libéralisation de | 'ânnomie, agricole en particulier depuis plus de 12 ans,
r la dévaluation de moitié du FCFA en début 1994.

L'AFD a été tres presente dans les appuis au redressement de I'ON, que ce soit en termes de
remise en état de périmètres ( 4500 ha à ce jour et I 000 ha programmés), parce qu'elle a été la
première à conditionner I'accès aux périmètres Éhabilités à la pratique d'une rizicnlture
intensive (repiquage) ou encore parce qu'elle a contribué à la restructuration de l'Office du
Niger. Ces concours totalisent 440 millions FCFA depuis les années 1980.

L'une des pièces maîtresses du dispositif de développement de la production agricole de I'ON
est le contrat-plan conclu entre I'Etat, l'ffice et les exploitants en 1996 pour une durée de 3 ans
renouvelé au 1" janvier 1999. ll définit les rôles et responsabilités de chaque catégorie d'acteuns

et satisfait ainsi à des conditions nécessaires au développement durable de la mise en valeur
des périmètres.

Pourtant, il s'est avéÉ rapidement que toutes les conditions pour un développement
reproductible n'étaient pas encore rassemblées. Le milieu agricole de I'ON, longemp écrasé
par une lourde machine administrative qui l'étouffait est sorti de l'épreuve dépouml de tout
professionnalisme et peu apte pour cause d'analphatÉtisme généralisé, à s'organiser pour
relancer la production et défendrc ses intérêts. ll s'en est suivi une mauvaise gestion des
emprunb de crédit agdcole par les OP et I'anêt de I'accès au crédit pour un grand nombre
d'entre elles avec des Épercussions sensibles sur le niveau de la production et I'instabilité de
beaucoup d'exploitations. Par ailleurs, la connaissance des exploitations de I'Office du Niger et
de l'évolution des systèmes de produstion, dont certains donnaient rapidement des signes
d'essoufflement, éfait tès embryonnaire.

Aussi, afin de préserver la productivité des çÉrimètres, le gouvemement a-t-il souhaité methe en
place un projet d'appui à la mise en valeur des perimètres. Ce projet, qui a vu le jour en 1994,

devrait s'anêter de lui-même en juin 1999 par épuisement de ses ressources. ll comprend deux



grands volets conçus pour apporter des Éponses chacun dans une des deux grandes

catégories, de problèmes rencontrés en paysannat :

r Le Projet de Gentres de Prestations de Services (PCPS) avait pour mission de trouver

une voie pour résorber les aniéÉs de crédit s'accumulant dans un grand nombre

d'Organisations de Producteurs, et s'élevant à environ 2, 6 milliards FCFA. Cet endettement

étant pour de nombreuses OP la cause de fermeture de I'accès à tout nouveau crédit dans

I'attente de son apurement, est à I'origine d'une fragilisation des niveaux de production et de

I'appauvrissement de plus en plus insupportable de nombreux exploitants avec en

perspective l'êviction hons des zones aménagées. Ce volet s'est consacré à apporter des

appuis aux OP pour les aider à surmonter ce problème.

* Le volet Unité de Recherche/Développement - Observatoire du Changement (URD-OC)

avait plus été conçu pour mener sur le tenain chez et avec les paysans des activités de

recherche-action dans des domaines aussi différents que I'agronomie du riz et des cultures

maraîchères, la coexistence de l'élevage et de I'agriculture, ou encore les conditions

d'écoulement des productions maraîchères, du moins pour I'essentiel.

Les travaux du PCPS ont conduit à l'émergence d'une association d'OP, Faranfasi-S01, qui est

enregistrée et possède la personnalité juridique. En même temps, le PCPS appuyait un petit

bureau de conseil de statut privé, Delta-Conseils, à se constituer une équipe d'intervenants

nationaux compétents en gestion financière et en organisation des OP, ainsi qu'en conseil

juridique pouvant offrir leurs services sur une même base contractuelle aux OP en difficultés.

Parmi les impacts de ce volet les plus perceptibles par les producteuns, il y a le

rééchelonnement des dettes de certaines OP (320 millions FCFA) et la réouverture du ctédit

intrants, ainsi que les meilleures conditions d'écoulement de la production avec un conseil

juridique approprié. L'impact minimum du projet en termes de valeur ajoutee additionnelle est

estimée à 780 millions FCFA sur trois ans. A noter que Faranfasi-So couvre entièrement le coÛt

d'un conseiller et la moitié de celui d'un autre sur ressources propres.

Le PCPS, rattaché au Ministère du développement Runal et de I'Eau est constitué d'une equipe

de trois contractuels et d'un assistant technique en position de conseiller du chef de cellule,

recrutés par I'opÉrateur du pr{et, l'lMMz.

L'impact majeur de I'URD-OC a été le développement de la culture de l'échalote, s5Éatlation

dont le produit brut total se chiffre en milliards FCFA. L'URD-OC a été aussi tres pnâsent sur les

problèmes posés par la coexistence de l'élevage et de I'agriculture à I'intérieur des périmètres

inigués. Un autre volet prometteur sur lequel I'URD-OC a commencé à bien investir est la mise

au point d'une méthode de conseil des exploitants agricoles pour les amener à faire évoluer vers

des formes plus performantes leun systèmes de production.

1 @ nqn de tangue bamanan signifu a peu près s l'endrolt où l'ut wit clair v
z In#ittft de Rechercher et d'Applications des Méffiodes de déwlnnr;nlpunt.



L'URD-OC est rattachée à I'ON. Elle travaille dans le cadre d'un accord avec I'ON, l'lnstTrtr
d'Economie Rurals et les exploitants agricoles. Elle met en oeuvre une petite equipe de
contractuels recrutés par le C|MD4.

Les deux volets du proiet prÉsentent une intéressante synergie potentielle, qui devmit les
amener à travailler en coopération plus étroite. Les différents organismes exerçânt des activites
à I'Office du Niger portent sur eux des appréciations tres positives (lER, ON, instihrtions
financières...).

Au vu des résultats de la première phase, les autorités maliennes ont donné leur accord pour
que soient réalisées des études de faisabilité pour une seconde phase du projet avec ses deux
volets.

Les deux volets du projet continueront le travail entrepris au cours de la première phæe avec
pour objectif :

Pour le PGPS

r de contribuer à la consolidation de la gestion d'un nombre maximum d'Organisation de
Producteurs, I'objectif étant d'environ 125 AV-TV sur 156 et 20 olo des 246 GIE identifiés,

* d'aider à l'émeryence de quatre nouveaux Centres de Prestations de Serviæs (CPS)

couvrant I'ensemble des zones non encore desservies de I'ON,

* d'aider à l'émergence d'une forme fédérative des OP prenant pour assise les CPS,

r appuyer les OP pour leur permettre de résorber en quasi totalité les impayés du credit

agricole.

Le PCPS sera rattaché à I'Assemblée Permanente des Chambres d'Agrianlture du Mali
(APCAM). L'opérateur du projet sera l'lRAM. ll recrutera le personnel de la cellule de proiet et
foumira des missions d'appui à la cellule de projet ainsi constituée. Des conseillers de gestion

seront mis contractuellement à la disposition des CPS par le bureau Delta Conseil.

Le Comité de Pilotage de la première phase, dont la composition pouna êfte modiftée, sêIâ
chargé de s'assurer du bon fonctionnement du proiet.

Pour I'URDOC

r d'améliorer la connaissance des exploitations agricoles de l'ON,

* de mettre au point une méhode de conseil de gestion des exploitations agricoles,

e hûTut national de Ia rccherche agrwwrûqw du Mdi.
1 æfue de coo{lération lntemetimde en RechercIæ Agtwonfin orlurb Nwlqpennnt.



* de continuer les travaux d'amélioration de la productivité, de conservation et de mise en

marché des produits maraîchers,

* d'amélioration des conditions techniques et économiques de la production du riz,

r de mettre en place des actions d'association de I'agriculture et de l'élevage contribuant à une

meilleure reproductibilité des systèmes d'exploitation à I'ON,

r appuyer I'ON dans la méthodologie de collecte des informations statistiques et dans la mise

au point d'un service de suivi-évaluation performant.

L'URD-OC sera rattachée à I'ON. L opérateur en sera le CIRAD. ll aura à recruter les

personnels qui formeront l'équipe de projet et à foumir des missions d'appui à la cellule ainsi

constituée. Le Comité de Pilotage et les accords passés entre I'URD-OC et diffêrents

intervenants seront reconduits.

Le coût hors taxes du projet ressortira à 3 millions d'Euros, dont 200 000 seront pris en charge

par les CPS et le reste par une subvention de I'AFD

couT ToTAL DU PROJET ET REPARTTTION DU FINANCEMENT (EURO)

an1 an2 an3 an4 total

Gorlt total PCPS
Cott total URD-OC

Goût total proiet

446 263
495 240

941 503

422729
326 698

749 426

376 01 2
328 128

704 1&

335 397
274 307

609 705

1 580 401
1 424 379

3 004 775

Financement OP

Financement AFD

34 015

sr7 488

47 220

702206

57 682

646 458

65 858

il3 847

204TT5

2 800 000

Les modalités de financement de I'AFD se feront sur la base :

r d'un accord de rétrocession à I'APCAM des fonds de la convention de finaneæment pour la

part revenant au PCPS,

* des contrats passés entre les opérateurs et leurs tutelles respectives. L'AFD se r$erve le

droit d'accepter ou de rejeter ces 'documenb, ainsi que les CV des perconnels des

opérateuns impliqués de façon intennittente ou permanente dans la gestion du projet,

r mise à part une avance limitée sur déftcit previsionnel d'exploitation accordée aux CPS à leur

création, I'AFD ne mettra en place aucune avance de trÉsorerie à la disposition des

opérateurs qui dewont prendre leuns dispositions pour que le projet fonctionne sans

problèmes de trésorerie.

Les effets attendus du projet sont essentiellement :



* une professionnalisation des OP et leur structuration si possible sous une forme fâIérative,

r un assainissement des impayés du crédit agricole,

* un accroissement de I'activité commerciale des OP adhérentes aux CPS,

r une évolution des exploitations agricoles veni des systèmes de production plus performanb

et plus reproductibles,

I une bonne connaissance des exploitations agricoles de I'ON dans leur ensemble,

r une structuration du secteur maraîcher,

r le sécurité en matière de renouvellement de semences de variété mieux adaptées aux

conditions de I'ON,

r une association plus étroite de l'élevage et de I'agriculture.

Au plan de l'environnement naturel, le projet n'aura pratiquement pas d'effeb.

En revanche, ut efiet tr genre D non négligeable pouna être obserué notamment à ûaverc

I'organisation des fi lières manaîchères.

++++++++

L'AFD mettra à son concours les ænditions suivantæ :

CONDITIONS SUSPENSIVES AU PREMIER VERSEMENT DES FONDS

Pour le PCPS :

,* la signature de I'acte de rétroæssion de la subvention à I'APACAM,

* la signature du contrat avec I'oçÉrateur, maître d'oeuvre (IRAM), après nonobiection de

I'AFD,

* I'accord du maître d'ouvrage et de I'AFD sur les experts de cet opérateur chargés des

missions d'appui général à la cellule du projet,

* I'actualisation du texte créant le comité de pilotage, pour tenir compte du nouveau

rattachement instittttionnel du proiet.



Pour I'URD'OC :

la confirmation par le gouvemement malien de la délégation de maîtrise d'ouvrage à I'Office
du Niger;

la signature du contrat d'oçÉrateur avec le maître d'oeuvre (CIRAD), après nonobjection de
I'AFD,

* I'accord du maître d'ouvrage et de I'AFD sur I'expert affecté par cet opÉrateur au suivi du
projet, et sur I'expert national, responsable de la cellule,

* la prorogation du texte créant le comité de pilotage du projet et ta reconduction de l'accord de
coopération URD-OC, ON, lER, exploitants.

ENGAGEMENT PARTICU LIER

Pour les deux volets, I'Office du Niger s'engagera à laisser aux opérategr$ la jouissance des
logements construits à Niono sur financement AFD. '
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INTRODUCTION

La libéralisation de l'économie entreprise par le gouvemement au milieu des années 80 se

poursuit encore actuellement. Elle a, notamment, eu pour objectif de recentrer I'Etat sur ses

activités régaliennes et de laisser à I'initiative privée le développement des activités de

production, de transformation et de commerce, notamment dans le secteur agricole.

A I'Office du Niger (ON) en particulier, I'impact d'une telle politique s'est mesuré par de fortes

augmentations de la production agricole (cf. $ 2 infra) et par de profondes modifications des

relations entre les agents économiques. ll s'est vite avéré que les producteurs, absolument pas

préparés au nouveau contexte, s'ils pouvaient tirer des avantages considérables de ce

changement de contexte économique, pouvaient aussi être en position d'extrême faiblesse face

aux autres agents économiques plus agressifu et plus professionnels qu'eux. Dès lors se

profilait une menace d'insécurité foncière, de ralentissement de la production et de dégradation

d u contexte socio-économique.

C'est pour remédier à cette situation que le Ministère du Développement Rural et la Direction

Générale de I'ON ont demandé en 1995 à I'AFD de financer deux opérations distinctes mais

conçues pour travailler en symbiose,

L'Unité de Recherche/Développement - Obseruatoire du Changement :

d'étudier les innovations introduites par les producteurs, de capitaliser les évolutions et les

changements observés, d'ordre technique, financier, économique et social. Elle est rattachée à

I'ON.

Le Projet de Gentres de Prestations de Services :

> (PCPS) conçu pour apporter aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) de la zone

aménagée de I'ON un appui Conseil dans le domaine de la comptabilité et de la gestion

financière ainsi qu'un appui juridique notamment en matière de contrats de vente de leurs

production ou d'achat de facteurs de production.

Le financement de ces deux opérations sera épuisé à la mi-99. Un bilan de leurs activités et une

étude de faisabilité d'une nouvelle phase ont été réalisés en 1998. Les éléments d'appréciation

de la justification et des conditions pour poursuivre leur ftnancement sont foumis dans la suite

du rapport.
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1" PARTIE

1. EVOLUTIONS RECENTES ET SITUATION ACTUELLE DE LA MISE EN

VALEUR DES PERIMETRES

1.1, tES PERII'TEIRES IRRIGUES DE L'OFFICE DU N/GER

Les aménagements rizicoles de I'Office du Niger forment actuellement six sous-ensemblest qui

couvrent au total 55 000 ha.

Ces périmètres sont situés en amont du delta intérieur du Niger. L'ensemble des

aménagements est entièrement gravitaire. ll est alimenté en eau à pailir du banage de Markala

sur le fleuve Niger par trois grands systèmes d'adduction :

r vers le nord, c'est le canal du Sahel, relayé par un ancien lit du fleuve le Fala de Molodo qui

alimentent les 39 600 ha2 des quatre périmètres de Niono, de Molodo, de N'Débougou et de

Kouroumari (ce sous€nsemble est aussi appelé Kala inférieur),

r vers I'est, le canal du Macina relayé par un autre défluent, le Fala de Boky Wéré, alimente les

14 000 ha2 du périmètre du Macina,

r entre ces deux grands adducteurc, un troisième, le canal Costes-Ongoiba de réalisation plus

récente alimente deux périmètres sucriers agro-industrielss et le périmètre rizicole privé de

Béwani en cours d'aménagement.

Le potentiel des sols inigables est de I'ordre d'un million d'hectares. Les sols, d'origine

alluvionnaire, se prêtent bien à différentes cultures (riz, canne à sucre, légumes, mai's, etc...)

mais sont assez hétérogènes.

La mise en eau des adducteurs est assurée par un relèvement de 5,5 m du niveau du plan

d'eau du fleuve au niveau du banage de Markala. Cette eau, abondante en saison des pluies,

est beaucoup moins disponible en période d'étiage du fleuve (mai-juin) qui conespond aux

travaux de labours pour la culture principale de riz.

L'état des aménagements est très variable. Dans le milieu des années 80, au sortir de la '

période du système de planification et du contrôle centralisés de l'économie, la plupart des

53 000 ha, aménagés avant I'indépendance du Mali, se trouvaient dans un état de dégradation

avancé. L'eau d'inigation n'anivait plus dans toutes les parcelles et son drainage était devenu

t ll s'agit des péimètres de Bewani, réæmment implantêe en amont de Niono ef des cinq anciens pénmêÛes de

Kouroumari, Macina, Molodo, N'Débougou et Niono, au Notd, et du Macina à l'Est.
a Sudaces brutes,lessuperfcies exploitablessonf æspecfrvenent364Nhaetll 700ha.
t Dougahougou et Seribala.



impossible. Par rapport à un potentiel de I'ordre de 5 à 6 tonnes de paddy/ha, les rendements
obtenus par les paysans ne dépassaient pas 1,2 tonne/ha en moyenne.

Pour remédier à cette situation, des remises en état de périmètres ont été entreprises. Elles ont
porté jusqu'à présent sur 20 700 ha pour les périmètres du nord et sur 7 800 ha pour le Macina,

soit 60 % du total exploitable.

Les prévisions de remise en état des périmètres établis pour la période 1999-2001 portent sur

5 600 ha nets. Ainsi, dans 3 ans, les superficies réhabilitées atteindront 71 % des superficies

nettes cultivables (cf. annexe 1).

Par ailleurs, des programmes d'aménagement de périmètres < horc casiers >4 sont en cours de

réalisation ou à l'étude. C'est ainsi que le hors-casiers du secteur Retails d'une superficie brute

de 1 200 ha6 sera alimentée par un canal de 17 km de long, prenant son départ au niveau du

distributeur du Retail près de Niono. ll fait actuellement I'objet d'une étude de faisabilité pour un

aménagement par des privés du périmètre dominé par le canal. Canal et études sont finanés
par I'AFD. Quant aux nouveaux périmètres, celui de Bewani dispose d'une prise d'alimentation

sur I'adducteur Costes-Ongoiba d'un débit maximum de 18 m3/s, donc prévu pour iniguer en

théorie environ 9 000 ha.

Les périmètres de l'Office du Niger font partie du domaine de I'Etat. Par le décret

n" 96-188/P-RM, I'Etat en confie la gérance à l'ffice du Nige/. Ce décret est complété par

I'anêté n" 96-1695 MDRE-SG portant cahier des charges de la gestion et de I'exploitation des

terres affectées (à I'ON) et des eaux d'irrigation, ainsi que I'entretien du réseau hydraulique.

En principe I'ON devrait accorder des Permis d'Exploitation Agricole aux paysans (cf. annexe 2).

Mais, actuellement les détenteurs de ces PEA ne sont pas plus de quelques dizaines. L'un des

objectifs du nouveau contrat-plan se traduira par < I'accélération de la sécurisation du statut

foncier des exploitants par la délivrance des PEA et des permis d'habiter >. Le même contrat-

plan vise a un meilleur fonctionnement des Comités Paritaires de gestion des tenes pour une

plus grande implication des exploitants agricoles >.

Pour ce qui est de I'entretien des périmètres, I'ON a la charge de l'entretien de tout le réseau

d'irrigation et de drainage en amont des anoseurs. ll perçoit pour cela une redevance fixée

annuellements.

La distribution de I'eau est assurée par I'Ofiice du Niger.

a Les n hors+asiens > sonf généralemenf des zones où lespa)4sans cultivaient du riz avec une inigation d'appoint à paftir du

sysfême de drainage des casiers aménagés, ce qui, au demeunnt, pefturbe considénblement le fonclionnement des driatns

rendu déjà ditricile parla faËlesse de la pente naturelle duternin.
s Le Secfeur Retail, d'une supeficie nette totale de 3 931 ha a été entièremenf remis en état surfrnancement de I'AFD.
a Etude de l'alimentation en eau deshons+asiers du péimètre Retail, AFD4BCEOM - Juin 1998.
7 L'ON a reçu le sfatut i'EPIC par la loi n" 944U1 du 10/07t94.
e Ceffe redevance permet aussi â l'ON de frnancer son fonclionnement. Le montant de la redevance est propottionnel à la

supeficie cultivée mais il ditrere selon létat des amênagemenfs (cli annexe 3).



1.2. tES EXPLOITAIIONS AGRICOLES

En 1997, I'ON estimait à 15 441 le nombre d'exploitations installées sur49 314 ha de périmètres

aménagés. Un peu plus tôt, en 1990/91, alors que ne subsistaient que 43 872 ha en casiers

aménagés, les exploitants n'étaient que I 973. En remontant jusqu'à 198283, le nombre

d'exploitants n'était plus que de 5 484 cultivant tant bien que mal 35 181 hectares à I'intérieur

des casiers.

Ainsi, en 15 ans, le nombre d'exploitants a pratiquement triplé alors que les superficies mises en

valeur ont été multipliées par 1,4. En moyenne, âu cours de cette période, la superficie

moyenne des exploitations agricoles a diminué de moitié passant de 6,4 ha à 3,2haet I'intérieur

des périmèhes aménagés.

L'un des objectifs de la réhabilitation des périmètres était de permettre à un plus grand nombre

d'exploitants d'avoir accès à la culture iniguée. Cet objectif a été atteint globalement, même si

une certaine disparité de situations subsiste sur le tenain. Actuellement, des possibilites

d'extension des périmètres inigués existent, mais ne sont pas connues avec certitude. Elles

dépendent beaucoup de ta ressource en eau, en particulier en mai et juin où elle est la plus

basse alors que la demande est très forte.

Par aitleurs, des producteurs mettent en valeur 6 500 ha de parcelles rizicoles en situation de

< hors casiers ), auxquelles viennent s'ajouter des cultures de riz de contre-saison sèche et des

cultures de légumes en saison sèche fioide, dont l'échalote constitue la plus grosse part.

Le plus souvent équipés en culture attelée ces exploitants maîtrisent assez bien les techniques

intensives de production du riz. Si, au milieu des années 1980 la pratique du repiquage était

quasiment inexistante à I'ON (37 ha observés en 1984-85), elle représente près de 100 % des

superficies aménagées actuellement. A noter, toutefois, que I'apparition de viroses et une

mauvaise maîtrise du drainage, cause de salinisation des sols, obligent à rester vigilants et à

trouver des solutions rapides à ces deux problèmes.

L'lnstitut d'Economie Rurale a effectué une typologie des axploitations de l'ON. ll a degagé les

caractéristiques de chaque classe que I'on retrouve dans le tableau cidessous.

FACTEURS DE PRODUCTION WPE D'BOLOITATIONS

I ll ill lv
Superficie aménagee (ha)

Actifs agricoles (nb)

Charues (nb)

Herses (nb)

Boeuft de labour (nb)

Charettes (nb)

Anes (nb)

% de l'échantillon

6,5

11

>2
>1
>5

1à2
>2

20olo

3,5

I
1à2

1

3

1

1à2
37 Yo

2,6

6

1

1

1à2
0à1

<1

39%

2

4

1

1

0,5

0à1
<1

4To

Source : enquête gestion des exploitations agricoles (1995-96) portant sur 3 zones, 4 villages et

35 exploitations.



Toutefois, il faut nuancer cette présentation, dans la mesure où elle ne tient pas compte du

surendettement de certains producteurs dont les exploitations sont de ce fait très fragiles
financièrement et obtiennent des résultats agricoles plutôt médiocres.

1.2.L La production rizicole

La libéralisation du commerce des intrants rend difficile la connaissance des niveaux de

fertilisation pratiqués par les producteurss. De fortes disparités semblent exister selon que les

exploitants ont conservé un accès au crédit ou qu'ils ont perdu cette possibilité. Quoi qu'il en

soit, les niveaux de production observés, sur la base de sondages effectués par I'ON indiquent

qu'après une stagnation autour de 1 600 ltg de paddylha entre 1985 et 1990, le rendement

agricole est passé assez rapidement à 4 000 puis plus de 5 000 kg de paddy/ha (cf. annexe 4).

C'est ainsi que la production de paddyl0 est passée de 65 000 tonnes/an au début des années

80 à 100 000 tonnes à la fin de la même décennie, puis à 200 000 tonnes trois ans plus tard,

pour être aux alentours de 250 000 tonnes actuellement (cf. annexe 4).

1.2,2. Diversification

Contrairement à ce qui avait été imaginé lors des premières réhabilitations, la pression sur le

foncier du fait de I'augmentation plus rapide du nombre d'exploitations que des superficies

mises en valeur, n'a induit qu'une faible proportion de doubl+culture de riz, à peine plus de

1 000 ha par an. ll semble y avoir au moins trois raisons à cela :

* la culture d'un riz de contre-saison est moins productive que celle du riz d'hivernage, tout en

restant aussi consommatrice de travail et d'intrants,

r le calage de deux cycles de riz consécutifs (riz de contre-saison sèche suivi d'un riz de

saison des pluies) n'est pas bien maîtrisé et entraine des baisses de rendement du cycle

principal (de saison des pluies),

x la production maraîchère, d'un meilleur rapport que le riz et largement pratiquée par les

femmes, s'est développée rapidement ces demières années.

Cela ne signifie pas nécessairement qu'à plus long tenne la double culture du nz ne se

développera pas, ne serait+e que par suite des besoins d'autoconsommation plus importants

d'une population qui croît rapidement.

Ce sont les cultures maraîchères qui, de façon inattendue, se sont donc développées fortement

en occupant plus de 3 000 ha en 1997/98 au cours des mois les plus frais de saison sèche (cf.

annexe 5). L'échalote, en particulier, s'est implantée dans toutes les zones de I'ON couvrant

85 % des superficies maraîchères. Les rendements sont compris entre 25 et 30 tonnes/ha, mais

g En 1997-98, les 10 500 tonnes d'engrais minéraux auraient été utilisés par les paysans, soit de I'ordre de 60 7o des besoins

théoriques de la totalité des périmèfes, sur la base de 200 kg d'engrais phosphatés et 100 kg d'urée/ha.
to Pour la seule culture de saison des pluies et sans compter les atlfures hors casiers.



un début d'extensification par manque de fumier de ferme fait craindre des baisses de

rendement et de qualité. ll est intéressant de noter, sans que cela ait pu être quantifié, que

contrairement au riz les cultures maraîchères sont en grande partie réalisées à leur propre

compte par des femmes.

1.2.3. L'élevage bovin

Le recensement participatif du cheptel bovin réalisé sous I'impulsion de I'URD-OC en fin 97 et

début gB dans le Kala inférieurtlaboutit au chiffre impressionnant de 117 500 bovins dont 71

700 appartenant aux agro-éleveurs12, 33 135 aux éleveurs peuls et 12 665 aux agroéleveurs

des zones sèches.

En saison sèche (de décembre à juin) la densité de bovins serait proche de 4/ha, alors qu'en

zone de savanes elle atteint rarement 1 animalt4ha en temps ordinaire. Les animaux trouvent

dans les périmètres de grosses quantités de résidus de récolte et toute I'eau dont ils ont besoin,

ce qui n'est pas le cas à la periphérie de la zone de I'ON. Le cheptel des agro-éleveurs est très

inégalement réparti entre eux (800 troupeaux individuels alors que les exploitants sont environ

g 000 dans la Kala inférieur). Toujours au sujet du cheptel des agroéleveurs, il compte 19 000

boeufs de trait.

1.2.4. Valeur ajoutée de la production

La riziculture constitue la partie la plus importante de la richesse créée à I'ON. Au niveau des

exploitations, I'activité rizicole exprimée en valeur ajoutée à I'ha oscillerait entre 359 000 FCFA

et 425 000 FCFA selon l'état des aménagements et donc, du contrôle de la lame d'eau. La

rémunération du travail.irait de 1 900 à 2 600 FCFA/homme-jour. Le revenu brut d'exploitation

qui traduit ce qui reste (en nature et en argent) au producteur varierait de 823 000 FCFA à

2 631 000 FCFA par exploitation selon leur appartenance à une classe ou à une autre (cf.

annexe O). ll s'agit de revenus élevés dans le contexte malien, alors qu'ils ne concement qu'un

cycle culturel.

NB - Ces valeurs ont pour origine un travail de suivi d'exploitations à l'ON effectué par I'lnstitut

d'Economie Rurale (lER). Elles sont données à titre indicatif.

pour I'ensemble de I'ON la production de paddy dtâgagerait ainsi une valeur ajoutée de I'ordre

de 23 milliards FCFAl3.

S'agissant du maraîchage, les revenus qu'en tirent les producteurs sont beaucoup moins bien

connus. pour le Kala inférieur, sur la base d'estimations récentes, la valeur ajoutée annuelle de

la production d'échalote serait supérieure à 4,5 milliards FCFA. Dans la même zone, le reste de

11 pour ce quiesf du Macina lasituation devnitêtre assez peu ditrérente, mais/es s{afrstiguesfonttotalement défaû.
rz ll s'agit de rizicufteuns possédant un troupeau de bowns.
n Avei pour hypothèse de ætcul 250 NT't de paddy et 93 FtrA de valeur ajoû& par kg de paddy vendu 125 FCF1 sur Ie

marché . poui un prtx de vente du paddy de 110 FCFA (-15 FCFAkg), cette VA senit encore proche de 20 mllliads F?'FA.



la production maraÎchère (pommes de tene, tomates, piments, etc...) est estimé à 1,5 milliard
FCFA14.

Ces 6 milliards sont à rapprocher des 17,0 milliards de VA du paddy produit dans les périmètres
du Kala inférieur. Plus du tiers de la VA des productions de I'ON provient du maraîchage. La
plus grosse partie de la VA allant aux femmes provient des cultures maraîchères.

L'élevage bovin, malgré ses effectifs importants ne semble pas dégager une forte VA. En ne
prenant en compte que les seuls troupeaux des agro-éleveurs et sur la base d'une VA annuelle
de 10 000 FCFF/bovin, la VA annuelle totale atteindrait 700 millions FCFA. Mais cette
estimation ne prend pas en compte la production de lait ni, surtout, la valorisation de la force de
traction des outils aratoires ni celle de matière organique, alors que cette demière est
indispensable pour les productions maraîchères et a un effet positif sur la production de riz.

Globalement, avec une valeur aioutée annuelle de I'ordre de 30 milliards FCFA par an, I'ON

constitue un îlot de prospérité dans lequel les 15 441 exploitations agricoles qui y sont installées
sont parmi les mieux loties du pays. Toutefois, cette présentation globale basée sur des
estimations vérifiables ne peut refléter exactement la réalité au niveau des exploitations prises

individuellement. Celle+i est souvent masquée par les différentes formes de groupements

auxquels les exploitants adhèrent et qui constituent les unités économiques les plus petites sur
lesquelles des données statistiques sont disponibles (consommations d'intrants, crédit).

1,3. tES ORGANISAT/ONS PAYSANNES

On dénombre actuellement les OP suivantes :

Structures villageoises :

x 147 associations villageoises (AV),

x 9 tons villageois (TV),

x 246 groupements d'intérêt économique (GlE),

* 210 GIEF (le nombre de groupements féminins serait en forte augmentation),

r 101 caisses d'épargne et de crédit (CEC).

Structures fédératives :

* la coopérative artisanale des forgerons de I'ON (CAFON),

x la coopérative des éleveurs de Niono,

r le groupement tr Jekafere I (GlE spécialisé dans la commercialisation du paddy et
comprenant 18 OP principalement situées dans la zone de Niono),

rt Dans son bilan de campagne 1997/98, l'ON avance une valeur bnle totale de I'ordre de 12 mîlliads FCFA pour

I'ensemble de la prduction manîchère du Kala inférieur et de la zone du Macina. Ilfaû en déduire les charges pour intnnts
et /es perfes (de poids et par pouniturc, pouvant atteindre 3A à 50 To) pour déterminer la VA.



* le centre de prestations de services (CPS) ( Faranfasi-So > pour la zone de Niono (à la

demande des AV et GlE, 4 autres centres d'appui gestion et juridique aux OP voient

actuellement le jour dans les 4 autres zones),

x la Chambre locale d'Agriculture (antenne de la chambre régionale de Ségou),

* deux syndicats agricoles (le plus important étant le Syndicat des Exploitants Agricoles de

I'Office du Niger - SEMGON - créé en 1997).

Les AV ont été la première forme d'organisations paysannes créées en 1984/85 avec I'appui de

I'Etat. ll s'agit d'organismes précoopératifs à caractère transitoire devant évoluer vers le ton

villageois. Les AV n'ont pas de personnalité juridique et leurs représentants ne peuvent ester en

justice en leur nom, ce qui constitue un handicap majeur pour leur gestion.

Leur princlpale activité a été le battage du paddy. Avec I'appui de I'aide néerlandaise, à travers

son projet d'Amélioration de la Riziculture Paysanne à I'Office du Niger (ARPON), elles ont été

équipées de petites batteuses motorisées. Les frais de battage, I % du paddy battu le plus

souvent prélevés en nature ont constitué leur principale source de revenus. A cela, s'ajoutait la

commercialisation d'une partie généralement modeste de la production de leurs adhérents.

En théorie, les conditions étaient réunies pour qu'elles dégagent des excédents et qu'elles

pu issent développer d' autres activités com merciales.

Elles offraient, par ailleurs, aux institutions financières (ON, Fonds Intrants, BNDA et Systèmes

Financiers Décentralisés) des garanties de remboursement par le biais de la caution solidaire et

une plus grande facilitê de gestion pour I'octroi de crédits aux producteurs (matériel de culture

attelée, équipements de transformation, intrants agricoles...). Si certaines AV ont effectivement

su gérer leurs affaires sans problèmes, une majorité d'entre elles connaissent des retards de

remboursement totalisant 2,623 milliards FCFA pour la campagne 97-9815, soit 52 o/o de

I'encours total.

Plusieurs causes de cette contre performance ont été identifiées et peuvent s'énumérer de la

façon suivante :

r manque de compétence en matière comptable, de crédit et commerciale, des paysans

responsables de leur gestion,

t absence de cohésion sociale et parfois profondes dissensions entre des groupes d'adhérents

fortement dissemblables au sein de nombreuses AV,

* accroissement brutal des rôles et responsabilités des AV suite à la libéralisation de

l'économie, sans qu'elles y aient été préparées,

rs Dont 1,74 mittiards FCFA dus â ta BNDA ef 883 mittions FCFA dus à I'ex. Fonds de Développement Villqeois (FDV)

devenu Caisse Runle Mutuelle du Defta (CRMD).



x malversations, détoumements rendus possibles par une quasi absence de contrôles, les
services du Ministère du Développement Rural et de I'Eau16 étant largement insatisfaisant
qualitativement et quantitativement.

C'est ainsi que les institutions financières ont été amenées à faire jouer la caution solidaire dans

de nombreux cas en privant tous les exploitants des AV sanctionnées de I'accès au crédit pour

financer les engrais et autres intrants agricoles (y compris ceux qui avaient remboursé leurs

emprunts).

De nombreux Groupements d'lntérêt Economique (GlE) résultant de l'éclatement des AV ont

trouvé leur origine dans la situation pour le moins confuse qui a suivi I'anêt des crédits.

Nombreux sont ceux qui ont vu le jour entre 91 et 93, lorsque I'Office s'est trouvé désengagé de

ses activités de collecte et de décorticage du paddy et de la vente du riz et que la diminution des

taxes sur les importations de riz très largement compétitifs par rapport au riz local ont abouti à la
mévente de ce demier. ll faut rajouter à cette situation I'indélicatesse de commerçants peu

scrupuleux qui ont pris avantage de I'inexpérience des AV pour les payer avec des chèques non

provisionnés17.

Les GIE sont reconnus par I'administration locale qui les enreglstre. En fait, n'étant
généralement pas inscrits à la Chambre de Commerce, la plupart d'entre eux n'ont pas de

véritable existence juridique. Le nombre moyen de leurs adhérents serait faible (13 perconnes

par GIE d'après une étude datant de 1997) et les 2/3 d'entre eux seraient totalement inactifs.

Quant aux GIE féminins (GIEF) qui se sont organisés autour du maraîchage, ils font
modérément appel au crédit (68 millions FCFA accordés par les SFD en 1996/97) et sont

assistés par différents projets financés par des aide bilatérales. ll faut citer ici les groupes de
repiquage (et de vannage) organisés par les femmes. L'extension du repiquage du riz et par

conséquent, la multiplication par trois du rendement en paddy à I'hectare leur sont largement

dus et comme il n'y a pas, à I'heure actuelle, d'altemative technique pour repiquer le riz, c'est un

point de passage obligé dont il faut absolument tenir compte dans le cadre des extensions de
superficies aménagées.

Malgré cette forte présence des femmes dans les activités de production, elles sont rarement

représentées dans les instances de décisions des Organisations de Producteurs (AV, tons,

GrE).

L'ensemble de ces groupements est assez peu structuré. Deux syndicats ont vu le jour, dont le
plus important est le Syndicat des Exploitants Agricoles de I'ON (SEMGON). lls n'ont pour le
moment que peu d'influence pour la défense des intérêts des producteurs.

Dans le secteur de l'élevage, la coopérative des éleveurs (300 adhérents) créée en 1987 a
vocation pour :

16 En ju'il6t 1998, deux agenfs basés à Niono avaient la responsabîlité du contrôle des AVltons villageois. A nison de X jours
par AV il ne leur était doncpossib/e d'auditer seulementX AV par an.
rt Pour un montanttotalestimé à 380 millions FCFA.



r faciliter les relations entre agriculteurs,

* prendre les mesures visant à limiter les vols de bétail,

x gérer les espaces pastoraux,

r gérer le marché au bétail de la ville de Niono.

1,4. ORGAN/SMES ET'NSI/TIJTIONS PR/NC/PAUXPRESTATA'RES DE SERY'CES

L'office du Niger :

Le rôle de I'ON est défini par le contrat plan établi entre I'Etat, I'ON et les exploitantsrs. ll a ainsi

à assurer les missions suivantesle :

r dans le cadre de la mise en valeur et du développement du Delta Central du Fleuve Niger,

I'Office du Niger a pour mission : a) la gestion des eaux, b) la maintenance des

aménagernents,

* dans le cadre d'un contrat de concession de service public, I'Office du Niger assure : a) la

maîtrise d'ouvrage déleguée pour les études et le contrôle des travaux ; b) I'entretien des

infrastructures primaires ; c) la gérance des tenes ; d) le conseil rural et I'assistance aux

exploitants des tenes aménagées en approvisionnement en intrants et matériels agricoles.

Des Comités Paritaires de Gestion des Fonds d'Entretien du Réseau Secondaire (CPGFERS) et

des Comités Paritaires de Gestion des Tenes (CPGT) ont été créés. lls sont formés de

représentants de I'ON et de représentants des exploitants. Pour le moment, les exploitants n'ont

le plus souvent joué qu'un rôle figuratif dans ces Comités qui, de toutes façons, ne se sont pas

montrés actifs,

pour ce qui a trait plus particulièrement au domaine de I'appui au monde rural, I'ON a clairement

pour mission d'encourager les interventions d'opérateurs privés et publics2o. D'une certaine

façon, il dispose d'un maîtrise d'ouvrage déleguée par I'Etat pour I'appui au monde rural. Mais,

en même temps, il est prévu qu'il < mettra en place un cadre de concertation pour lui permettre

de définir les domaines d'intervention et de suivre les activités menées en vue de les

capitaliser I (article 7 du contrat-plan). Cette formule de recherche d'une cohérence peut se

justifier tant que les organisations de producteurs (OP) ne seront pas fédérées au niveau de

I'ensemble des périmètres. Elle devra en revanche évoluer vers une plus grande

responsabilisation de ces OP, une fois celles-ci fédérées, pour leur permettre de traiter elles-

mêmes des sujets qui les concement en premier chef.

ll est à noter que le nouveau contrat-plan introduit la commune rurale parmi les institutions

présentes sur les périmètres. Cela devrait permettre de recentrer le rôle des AV sur leurs

activités coopÉratives, essentiellement à caractère agricole, en les affranchissant du

n Le contnt ptan actuel, d'une duÉe de 3 ans, a pns effet au 01.01.1999.
rs Les missions de I'QN sonl défnies par laloi N" 94-N4 du I mars 1994.
z0 Sur le temin, en effet, I'ON ne drspose ptus que d'un agent pour 600 exptoitations environ, depurs sa restruduration,

densité beaucoup trop faible pwr des missions de conseil aux exploitants.



financement des investissements d'intérêt général ou à vocation sociale (écoles et dispensaires)
qui bien souvent jusqu'ici leur incombait.

Les institutions financières :

Jusqu'au milieu des années 90, la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) et le
Fonds d'lntrants Villageois (FlA) devenu par la suite Fonds de Développement Villageois (FDV)

constitué avec I'appui de I'aide néerlandaise, assuraient la totalité du financement des activités
agricoles dans la zone de l'ON, avec des produits financiers comparables.

Actuellement, ces deux institutions continuent à assurer ce rôle, mais leur éloignement des
producteurs a eu pour conséquence de grosses difficultés pour recouvrer les crédits accordés
(cf. $ 1.3). Cependant, si la BNDA n'a pas modifié fondamentalement son organisation, le FDV

a en 1995 pris la forme d'un réseau de 57 caisses (avec un objectif de 70 en I'an 2000)

d'épargne et de crédit : les Caisses Rurales Mutuelles du Delta (CMRD) avec un

autofinancement de 500 millions FCFA.

Le réseau de 10 caisses Niéségo monté avec I'aide canadienne et le réseau des 44 Caisses

Villageoises d'Epargne et de Crédit Agricole (CVECA) installé en 1994 sur financement AFD
complètent ce dispositif.

Toutes ces institutions ont pour condition de n'accorder de crédit à de petits producteurs que si

le risque est couvert par la garantie de la caution solidaire d'un groupement dont fait partie

I'emprunteur.

Mis à part les caisses Niéségo, les autres institutions ont mis en place en fin 1996 une centrale
de risques. La centrale est déjà intervenue en mobilisant des agents de recouvrement. BNDA,

FDV et CVECA estiment en effet qu'il y a une part de mauvaise volonté des emprunteurs à

rembourser leurs emprunts, justifiant des interventions < musdées r. Toutefois, ces

interventions ne peuvent à elles-seules résoudre le problème des impayés. Celui+i, en général

très complexe, demande de procéder à des analyses fines que les organismes financiens n'ont
pas les moyens de réaliser.

L'lnstitut d'Economie Rurale (lER) :

Quasi absente de I'ON dans les années 1980, la recherche agronomique y est maintenant

représentée par le Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Niono.

Cinq programmes de recherche sont conduits par les chercheurs du CRRA :

1, Equipe Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles (ESPGRN, laquelle

comprend le pôle de recherche sur les systèmes irrigués : PSl, financement FAC).

2. Programme riz inigué (PRl).

3. Programme fruits et légumes (PFL, plus particulièrement axé sur l'échalote et la tomate).



4.

5.

Programme bovin (PB).

Prog ramme ressources forestières.

Le CRRA qui n'a pu s'appuyer sur un système en cascade pour lequel il est conçu en I'absence

d'un réseau dense de vulgarisation (cf. un agent de I'ON pour 600 exploitants) n'a pas cherché à

innover, par exemple en travaillant directement, selon une approche participative, avec des

Organisations de Producteurs. Tout au plus, la concertation est-elle censée s'établir dans le

cadre du Comité Régional des Utilisateurs (CRU) de la région administrative de Ségou et dans

lequel siègent cinq repÉsentants des exploitants des casiers inigués,

Actuellement, le problème majeur auquel s'est attaqué, sans grand succès pour I'instant, le

CRRA est celui de la virose du riz dont les effets se font sentir fortement sur les variétés

cultivées à I'ON.

1,5, LE PROJET DE CENTRE DE PRESTATIONS DE SERY/CES (PCPS) ET L'UNITE DE

RECHERCHE DEV ELOPPEMENT . OBSER V AT OI RE DU CH AN GE|'IENT (U RD-OC)

Ces deux volets d'un même projet ont débuté en 1995 sur financement de I'AFD au titre des

mesures d'accompagnement du projet de réhabilitation du secteur du Retailz1. Leurs objectib

étaient les suivants :

L'objectif du PCPS est d'apporter au monde rural un appui dans le domaine de la
gestior/comptabilité et dans le domaine juridique et organisationnel afin d'améliorer sa maîtrise

de l'environnement.

Le résultat attendu était la mise en place d'un Centre ayant la personnalité moralez de

prestations de Services autonome, constitué et géré par les AV et les GIE adhérents et ayant

pour fonction d'assurer le renforcement des capacités de gestion des OP ainsi que

I'amélioration de leurs résultats économiques.

NB : les objectifs assignés au PCPS étaient extrêmement limités du fait du caractère très

novateur de I'appui à l'émancipation des producteurs qu'il proposait de mettre en oeuvre. ll était

clair que cette iniliative plébiscitee déjà par un tout petit nombre d'OP comportait le risque d'être

mal perçue par tous ceux, agents de I'Etat ou autres, que I'histoire récente de l'ON avait placé

en situation de détenteurs de pouvoins sur les paysans qu'ils n'avaient pas été préparés à devoir

abandonner.

Le proiet URD-OC a pris la suite des activités du volet recherche/développement du projet

netait en janvier 1995. Le mandatconfié à I'URD-OC était le suivant:

r diffuser les résultats et les propositions de la recherche agronomique dans les conditions

réelles des exPloitations,

1æ7.01et58.255.00,531.0WcML.1162,01pourunmontanttotatde176mittions

FF, sous forme de subvention à fEtat, dont aménagernants 158,4, PCPS 9, URD'AC 8'6'

" Cf. S l.Jdanslequetites:tditquelesOP detypeAVetTVn'ontpasd'ersfence juridique.



* observer et étudier les innovations introduites par les exptoitants,

* informer et capitaliser les évolutions et les changements d'ordre technique, financier,
économique et social observés.

Le rattachement institutionnel des deux volets ne s'est pas fait au même endroit. Le PCPS a été
rattaché à la Cellule d'Appui à la Mise en Oeuvre du Plan d'Action (CAMOPA) du MDRE.
L'approche très novatrice qu'il a utilisé pour créer un Centre de Prestations de Seruices (CPS)
qui soit géré par les organisations paysannes sur la base d'une adhésion volontaire s'inscrivait
en effet tout à fait dans le programme de recentrage de l'Etat sur ses missions régaliennes. Le
rattachement du PCPS à cette Cellule s'imposait tout à fait.

L'URD-OC avec, lui aussi, une méthode participative de travail en milieu paysan, a en revanche
été rattaché directement à I'ON. Toutefois, I'exercice de ses missions I'amenant à travailler dans
des domaines où I'IER-CRRAN avait également un rôle à jouer, un protocole définissant les
relations entre les diftérentes organisations en présence - 0N, IER et OP - a été signé et mis en
oeuvre.

1.5,1. Fonctionnement et impacts du PGPS

Les impacts :

Après une information sur ses propositions d'appui délivrée auprès des exploitants et de leurs
OP dans la zone de Niono, ainsi qu'auprès des différents organismes et institutions présentes
dans des actions de développement rural dans cette zone, le PCPS a provoqué une première

assemblée générale des OP intéressées. Cette assemblée a confirmé les priorités d'intervention
définies lors de la conception du projet et en a identifié d'autres :

* définir et mettre en oeuvre des plans de résorption des arriérés de remboursement du crédit
dans les OP,

I mettre au point un système de gestion du crédit par les OP,

* revoir les outils de comptabilité et de gestion des OP et faire acquérir aux responsables la
maîtrise de leur utilisation,

I rechercher une plus grande transparence de la gestion des OP, notamment en exposant aux
adhérents les résultats d'exploitation et la situation patrimoniale en termes clairs et
compréhensibles par tous,

* réorganiser le battage du paddy (principale source de revenu de la plupart des OP),

t revoir les modalités d'approvisionnement en intrants et de vente des productions,

r aider les OP à rédiger les contrats et à revoir leurs règlements intérieurs,



* aider les OP à traiter la question du foncier à I'intérieur des périmètres et dans les zones de

hors casiers.

Dès décembre 1995, une assemblée constitutive de 43 délegués des OP représentants I
villages s'est tenue. Le Centre de Prestations de Services Faranfasi-So de la zone de Niono

était créé avec ses statuts (il a la personnalité juridique), un règlement intérieur, un budget et

son personnel. Des contrats de prestations de services ont été signés avec les OP intéressées.

Le CPS a recruté des conseillers membres d'un bureau organisé en GIE : Delta Conseils avec

lequel il a passé une convention.

Le PCPS mis en oeuvre par I'IRAM assiste à la fois le CPS et Delta Conseils, ce demier ayant

besoin d'accroître ses compétences et son savoir faire. Dans ce cadre, différentes conventions

ont été passées par le PCPS avec I'ON, avec le GIE Delta Conseils, avec une ONG assurant

des appuis en alphabétisation fonctionnelle (YEREDON), avec le CPS Faranfasi-So et avec des

OP dans les autres zones que celle de Molodo.

Après une période d'inertie en 1996-97, parce qu'il a fallu prendre le temps de former les

responsables des OP et de reconstituer leur gestion passée, presque toujours sans pièces

comptables justifiant les écritures ou les mouvements de fonds, les premiens impacts du CPS au

niveau des OP se sont fait suffisamment sentir pour que le nombre de nouvelles adhésions

augmente bien qu'elles soient payantes (5 000 FCFA de cotisation par membre et 1 500

FCFA/ha de casier rizicole. Au cours de ces deux années l'équipe de proiet a aidé Faranfasi-So

et le GIE Delta Conseils à mettre au point méthodes et documents de comptabilité et de gestion,

en langue Bamanan, pour une meilleure compréhension et maîtrise future par les responsables

paysans.

L'action du PCPS est encore très récente pour avoir un impact très important, mais des

mesures d'impacts effectuées à la mi 1998 permettent de mieux situer les enjeux dont il est

pratiquement seul à fâire état et les perspectives d'une situation qui ne peut qu'empirer en

dehors des solutions adaptées qu'il met en oeuvre pour résoudre les problèmes d'impayés :



EVALUATION DE LA SECONDE PHASE DU PROJET DE GENTRE DE
PRESTATIONS DE SERVIGES A L'OFFICE DU NIGER (PCPS)

Mesure de I'implantation du Projet

Eléments de mesure d'impacts à la mi-1998 Total ON Total
zones CPS

Total OP
suivies par

CPS

%/oN o/ol

zones
CPS

Superficies aménagées (ha)

Nombre d'exploitations (nb)

Superficie moyenne des exploitations (ha)

Nombre de villages (nb)

Nombre d'OP. (nb)

I - dont AV-TV
| - dont groupements

I

lProduction de paddy (t)
I

I

lRendements agricoles (Uha)

I

lEncours total de crédit (millions FCFA)

| - Oont encours ordinaire

| - dont encours impayés
| - % d'impayés

I

4e3131

I

1æ411
I

3,19

190

466
156
310

267186

5,42

5042
2418
2624
52o/o

I

367521

I

10e521

I

3,361

111

401
114
287

200577

5,46

4 392
2 207
2 185

50o/o

ee88l

2ee1 |

I

3,341

orl

I

471

331

14

32324

3,24

954
361

593
620/o

I

2o%ol

I

1 eTol

I

105o/ol

I

22o/o

1Oolo

21o/o

5o/o

12o/o

60%

19Yo

15o/o

23o/o

27r/rl

I

27olol

I

100%l

I

38o/ol

I

12o/o

29o/o

5o/o

160/o

59o/o

22o/o

16%
27o/o

Ce tableau montre :

r que les OP concemées représentent environ 30 % des AV-TV, 27 % des impayés du crédit

agricole et sont situées dans 27 o/o des villages qui occupent 27 des supedicies aménagées,

r que les récoltes du paddy mesurées lors du battage par le PCPS ne représentent que 60 %

de celles estimées par sondage dans les champs par I'ON,

x que I'endettement moyen des OP dans lesquelles intervient le CPS est constitué pour 62 olo

d'emprunts non remboursés à la date échue. C'est nettement supérieur aux 50 % d'impayés

de la zone d'intervention,

r que cet endettement rapporté à la superficie totale en nz représente environ 60 000

FCFA/ha, ce qui équivaut au prix d'achat de près de 300 kg d'engrais/ha,

r qu'il n'a pas été tenu cornpte des activités du CPS dans la zone du Macina, cette intervention

étant encore trop récente,



x que I'annexe 7 qui reprend ce tableau de façon plus détaillée montre des disparités entre les

zones, au niveau de la productivité des périmètres, de I'endettement, etc... La zone de

Modolo est particulièrement en mauvaise posture, or c'est justement celle où I'AFD finance la

première de trois tranches d'aménagements totalisant I 000 hectares.

Ce dont ne rend pas compte ce tableau, c'est que le nombre des OP adhérentes au CPS est

passé de 34 en 1997 à 68 en fin 1998. En proportion du nombre d'OP actives (AT, TV, 1/3 des

groupements), en fin 98 le CPS avait des contrats avec 26 % d'entre elles. Or, les services du

CPS ne sont pas gratuits (environ 1 500 FCFI/ha23).

ll y a donc bien un impact positif du PCPS sur les OP. ll n'y a pas encore de possibilité de

vérifier les améliorations des compétences des responsables d'OP en matière de gestion seront

durables, par manque de reculz4. En revanche, les interventions du CPS sur I'assainissement

financier des OP a été réel et c'est vraisemblablement ce qui a entraîné une adhésion rapide de

nombreuses OP en difficulté.

Un bureau local2s a été mobilisé par le PCPS pour faire un point sur I'amélioration des

compétences des responsables d'OP et sur les retraitements de la dette. La période concemée

par ces travaux (1995-97) conespondait au tout début de I'intervention et, de ce fait, n'apporte

pas de résultats généralisables. Toutefois, on note que le travail du PCPS est allé en profondeur

et que les premiers impacts sont bien positib.

\-' L'impact le plus sensible aux yeux des producteurs est le rééchelonnement des anièrés des

dettes des OP. En effet, dans de nombreux cas, la dette était mal connue et personne dans les

Op n'était capable de dire comment elle s'était constituée. L'action du CPS a permis une remise

à plat des dossiers et de reconstituer la dette sur une base acceptée par les OP et par les

organismes financiers2o. Pour le moment, 26 AV et 4 groupements ont bénéficié de ces

rééchelonnements négociés et autorisés par la BNDA. En soi, le rééchelonnement n'est rien,

ma6 c'est parce qu'il permet aux OP de renouer avec le crédit intrants qu'il est très important.

Par année, le retour au financement à crédit des engrais2T a permis de dégager une valeur

ajoutée de la production supplémentaire estimée à 260 millions FCFA. Pour les trois demières

années, les 260 millions FCFA de crédits intrants autorisés à nouveau correspondraient à 780

millions de valeur aioutée additionnelle (cf. note explicative en annexe 8).

e3 Les Op de chacunedes 5 zones de "ON ont opté pourverser une rcdevance annuelle au CPS, pour le moment à destaux

différents, se stfuant autour de 1 500 FCFMra
u En lggï, la formation a concemé: 300 rcsponsaô/es d'OP, domaine de la geslion ; 204 personnes onf acguis la maftriæ

des oufils de gedion en langue Bamanan ; 24 responsaôles paysans ont été formés au statut iuridique et au fonclionnement

des OP; 39 responsable s ont été formés à la déterminafion des coÛfs de prduclion.
zs Le Bureau SQlovien d'lngénieri*&nseil.
za Le montant de ta dette-réolamé par les lnstrfdions frnancières a pu être rew à /a ôaisse dans ceftains cas, par suite

d'eneurs au niveau des ôangues.
zi Les crêdîts accordés aux OP dont Ia restruduntion de ta dette a été accepfée se sont élevés à 100 millions FCFA pour

I'année 1998.
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Outre les revenus supplémentaires que procurent ces rééchelonnements, il y a aussi la
restauration du climat de confiance, la reprise du dialogue et de la négociation des OP avec les

institutions financières et I'amélioration du recouvrement des crédits.

L'action du PCPS-CPS s'est étendue aussi au règlement des < dettes internes > des OP, à
savoir I'apurement des arriérés des adhérents vis à vis de leurs organisations. En tout, une

soixantaine d'OP auraient maintenant des reconnaissances de dettes authentiques leur
permettant de récupérer les sommes qui leur sont dues par leurs adhérents.

D'une façon générale, toutes les actions qui concourent à un fonctionnement conect des OP ont
un impact fort sur :

I la sécurisation foncière des adhérents qui ont des difficultés financières. C'est le cas des
( assurances sinistres > organisées par plusieurs AV qui avancent les sommes nécessaires
pour aider à franchir le cap d'une mauvaise récoltda,

r I'entretien des réseaux d'inigation, que seule une forte cohésion sociale des OP peut

permettre de réaliser conectement,

r la capacité des OP à générer des ressources pouvant être réinvesties dans la réalisation
d'infrastructures villageoises qu'elles sont souvent seules à pouvoir financer.

Un autre impact qu'il faut souligner a été la récupération d'une partie des factures impayées des

commerçants ayant acheté du paddy en payant les OP avec des chèques non provisionnés. Ce

type de comportement de commerçants peu scrupuleux explique pour partie les difficultés

rencontrées par les OP pour rembourser leur crédit. Pour stopper ce genre d'abus dont la
réparation nécessite d'intenter des actions en justice à I'issue incertaine, le PCPS a recruté des

conseillers juridiques pour apprendre aux OP à négocier leurs transactions commerciales avec
toutes les garanties souhaitables. Certaines sommes ont pu toutefois être récupérées auprès de

commerçants qui se sont vu assignés en justice avec I'appui d'avocats professionnels.

Ainsi, compte tenu de la peilinence des services rendus par rapport aux attentes des paysans,

le projet est-il plébiscité par de nombreuses OP. ll serait toutefois dangereux de penser que

cette opération pouna s'achever à ce stade et que Ie CPS aidé par Delta Conseils pounont

maintenant prendre la relève seuls et étendre leursavoirfaire à l'ensemble des OP de I'ON.

Fonctionnement du PGPS :

Le PCPS est installé à Niono dans les bureaux qu'il loue à un particulier. ll met en oeuvre

actuellement :

za les effefs d'attaques sénbuses du riz ont pu être ainsi afténués.



Personnel

r un coordonnateur en poste depuis 1998, conseillé par un assistant technique,

r cinq conseillers en gestion recrutés par Delta Conseil,

r trois assistants en gestion recrutés par Delta Conseil,

r trois conseillerc juridiques,

Outre ces personnels d'appui aux OP, le PCPS emploie un responsable administratif et

financier, ainsi qu'une secrétaire.

La position actuelle des conseillers et des assistants diffère selon :

I qu'ils sont mis à la disposition du ôentre de Prestation de Services de la zone de Niono

Faranfasi-So : 1 conseiller en gestion et 1 conseiller juridique, le premier à plein temps et le

second à mi-temps, sont dans ce cas,

r qu'ils font partie du dispositif de projet et sont affectés à des antennes du projet dans les

autres zones, en attendant que se constituent de nouveaux CPS. ll y en a actuellement 9 à

plein temps et un à mi-temPs.

Equipemenfs

Les équipements du PCPS comportent :

r 2 voitures,

* 11 moto 100 cc et 125 cc tout tenain,

t des équipements informatique à Niono,

* les bureaux des antennes sont loués (trois sur quatre le sont à I'ON).

Par ailleurs, le PCPS met à la disposition des conseillers des équipements informatiques, du

matériel de reprographie et finance la remise en état des bureaux des antennes.

1.5.2. Fonctionnement et impact de I'URD'OC

Le mandat de I'URD-OC presenté en début de ce chapitre est très vaste. Y coexistent des

fonctions d'observation, d'études d'innovations endogènes, de capitalisation, d'adaptation de

techniques en milieu réel ou encore de diffusion des acquis de la recherche. En croisant ces

fonctions avec les domaines d'intervention, l'agronomie, l'élevage, la socioéconomie, les

activités de post récolte, la commercialisation des productions, etc ... dans lesquels I'URD-OC

s'est investie, ou imagine sans peine la somme de compétences à mobiliser pour traiter les

nombreux sujets identifiés.

C'est ainsi qu'au cours des années 1995 à 1997 I'URD-OC a travaillé sur 39 thèmes répartis en

quatre grandes catégories :
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En 1998, un programme de 43 actions a été élaboré et 33 d'entre elles lancées, Ces actions

portaient sur :

x la pérennisation des rendements (études à dominante technique) :

* la maîtrise des coûts de production (études technico-économiques) :

* I'appui aux maraîchers :

* élevage bovins et intégration agricultureélevage :

(Pour plus de détails, se reporter à I'annexe 9).

* la pérennisation des rendements (appui au plan semencier,

matériels, agricoles, diagnostic agronomique dans le Macina...)

r I'appui au Suiviévaluation de I'ON

* I'appui aux maraîchers

* élevage bovin et intégration agricultur+élevage
* I'appui au Conseil rural

(Pour plus de détails, se reporter à I'annexe 10).

I thèmes

7 thèmes

15 thèmes

8 thèmes

essais d'utilisation de

I
2

I
6

I
33

L'URD-OC s'est attaquée de front à de très nombreux aspects de la mise en valeur des

périmètres pouvant poser problèmes, parfois seule, parfois en sous-traitance, le plus souvent

avec la participation active des paysans.

Les résultats ne sont pas encore connus pour certains des travaux entrepris, dont un fort impact

potentiel est attendu en milieu paysan /éleveur :

x test d'une démarche de conseil d'exploitation auprès des agriculteurs,

I mise au point d'une réglementation villageoise pour la gestion des bovins dans les zones

aménagées,

r cultures founagères de contre saison sèche,

r suivi sanitaire des boeufs de trait,

r délimitation des zones de transhumance du bétail,

r étude des coûts de production du riz d'hivemage,

x appui au suivi des groupements féminins,

r émissions de radio agricoles,

x etc ...

Les impacts directs mesurables de la Recherch+Développement sur le développement sont le

plus souvent limités, compte tenu de l'étroitesse des échantillons d'exploitations ou d'agents

économique concemés par ses travaux. Dans le cas présent, toutefois, un domaine d'action de

I'URD-OC a échappé à cette règle : ce sont les travaux sur l'amélioration de la conservation

pendant plusieurs mois des échalotes.

C'est ainsi que la multiplication des "cases de conservation' construites par les producteurs en

s'inspirant de modèles simples mis au point par I'URD-OC entraînent une diminution des pertes



assez significative se traduisant par des revenus supplémentaires de 250 000 à 400 000

FCFA/ha (cf. annexe 1 1). Les mesures effectuées ne permettant pas encore de se faire une

idée précise de l'impact global de cette action au niveau de I'ensemble des producteurs

d'échalotes, mais il se chiffre presque certainement d'ores et déjà à plus de 100 millions

FCF//an pour 400 ha d'échalotes sur les 2 500 que comptent les périmètres de I'ON.

Un autre

bovin. En

domaine dans lequel I'URD-OC est intervenue avec succès est celui de l'élevage

provoquant des réunions entre exploitants agricoles. éleveurs. reorésentants de

I'Admi e I'ON lER, pour débattre de la

coexistence pacifique entre élevage et agriculture ou,

système de production de ces deux types d'activités,

mieux, d'intégration dans un même

I'URD-OC a enclenché une évolution

déterminante pour :

r le règlement des conflits entre exploitants et éleveurs venant faire paraître leurs troupeaux

dans les périmètres,

* le développement d'un élevage sédentaire foumissant force de travail lait et financier,

r la déconcentration des troupeaux par l'élargissement des zones de pâturages à I'extérieur

des périmètres par la création de nouveaux points d'eau.

C'est ainsi qu'une commission hvdraulique pastorale a été constituée pour mener une réflexion

impliquant toutes les catégories de personnes concemées pour apporter des solutions à la
coexistence de l'élevage et de I'agriculture, voire à trouver des voies pour que ces deux activités

s'intègrent. El6 a identifié des ressources en pâturages et des emplacements pour

l'aménagement de points d'eau dans les zones sèches du Kala supérieur.

La commission réqlementaire villaoeoise a pour objectif de réduire le nombre des conflits entre

agriculteurs et éleveurs dans les casiers. Elle se réfère à des réglementations efficaces existant

dans quelques villages et en assure la diffusion dans le Kala inférieur pour "apaiser le climat

social".

La difficulté pour mesurer l'impact de I'URD-OC dans le domaine de l'élevage tient à I'absence

de mesure des effets directs des actions entreprises, faute d'avoir défini préalablement des

indlcateurs de perfomance. Lors de la poursuite de I'opération, il faudra s'assurer que tous les

programmes d'action comporteront une méthode précise de mesure d'irnpact et que I'opérateur

sera effectivement tenu de foumir les résultats de ces mesures d'impact. Celles'ci pounont être

contrôlées par des agents indépendants, opérant dans le cadre de missions de suiviévaluation.

Un troisième domaine où I'impact de I'URD-OC devrait à terme être très fort est le test d'appui à

la qestion des exploitations familiales qui a .porté sur un échantillon de 15 exploitations et a été

reàise par un binôme d'un agent de I'URD-OC et d'un agent du PCPS. ll est encore trop tôt

pour en tirer des conclusions opérationnelles en termes d'appui aux exploitants pour améliorer

ieur gestion. Cependant la méthode en cours de mise au point aurait déjà permis à certains

exploitants :



x de mieux maîtriser le calendrier des opérations agricoles pour la culture du riz de saison des
pluies,

x de mieux gérer l'irrigation,

I de mieux prendre en compte les dépenses de main d'oeuvre salariée et de les réduire,

r de commencer à avoir une idée de comment se forme le coût de production du paddy (acquis
encore imparfait),

r de mieux caler les calendriers des différents cycles culturaux.

Les mesures des impacts de ces conseils sont actuellement en cours.

Utilisant un cahier d'enregistrement pour les tableaux et un autre pour les flux d'argent en
distinguant ceux de I'exploitation et ceux de la famille, auxquels s'ajoute un calendrier
prévisionnel d'activités sur lequel est reporté le déroulement réel des travaux, cette méthode, qui
peut être utilisée pour un travail de groupe, peut rapidement avoir des répercussions

considérables sur la conduite des exploitations. Toutefois, au stade actuel, on peut se dernander
si les plus gros exploitants ne devront pas faire I'objet de conseils individualisés.

Un quatrième domaine d'activité de I'URD-OC où des impacts importants devraient être
mesurés est la mise en oeuvre d'un svstème pour renouveler les semences de riz de I'ON en

trois ans, Toutefois, les justifications de ce renouvellement demandé par I'ON sont encore à
préciser, si bien que des incertitudes planent encore sur les meflires à prendre et sur leur
impact pour la production. Par ailleurs, I'aspect comn\ercial dÉ,, système demande encore
quelques mises au point.

Parmi les autres travaux de recherche développement de I'URD-OC, il faudrait en citer qui ont
connu de relatifs succès (introduction d'une variété de mai's, utilisation de la barre planeuse) ou
sont restés sans échos de la part des paysans (expérimentation sur I'azolla, cultures
fourragères).

En matière 'd'Observatoire du changemento (i-e suivi-évaluation), de nombreuses mesures ont
été effectuées et doivent continuer à l'être en 1998/99 pourfinalisation. ll est toutefois clair que
les moyens humains limités dont dispose I'URD-OC (cf. ci-après) ne lui permettent pas d'être à
elle seule un service de suiviévaluation.

Fonctionnement de I'URD-OC :

Installée à Niono, comme le PCPS, I'URD-OC dispose de bureaux loués à I'ON. C'est une
équipe formée du personnel suivant :



r assistant technique CIRAD : chargé de la gestion du projet, du suivi et de la coordination des

programmes de travail et des études, de I'appui méthodologique, de I'analyse et de la
synthèse des études. ll assure directement la conduite de certaines études,

r ingénieur agronome national chargé d'assister le chef de projet dans la gestion du projet. ll

assure la conduite des programmes de travail relatifs à la gestion des exploitations agricoles

(gestion des exploitations, calendriers culturaux) sous la responsabilité du chef de proiet et il

supervise les études relatives au maraîchage,

* ingénieur Zootechnicien, chargé des études d'élevage (engagé en 1997),

* technicien chargé de la mise en place des essais et du suivi des expérimentations en milieu

réel,

r deux techniciens assurant le suivi des programmes mara'îchage sous la responsabilité du

chef de projet ou de son adjoint. lls sont chargés de I'exécution des programmes, de leur

suivi, de la saisie des données et ils appuient les responsables dans l'analyse des données

et la rédaction des documents,

* secrétaire de direction - comptable (cadre) : ses tâches concement la tenue de la
comptabilité du p@et, le suivi de la documentation, les travaux de secrétariat courant, Elle

est assistée d'une secrétaire à mi-temps,

* deux chauffeurs, deux gardiens et un gardien d'essais logé près de la parcelle d'essai du

protet.

par ailleurs, I'URD-OC dispose de deux véhicules (un 4x4 tout tenain et une berline) et une

moto. ll dispose aussi d'équipements informatiques, de reprographie, etc ...

1,6, SYNIHESE DE LA SITUAI/ON ACTUELLE - JUSTIFICATION D'UNE SECONDE

PHASE

La zone de I'Office du Niger constitue un important pôle de développement agricole pour le Mali.

Les récents bouleversements du contexte institutionnel et économique (désengagement de

I'Etat et de libéralisation de l'économie) et la remise en état de 60 o/o des 53 000 ha

anciennement aménagés de I'ON, la relance du crédit agricole et de la recherche agronomique

ont tous contribués à uh titre ou un autre au décollage de la production de paddy, passée de

65 000 tonnes à plus de 250 000 tonnes en moins d'une décennie.

Mais, si I'ON semble a première vue former un îlot de prospérité, l'observation rapide de

quelques problèmes assez graves pour être soulignés ici, indique que cette réussite est encore

bien fragile. En effet, si la réhabilitation des périmètres doit avoir pour objectifs finaux un impact

très fort dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, dans I'amélioration des conditions socio-

économique des femmes, le tout de façon durable, sans menace sur I'environnement naturel,

une vigilance permanente est indispensable pour éviter les effets indésirables de certaines



évolutions possibles qui remettraient en question I'intérêt de ces investissements coûteux et
dont on ne citera ici que les plus dangereuses :

r dérive dans les consommations d'eau, rendant inefficaces les travaux de remise en état
des réseaux et pouvant entraîner des pénuries d'eau dans certains secteurs en période
de faible débit du fleuve ...,

Le premier de ces deux risques entraîne une d{lradation des sols de rizière par salinisation.
Le second, lié à la croissance des superficies de "hors+asiers" aurait pour effet une perte de
maîtrise du calendrier agricole par un grand nombre de producteurs et des conflits entre
villageszs pourraient aggraver encore la situation,

x dérive dans la gestion du crédit agricole court terme et moyen terme, par suite de baisse des
revenus, soit par suite d'un accès difficile à I'eau, soit à cause de problèmes de vente des
produits (baisse des prix, saturation du marché...). Ce peut être aussi par incompétence dans
la gestion des affaires des OP par leurs responsables au niveau du battage du paddy, d'une
comptabilité mal tenue ou d'une opacité pouvant cacher des indélicatesses,

r manque de précautions en matière de prévention de risques agronomiques à effets
persistants tels que ceux que fait courir la virose du riz ou, les risques de pratiques agricoles
manquant de discernement tels que les sous dosages d'intrants et la destruction par le feu
d'importantes sources de matière organique. Les baisses de productions conséquentes
peuvent être considérables, allant de 1 à 3 tonnes de paddy par hectare,

r concentration des droits d'exploiter par réduction du nombre d'ayants droit ou, au contraire,
éclatement des exploitations existantes en trop petites unités difficilement viables. Dans I'un
et l'autre cas, il faudrait s'attendre à une baisse sensible de la valeur ajoutée à I'unité de
surface aménagée, si rien n'est fait pour proposer des systèmes de production intensiÊ
adaptés à chaque cas,

r concunence croissante entre élevage et agriculture, au détriment des résultats de la seconde
qui pouftant est la principale source de valeur ajoutée des périmètres. C'est un risque
important dégradation des infrastructures d'inigation et de drainage, destruction de cultures,
conflits sociaux dont I'origine se trouve en partie dans l'épargne dégagée par I'activité
agricole et placée dans la constitution de troupeaux,

* perte de maîtrise de la gestion de leurs exploitations par un nombre croissant de producteurs,
dans un contexte de plus en plus concunentiel, conséquence d'une économie libérale qui
met directement en contact des producteurs très peu et très mal organisés avec ceux
financièrement solides et professionnellement aguenis qui assurent l'écoulement de la
production sur des marchés souvent éloignés des centres de production eUou qui assurent
un approvisionnement des zones rurales en intrants et en biens de consommations et

2e D'une façon génémle, un village conespond à un r canal partîteur n qui lui même se subdlu.se en K anoseurs .u. Lors des
mtses en eau du réseau,les parlrfeurs sont alimenfés â tour de rôle. Une pénurie d'eau poumit ainsi retarder foftement
certains n fours d'eau \ à moins gue ces demiers ne permeftent pas de liwer la dose d'inigation normalement rcquise pour
effectuer les travaux.



d'équipements courants. ll y a, en effet, un déséquilibre très fort en faveur des seconds lors
des négociations commerciales ou du préfinancement d'activités, productrices ou non. Or,
I'endettement d'une OP vis-à-vis d'un établissement de crédit peut très bien avoir pour

conséquence d'obliger certains de ses adhérents à recourir au financement de leurs activités
par les commerçants, ce qui les fait entrer rapidement dans la spirale infemale des prêts

usuraires.

Le conseil technique agricole consistant à ne traiter que de la technique de production d'une
culture, avec parfois une analyse économique limitée au strict rapport coûUbénéfice ne peut
prévenir de telles évolutions et est incapable de permettre a une exploitation en déséquilibre de

se restructurer conectement. ll en va de même pour ce qui est des conseils d'organisation

comptable ou d'organisation coopérative, souvent d'une bonne qualité mais trop généraux et
donc inefficaces pour redresser la situation financière des groupements endettés ou éprouvant

des difficultés pour gérer I'inigation. Dans tous les cas où I'intervention est effectuée à titre de

mesure d'assainissement de la situation, il y a besoin :

r d'analyse des événements ayant conduit à des situations posant problèmes,

r d'examen des solutions socialement, techniquement et financière supportables permettant de

sortir de I'impasse,

r de mise en oeuvre d'un plan précis de redressement acceptable par toutes les parties

concemées et comportant un suivi d'une durée plus ou moins longue à contenu fortement
pédagogique.

En matière de prévention de ces dérapages, des échanges intensifs sur les différents aspects

de la production agricole (agriculture et élevage) sous la forme d'analyse des systèmes

d'exploitation et de leur amélioration -pour les exploitants- et sous la forme d'analyse des
performances de l'entreprise qu'est un groupement de producteurs et des possibilités de les

consolider -pour les OP- peuvent permettre d'avoir des effets.

Le canal le plus approprié pour faire passer ces échanges et apporter des remèdes au situations

difficiles a été d'emblée identifié, lors de la conception du PCPS, comme étant celui des OP

elles-mêmes, s'engageant financièrement. Dès lors, il fallait innover en matière de méthode de
conseil, rien de tel n'existant préalablement sur la zone de l'ON. Au terme des trois premières

années de mise en oeuvre de cette démarche, le résultat ne fait pas de doute : un CPS existe,

fonctionne et a commencé à se prendre en charge, des OP renouent avec I'intensification après

avoir retrouvé un accès au crédit, de nombreuses OP ont fait savoir qu'elles souhaitaient créer
d'autres CPS.

Mais les Centres de Prestations de Services ne sont efficients que s'ils ont eux-mêmes une

connaissance d'ensemble du paysannat, de leurs zones respectives, de la problématique des

exploitations et des différentes filières de production végétales et animales. Cette connaissance
leur est utiles pour guider leurs analyses de situation.



ll faut pour cela réaliser de nombreuses mesures des résultats actuels des exploitations pour

avoir une connaissance précise de l'état des lieux, de façon à introduire graduellement les

modifications apportées par les producteurs à leurs systèmes d'exploitation.

Les travaux d'enquêtes et d'essais en milieu paysans qui seront à effectuer pour obtenir ces

connaissances relèvent d'un dispositif particulier auquel I'URD-OC conespond tout à fait. ll est

vrai qu'au cours de la première phase du projet il s'est probablement trop dispersé pour que ces

travaux de fonds aient pu être menés à bien et être réellement utilisables. Ce point sera à

reconsidérer dans le contenu des activités de la seconde phase de I'URD-OC.

Ce qu'il faut bien respecter lors de la prochaine phase du projet est la nécessité pour le PCPS et

pour I'URD-OC de travailler en étroite collaboration. ll sera par ailleurs important que I'URD-OC

adopte une méthode de travail plus participative, en milieu paysan, notamment en associant

totalement les OP à la définition de ses interventions. Enfin, maintenant que les deux volets du

protet ont bien fait leurs preuves, il conviendra d'insister pour que leurs activités et leurs impacts

soient évalués de façon permanente et sur la base d'indicateurs tant qualitatifs que quantitatifs.

26



2" PARTIE

2. LA DEUXIEME PHASE DU PCPS

2.1. OBJECTIFS

L'objectif du projet est de consolider en quatre ans un maximum d'OP, afin de madmiser le

retour sur investissement de I'Office du Niger. En fin de projet, 80 % des AVffV (125 sur 156) et

Z0 % des GlE30 devraient adhérer à I'action des Centres de Prestations de Services (cf. en

annexe 12 les objectifs d'adhésion des OP). Cette consolidation se traduira par un

assainissement dei impayés de la plupart des OP, par l'établissement de contrats

d'approvisionnements en intrants et des contrats de vente de la production négociés et

juridiquement sûrs, par une reprise en main des entretiens des aménagements par les

producteurs et par leur début de mise en oeuvre de systèmes de production plus performants

qu'actuellement.

2,2, ORGAN'SATION

pour atteindre ces objectift, I'organisation du projet sera identique à celle qui prévalait en

première phase, à savoir :

r une cellule de projet légère formée par un opérateur sur marché (IRAM) et rattachee à

f'ApCAM continue ia à àpporter son appui aux CPS sous la forme d'appuis formation et

d'équipements divers,

I des CpS seront incités à se constituer en forme fédérative (Union des CPS, par exemple). lls

seront renforcés par le recrutement sous contrat de conseillens et d'assistants de gestion, de

conseillers juridiques et de conseillers de gestion des exploitations familiales.

Les conseillens seront foumis par Delta-Conseils qui facturera aux CPS leurs coûts salariaux et

de fonctionnement courant. Les CPS meftront à la disposition des conseillers des motos de 125

cm3 tout tenain, du mobilier de bureau et des équipements informatiques. Des formations

complémentaires seront dispensées aux conseillers3l avec l'appui de la cellule de projet.

S'agissant d'une seconde phase d'un projet en cours, il ne serait pas réaliste de se lancer dans

unJconsultation de bureaux d'ingénierie du développement pour attribuer le marché d'opérateur

au mieux disant pour les raisons suivantes :

3o lJne grande paftiedes GIE sont fctrF et n'ont aucune exrstence économigue réelle'

er Notammenf, des formations à : I'atphabétisation en bamanan, la geilion des OP (essentiellement les assstants),

l,évolgtion institgtionnette et tégîslative 'conse/lers juridiques), Ia sociotogie, Ia déontologie du conseil, l'animation en milieu

rural,l'audit des OP.



I la cellule de projet est recrutée par I'opérateur. Celle qui existe a nécessité un investissement
important en temps de formation. Elle maîtrise bien les procédures, les modalités et la
démarche du projet. Elle connaît bien le milieu paysan et les différents intervenants auxquels
elle est liée ou auxquels elle fait appel (ON, YEREDON, Chambre d'Agriculture, institutions
financières...).

Le changement d'opérateur entnînerait le recrutement d'une nouvelle cellule qui sera à

former, à mettre au courant et qui devra s'imposer dans un environnement difficile. Les
risque sera, alors, à supposer qu'une telle cellule puisse être effectivement constituée, de
perdre une campagne agricole ( un an) par rapport au programme tout en prenant un risque
de moindre efficacité au cours des années suivantes,

* les délais qu'impliquent les procédures de consultation de bureaux sont tels qu'il y aurait
inévitablement un hiatus entre les deux phases du projet,

r les tarifs pratiqués par l'lRAM sont tout à fait compétitifs comparés à ceux d'autres bureaux
de même nature.

2.3, LA DEMARCHE

L'action impulsée par la cellule de projet sera entièrement participative. Dans ce sens, il est
prématuré de définir avec précision une liste d'actions à entreprendre pour améliorer la situation
des OP et de leurs adhérents. A part le Centre Faranfasi-So qui a un peu d'expérience, les

autres sont encore trop récents pour avoir un programme clair et des objectifs précis. La
démarche du projet va être de les amener à identifier les problèmes à résoudre et à préparer

des plans d'actions réalistes annuels.

Pour permettre aux équipes dirigeantes des CPS de maîtriser leurs tâches, des formations sur
divers sujets leurs seront assurées en sous-traitance auprès d'organismes spécialisés :

x maîtrise de I'organisation et de la gestion des OP,

r évolution du cadre réglementaire et législatif,

* information - formation sur le Contrat-plan,

r information - formation sur la filière riz,

r information sur les Comités Paritaires.

Des campagnes d'alphabétisation en Bamanan seront assurées par un bureau malien spécialisé
avec I'appui du projet. Elles concemeront toutes les catégories d'adhérents des OP.

La cellule de projet continuera à organiser des réunions de travail entre les responsables des
0P et des représentants des établissements financiers, les équipes de l'ON, des clients
potentiels, etc ... Elle aura à travailler en étroite coopération avec I'URD-OC, notamment pour

mettre au point un système de suivi d'exploitations et d'analyse de leurs évolution, êD

concertation avec les OP, et pour disposer d'une base de données technicoéconomiques sur
les innovations à introduire dans les systèmes de production et sur leuns impacts prévisibles.



2,4, LES MOYENS

2.4.L La cellule de Proiet

Elle comportera :

r un cadre malien, coordonnateur du projet, de profil agroéconomiste,

r un responsable administratif et financier,

r un secrétaire-comptable,

r chauffeur, gardiens.

La cellule continuera à louer ses bureaux, comme actuellement. Elle conservera une antenne

logistique à Bamako.

L'opérateur (IRAM) assurera diverses missions d'appui auprès de la cellule :

I quatre missions d'appui général par an, de 15 jours chacune,

I des missions d'études à la demande totalisant 6,5 mois sur la durée du projet sur un certain

nombre de sujets déjà identifiés (commercialisation, genre et développement, appui à la

structuration des OP, conseil de gestion auprès des exploitations familiales).

Les activités du projet seront, comme lors de la première phase, orientées et suivies par un

Comité de Pilotage qui veillera à ce qu'elles se déroulent dans l'état d'esprit du rapport

d'évaluation.

Ce Comité dont la composition pouna évoluer, en fonction du rattachement institutionnel du

projet, aura à analyser les programmes-budgets qui lui seront proposés par I'opérateur (IRAM)

et ies CpS. Le maître d'ouvrage délegué pourra procéder à des supervisions de I'opération

auquel il pouna associer I'AFD.

Des audits techniques destinés à mesurer les impacts du projet sont prévus. lls pounont être

effectués par des équipes universitaires franco-maliennes procédant par enquêtes approfondies

sur le tenain, sur la base de termes de référence préparés par le maÎtre d'ouvrage.

La cellule s'assurera par contrat de I'appui d'un cabinet comptable et d'une entreprise d'entretien

du matériel informatique.

2.4.2. L appui aux Centres de Prestations de Services

Le renforcement des CPS passe par leur équipement. Celui+i comprendra :

x la construction d'un siège de l'Union des CPS, si celle+i voit le jour en cours de proiet,

r la construction de locaux servant de lieux de réunions et de bureaux aux quatre nouveaux

CPS,

r t'acquisition de matériel informatique,



r I'acquisition de mobilier de bureau,
r I'acquisition de motos pour les conseillers et pour les responsables de centres.

Les conseillers mis à disposition des oP seront au nombre de :

r conseillers de gestion s
r assistants en gestion s
r conseillers juridiques 3
I conseillers en gestion des exploitations familiales s

18

Les candidats aux nouveaux postes de conseille/assistant seront recrutés avec la participation
des responsables des CPS. Des formations complémentaires de courte durée seront
dispensées aux conseillers dans des pays de la sous-région ou en France pour les plus
performants.

2.5, COUT ET FINANCEMENT DU PCPS PHASE II

Pour une durée totale de quatre ans, le PCPS ll aura un coût HT de 1,580 million Euros (10,362
millions FF ou 1 036,7 millions FCFA).

2.5.L Coût du PCPS

Ce coût se décompose de la façon suivante entre les deux grandes composantes du projet :



TABLEAU RESUME DES COUTS DU PCPS (EURO)

1 EURO = 655,957 FCFA

Rubriques de coûts an1 an2 an3 an4 total

Cellule de projet
Equipements
Fonctionnement
- Personnel
- Autres catégories de coûts de fctt

Assistance technique et missions d'appui

Sous-fota t cetlule de proiet

38 874

35 307
4 515
93 299

211 996

35 307
47 467

107 019

189 793

35 307
49 769
57 626

142 702

35 307
52 067
53 052

140 427

38 874

141 229
193 818
31 0 996

6U 917

Renforcement des GPS
Equipements
Prestations de conseils
Divers fonctionnement
Formation professionnelle
Pilotage et suivi du projet
Sous-tofal renforcement des CPS

100 616
53 357
28 356

7 622
19 056

209 008

57 931

53 357
29 880
36 588
31 252

209 008

57 931

57 168
30 612
35 063
31 252

212 026

3 049
60 980
31 3M
36 588
43 M8

175 408

219 527
224 862
120 191
115861
125 008
805 49

Sous-total coûts de base

Provision pour imprévus

421 003

25 260

398 801

23 928

3il728

21 284

31 5 834

19 563

1 490 366

90 035

Iotal PGPS 446 263 422729 376 012 335 397 I 580 401

NB : Le détail des quantités et des coÛts figure en annexe 13.

Le financement du Projet de Centres de Prestations de Services sera réparti de la façon

suivante : I'AFD prendra en charge la totalité des coûts de la cellule de projet et, dans la partie

renforcement dus CPS, les coûts d'équipements, I'assistance technique et les missions d'appui

ainsi que le déficit d'exploitation des CPS par rapport aux coÛts de fonctionnement.

Les CPS financeront partiellement les coûts de fonctionnement (personnel et autres

fonctionnement de ta composante Renforcement des CPS). En quatrième année, la couverture

des coûts de fonctionnement devrait atteindre au minimum 43 millions FCFA, soit les 2/3 des

coûts de fonctionnement (60,56 millions FCFA), cf. annexe 14 et mode de calcul.

2.5.2. Modalités particulières de financement par I'AFD

Le concours de I'AFD sera apporté à I'Etat malien sous la forme d'une subvention. Les fonds de

la subvention seront gérés par l'opérateur (IRAM) chargé de la mise en oeuvre du projet dans le

cadre de son contrat passé avec I'APCAM. La mobilisation des fonds par l'opérateur aura lieu

de la façon suivante :



A) Cellule d'appui

> L'AFD n'accordera pas de caisse d'avance. L'opérateur aura donc à préfinancer les coûts de

la cellule qu'il se fera rembourcer sur présentation de justificatifs accompagnant des

formulaires spéciaux à adresser directement à I'AFD pour paiement. L'opérateur engagera
les dépenses dans la limite des autorisations budgétaires annuelles approuvées par le
Comité de Pilotage du projet. Une information des services de I'Etat concernés sera assurée
sur les versements effectués à I'opérateur, mais il n'y aura pas de contrôle < a priori r des

demandes de remboursement des fonds par les services de I'Etat.

> L'achat du véhicule 4x4 pourra toutefois être réglé directement par I'AFD au fournisseur, dans
la limite du montant prévu dans la convention de financement et après une procédure de
consultation des sociétés de la place susceptibles de fournir le type de véhicule recherché et
d'en assurer I'entretien et les réparations.

> Les missions d'appui général au nombre de quatre par an, d'une durée rnoyenne de quinze

hommes/jour calendaires chacune seront programmées par I'opérateur à sa convenance. ll

devra simplement en avertir le maître d'ouvrage délégué (APCAM) et I'AFD en précisant les

objectifs de chacune de ces missions. Les noms et qualités des personnes pouvant effectuer
ces missions devront figurer dans le contrat d'opérateur. Les coûts de ces missions seront
forfaitaires et seront exposés dans le coût du contrat d'opérateur.

> Les missions spécifiques dont certaines ont déjà reçu un début d'identification (cf. liste dans
tableaux de coûts en annexe 13) devront impérativement faire I'objet de termes de référence
comportant un exposé justifiant la nécessité de la mission, le contenu détaillé et le coût
détaillé de la prestation à effectuer par le ou les consultants. ll appartiendra à I'opérateur de
proposer les termes de référence des missions pour approbation à I'APCAM et à IAFD pour

s'assurer de leur non objection. D'une façon générale les missions spécifiques seront
organisées en deux temps :

t en première partie : analyse des sujets à traiter et propositions des experts pour répondre
aux attentes du projet. Cette partie devrait durer en moyenne 15 jours calendaires au Mali

et faire I'objet d'un aide-mémoire de fin de mission avant le départ des experts. Un rapport
provisoire de mission sera ensuite à présenter dans le courant du mois suivant à I'examen

des CPS, de la cellule d'appui, de I'AFD, de I'APCAM, de I'ON.

Le paiement de cette première partie de la mission sera effectuée à la demande de la
cellule d'appui ou du siège de I'opérateur sur pièces justificatives32,

r en seconde partie, les consultants viendront, après avoir pris connaissance dans toute la
mesure du possible des observations des différentes parties en présence, pour faire une

restitution complète de leur prestation et pour anêter avec I'ensemble de leuns

interlocuteurs les plans d'action détaillés définitib à mettre en oeuvre.

32 Les mûalités de calcul des déæmpfes de prestaftons seront préétablies dans le contrat d'opérateur.



Cette seconde partie de la prestation ne devra pas excéder 4 à 5 jours calendaires au

Mali. Elle sera suivie par la remise d'un rapport définitif par les experts dans un délais

maximum de trois semaines après la fin de leur séjour au Mali. Le nàglement de cette

partie de la prestation pouna être demandé par I'opérateur à la remise du rapport sur la

base des justificatifs à produire (à préciser dans le contrat d'opérateur).

NB : pour les missions spécifiques, I'opérateur sera libre de recruter des experts ftançais

ou originaires de pays d'expression française, dont les CV détaillés auront reçu
, I'approbation de I'APCAM et le I'AFD.

> Pour le premier exercice du projet, de. façon à ne pas retarder la mise en oeuvre des

opérations, I'AFD pourra régler à I'opérateur sur simple présentation des pièces justificatives

les dépenses d'équipement, de fonctionnement et d'une mission d'appui général engagées

au cours du premier trimestre d'activités. Audelà, I'AFD ne pouna effectuer de

décaissements que sur la base d'un programme budget couvrant tout I'exercice préparé par

I'opérateur33 et approuvé par le Comité de Pilotage du projet et par elle-même.

> Pour chacun des exercices suivants, I'opérateur foumira au Comité de Pilotage et à I'AFD au

plus tard un mois avant la fin de I'exercice en cours :

r un rapport sommaire d'exécution technique et financière du projet avec projection

jusqu'au demier jour de I'exercice, en justifiant les écarts entre prévisions et réalisation,

r un programme budget détaillé par trimestre pour le nouvel exercice s'appuyant sur

les réalisations du programme précédent. Ces documents une fois approuvés par le CP et

I'AFD avant le début du nouvel exercice permettront à I'opérateur, sans rupture de

financement, d'engager des dépenses courantes du premier trimestre (au madmum) du

nouvel exercice,

t deux mois après la fin de I'exercice écoulé, un rapport d'exécution technique et
financier détaillé et le rapport des auditeurs chargés du contrôle de gestion du
proiet. Après approbation de ces documents par le CP et I'AFD, I'opérateur pouna alons

engager les dépenses pour I'ensemble de I'exercice dans la limite des montants

approuvés,

> les dépenses particulières de suivi du projet (Comité de Pilotage, missions de supervisions,

audits techniques et financiers), ainsi que les coûts d'audits de gestion seront ordonnancés

par le maître d'ouvrage délégué, I'APCAM. Les prévisions de dépenses sur ces diftérentes

rubriques de coût feront I'objet d'une inscription budgétaire annuelle approuvée lors du

premier Comité de Pilotage de I'exercice et lui seront réglées directement par I'AFD dans la

limite des crédits disponibles sur la convention de financement sur présentation de pièces

justificatives et sur la base des modalités contenues dans les contrats d'opÉrateuns pour des

33 Pour le premier exercice, le prognmme budget comprendn une paftie intitulêe état des lieux déaivant de façon aussi

précise gue posslble la situation des CPS, des OP adhérentes, du dispositif de projet, des sous-filadances en cours, efc...

33



prestations d'audit de gestion ou d'audits techniques, et sur les bases forfaitaires pour la
tenue des Comités de Pilotage (deux par an) et des prestations d'appui institutionnel.

A noter que la sélection des cabinets d'audit technique et financier qui relève de la

responsabilité du maître d'ouvrage délegué devra avoir fait I'objet d'une non objection de I'AFD

au plan des modalités de recrutement. Le coût de ces prestations ne pourra, en aucun cas

excéder les montants fixés dans le rapport d'évaluation de I'AFD,

B) Renforcementdes CPS

Les CPS doivent devenir de véritables services professionnels des OP et contribuer ainsi à leur

structuration. Leur implication directe dans la gestion des crédits destinés à aider à leur

renforcement est fortement souhaitable pour leur permettre à terme de se gérer de façon

totalement autonome3a.

Le système de mise à disposition des fonds destinés au renforcement des CPS va donc être

conçu de la façon suivante :

Un compte prévisionnel d'exoloitation du premier exercice s'appuyant sur un plan d'action

annuel. un programme de missions de service public et un programme d'investissement, sera

préparé par chacun des CPS, ou, en attendant, par chacune des antennes du PCPS avec I'aide

de la cellule d'appui dans les trois mois suivant le démanage effectif du projet, en même temps

que chaque CPS présentera un bilan d'ouvefture, même si la situation patrimoniale est encore

embryonnaire. Ces différents documents seront soumis au Comité de Pilotage qui aura à
donner son accord pour le montant des dépenses à engager sur financement AFD.

En attendant que ces documents soient présentés au Comité de Pilotage du projet et approuvés

par lui, I'opérateur autorisera les CPS à engager ou engagera au titre des antennes seulement

des dépenses de fonctionnement courant dans la limite du quart du montant des ressources

investies dans les rubriques finançables par I'AFD. Les autres catégories de dépenses seront

effectuées sous la signature des CPS et de I'opérateur, ou de I'opérateur seul pour ce qui est

des antennes, après approbation du plan d'action annuel et des coûts correspondant par le
Comité de Pilotage :

r au titre de missions de service public devant faire I'objet de sous-traitances auprès de
prestataires spécialisés après les procédures habituelles d'approbation des marchés

correspondants par I'APCAM et I'AFD (cf. cellule d'appui, supra) pour les formations et les

opérations d'alphabétisation,

t au titre du programme d'investissement des CPS pour les dépenses d'équipement.

3t æ qui ne prejuge par pour autant de I'anêt des frnancements par des suôrcntions de l'Etat de certaines mission de

seruice public dont sont en falt inves{is ces cenfres.



Un mois au moins avant la fin de chaque exercice, un bilan et des comptes d'exploitation

prévisionnels de fin d'exercice seront présentés au Comité de Pilotage, avec justification des

écarts entre prévisions et réalisations faisant partie d'un rapport sommaire d'activités.

Au même moment chaque CPS devra produire pour I'exercice suivant un plan d'actions

arqumenté servant de support à un compte d'exploitation prévisionnel du nouvel exercice

compatible avec les ressources annuellement disponibles de la convention de financement AFD

et au proqramme d'investissements et de missions de service public. Sur cette base et sans

attendre que les comptes de t'exercice précédent aient été définitivement anêtés, les CPS

pourront engager des dépenses de fonctionnement courant, à I'exclusion de toutes les autres

catégories de dépenses, en prenant garde de rester dans la limite du rythme mensuel de

dépenses équivalent à 1112ème de la somme conespondante inscrite au budget.

Dans les deux mois suivant la fin de I'exercice précédent, les CPS devront pouvoir produire des

comptes sociaux et de résultat audités et approuvés par un cabinet comptable de la 0lace

recruté par eux avec I'appui de I'opérateur du projet. lls y joindront un rapport complet sur leurs

activités et ils dresseront un tableau détaillé de l'évolution de la situation de leur clientèle et de

I'impact économioue dç leur action (ces demières mesures étant à effectuer par les conseillers

eux-mêmes, sur la base de méthodes mises au point en commun avec le PCPS et I'URD-OC et

contrôlées en détail sur des échantillons par I'URD-OC). Ces documents permettront de finaliser

les comptes prévisionnels du nouvel exercice et d'autoriser I'ensemble des dépenses

qu'approuveront alors le Comité de Pilotage et I'AFD.

Les CPS n'auront pas nécessairement la trésorerie voulue au début des exercices pour financer

leur activité, le rythme des versements des redevances de leurs adhérents n'étant pas encore

défini. Aussi, I'AFD acceptera-tælle de verser sur un compte CPS général ouvert dans un

établissement de la place par l'opérateur du projet une somme équivalent à six mois des

montants disponibles annuellement dans la convention de financement AFD pour le

fonctionnement courant des CPS (rubrique personnel et fonctionnement divers).

L'AFD réalimentera ensuite le compte au fur et à mesure de la présentation des demandes de

remboursements par la cellule d'appui appuyées par des pièces justificatives de dépenses et

jusqu'à concurence, au maximum, du montant disponible pour I'exercice. Toutefois, en cas de

dépassements budgétaires par les CPS, I'AFD ne sera pas tenue de les couvrir. A I'opposé, en

cas de trop vensé comptabilisé lors de I'audit de I'exercice écoulé, I'AFD n'effectuera aucun

décaissement supplémentaire tant que les justificatiF de dépenses du nouvel exercice

présentés pour remboursement n'auront pas atteint le montant du trop perçu.

Chaque CPS sera tenu d'ouvrir un compte courant. Ce compte sera suivi de façon détaillée et à

intervalles très courts par le conseiller de gestion qui adressera la situation à la cellule d'appui.

Cel6+i alimentera les comptes des CPS à partir du compte CPS général sur la base d'avances

correspondant au ma<imum à deux mois de fonctionnement.

Les CPS seront tenus de verser toutes les cotisations et les redevances perçues auprès de

leurs adhérents sur leur compte courant. Lors de l'établissement d'une demande de



remboursement de fonds (DRF), ils joindront nécessairement un relevé de compte anêté au jour
précédent I'envoi de DRF. Ces demandes de remboursement de fonds transiteront par le cellule
de projet qui veillera à leur conformité.

La cellule de projet sera tenue d'établir une synthèse de la situation consolidée des cinq CPS à
chaque DRF adressée à I'AFD.

Contribution des GPS

La contribution des CPS a été calculée de la façon suivante :

r une montée en puissance indicative des adhésions des AV/TV aux CPS a été établie pour
chaque zone de CPS. Les adhésions de GIE ont été estimées toutes zones confondues,

r la base de calcul de la redevance est fixée à 1 500 FCFA par hectare aménagé, ce qui

correspond à la pratique actuelle ; il serait souhaitable que ce taux soit remonté à 2 000
FCFA/ha de façon à améliorer I'autonomie financière des CPS,

x la superficie sur laquelle a été estimée la redevance totale a été estimée, en moyenne, à 200

ha par AVffV à 70 ha par GIE et à 5 ha par GIEF.

NB : un tableau figurant en annexe 12 détaille de résultat obtenu.

Le montant des redevances devrait ainsi atteindre environ 130 millions FCFA en 2" année de
projet, soit l'équivalent du coût du fonctionnement courant des CPS hors amortissement des

équipements.

3. LA DEUXIEME PHASE DE L'URD.OC

3.1, tES OBJECTIFS

Dans le cadre de ses activités de recherche-action, I'URD-OC va concentrer ses travaux dans
les domaines suivants :

Systèmes de production

r typologie des exploitations des périmètres de I'ON,

r études des causes des blocages de I'intensification de la production,

r recensement des problèmes rencontrés par les paysans dans la gestion de leurs
exploitations,



I mise au point d'une méthode de conseil à base participative et utilisant des techniques de

travail avec des groupes homogènes,

* élaborer des référentiels disposant d'argumentaires techniques, économiques et financiers

pour aider les conseillers à apporter des solutions adaptées et claires aux problèmes

soulevés par les paysans (en étroite collaboration avec le PCPS),

; concevoir une méthode pratique de suivi par les paysans des conseils reçus et de mesure

des impacts sur les résultats de I'exploitation (en étroite collaboration avec le PCPS).

Développement de la culture de l'échalote et de la pomme de terre

r test de fertilisation/dose d'irrigation pour améliorer la qualité de la production,

r appui à la gestion d'unités individuelles et collectives de séchage,

I appui à la structuration des organisations de producteurs d'échalotes (en étroite collaboration

avec le PCPS),

I appui à la structuration des organisations de producteurs de pommes de tene (en étroite

collaboration avec le PCPS),

* mise au point d'itinéraires techniques avec des groupes de producteurs,

* amélioration de la conservation des échalotes après récolte, opération à poursuivre dans

deux villages,

r suivi du stockage et de la commercialisation de l'échalote de 4 groupements féminins

intéressés,

I opération de production et de stockage des semences d'échalotes avec des OP du périmètre

de M'Béwani,

r appuyer (en concertation avec le PCPS) la constitution d'un groupement de producteurs de

semences d'échalotes.

Riziculture

* appui à la mise en place d'un processus de production des semences de riz avec les

producteurs et les OP (en concertation avec le PCPS),

r évaluation des coûts de production du paddy (étude ON) sur un échantillon d'exploitation,

r réflexion avec deux villages sur des mesures à prendre et mise en place de ces mesures

pour râluire au minimum (12 000 à 14 000 m3/ha) la dose d'inigation apportée au ttz



d'hivernage et pour réduire les mises en charge des réseaux pour I'irrigation de saison
sèche,

r inventaire et analyse des stratégies d'approvisionnement et des pratiques de fertilisation des
exploitants n'ayant pas accès au crédit. Estimation des impacts sur la production agricole (en
collaboration étroite avec le PCPS).

I ntég ration ag ricu ltu re-élevage

* travaux de recherche-action avec des agriculteurs dont ceux qui seront suivi en conseil
d'exploitation en matière d'intégration agriculture élevage, création d'innovations, économie
de la production de matière organique (en collaboration avec le PCPS),

r tester dans deux villages une formule de contrat de suivi sanitaire des boeufs de labour par

un vétérinaire privé (en collaboration avec le PCPS). Mesure de I'impact économique de la
formule,

* apporter un appui à I'organisation/réglementation de I'accès des animaux aux casiers
rizicoles : objectifs et mesure d'impacts.

Activités de type observatoire du changement

I inventaire des cultures maraîchères 'superficies et sondages de rendement). Estimation de la
valeur ajoutée de la production maraîchère,

* mise au point de tests de nouvelles méthodes d'évaluation de la production rizicole dans la
zone de I'ON. Comparaisons avec les résultats du service de suiviévaluation de I'ON,

r évaluation de l'évolution de la virose du riz à I'Office du Niger, recensement des exploitations
touchées et importance des attaques en fonction des variétés de riz.

3.2. tES MOyENS

L'URD-OC restera une petite équipe de cadres et employés maliens contractuels recrutée par le
CIRAD, opérateur du projet. Elle cornportera :

* un chef de cellule, coordonnateur, plus spécifiquement chargé des programmes riziculture et
observatoire du changement,

r un ingénieur système d'exploitation/conseil aux exploitants,
r un ingénieur spécialisé en production et économie des cultures maraîchères,

r un ingénieur spécialisé en élevage,

* trois techniciens agricoles,
r un agent administratif et comptable,
r une secrétaire,



I deux chauffeurs,

r trois gardiens.

L'opérateur foumira à la cellule de projet des appuis sous la forme de missions d'assistance

technique se répartissant comme suit :

r un expert rattaché à la cellule en appui au chef de cellule, avec une présence de 10 mois en

année 1, 4 mois en années 2,3 et 4. En années 2,3 et 4 I'expert effectuera des séjours

fractionnés d'un mois chacun au maximum,

x quatre hommes/mois de mission d'appuis techniques spécialisés.

par ailleurs, I'opÉrateur passera des conventions pour des études en sous-traitance avec divens

organismes extérieurs : Institut d'Economie Rurale, Universités ou Grandes â:oles, bureaux

spécialisés.

3.3. ORGAN/SATION ETASPECIS /NST/ruT'ONNELS

Le CIRAD opérateur de la phase précédente restera I'opérateur de la deuxième phase de

I'URD-OC. ll est, en France, I'organisme qui est le mieux placé pour exercer des responsabilités

en matière de recherche-action dans le secteur rural.

Le CIRAD renouvellera son contrat d'opérateur qui sera passé avec I'Office du Niger, maître

d'ouvrage délégué de ce volet du projet.

Le Comité de Pilotage institué lors de la première phasees sera chargé d'approuver les

programmes-budgets que lui soumettra I'URD-OC et il analysera les rapports d'exécution

technique et financière qu'elle lui adressera.

Le protocole d'accord entre I'URD-OC et I'lER, I'ON et les paysans sera à reconduire.

L'URD-OC, tout comme le PCPS, restera basé à Niono. La proximité des installations des deux

cellules de projet facilitera leur coopération.

Des conventions particulières seront passées avec l'lER pour la réalisation par le CRRA de

Niono d'un certain nombre de prestations pour le compte de I'URD-OC. Elles seront proposées

en Comité de Pilotage, après accord de principe de l'lER. Une fois les propositions adoptées par

le CP, les projets de convention pounont être signés entre I'URD-OC et l'lER et communiqués à

I'AFD et à I'ON.

ts hnditionsuspensve du wrsemenf des fonds : convention N" 58.255. 00.521.0M/CfnL1037.01 du 19 janvier 1994.



3.4. COUT ET FINANCE IIENT DE L'URD-OC PHASE lt

Pour une durée totale de quatre ans, la seconde phase de I'URD-OC aura un coût de 1,42
millions Euros (8,81 millions FF ou 881 millions FCFA). Ce coût se décompose de la façon
suivante :

TABLEAU RESUME DES GOUTS DE L'URD-OC

Rubriques de coûts an1 an2 an3 an4 total

Equipements

Fonctionnement
Personnel
Autres coûfs de fonctionnement

Conventions

Appul institutionnel

Total coûts de base

117 233

79 469
49 759

214 U3

6 403

467 207

17 532

79 469
52 963

151 839

6 403

308 206

3 049

79 469
56 599

133 545

36 893

309 555

0

79 469
57 658

115 251

6 403

258 781

137 814

317 874
21 6 980

61 4 979

56 101

1 343 749

Provision pour impréùus 28 032 18 492 18 573 15 527 80 625

Total URD-OC 495 240 326 698 328 128 274 307 1 424 373

NB : pour plus de détails, se reporter à I'annexe 13.

Modalités particulières de financement de I'AFD

Le concours de I'AFD sera apporté à I'Etat malien sous la forme d'une subvention. Les fonds de
la subvention seront géres par I'opérateur (CIRAD) chargé de la mise en oeuvre du projet dans
le cadre de son contrat passé avec I'ON :

> I'AFD n'accordera pas de caisse d'avance, I'opÉrateur ayant à préfinancer les cofrts de la
cellule qu'il se fera rembourser sur présentation de justificatifs accompagnant des formulaires
spéciaux à adresser directement à I'AFD pour paiement. L'opérateur engagera les dépenses
dans la limite des autorisation budgétaires annuelfes approuvées par le Comité de Pilotage
du projet. Une information sur les versements effectués à I'opérateur sera assurée auprès
des services de I'Etat concemés. Aucun contrôle a priori des dépenses ne sera effectué par

les services de I'Etat. Des modalités spÉciales d'engagement des dépenses sont prévues à

cet effet. Elles concement :

I les grosses dépenses d'investissement qui pourront être réglées directement aux
foumisseurs par I'AFD, dans la limite du montant prévu dans la convention de
financement et après une procédure de consultation des sociétés de la place susceptibles
de présenter des offres pour des équipements corespondants aux besoins du projet et
présentant des garanties sufftsantes d'un service après-vente de bonne qualité,



I la facturation de I'expert attaché à la cellule qui se fera mensuellement ou à la fin de

chacun de ses séjours de courte durée. Le coût de l'expert sera défini par contrat passé

entre I'opérateur (CIMD) et le maître d'ouvrage délégué (ON),

r les missions spécifiques, qui seront assurées par I'opérateur et devront obligatoirement

faire l'o$et de termes de référence comportant un exposé justifiant sa nécessité, le

contenu détaillé et le coût de la prestation à effectuer par le (ou les) consultant(s).

ll appartiendra à I'opérateur de proposer les termes de référence des missions et de les faire

approuver par I'ON et par I'AFD.

D'une façon générale, il serait souhaitable que les missions spécifiques soient organisées en

deux temps :

Première partie: analyse des sujets à traiter et propositions des experts en réponse aux

attentes du projet. Cette partie ne devrait pas dépasser 15 jours calendaires en moyenne au

Mali et devrait faire I'objet d'un aid+mémoire de fin de mission à remettre par les experts au

maître d'ouvrage et à la cellule de projet avant leur départ. Un rapport provisoire de mission

sera ensuite à présenter dans le courant du mois suivant à I'examen de I'URD-OC, de I'ON,

de I'AFD, de l'lER et de représentants des exploitants. Le paiement de cette première partie

de la mission sera effectué à la demande de la cellule d'appui ou du siège de I'opérateur sur

pièces j ustifi catives36.

Seconde partie: les consultants viendront, après avoir dans toute la mesure du pæsible pris

connaissance des observations des différentes parties intéressées, pour effectuer une

restitution complète de leur prestation et pour anêter avec leurs interlocuteurs les plans

d'action détaillés définitifs à mettre en oeuvre. Cette seconde partie ne devra pas excâler 4 à

5 jours calendaires au Mali. Elle sera suivie par la remise d'un rapport définitif par les experts

dans un délai maximum de trois semaines après la fin de leur séjour au Mali. Le reglement

de cette partie de la prestation pourra être demandé par I'opérateur à la remise du rapport3T.

NB : pour les mission spécifiques I'opérateur sera libre de recruter des experts français ou

originaires de pays d'expression française dont les CV détaillés auront reçu I'approbation de

I'ON et de I'AFD.

> Pour le premier exercice du projet, de façon à ne pas retarder la mise en oeuvre des

opérations, I'AFD pourra regler à I'opérateur sur simple présentation des pièces justificatives,

les dépenses d'équipement dans la limite des crédits disponibles pour cette catégorie de

dépenses, de 3 mois de fonctionnement et d'une mission d'appui général engagées au cours

du premier trimestre d'activités. Audelà, I'AFD ne poulra effectuer de décaissements que sur

36 fes mdatités de calcul des décompfes de prestafions seront préétablies dans le contrat d'opérateur.
rz Les modalitês de calcul des déæmpfes de pesfatrons seronf préétablies dans le contnt d'opénteur.
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la base d'un programme budget couvrant tout le premier exercice et préparé par I'opérateur,
approuvé par le Comité de Pilotage du projet et par elle-même.

> Pour chacun des exercices suivants, I'opérateur fournira au Comité de Pilotage et à I'AFD au
plus tard :

un mois avant la fin de I'exercice écoulé

l3 un rapport sommaire d'exécution technique et financière du projet avec proiection
jusqu'au dernier jour de I'exercice en cours, en justifiant les écarts entre prévisions et

réalisations,

t un programme budget détaillé pour le nouvel exercice s'appuyant sur les réalisations

du programme précédent. Ces documents une fois approuvés par le GP et I'AFD avant le

début du nouvel exercice permettront à I'opérateur, sans rupture de financement,
d'engager des dépenses courantes du premier trimestre.

deux mois après la fin de I'exercice écoulé un rapport d'exécution technique et
financier détaillé et le rapport des auditeurs chargés du contrôle de gestion du projet.

Après approbation de ces documents par le CP et I'AFD, I'opérateur pourra alors engager les

dépenses pour I'ensemble de I'exercice dans la limite des montants approuvés.



3" PARTIE

4, EFFETSATTENDUS DU PROJET

L'impact des actions du PCPS et de I'URD-OC doit essentiellement se mesurer par :

4,1. POUR LE PCPS

Une structuration des paysans et de leurs organisations sur une base véritablement

professionnelle. Les indicateurs d'impacts seront :

* la constitution d'une forme fédérative d'organisations de producteurs autour des Centres de

Prestations de Services,

r la capacité de cette forme fédérative à représenter les producteurs dans le suivi du contrat-

plan EtaUON/exploitants et dans les Comités Paritaires,

I une plus grande maîtrise de la commercialisation de la production et des approvisionnements

en intrants par tes OP, notamment passation de marchés plus impoilants qu'actuellement et

fidélisation de la clientèle.

Un assainissement des impayés du crédit agricole. Les indicateurs d'impact seront :

r I'importance de ta part des impayés ayant fait I'objet de contrôles et d'accords sur des plans

de rééchelonnement,

r la proportion effectivement remboursée de ces aniérés par rapport à la restructuration de la

dette,

x la réouverture de I'accès au crédit intrants et I'augmentation subséquente de la production

qui devrait largement dépasser en valeur ajoutée le coÛt du PCPS,

r la réduction des risques d'éviction d'exploitants,

x de meilleures conditions de vente du paddy par suite d'une moins grande dépendance vis à

vis des commerçants pour les villages endettés.

Une gestion plus transparente des OP. Les indicateurs d'impact seront :

I une tenue satisfaisante des comptes des OP,



r des recettes (cotisations, battage, approvisionnements, ventes) en hausse dégageant des
surplus,

x des contrats d'audits des comptes systématiques et une rneilleure connaissance des
résultats et des comptes patrimoniaux des OP, cela devrait servir de base à la recherche
d'un autofinancement équilibré des OP à la fin du projet,

* I'absence ou du moins la forte diminution des aniérés de crédit agricole.

Des systèmes d'exploitation optimisant mieux les facteurs de la production. les indicateurs
d'impact seront :

* le nombre d'exploitants ayant apporté des modifications durables de la combinaison des
facteurs de la production dans leur exploitation,

I I'impact économique/financier des changements opérés en termes de production, coût de
production, amélioration du potentiel de production (capital sol, équipement).

4,2, POUR L'URD-OC

Une connaissance en profondeur des types d'exploitation agricoles, de leurs stratégies,
de leurs mécanismes de décision, dê leurs capacités d'évolution. Ces informations
permettront aux différents intervenants en appui aux exploitants de mieux cibler leurs conseils et
appui divers. Pourl'ON, cela lui permettra d'avoir une vision plus claire du paysannat qui met en
valeur les aménagements. Les indicateurs d'impact seront :

* préparation d'un recensement des exploitations en vue de leur classification, dans chaque
zone, en fonction de leurc caractéristiques principales,

r fournir des critères en vue de déterminer les conditions de viabilité d'exploitations qui

chercheraient à s'installer (sur des périmètres actuellement en cours de réhabilitation ou à
réhabiliter, ou sur des périmètres en hons casier),

* mettre à disposition des conseillers agricoles une méthode de conseil utilisant une démarche
participative adaptée aux conditions de I'ON.

Une organisation du secteur maraîcher et une amélioration de ses performances. Les

indicateurs d'impact seront :

r la compétitivité des échalotes/pommes de tene par rapport aux produits importés
équivalents,

* des contrats de vente avec fidélisation des commerçants acheteurs et débouchés à

I'exportation,



r une politique de prix au producteur,

* la structuration des GIE maraîchers féminins.

Un renouvellement des variétés de riz et la mise en place d'un plan semencier avec

paysans multiplicateurs, avec pour objectif le remplacement rapide des variétés sensibles aux

viroses par des variétés résistantes bien adaptées par les oonsommateurs. Les indicateurs

d'impact seront :

r l'évolution de I'importance des superficies des rizières virosées,

* l'évolution de la production suite au changement de variété,

r I'amélioration du compte d'exploitation de la riziculture.

Une intégration de l'élevage dans les systèmes d'exploitation. Les indicateurs d'impact

seront :

r le tonnage de fumier de ferme produit et incorporé au sol des rizières dans les villages

concemés par les travaux de I'URD-OC,

r la synergie d'action de la fumure organique et de la fumure minérale en termes de

productivité additionnelle au champ et de résultats économiques.

4.3, EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL

Les actions qu'entreprendront tes deux composantes du projet ne devraient pas avoir d'effets

significatiË sur I'environnement naturel. Toutefois, s'il devait y en avoir, ils porteraient sur :

r une amélioration de la gestion de I'eau au niveau des ( groupes d'anoseurs D pouvant se

traduire par:

- une amélioration du drainage et une baisse des phénomènes de salinisation des sols de

rizières,

- une râluction des parties du réseau d'inigation en charge toute I'année.

I quelques plantations d'arbres ftuitiers (actions très secondaire),

I une amélioration de.la fertilité de certaines parcelles par incorporation régulière de matière

organique (cf. $ 3.2).

4,4, EFFETS GENRE

Les femmes contribuent tres fortement à la production des aménagements de I'ON. En

particulier, elles ont rendu possible le repiquage du nz, ce qui a largement contribué à la

multiplication par quatre de la production. Organisées en groupements elles tirent des
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ressources de cette opération. Le projet n'aura guère d'effets à ce niveau, de nombreuses
actions étant déjà entreprises par d'autres programmes d'aide.

En revanche, il se peut que la consolidation de groupements maraîchers féminins par I'URD-OC

se traduise par leur structuration en forme fédérative et que cela serve de tremplin à
l'émergence de leadens-femmes permettant ainsi âu a genre r de s'exprimer publiquement et de

défendre ses points de vue.

4.5. R/SQUES ENCOURUS PAR LE PROJET

La constitution de Centres de Prestations de Services résultant d'une volonté d'Organisation
Paysannes de se protéger des conséquences d'une mauvaise gestion du crédit eUou des

risques financierc importants liés à des contrats mal assurés de vente de la production ou

d'approvisionnement en intrants devrait intéresser la quasi totalité des 0P de l'0N.

Pour certaines d'entreelles, il s'agira même d'un véritable défi qu'elles vont devoir relever pour

retrouver leur pouvoir perdu par suite d'erreurs de gestion et qui a résulté en leur éclatement en

de multiples GIE inopérants. Pour d'autres, ce sera tout simplement la seule façon de se faire

reconnaître sans être contestées sur le fonds.

ll ne devrait donc pas y avoir de manifestation de manque d'intérêt de la part des OP pour les

CPS.

En revanche, certains organismes en appui aux producteurs pounaient estimer que les CPS

constituent une concurrence dans leur domaine d'activités (institutions de financement de

proximité, réseaux de conseillers agricoles et d'appui à la gestion des OP). Le contrat-plan

EtaUON/exploitants admet qu'il ne doit pas y avoir d'exclusivité en matière de conseil aux
producteurs et à leur organisations. Les CPS, avec le franc succès rencontré par Faranfasi-So

devraient, a priori, bénéficier d'un fort avantage comparatif pour un coût somme toute modeste
(0,3 % du produit brut d'un cycle de riz) facturé aux adhérents.

Par ailleurs, le rattachement du PCPS à I'APCAM lui offre un cadre de choix pour développer le

professionnalisme des CPS et pour leur faciliter leur structuration en organisation fédérative.

Dans ces conditions, les CPS devraient parvenir assez facilement à équilibrer leurs comptes et
à devenir en grande partie autonomes peu après la fin du projet, ne demandant plus que

quelques prestations d'appui de temps à autres à des organismes spécialisés. Leur contribution
financière a été estimée prudemment dans le cadre du projet. ll est tout à fait pensable qu'elle

sera en réalité plus importante.

S'agissant de I'URD-OC, ses bonnes relations avec l'lER et l'ON ainsi qu'avec les producteurs

devraient lui faciliter la tâche. Le risque de ne pas atteindre les objectifs poursuivis serait plutôt à

rechercher au niveau des dysfonctionnements à son propre niveau, par suite notamment d'une

insuffisance de préparation des programmes de travail eUou d'une dispersion des efforts de

l'équipe.



I

En principe, ce risque doit être minimisé par le recrutement par le CIMD d'un chef de cellule

compétent, bon organisateur et capable de prendre lui-même en charge un petlt nombre de

programmes de reiherche-développement et de suivi-évaluation, en plus de ses tâches de

gestion. Les missions de I'expert attaché au projet auront pour obiet de consolider son

fonctionnement.

Au terme de ce projet, il ne devrait plus y avoir besoin d'un projet pour accompagner la mise en

valeur des périmètres, mais, de loin en loin de missions de surveillance à rattacher aux futures

opérations de réhabilitation des périmètres.



4' PARTIE

5. CONDITIONNALITES

51 CONDITIONS SUSPENS/YES AU PREMIER YERSEMENTDES FONDS

Pour le PCPS :

r( la confirmation par I'Etat malien de la délégation de maîtrise d'ouvrage à I'APCAM,

x la signature du contrat avec I'opérateur, maître d'oeuvre (lMM), après nonobjection de

I'AFD,

x la non-objection du maître d'ouvrage et de I'AFD sur les experts de cet opÉrateur chargés

des missions d'appui général à la cellule du projet,

x I'actualisation du texte créant le comité de pilotage, pour tenir compte du nouveau

rattachement institutionnel du projet.

Pour I'URD-OC :

x la confirmation par I'Etat malien de la délégation de maîtrise d'ouvrage à I'Office du Niger'

r la signature du contrat d'opérateur avec le maître d'oeuvre (CIRAD), après nonobjection de

I'AFD,

x l'accord du maître d'ouvrage et de I'AFD sur l'expert affecté par cet opérateur au suivi du

projet, et sur I'expert national, responsable de la cellule,

,( la prorogation du texte créant le comité de pilotage du projet et la reconduction de I'accord de

coopération URD-OC, ON, lER, exploitants.

5.2, ENGAGE /ITENT PARTICI,JLIER

pour les deux volets, I'Etat s'engage à obtenir de l'Office du Niger, au plus tard à la date de

démarrage du projet, que ledit Office laisse aux opérateurs la iouissance des logements

construits à Niono sur financement AFD.
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ANNEXE 1

Ftat d'avancement et provisions des travaux de réhabilitâtio[
Oes périmetres Ae I'

Source:contrat-plan EtaUOffice du Nige/exploitants agricoles 1999-2001 (cf.ANNEXE 9:
programme de réhabilitation proposé par I'Office du Niger pour le 3" contrat-plan)

Ré habilitation au cor,rs du

3ème ContratPbn
01/o6 01Ât6 0lnt6
1s99 2000 2001 Total

Surfac es

ré ha bilité es

au 01Æ6138

Surfa c es

exploita bles
Surfaces
inrtiaks
brutes

I5gl 1æ%

1 4æ 21%

2 100

g1v 71%

1N 12æ

1Æ 1 260

soo 15æ 15æ

500 1500 15æ

64{t 2 830 2 130 580028 s34

14 CCO

10 400

10 400

11 100

53 600

11 718

10 500

4€t 1û9

- l.liaro (financement 8lD)

NIONO

MOLODO

- Projet financé Par I'AFD

NDEBOTJGOU

KOTJROUMARJ

- Profet financemerrt Bt'l/PNR)

TOTAL



ANNEXE 2

Source :

décret N' 96-1BB/P-RM du 01.07.96

potant organisation de la gérance des terres effectées à I'Office-llt Niger

CI{AtITP,l: Iii

1,'cccttpatior: des tcrrcs e:t

: DES ù{ODES

gértncc sc faii c:t

Ie conlral alttrrel d'crSt!oitotiot; :

le ltermis d' e-rploiiaîicn agrico !e

te bail entpit-t,téotique ;

ie buil ordirtcire ;

lc buil d'ltabitoiiort.

D t C O l{ TR-,4T ..{r','rVi i E L D' L,>: P L O i T-4^ T I O N

verlu de l'tttt dcs nzodcs tlc tenure

...>

DE TENURE

Article 19

suivents :

SECTION I :

Article 20 : Le cçnt'rat artnrtel d'ztp!oitatior: esi Ic contioi pcr Iequel l'Officc du Nigcr attrihue

à une pcrsotiyc ltltl,sique or ntore!c, à un gro;ipctilei:t ou. à une ossociation' ufi lopitt de terre

irrigttée ert crt.çiar otr en itor.s cilsicr au-,;117:r-t dc cu!ittre rilicole- II n'estfait eucune di.stinctiotz

entre liOmnte el ifemme ett Ce qiti cOtrCefiîe Ies zuplttiic;il:'-

L'etVloitanl peut en cutre bénéf cier, à ss iatrrrnCc el enfrtnciott
terres, d.'un lopin aus; fins d'euploilaË,ott mcraîcltère ou fruiiièrz

des dispottibiliiés de

Arfrcle Zl : Le corrtrat artrtue! d'e--rsloiteliorr esi re;iotrve!able par tacite reconductiott-'Il peut

&re dettoncé par l'une ou I'o.ulre dcs pariies après urt prcavis notifé 3 mois au'inoins avon!

la fin de Ia soison culturale-

Article 22

entre!enir
Le tilulnire du contra! anr::tel
bon pàre de famille les lots qui

d'erploitation doît exltloiter régulièrentent et

lui sottt attribués.

It doit ên ourre entreienir réguIièrentenl et correciemcnt Ia portiott dtt réseau

hydraulique desservsnt sort exploitation- :

Le caltier d,es clrarges défnit les norntes et la procédure de contrôle 4e cet entretien'

Article 23 : L,Office d.u l,{iger peut, en cas d'urgence et après mise en demeure de I'æploitanl,

ftir, "térttter 
en ses lieu et place les trsva*r e! prestations lui incombant flormalement et dont

la non zuécution en temps opportun risque de contprom-ettre les récoltes, de nuire ù la santé

du bétail, d,,abréger la durée d'utilisation des insîallations, des anténagenænls et ouvrages

hydrouliques ou autres et de porter atteinte à la fertilitti et à la productivité des terres-



SECTTON 2 ': DLr PEF-'\flIS D'EXPL?IT+|TÏCI'| AGRICOLE

,ir:;ic{c -î3 : I-e 1e:-i::i,; i'L:;!oilçticr: .!'g;-ico!c

c dHrée incétcrrt:i::ée.çt.'i' ic-ç ierres çui lui soil!

Ar!:c!e 3 5

ré/t t i;i iirécs

cc::,ftre a sort tituleirc un droil Ce iouissence
q::ri b uées.

[-e Pc:'t;zis d'îrp'loitalioti .4,gricoie esl

et les Ierîes ;t ouve!lenient crnén.a.gées.

accorrié sur les terres réaménagées ou

non réhabilitécs, I'evploitant qui rgmplit
d'Lxoloitation Agricole, peut obtenir, à

Touitfois. dutts lcs :.o;;es

lcs conditicns rectisct' ltiiitr ie

ritre provisoire. {cdit pcrn:.i,;.

Ap rès I e rés;ttët: c';ernertl

ferc cn applicoîion r!es noriiîes

ttcn. rétt:télta?ées ou
A.: - .; t-t .- , J '., n PCrt;iSttCtiçJ;ad u t+tL )

ott la rcltuhiiiisiiort du domaine, Ia réallocatiCn des tenes se

d'ttttribution tes lerres.

L'eti;loilur:l .s'e trotty,srt/ d.:ins urte si/ttttlion de reductiott de Ia superficie ie son donraine

à'erplrsitatiott err apitlic::tio:t de I'aiiétta précérIent, a le cltoix de Ia partic dcs tcrres qu'il
préfère coiiser,;er art rit;;ntnt Ce Ia récllocotion. Le Iot choisi sera d'un seul lenanL

,t^ficlz 36 : Le tttulaire d'u:t Perntis C'Ltploitation Agrico[e peut, avec I'accord préalable de

I'Cffce rlu Niger, effet,tucr des realisaiions. construcrions et installationsfacilitant ses tra,vaux

d,'exploitation- Ces réalisalions. construction el insiallstions ne doivent ni dégrader læ tenes,

ni rnodiJTer ou gêttet' !c réseau ltïdvsalique

Article JZ..Saiis résert'e tles d.ispositior;s de l'artîcte 6 ci-tlérsss et du respect par I'exploitant

de ses obligatiotts contractuellcs, Ies terres qui tui sont accordées atLYfrns d'exploitations en

vertu da Permis cl'Erploitation Agricole ne lieuvettt lui être retirées. Les reprises de tqtes

faites en vertu de l'aliéna précéd,ent se font contre indemnisarion au bénëfice de I'uploitant
pour les réalisations qu'il a effeauées.

En cas dô rèprise des lerres de cullure du ilon respeg! de ses gbligdtÎo,ns ou dtun .

abandon volorttsire des terres ptr I'zrploita,{r;I;i;;i;r;" pro"àd", à I'enlbetncnt de ses

réalisotions et instt;llatiotts démonta hle.t. Totilc{ois, les réalisatictts et installations non
dentontables, ainii que Ies aménagencnl.s et ccnstructions fai.sant c.orps avec Ie sol, ne peuvent
en oucun ca: -fl!r, l'objet de desrruction où de rlémolition par l'erploitant évîfi1ë et ne donnent
pas lieu à irldenutisaliott. .: i



Le cnltier des charges définit les normes et la procédure de contrôle de cet entretien-

rlrticle 21 : L'ztploilanl titulaire du contraî
en especes assise sur Ia superfcie des

tI' anténagentent des terres-

ministre de Tutelle, sur propositionArticle 25 : Le taau de Ia retlevance estfLxé par arrêté du

de I'Office du \riger, après consullation des exploitants.

Les nrorlalilés de recott\;relnent de la redet'srtce sortl ftxées par Ie cahier des chrirges.

I

Arlicle 26 : Les produits de la rede"tancc sen:ent u faire face :

- ù toutes les cltarges Jinanciàres resulianl des travau-x de gestion de.l'eau ;

à toutes les chorges financières d'entretien du réseau hydraulique irnputé à
l'7ffice rlu rrtiger en vertu des dispositiorts du présent décret;
au-x fruîs de fonctionnentent Ce ser,-ices des zones d du sîège de I'Office du

t'iger et tfuentuellemenl au,r charges liées à Ia défense collective des cultures.

Af,ic!e 27: Lorsquc les récoltes s'avèrent insurfisantes pour des circonstances éclt

rasponscbiiité de l'e-tploilartt, ce!ui-ci peHt solliciter et bénéficier d'un dégrbement
tcttl d.on! !e tou-r est foncion de !'intporttnce des deguts subis par ses cultures.

Le dégrà.,'enrenl est accorCé pcr Ie Présidcnt-Directeur Général de l'Ofiice du Niger, sur

proyio.siricn dtt Conité Pcrituire défini à l'article 43 ciu présent décreL

ilrticle 28: Le nolt respect cles obtigations relaiives à l'entretien tlu réseau hytlrottrtque ainsi
,,,,o lo,7^,, noiclTtgnt de le retlevt;tce sont satt.ctionnés par la résiliation du contrat annuel{l'+( ad ILUTL }tttL

rl'pt'n/r>trntinrr Les procédures et conditions de résiliation dtt conlrat son! déJinies par Ie cahierrL/.!e,-vtL- t

r!es cito.rges.

Aûcle 29 : I-e titulcire d'un contra! q.nnuel d'zrploitation agricole est soumis aux obligaîiotts
d sem'i:::dcs définies par I'Off ce d;t tiger.

Article 3_! : L'Cff,ce rlu ù'iger petttfaire ssisir cortl[ornuimenl à [u procédure légale les biens,

tt rn:?1triç lp rheotel vi.f ott nir;rl et les récoites de l'zrploitcnt évincé.J rv/t 

:

Ariicle 31 : L'e,:ploiltr:t est tentr d'inforiner i'Cffice du tiger de tonte sunertcnce Cans sot,

erp!t;i:qtiot rle r,s!,zd,ies grfit'es, d'enternls des cullttres et d'épizooties.

annucl est soumis au paiement d'une redæance
lots atirihués et tenant compte de Ia qualité

ofi* à Io
partiel ou



ANNEXE 3

Redevance pavable par les exploitants aqricoles

des périmètres de l'Office du Niqer

Baremes de redevance (avec réhabilitations et extensionS)

rrffiFCFA/ha/a n 1997/1998 1998/1999

Classe'1
13 000 |

t goo'i
62 000 62 000

6 200 6 200

62 000 æ 000

25 800 43 000 43 000

000

59 000 61 000
6 100

61 000

ffis1 ooo s2ooo 52ooo
s 200 5 200

s2 000 52 000

i nz saison r 25 6ffi
nz contre saison | 19æ

-^-^î^;^^^ 25 BC,Ail rdl d.rLr ldljsi

4 200 42W
42000 42 000

Hors casier

8arèmes de redevance (sans réhabilitatron n; extenSiOn)

FcFtu*, ;*[ t*^t l

CIasse 1

nz sarson 
Inz contre sarsonl

maraîchagei

.13 0OO ti

1900,
)q Qnn \

'J 1 ./nn

1eæ 
i

25 800 |

t< Rnn

49æ
1' ÔUU

f, IUU

51 C00

62 000 62 000

6 200 6 200
62 000 62 000

s3 000 53 000
5 300 5 300

s3 000 53 0@

43 000 43 000

4 300 4 300
43 000 43 000

Hors casrer

Barèmes de redevance (avec réhabilitations, mais sans extenSiOn)

FCFA/ha/an 1gg7/1ssï i rggatrssg 1999/2000 20ool2oo1

Source : contrat-plan EtaUOffice du Niger/exploitants agricoles 1999-2001



ANNEXE 4

EVOI.TJ:T T ON DI'S STJPERFI CI ES
E:f DE LA

PRODUCTI ON ''I T VERNAI.E''
EN CASIER

Ciislpa{r.IeB

1968/1969
1969 /1970
1970 /7971
1971 /t972
r972/r973
1973 /r974
1974/r975
1975 /r976
-  d- f < 

^dd_1 5/b/rYt t
< 

^dd 
l. 

^d6IY I I / LJ Ié
< 

^Fa 
f < Ad^

L y / ë / r3 l J
i 

^r^ 
/r 

^ô^l-5tYlr:'ôu
1 980 / 1987
1981 /rs8?
1982 /7983
< 

^ô^ 
/{ 

^ô 
IL5ôJ/I5t1+

1 984 /1985
1985/1986
1986 /L987
1987/1988
1 988/1 989
1 989/1 990
1990/1991
1991 /1992
1992/19s3
1993 /r994
1994/1995
1995/1996
1996 /r997

29 B9B
-ô 66-JL ÔZO
a^ ô1n
JJ ÔJ:'

^ô -^-Jtl OJJ
4d Fa-J / ozo
40 139
40 774
^Â n. nJV V10
4^P--JY UO /

37 946
36 557
^- 

I 
^ 'JO 1U+ _

35 589
36 896
35 181
^^ ^ô^JO JLV
3B ts4
lnt--J:' +JJ

^< ^JY Yl.U
4?, 125
43 352
44 ?,57
43 872
44 435
+4 843
45 44?
44 964
46 410
47 984

46 043
54 163
89 678
69 62t
74 764
83 r28
86 000
90 000
94 400

101 000
95 000
62 314
69 290
65 992
56 524
64 663
ô4 086
BZ 957
88 011
98 194
97 796

106 593
143 938
180 909
208 541
222 6 34
206 835
232 206
253 835

1 540
1 650
2 25L
1 807
1 987
2 071
z 109
2 25r.,
2 386
2 662
2 599
1 775
1 947
1 789
1 607
1 751
1 680
2 104
z 205
2 331
2 256
2 409
3 287
4 071
4 650
4 899
4 600
5 000
5 290

N.B, : En 1994/1995,
onL effecLé Ie

Ni.rgçl ( vir-one )

clu rtz eL Ia forLe P-IuvioqléLrie
çrrr.:tluc Liou tlans len zotlt:s de

e L Ha<; ina ( f or Le Pl uv iooé Lrie )

1a v ir'ose
rende.uert L

e L Molod<:

Super.tisie i Produc;Lioo
(Ea) | fTonne)

Source : extrait du plan de campagne 1998-99 de I'Office du Niger



5.2 Répartition du cheptel
(données cheptel : source URDOC - Août 98

ANNEXE 5

dans le Kala inférieur
; superficie riz: bilan de camp4ne ON)

5.1 Superficie en échalote (ha)

eto/o du total en maraîchage entre parenthèses (source ON)

Alnéc/Zone ùIacina Niono IVIolodo N'débougou Kouroumari Total ON

1993194 310 3'72 ( ? %) 255 l/o 258 1.321 (75 o/o)

r994195 149 349 (53 %) 200 B9 170 957 (69,5 %o)

1995196 192 f t ITll (6t %) ?51 99 258 1.217 (64,7 o/ù

t996191 238 12r(?%) 311 21r 3t4 1.555 (63,8 o/o)

199'7198 213 7-75 (8t %) 494 4,1 i 534 2.62t (E5 % )

Zones du Kala inférieur
Superf. Riz

(hiv. 97/96)
Total
bovins

Baufs
labour

Nombrc
trcupeau:

Efrectif
moycn par
tronDeau

Moiodo (casier et terres sèches) l.o/ I ila 33.442 5.407 349 96

N'Débougou (casier et terres sèches) 9.222 ha 41.000 6.456 382 107

Niono (casier et terres sèches) 1 1.43 I ha 30.018 5.071 314 96

Niono viile r3.040 2.347 r86 70

Total zones (casier et terres sèches) 28.280 ha 117.500 19.284 1.231 95



ANNEXE 6

Estimation de revenus de trois types d'exploitations à I'Office du Nioer

Variables Classe 1 Classe 2 Classe 3 Moyen

Production (kgiha)

Produit brut (F.cfa/ha)

R.B E (F.cfa/ha)

R.B E (F.cfalexploitation)

R.B.E. (F.cfalactil;

lValeur aloutée par ha de nz
I

I

lVateur ajoutée (F.cfalka paddy)

I

lRJT (Fcfaihjr)

4 480

560 000

358 000

2 631 000

231 000

425 779

95,0

2 600

4 017

502 125

31 1 125

244 000

166 000

372 243

2 300

3 857

482 125
ù

294 125

823 000

1 52 000

358 912

93,0

1 900

4 055

506 875

315 875

1 34s 625

1 79 000

380 128

93,5

2 150

R,B.E. : Revenus bruts d'exploitation

R.J.T. : Rémunération brute de la journée

Prix d'achat du paddy : 125 FCFA'/kg

Surface rizicole :

NOMBRE D'ACTIFS J/TRAV./HA

CLASSE 
,I 7,35 HA 11,4 138

CLASSE 2 4HA 7,5 135

CLASSE 3 2,8 HA 5,4 155

Source : IER Niono
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ANNEXE 8

Note explicative sur le calcu!. d-e la valeur aioutée additionnelle
due à la réouverture du crédit intrants

Impacts sur la production agricole induits par la récupération de I'accès au crédit

Au niveau des Op ayant soilicité un appui du PCPS et ayant de nouveau accès au crédit engrais

(intrant stratégtque pour pouvoir conduire intensivement du riz dû\s tm périmètre avec

maîtrise totale- de I'eay), ii s'agit, à notre avis, de I'impact économique le plus important et le

plus faciiement évaiuable au niveau des membres (en comparant ptr un sondage rapide leurs

achats d'engrais avant et après l'accès au crédit) '

Selon ies tableaux fournis par les agents du PCPS et figurant en annexe 3. les montants des

crédits engrais retrouvés par les OP ayant bénéficie ces dernières années de leurs appuis

s,élèvent à pius de 260 millions de FCFA (au total, respectivement 220,64 milliotu & FCFA

polr la zone de l,[iono, 23,T miJlions de FCFA pour la zone Kouroumsi, ]7,46 millions de
'FCpA 

polr la zone de Irl'DébougoLt, 3,5 millions de FCFA pour Ia zone deMolodo).

pour la seule année 1998, environ 100 millions de crédit intrants ont été octroyés et cela a

bénéficié à environ 710 membres er ?.310 ha de riz d'hivernage (=> crédit moyen à I'hectare

d'environ 44.000 FCFA, soit 4 sacs d'engratsl

Ces 260 millions de ,. crédit engrais retrouvé " ont permis un retour à une intensification

correcte de la production rizicole dans les villages concernés. En effet, selon nos sondâgs,

la majorité des àxpioitants ayant pu obtenir un crédit sont passés d'une consommation d'engrais

à I'hectare très inférieure aux normes (its appliquaient, en moyenne, etwiron 3 sacs à l'hectse

[souvent ] sac DA-p et 2 sacs uréeJ ctu'ils parvenaient à se proater Par dcs crédits internes cru

village et souvent très couteux) à une consornmation plus normale (près dÊ 6 sacs dont 2 sacs

DAp et 4 sacs ttrée). Selon ieurs déclararions, leur rendement moyen en paddy aurait augFenté

de lZ sacs à 20 sacs de 75 kg a I'hectare et serait souvent passé de 3-3,5 tonnes à +5 tonneVha-

En ciair, ils auraient dépensé 33 000 FCFA de plus en engrais mais auraient récolté environ de

1.000 kg à 1.500 kg de plus en paddy, soit entre 120 000 et 180.000 FCFA/ha (en retenætt 120

FCFA par hlo de paddyl. La valeur ajoutée correspondant à cet investissement engrais serait

comnrise entre S7.000 er 147.000 FCFA/ht (produit supptémentaire - cltuge nrpplémentaire)-

Après cette estirnation trop rapide basée sur les seules déclarations des Paysans, nous avons

voulu utiliser des références plus scientifiques pour évaluer I'effet de cet investissement en

ensrais. Jrlous reproduisons ci-dessous les résultats des essais d'azote sur riz d'hivernage en

Pour la seule année 1998, si on extrapole aux

ce crédit engrais retrouvé grâce à I'action du

valeur ajoutée induite par cette action.

2.310 ha de supedicie rizicole concernée par
PCPS, on nurait entre 200 et 338 mitlions de



station et en nulieu paysan cités par J Y Janun dans sa thèse intitulée : " L'intensifcation rizicole

face à Ia diversité paysanne dans les pèrimètres irrigues de t'Ofice du Niger " (INA'PG- 1994).

* Page 59 (esseis realises en stafion pour évaluer I'eficience de I'azote Pour le riz d'hivernage):
" Entre 1B et 70 kg d'azote, chaque unité d'azote accroît le rendement de 40 kg de paddy (chaque

' unité d'azote apporte 12 fois son coût ; NB: calcul efectue avec les données de 199i, soit atstt Ia
dévaluation).A partir de 70 unités, les courbes s'infléchissent et chaque unité supplémentaire ne

rapporte plus que 30 kg de PaddY ".

Pour les essais réaiisés en milieu paysan sur le même thème : 'La réponse à I'azote est tnàs

bonne, plutôt plus forte qu'en station puisque, jusqu'à 50 unités, on accroît le rendement de pluç de
50 kg de paddy par unité d'azote supplémentaire (soit 15 fois I'investissement fait en uÉe), puis on

augmente de 15 à 20 fois par unité (5 fois I'investissement) ". NB: on ptrsse progresstvement d'une

elfictence de I5 à une eJftcience de 5.

Suite à ce qui précède, nous retiendrons une hypothèse basse selon laquelle chaque unité d'azote

apportée aurait accru le rendement en conditions paysannes de 20 kg de paddy.

En tenant compte des prix 1998 des engrais (environ 210 FCF,4/kg à crédit soit 450 FCA

I'unrté d'azote) et du paddy knviron 120 FCFAtkg en décembre 98), un F'CFA investi en

engrais aurait rapporté environ 6 FCFA de produit brut en plus' soit 5 FCFA de valeur

aj outée.

On ne peut cependant affi.rmer que les 100 millions de crédit supplémentaire en engrais obtenus

par I'action du pCPS pour 1'année 1998 se traduiront par 500 millions FCFA de valeur ajoutee

àn plus pour les 70C paysans concernés. 11 est en efret évident que les producteurs les plus aises

auraient acheté des engrais même sans le retour de I'accès au crédit. De ce faitr nous

considèrerons que 50 o/o de ces engrais auraient été achetés directement sans I'intervention

du pCpS (une'part achetée au comptant par les plus riches, une pæt achetée grâce à des

crédits des fournisseurs et une dernière part grace à des prêts usttriers pour les plus pauwes)-

Rerenir 5A % est évidemment discutable mais il ne faut pas oublier que les OP adhèrent au

CpCS (et payent des cotisations souvent sapérieures à 500.000 FCFA) principalement pour

résoudre ce problème d'accès aux engrais Dans ies villages adhérents, le pourcentage de

personnes souhaitant retrouver I'accès à cet intrant capitai est donc élevé.

En conclusion, nous estimons que I'impact des 100 miliions de crédit engais octroyés en 1998

grâce aux interventions du PCPS se traduit probablement par une plus value supplérnentaire de

Itur de 250 millions de FCFA (NB : valeur se trouvant à I'intérieur de la fourchette calcalée

suite aux rapides sondages réalisés dans quelEtes 0P lors de la mission... )-

pour les 3 dernières années, le montant de crédit engrais de 26A mil[ons de FCFA

correspondrait à plus de 780 miliions de valeur ajoutée en plus, soit plus que le coût global de la

première phase du PcPS (environ 600 millions de FCFA)

Extrait de l'évaluation des impacts économiques du PCPS - Valentin BEAUVAL-Janvier 1999



ANNEXE 9

Evaluation de la 2" Phase du Proiet

d'Unité de recherche/Développernent et d'Observatoire du Chanqement ruRD'OG)

Activités de la Période 1995 à 1997

Lirt" d., *tt"itét

OC = Observatorre du changemenl; EMP = Expérimentation en milieu Paysan: RA = Recfierche Action
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ANNEXE 1 1

Note sur I'amélioration de la conservation des échalotes à l'Office du Nioêr

Les responsables de I'URDOC se sont investis dans de nombreuses activités d'expérimentation

et de conseil concernant l'échalote. lls ont joué très certainement un rôle non négligeable dans

la très forte extension des surfaces et de la production observée dans le Kala inférieur ( selon

des estimations très rapides, la valeur ajoutée annuelle de la production d'échalote du seul Kala

inférieur serait, en 1997/98, proche de 4,5 milliards de FCFA), en particulier dans la zone de

Niono où ils ont été très Présents,

S'agissant des techniques de conservation de l'échalote visant I'allongement de la periode de

commercialisation du produit frais, on note la réalisation de tres nombreuses cases de

conservation améliorées dérivant de la case de type Retail initialement proposée aux villageois.

On observe également la large diffusion de certains principes consistant essentiellement à

améliorer la ventilation et la protection insecticide des locaux (et non la pulvérisation de ces

insectrcides sur les échalotes), ainsi que l'équipement des locaux avec des claies.

Selon une intéressante étude à paraitre réalisée par un technicien de I'URDOC, M. Sékou BAH,

en l gg3 (cf. extraits en annexe 6), la réduction des pertes lors de la conservation des échalotes

dans les cases < Retail > serait d'environ 15 o/o par rapport à celles observées dans des

conditions traditionnelles de conservation. Selon un suivi réalisé en 1997 par I'URDOC dans 8

villages, les%de la récolte d'échalotes seraient vendus avant la fin avril (en frais ou pilé). Si I'on

estime que le quart restant est stocké dans des cases, la réduction réelle des pertes serait ainsi

d'environ 4 % des quantités produites. ll est probable que la tendance à garder plus longtemps

le production avant sa mise en marché pourrait se généraliser. En valeur monétaire, I'impact est

plus spectaculaire car ce surplus d'échalotes correctement conservé se commercialise à un prix

très supérieur au p1x de récotte. Ainsi, en 1998, le prix des échalotes en mars avril (période de

récolte) était de 125 FCFA/kg alors qu'il était de plus de 500 FCFA/kg en septembre/octobre

(une correction doit cependant être apportée car les échalotes perdent, par simple perte d'eau,

environ 30 % de leur poids entre la récolte et un stockage de 4 à 5 mois).

Sur ces bases (à confirmer et qui seront variables d'une année à I'autre), pour 100 kg

d'achalotes produites et 50 kg conservées de façon améliorée, on éviterait la perte d'environ 4

kg vendus à 400 FCFA (moyenne des prix pratiqués cette année entre juillet et novembre), soit

1 600 FCFA de gain pour les 100 kg initialement produits. Ramené à la production totale

récoltée, le gain monétaire serait d'environ 16 FCFA par kg de produit frais (poids à la réælte).

pour une production variant fréquemment entre 2 à 4 sacs de 75 kg par are (150 à 300 kg/are)'

le gain par are d'échalote se stituerait entre 2 400 FCFA et 4 800 FCFA.



Toutefois, pour avancer des chiffres crédibles, il faudrait déterminer les superficies (ou

quantités) d'echalote qui sont actuellement concernées par les techniques améliorées de

stockage diffusées suite à I'introduction des cases de type Retail. Ensuite, il faudrait bien

connaître les périodes de vente de ces stocks et les quantités corespondantes. Ces données

ne sont pas précisées dans le rapport de M. Sékou BAH mentionné cidessus.

Dans le cas du GIEF du village de Foabaougou, la construction des cases (certes avec I'aide

financière et technique de I'URDOC et I'ociroi d'un prêt du FDV) a permis aux 6 femmes

membres de ce petit groupement de se lancer dans une opération commerciale permettant un

gain notable de valeur ajoutée. En 1998, elles ont ainsi acheté à d'autres femmes de leur village

S 000 kg d,échalotes à la récolte pour une valeur de 600 000 FCFA et ont revendu 4 à 5 mois

après 3 31g kg pour une valeur de 1 400 000 FCFA (gain de 800 000 FCFA !). Sans la

sécurisation de la conservation apportée par la case améliorée de stockage, elles n'auraient

probablement pas osé se lancer dans cette opération'

Source : évaluation des impacts économiques de I'URDOC - Valentin BEAUVAL - Janvier 1999

L,impact des actions concernant la consolidation de la filière et la commercialisation des

échalotes est plus difficilement évaluable. ll est cependant ceftain que les ateliers organisés en

1gg7 et lgg8 par I'URDOC et I'APROFA ont permis aux producteuns et aux commerçants

d,échanger sur la qualité des produits et la sécurisation des débouchés. Toutefois, ces ateliers

ne se sont pas encore traduits par des contrats fermes (avec engagement sur les prix) entre

producteurs et acheteurs (comme dans le cas du GIE Jekafere pour le riz, GIE appuyé par le

pCpS et Afrique verte et qui a conclu des contrats de 850 tonnes en 1998 sur une base de 195

FCFA/kg de riz au déPart des OP).
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ANNEXE13.1/6

Deuxième phase du projet de Centre de Prestations de Services à l'Office du Niger

Tableau des quantités

Rubriques de coûts unités

auantités

dtt I anZ an3 an4 total

EquiPements

Véhicule 4X4 tout terrain
Vélomoteurs
Moto
Eq u ipements informatiques
Equipement bureautique

Sous-tota/ éq u i pe me nts

Fonctionnement

Personnel
Coordonnateur du projet

Responsable administratif et financier

Secrétaire-comotable
Chauffeur
Gardiens

Sous-tota/ Personnel

Autres catégones de coûts de fctt
Location de bureau
Petites fournitures et entretien
Electricité, téléphone, courrier
Fonctionnement des voitures

4X4 tout terrain
Berline
Motos
Vélomoteurs

Assurances
Appui logistique à Bamako

Contrat d'appui gestion comptable

Contrat de suivi équipts tnformatiques
Sous-fota/ autres coÛts de fctt

Assistance technique et missions
d'aPPui

Missions d'appui générai incluant frais

de gestion du projet

Missions d'appui à la structuration des

Orga nisations Agricoles

Mission d'information sur le conseil

d'exploitation

Missions diverses : genre et
développement, outils comptables,
commercialisation.

I 
Sous-tota, assistance technique

I eitotage et suivi du projet

lfrais Oe réunions du Comité de pilotage

lSupervision du projet

lEvaluation d'impacts
lAudits financiers

I Sous-tota/ pitotage et suivi du proiet

nb

nb

nb
fft

mors

mois

mois
mois
mois

fIlJan
llUan
ftUan

Km/an

Km/an
km/an
km/an
fltJan
iluétl

fltlan
lftlan

h/mois

h/mois

h/mois

h/mois

ft
ft
nb

fft

1

a
L

1

1

1

12

12

12

12

1

1

1

?qnnn

25000
8000
4000

1

1

1

1

2

1

ô

1

12

12

12

12

JO

1

11
11

'11 1^^

26 500
I 480
4 240

1

1,1
'1 

,1
'1,1

e

U./J

n7q

0,75
5,25

2
1

I

1

12|I

121

Ql
121

36i

l

1,2
1,21

1,',|

39 326
28 090
I 989
4 4çN

1

1,1

1,1

1,1

2

0,75
2,75

2
1

1

1

12

12

12

12

36

1

1

1

41 686
29775

9 528
47æ

1

1,2

1,2
1,2

,2
,2
,2

2

50,

2,5

2
1

2

1

1l

21

1

1

1

Æ
,,18

48
I

1U

4
5
4

153 112
109 365

34 997
17 498

4
4
4
4

10

2

1,5

1,5

15

I
4

4

A

Total Cellule de proj et



ANNEXE 13-216

Deuxième phase du projet de Centre de Prestations de Services à l'Offtce du Niger

Coûts du projet : cellule d'appui
1 EURO = 655.957 Fc'la

Rubriques de coûts
coûts

unrtarres

Coûts

anl an2 ot I J an4 TotalEURO
total 00O

Fde

Equipements

Véhicule 4X4 tout terrain
Vélomoteurs
Moto

Equipements informatiques
Equipement bureautique

Sous-tota/ éq u i Pements

Personnel

Coordonnateur du projet

Responsabie administratif et financier

Secrétaire-comptable
Chauffeur
Gardiens

Sous-fofa/ personnel

Autres catégories de coÛts de fctt

Location de bureau

Petites fournitures et entretien

I Eiectncité, téléphone, coumer
t-
I Fonctionnement cles voltures

I 4X4 tout terrarn

I Berline
I Motos
I Vélomoteurs
I Assurances

I Appui logistique à Bamako

I Contrat d'appui gestion comptable

I Contrat de suiviéquipts informatiques

I Sous-total autres couts de fctt

I

I Assistance technique et missions

I d'appui

I

lrulissions 
d'appui géneral incluant frais de

lOestion 
du projet

I

lMissions d'appui à la structuration des

I 
Organisations Agncoles

I

lUission d'information sur le conseil

ld'exOloitation
I

I
I

lMissions diverses : genre et

ldéveloppement, outils comptables,

lcommercialisation,
I
I
I Sous-tofa/ assistance technique
I

I

I Pilotage et suivi du Projet

lfra,s Oe réunions du Comité de piiotage

lSupervisron 
du projet

lEvaluation d'impacts

lRuoits financrers

I Sous-tota I pilotage et suivi du proiet

I

18 000
1 000

2 000
1 500

2 000

870
J3U

250
220

80

? nôô

5 000
5 400

0,15
n 16

0,05
4 000

1 200

1 000
1 000

1 4400

1 2000

1 2000

1 2000

ZSUU

45C0

8000

3000

18 000

2 C00

2 000
1 50C

2 C00

25 500

10 440

4 200

3 000

2 640
? RRN

23 160

2 000

5 000

5 400

5 250
J /f,U

400

200
4 000

1 200
1 000
1 000

29 200

l'""""

1,.,,

0

61 200

5 000

4 500
0

3 000

12 500

0

10 440

4 200
3 000

I O4U

z ôo\J

23 160

2 000

5 940

5 565

AaÂ

212
4 000
1 '2.1^

1 100

1 100

31 136

I 
'" 

"""

1""

9 000

70 200

5 000
4 500
I 000

3 000

20 500

0

10 440
4 200
3 000

2 640
2 880

23 '160

6 000

5 940

5 899
4 214

449
2?5

4 000
1 320
1 100

1 100

326/-7

28 800

0

0

9 000

s 000
4 500
8 000
3 000

20 500

37 800

I

I

I

,l

I

10 44ol
4 2@l
3 oool
2 6401

2 88ol
23 160l

2 4ool
ô 0001

6 48ol

6 253l

'ff|
4 0001

1 4401

1 2001

1 2001

34 r54l

28 8001

l

6 0001

0

0

5 000
4 500

16 000
3 000

28 500

u 800

I

2? 4411
3 04sl
3 04el
22871
3 0491

3S 8?4f

I

ffi6æl
25 611 |
18 æ41
16 oesl
17 æ21

$1æl

I
13 4161

34 3011

ææl

3s 0131

25 00el
2 6681

1 3341

24 392t'
I 0491

6 7o8l
6 70EI

193 8181

219 527

36 588

27 41

27 41

30 490
27 41
Æ7U
18 294

125 0æ

310 996

':ffil

,lffil

Ëffi|
tî#l

ill
2,%71
16 40sl
I Tsol

8751

16 00ol
5 2801

4 4001

4 4o0l
1211æl

14 0001

24

18

000

000

18 000

æ 000
18 000
32 000
12 000
82 000

2U 000

Total Cellule de projet 1sl s6ol 1449961 1141O7 | 120 614 I E0esz6 tBî2r7G



ANNEXE 13 - 3/6

Deuxième phase du projet de Centre de Prestations de Seryices à I'Office du Niger

Tableau des quantités : Renforcement des GPS
1 EURO = 655.957 Fcfa

Rubriques de coûts Unités

quantités

an1 an2 an3 an4 total

Equipements
Construction du siège de la Fédération
Construction des bureaux des Centres
Motos des responsables de CPS
Motos des conseillers
Mobiliers des Centres
M icro-informatique, bureautique

Sous-tofa I éq u i pe m e nts

Prestations de conseils
Conseillers de gestion
Assistants en gestion
Conseillers jurid iques
Conseillers exploitations familiales

Sous-fota I prestations de consei/s

Divers fonctionnement
Petites fournitures, documentation, etc
Electricité, communications, etc
Organisation de réunions, etc
Assur.,entret., consommat. des motos

- des conseillers
- des responsables de CPS

Sous-fofa I fonctionnement divers

Formation professionnelle
Des adhérents des OP affiliées
Des Conseillers
Sous-traitance alphabétisation
Sous-fofa I formation profession nelle

Total renforcement des GPS

nb

nb

nb

nb
fft
fft

nb
nb
nb

nb

fft
fft
fft

km/an
km/an

fft
fft
fft

2

2

I
2
A

5

5

3

2

5

3

5

1 20000
40000

2

.l
I

2

3
4
2

5
5
3

2

5

5
5

120000
40000

3
6
1

1

3
1

1

5
5
3
3

5

5

5

128000
40000

2
6
1

1

5
5
3
4

5
5
5

1 36000
40000

3
6
1

1

4
5
7
5
5

,l

20
20
12

11

20
18

20

504000
160000

10
18
4

Total PCPS



ANNEXE 13 - 416

Deuxième phase du projet de Centre de Prestations de Services à I'Office du Niger

Coûts du projet : Renforcement des CPS (EURO)

1 EURO = 655,957 Fcfa

Rubrioues de coÛts

Coûts

coûts

unitaires
an1 an2 an3 an4 Total EURO

total 000
Fcfa

EquiPements
Construction du siege de la Fédération

Construction des bureaux des Centres

Motos des responsables de CPS

Motos des conseillers
Mobiliers des Centres

Micro-informatique, bureautique
Sous-tofa I équ iPements

Prestations de conseils
Conseillers de gestion

Assistants en gestion

Conseillers ju ridiques

Conseillers exploitations familiales
Sous-fofa I prestations de consei/s

I Divers fonctionnement
lPetites fournitures, documentation, etc

lElectricité, communications, etc

lOrganisation de reunions, etc

lAssur.,entret., consommat. des motos

| - Oes conseillers

| - Oes responsables de CPS

I 

Sous-fof a I foncti on nemeni dive rs

I

I formation professionnelle

lDes aOnérents des OP affiliées

lDes Conseillers

I 
Sous-traitance alpha bétisation

f 
Sous-tota I formation professionnelle

I
I total renforcement des CPS

25000
1 0000
2000
2000
2000
5000

2500
2000
2500
2500

1 000
500
500

tttth

0,06

1 000

3000
3000

I

ol
20ooo 

I

4000 I

1 soool
4000 

|

20000 
|

6600ol

I

I

1 2500 
|

1 0000 
|

7500 
|

s000 |

35oool

I

I

so0o 
I

15001

ZSUU

7200
2400

1 8600

2000
tl

3000
5000

1 24600

0l
20000 

I

6000 
|

8000 
|

4000 
[

nl-l
38000 

|

I

I

1 2500 
|

1 0000 
|

Tsoo 
I

5000 
I

35000

5000
2500
2500

7200
2400

1 9600

3000
18000

3000
24000

1 1 6600

250001

ol

6003l
20001

50001

38oo0l

I

I

125001

1 00001

75001

75001

375001

50001

2s001

2500]

7680

2400
20080

2000
18000

3000
23000

1 18580

tl
2oool

3l

;:l
looool

75001

100001

400001

I

50001

25001

zsool

8160
2400

20560

3000
18000

3000
24000

86560

38 112
60 980
15 245
s1 833
15 245
38 112

76 225
60 980
45 735
41 923

u24 862

30 490
13 720
15 245

46 101

14 635
120 191

15 245
82322
18 294

115 861

îilil1

ilffi1

,ï331

sooool
400001

300001

27s001

147so0l

I

2ooool
eo00l

100001

30240
9600

788d/J

10000
54000
12000
76000

446310

Total PCPS 276 160 261 595 232 687 207 174 grt 61C



ANNEXE13.5/6

Deuxième phase du projet d'Unité de Recherche-Développement et d'Obsenratoire du

Quantités des moyens mobilisés

Rubriques de couts unites

Quantités

dtt I an2 an3 an4 total

Equipements
Berline type break
Véhicule tout tenain tvoe 4x4
Motos 1?5 cc
Vélomoteurs
Ordinateur et impnmante
Photocopieuse
Complément de mobilier
Matériel expérimental et de labo.

Remise en état des logements

Constructions exoé ri menta les

Sous-tota/ éq u i pe m e nts

no
nn

nb

nb

nb

nb
fft
fft
ft
fft

1

.1

6
A

1

1

1

0,5

0,25

1

1

6
4
I
1

1

1

3
1

Fonctionnement
Personnel

Chef de cellule, coordonnateur
Ingénieur svstèmes d'exploitation
Ingénieur cultures maraicheres
Ingénieur d'élevage
Techniciens d'agriculture
Agent administratif et comptable
Secrétaire
Chauffeurs
Gardiens

Sous-tota/ personnel

himois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mois
h/mors
h/mois
h/mois
himois

12

12

12

12

12

12

z+

12

1?

12

12

36

12

12

24

36

12

12

12

12

36
12

12

24
36

1?
12

12

12

36
12

'12

24
36

48
48
48
Æ

14
4€

4
96

14

Autres corits de fonctionnement
Consomma tions/entretie n

Voitures
Motos
Vélomoteurs
I nfo rmatiq ue/reprog ra p h ie

Groupe électrogène
Electricité. téléohone
Location de bureau

Papeterie
Foumitures d'essais
Main d'oeuvre pour essais
lndemnités conespondants URD-OC

Bibliographie
Contrat de suivi équipts informatiques

Contrat d'appui gestion comptabte

Sous-tota/ autres coÛts de fonctionnt

Km/an

kmian
kmian
lluan

ffVmois
ffVmois
ffVmois
ffuan
ffUan
f'ftJan

hi mois
ffuan
f'ftJan

ffVan

60 000
48 000
I 000

I
1a
IL

12

1

1

1

tt I

1

1

63 600
50 880

B 480
1,1

13,?
I J,4,

12

1,1
,t
t

1

36

4
I

1

67 416
53 933
I 989

1,2
14,4

14,52
12

1,2

1

1

36
0,5

1

I

71 461
57 169
I 528

1,2
14,4
14,4

12

1,2
1

1

36

1

1

2624n
209 9æ

34 997
4,5
54

il,12
48

4,5

4

4

144
1

4

4

Conventions
Assistant technique rattaché
Missions d'appui technique
IER
Etudes sectorielles
Université/Grandes Ecoles

Organismes de formation/i nformation

Agents URD-OC
Voyages études O.P.
Agents ON
Emissions radio

Sous-tota/ co nventi on s

h/mois
h/mois
ffVan
ffUan
ffUan

fft/an
ffVan
ffuan
ffUan

10

1

1

1

1

1

1

1

4
z
1t

I

a

'l

1

1

I

I
1

1

1

4
1

1

'l
,|

1

1

1

1

1

1

1

4 22
4
4
4
3

4
4
4
4

Appui institutionnel
Fonctionnement du Comité de Pilotage

Renforcement des Comités Paritaires

Evaluation à mi-parcours
Sous-total appui i nstitutionnel

ffUan
ffVan

fft

1

1

I

I

1

1

1

1

I
4
4

1

Grand total



ANNEXElS-6/6

Deuxième phase du projet d'Unité de Recherche-Développement et d'Observatoire du Ghangement

Coûts du projet
1 Euro = 655.957 Fcta

Rubriques de coûts

Coûts

coûts

unrtarres
an1 an2 an3 an4 TotalEuro

total000
Fda

Equipements
Berline type break
Véhicule tout terrain type 4x4

Motos 125 cc
Vélbmoteurs
Ordinateur et impnmante
Photocopieuse
Complément de mobilier
Maténel expénmental et de labo.

Remise en état des logements

Constructions expénmentales
Sous-fofa/ éq ui pem ents

13 000
15 000

2 000

600
Z JUU

3 s00
1 000

15 000
6 000

I 000

13 000
16 nnn

12 000
2 400

2 500

3 500
1 000

7 500
18 000

2 000
76 900

7 500

4 000

11 500

2 000
2 000

19 818
22æ7
18 294
3 659
3 811

s 336
1 524

22æ7
27 41
12 196

137 814

13 0m
15 000

12 000
2æ0
2 500

3 500
1 000

15 000
18 000

8otr
90 400

Fonctionnement
Personnel

Chef de cellule, coordonnateur
lngénieur systèmes d'exploitation
lngénieur cultures maraîcheres

lngénieur d'élevage
Techniciens d'agnculture
Agent administratif et comptable
Secrétaire
Chauffeurs
Gardiens

Sous-tofa/ personnel

'1 015

oôJ

404
À^À

250
1An

210
90

12 180

4 848
4 848

8 496

3 000

2 284
5 040
J I+U

52 128

1? 180

I 196

4 848
4 846

I 496

3 000
z zôu
5 040

3 240
52 128

12 180

I 196

4 848

4 848

8 496
J UUU

2 280
5 040

3 240

s2 128

12 180
I 196

4 848
4 848
I 496
3 000
228o
5 040
3 240

52128

74273
49 979
æ 563
æ 563
51 808
18 294
13 903
30 734
19757

317 874

Æ72f,
3278/i
19 392

19 æ2
33 984

12 00c

I 12C

æ r6c
12 96C

2æ312
Autres couts de fonctionnement
Consommattons/entretien

Voitures
Motos
Vélomoteurs
I nformatiq ue/reprograp h i e

Groupe électrogène
Electricité. téléohone
Location de bureau

Papetene
Foumitures d'essais
Main d'oeuvre pour essais

Indemnités conespondants URD-OC

Bibliographie
Contrat de suivi équipts informatiques
Contrat d'appui gestion comptabie
Sous-fofa/ autres coûts de fonctionnt

u, lc
0.06
0,06

1 500

600

85

2 000

800
çnn

200

1 000
1 000

I 000
I ôOU

480

1 500
7 200
3 900
1 020

2 000
800
500

I lou
100

1 000
1 000

32 640

I 540

509
I OJU

7 920
4 290
1 020
2 200

800
500

I lou

1 000
1 000

34 742

10 112
3 236

<?o

1 800
I 640
4 719
1 020
2 400

800
àUU

1 260
100

1 000
1 000

37 127

10 719
3 430

572
1 800
I 640
4 680
1 020
2M

800
500

1 260

1 000
1 000

37 821

æ 022
19207
3æ1

10 æ0
49 393
26 814
6220

13 720
4878
3 049
7 683

305
6 098
6 098

216 980

39 372
12 599
2 100

6 750

32 400

17 589
4 080

9ofr
3æC
2 00c
5 ûrc

20c

4 00€
4 00c

142gËl
Gonventions

Assistant tech nique rattaché
Missions d'appui technique
IER

Etudes sectonelles
Université/Grandes Ecoles

Organismes de formation/information

Agents URD-OC
Voyages études O.P.

Agents ON
Emissions radio

So{rs-total conventi ons

10 000
'12 000

10 000

2 s00

7 000

5 000
I CUU

5 000
J OUU

100 000
12 000
10 000

2 500

0

s 000

5 000
J OUU

140 600

40 000
24 000

10 000

2 500
7 000

5 000
2 500

5 000
,l Aôô

99 600

40 000
12 000
10 000
2 500

7 000

5 000

2 500
5 000
3 600

87 600

40 000
0

10 000
2ffi
7 000

5 000
2 500
5 000
3 600

75 600

335 388
73 176
60 980
15245
32014

30 490
15245
30 490
21 953

614 979

2æ 000
48 000
40 000
10 0m
21 000

æ0m
10 000
æ 000
14400

40:t400

Appui institutionnel
Fonctionnement du Comité de Pilotage

Renforcement des Comités Paritaires

Evaluatjon à mi-parcours
Sous-fofal appu i i nstitution nel

3 000
1 200

20 000

3 000
1 200

4 200

3 000
1 200

4 200

3 000
1 200

20 000
24 200

3 000
1 200

42lO

1829/,
7 318

30 490
56 101

12 000

480(
ææ(
36E0(

Grand total 306 468 202 170 203 055 169 719 I 343 749 EEr 441
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ANNEXE13.6/6

Deuxième phase du projet d'unité de Recherche-Déveroppement et d,observatoire du Ghangement

Coûts du projet
1 Euro = 655,957 Fcfa

Rubriques de coûts

Coûts

coûts

ur Dtdil g5
an 'l an2 an3 | anq TotalEuro total000

Fda
I Equipements

lEerline type break

lVehicute rout terrain rype 4x4

lMotos 125 cc
lvétbmoteurs

lOrdinateur et impnmante
Photocopieuse
Complément de mobilier
Matériel expérimentai et de labo.
Remise en état des logements
Con structions expérimenrar es

Sous-to ta I éq u i pe me n ts

13 000
15 000
2 000

600

Z iUU

3 500
r vurj 

I

1s 0001

â ôônl---"1
I 0001

13 00
1q ôn

1? r1n

2 401

? qôr

'l 6ôr

1 00(

/ )ut
18 00(

2 00c

76 90c

0

/ )UU

4 000
11 500

2 000
2 000 ,l

19 818
22 æ7
18æ4
3 659
3 811
s 336i
1 524l,

22æ71
27 441||
12 1e6l

137 8141

| 13000

| 15000

| 12 000

I 2400

I 2 s00i
3 s00l
| 0001

ls oool
18 0001

8 0001
90 4001I Fonctionnernent

t personnel

lChef de cellule, coordonnareur

J 
Ingénieur systèmes d'exploitatlon

I 
Ingénieur cultures maraîchères

llngénieur d'étevage
Techniciens d'agriculture
Agent administratif et comptable
Secrétaire
Chauffeurs
Gardiens

Sous-total personnel

1 01sl 12 180
6831 I 1s6
4041 4 848
4041 4 848
2361 I 4e6
2sol 3 oo0
1e0l 2 2B0i
2101 s 0401
e0l 3 24ol

I sz rzel

12 1F

813
484
484
E49
3 00i
? )Al

5 04(

3 24(
52 1?t

0
ô

t1

12 180

I 196

4 848
4 848

:::lJ UUUI
) )a^lI 4vvl

s 0401

3 2401

s2 1281

12 18(

I 19(

4 84t
4 84€

I 49€

3 000

2280
5 040
3 240

s2 128

7427i
49 97€

29 563

æ 563
51 808
18 æ4
t3 903
30 734
19 757

317 874

I 487æ

| 327u
| lsæ2

19 æ2
3if 9E4
12 0001

e 1201

æ 160l
12 960l

208 5121lAutres coitts de fo ctionno^ont

0,1s1 s 0c
0,061 2 88
0,06 | 48

1 s00l 1 s0
6001 7 20
3251 3 90
Bsl 1 ozl

2 00ol 2 o0(
8001 80(
5001 50(
3sl 1 26(

2o0l 1oc

1 0001 1 00c
1 0001 1 00c

| 32 640

sommationVentretien
Voitures
Motos
Vélomoteurs
I nformatiq ue/reprographi e

Groupe électrogène
Electricité, tétéphone
Location de bureau
Papeterie

d'essais

lMain d'oeuvre pour essais
Indemnités correspondants URD_OC
Bibliographie
Contrat de suivi équipts informatioues
Contrat d'appui gestion cornptable
Sous-tofa/ aufres c oûts de fonctionnt

0l e 54c
0l 3 0s3
0l soe
ol 1 6sorl 7 szo
'll / 1ô^tl + <Jv)l 1 ozo
tl ^ ô^^tl z zuv
)l 800
)l s00lrl 12601

tl
| 1 00ol

I 1 oool
I utazl

10 11

323

180
864
471
1 021

2 40(

80(

JU(

I zo(
1ôr

1 00c
1 00c

37 127

21 10 71

61 343
sl s7
ol 1 8or

,l 8 64r

ll 4 ô8(

rl 1 02(
)l 24u
)l 80(,l socrl 126c

I tooo

| 1000
I st azt

Y

0

æou
19207
3æ1

10 æ0
49 393
26 8141

6?2'Ol
13 7201

4 878f
3 04sl
7 683f

æsl
6 oesl
6 0e8f

216 9801

39 372
12 599
2 too
6 750

32 400
17 sssl
4 0801

e 0001

3 2001

3ffi|
2ool

4 0001
4 0001

423ælI Con""ntionf-
lAssistant technique rattach é

f 
Missions d'appui technique

lrER
lEtudes sectorieiles

I 
UniversitrVGrandes Ecoles
Organismes de formatioMnformat jon

Agents URÈOC
Voyages études O.p.
Agents ON
Emissions radio

Sous-tota I c o n ve n ti o n s

10 00(

12 00(

10 00(

2 50(
7 00c

5 000

2 s00
5 000

3 600

100 000
12 000
10 000
2 500

0
l

I

s o0ol
r cnnl-"""1
s 0o0l
3 6001

140 6001

40 0001 40 0oo
2.1 0O0i 12 000
10 0o0l 10 o0o
2 s00i 2 5OO

7 0001 7 000

tl
s oool s oool
2 sool 2 sool
s oool s oool
3 600l 3 600l

e9 6001 s7 600l

40 000
0

10 000
2 500
7 0001

s ooof
2 s00l
5 0001

3 600l
7s 600l

335 388
73 176
60 980
15 245
32 0r4l

I

30 4eol
1s 24sf
30 4901

21 e53f
614 97el

2æ 0æ
48 000
,O 000
10 000
21 0001

æ
10
æ
14

403Appui institutionnet---
Fonctionnement du Comité de pilotaae
Renforcement des Comités paritairei
Evaluation à mi-parcours

Sou s-total appui i n stitu tio n n el

3 000
1 200

20 000

3 000
1 200

4 200

3 000
1 1^^

4 200

3 000

1 200

20 000
24 200

3 000
1 200

4 200

18294
7 318

30 490
56 101

12 0m
4 800

æ000
36 800

Grand total 306 4681 202 170 2o3gqsl 16e 74el 1 349 749 881 441
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