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AVANT-PROPOS

Ce rapport a êfê rédigé à Ia suite de deux mois de stage sur le
Projet Retail à Nlono, ôu lIall, du 3 AoÛt au 3 Octobre 1988.

Le Magistère de développement économique de Clermont-Ferrand
(France), auquel j'appartj-ens en tant qu'étudiant de fin de première année,
est une formation préparant à un diplôme de toisième cycle uni-versitalre
et se déroulant en trois ans après un D.E.U.G de scienees économiques.

En plus de 1'enseignement proprement dit, un stage est proposé
chaque année aux étudiants, généralement dans un pays en développement.
Ce premier stage est donc avant tout un stage de sensibilisation aux

problêmes de développement, me permettant d'étudier 1e fooctionnement d'un
projet d'intensification agricole dans un pays Sahé1ien, ainsi que le che-
minement préa}able à Ia réalisation du projet, c'est à dire tout ce qul
concerns- 1e côté financement, bailleurs de fonds, participation de 1'état
malien ôux processus de décision.

En outre, le contexte particulier de 1'0ffice du Niger (0N) fut
une bonne occasion pour moi d'essayer de comprendre quels pouvaient être
les problèmes que peut rencontrer un grand organisme publie dans un pays

en développement comme le [Ia1i.

Ce rapport consacré plus particulièrement aux problèmes d'entretien
de réseau, r-le représente donc qu'une facette de 1'expérience et des ensei-
$nements que ce sé;our à Niono m'a procurés.

Le Projet Retail a accueilli du mois d'Avril au mois de Décempre

lgBB dix stagiaires pour 1a plupart étudiants préparant un diplôme de

1'enseignenrent supérieur et effectuant sur le Projet Retail leur stage de

fin d'études, généralement d'une durée de quatre à cinq mois. Le recrutement
est effectué en France et au l'1ali, permettant d'acceuillir cinq maliens,
quatre.français, et un éthiopien [étudiant en Francei.

Le principe de déroulement des stages fut d'associer les stagiaires
deux à deux, ur-l français et un malien, formant ainsi cinq binômes travaillant
ensemble sur un même sujet d'étude.

J'ai donc été assoeié à Slaka C0ULIBALY, étudiant en quatrième
année de 1'fnstitut Polytechnique rural (I.P.R) de Katibougou, gui préparait
un mémoire de fin de cycle sur la gestion économique de 1'eau au Projet
Retai 1 .

Etant donné la courte durée de mon séjour à Nlono, je n'ai pa6 eu

Ia possibilité de travailler exactement sur le même sujet que lui, mais sur
un sujet s'en rapprochant. llonsieur Guy FRANC0IS, le chef du Projet Retail,
m'a en effet chargé de réaliser une étude sur Ia structure d'entretien sur
le Projet, tout en participant également aux travaux de Siaka C0ULIBALY sur
la gestion de I'eêu.
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En fait, ces deux suJets apparemment très différants 1'un de 1'autre
possèdent de très nombreux points cornrnuns, et cette double activlté m'a
permls d'associer travail d'archives, travail de eontact et travall de terrain

llon séjour s'est décomposé entre un travail d'étude sur le finan-
cement, 1'organisation et le fonctionnement de la structure d'entretlen du

Projet Retail, un travail d'étude sur le terrain concernant les problèmes
de dégradation du réseau et un travail d'équipe avec Siaka sur Ia gestion
de 1 ' eau ( re levés topographiques, étude de consommation ,d 'eau, etc. . . ) .
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- INTRODUCTION

Ce rapport, exclusivement consacré aux problèmes d'entretlen du
réseau réhabilité sur le Projet Retail, se décompose en trois parties
distinetes .

- La première peut être définle comme une introduction générale
et présente succintement le Projet Retail en le replaçant tout d'abord
dans te contexte de 1'0.N, puis en décrivant I'historique du Projet, son
financement, sa réalisation et les résultats obtenus après un an de fonc-
tionnement. Cette approche permettra de comprendre f importance de 1'entre-
tien sur un tel projet,-et par 1à de la néeessité de sa mise en place.

- La deuxième partie est consacrée à la description de Ia structure
d'entretien en présentant-dans un premier point quel1e peut être 1'lmpor-
tance de I'entretien sur.le Projet, quels sont les travaux à réaliser, €t
comment les financer.

Dans un deuxième point, nous verrons comment a effectivement été
mise en place 1a stucture d'entretien, en abordant respectivement les pro-
b1èmes d'évaluation des besoins, de financement par la redevance de gestion
d'un fond spécial d'entretien, de fonctionnement du système et de coÛt réeI
des travaux effectués.

Après avoir effectué un premier bilan après six mois de fonction-
nement, nous pourrons effectuér une comparôison avec un projet analogue au
Retail, le Projet ARP0N qui a également mis en place une structure d'entre-
tien.

touver des =:i"ii:l:':':":.;:H,il3::"-ïi: :;::::13=.lTl"3'.l::: i:=";::li.i:=
liés au fondements même du système mis place (conflits d'cbjectifs entre la
Caisse Centrale de Coopération Economique française et 1'0.NJ, ceux ayant
trait à 1a redevance, ceux 1iés à Ia responsabilisation paysanne, ceux
concernant la prévision des besoins et 1'organlsation de 1'entretien et
enf in ceux 1iés aux Assoc j-ations Vi l lageoises IA. VJ .

Ce travail cherche donc à analyser quels peuvent être les difficul-
tés rencontrées sur une structure d'entretien comme ce1le du Projet Retail
et à proposer des solutions concernant ces problèmes, mais i1 doit être
nuancé par Ie fait que, 1'entretien n'ayant effectivement êtê mis en place
que depuis six mois, ut't véritable bilan de son efficacité n'est pas encore
possible.

De p1us, Ia période durant laquelle mon stage fut effectué a été
caractérisée par un forte pluviométrie (25O mm en AoûtJ, et se trouve entre
deux campagnEts de eulture; le fonctionnement de 1'entretien n'y est dono
pas le même qu'en temps normal.
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1 ère partie PRESENTATION DU PROJET RETAIL

Le Projet Retail est avant tout une occasion de tester en grandeur
nature (1.300 ha) les possibilités d'intensification de 1a culture irrlguée
et plus particulièrement de la riziculture à 1'Office du Niger. Le Retail
est donc indissociable du contexte de 1'0.N. I1 eonvient alors tout d'abord
de présenter I'office, son histoire, sa situation actuelle, les problèmes
auxquels e1le est confrontée et sa volonté de réhabillter le réseau dont
elle a la charge.

Nous verrons ensuite comment s'est monté le Projet Retail, les
travaux qui ont étê effectués, leur coûts, leur flnancement, puis 1e fonction-
nement du Projet et ses résuItats. C'est alors seulement que nous pourrons
vraiment aborder le problème spécifique qu'est J'entretien sur 1e Retail.

1 - L'0ffice du Niger

L'0ffice du Niger a été créée en 1932 par les colons français dans
le but de fournir la métropole ert coton pour son industrie textile et d'as-
surer une production de r|z suffisante pour alimenter 1es populations du
Soudan français. Le principe initial était de remettre en eau les anciens
défluents fossiles du Niger dans la région appelée le "DeLta mort du Niger";
pour ce faire, iI fut nécessaire de construire un barrage sur le fleuve au
niveau de la ville de lÏarkala et de creuser un eanal adducteur et deux canaux
principaux. Ce fut à ce propos une des pages les plus noires de la colonisa-
tion française, les ouvrages étant réalisés par des travailleurs forcés, dans
des conditions lnhumaines, ce qui provoqua la mort de milliers de personnes.
Certains déclarent même encore auJourd'hui que ce n'est pas de 1'eau, mais
du sang, qui coule dans les canaux de 1'0.N.

L'Office du Niger est aujourd'hui un Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial IEPICJ, basé à Ségou et joue le rôle de gérance des
terres pour le compte de l'état ; elle a pour mission d'assurer des presta-
tions de service au bénéfice des paysans (fourniture de 1'eau, VUlgarisation
agricole) et d'aménagpr, réaménag€tr, entretenir 1e réseau hydraulique et les
parcel 1es .

L'0ffice représente aujourd'hui une surface de 53.300 ha aménagés
pour la riziculturer ce qui concerne 9.245 familles [11.000 habitants), et
assure une production de 90.000 tonnes de ri'z pour un rendement moyen de
2,2 Tlha Ichiffre 1986). t'lais f infrastructure hydraulique s'est fortement
dégradé ôu f.i1 des ans, faute d'un entretien suffisant, ce qui a entrainé
une absence totale de maîtrise de 1'eau, empêchant toute gestion ration-
nelIe en matière de rlziculture irriguée. Cette dégradation généra1e des
infrastruetures a été à 1'origine d'une.chute spectaculaire des rendements
moyens en Paddy qui ont atteint 1,6 T/Ha en 1985 contre 2,6 T/Ha en 1977.
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Face à ces problèmes, Ie gouvernement malien a décidé dès 1978 de

réhabillter 1'0.N avec 1e concours de différents ballleurs de fonds (Banque

llondiale, FED, coopération française, néerlandaise, allemande et japonaise)
avec pour objectif principal f intensification de 1a riziculture.

Les travaux de remise en état des réseaux d'irrigation et de dralna-
ge déjà entrepris ou prévus représentent près de 5Oe. de la superficie gérée
par 1'Office, et sont accompagnés de mesures visant à restructurer 1'0.N, à

introduire dans 1e circuit économique de 1a région de grandes entreprlses
agricoles et agro-industrielles privées, à libérallser la commerciallsation
dàs récoltes, à promouvoir 1es Associations Villageoises [A.V), à décentra-
liser 1es pouvoirs de décision et à diversifler les cultures.

Cette intensification, dictée par le souhait de voir une augmenta-
tion sensible de 1a production agricole est donc accompagnée d'une volonté
de gestion économique plus rationnelle devant permettre à 1'0.N de devenir
une grande entreprise publique qui ne solt plus un gouffre financier pour
1'état, tout en étant plus efficaee qu'auparavant.

De p1us, Les fonctions Entretien- réseau et Gestion- eau ont vu

leur importance accrue dans le but d'assurer la pérennité physique des amé-

nagements, seul-e garante à long terme de la réusslte de f intensification
rizico le .

2 - La réabilitation du périmètre

Le Projet Retail s'inscrit dans le cadre de la réhabllitation de

L'0.N avec pour spécificlté Ie fait qu'11 s'agit d'un test en grandeur
nature Qui, s'il réusslt est succeptible de servir de référence pour f in-
tensification de la riziculture sur toutes 1es terres irriguées de 1'Office.

Le Retail s'étend sur 1400 ha bruts, soit 1300 ha nets, Et en plus
de Niono, englobe quatre villages : Km26 (N1 ), Nango tN3), Sassa-Godji IN4),
Sagnona (N6) , cp qui concerne 300 familles (2800 personnes). Les travaux de
réaménagement se sont déroulés de llars 1986 à Juillet 1987; ils ont princi-
palement consisté à la réalisation de travaux urgents sur les grands adduc-
teurs, à la mise en état des réseaux d'irrigation et de dralnage du périmètee,
à son aménagement parcellaire garantissant alnsi une totale maltrise de 1'eau
à I'intérieur des bassins et à des travaux de voirie, ôssalnissement et équi-
pement villageois.

Le coût des réaménagements est de I'ordre de 2 300 000 FCFA par
hectare [étude, réalisation, contrôle), financé par un prêt CCCE ICaisse
Centrale de Coopération Economique). Ce prêt a une durée de 30 ans' avec
différé.de rembpursement de 10 ans, le taux d'intérêt étant de 1,5 'o sur
}e différé, et de 2 ,o durant les vingt ans suivanls. La charge annuelle est
donc de 35 000 FCFA/ha pour Ia première période ce qui équivaut à 500 kg de
paddy tà 70 FCFA le kg de paddy) et à 155 000 FCFA pCIur Ia deuxiÈme pérÎode
Q 215 kg de paddy).
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La grande majorité des parcelles est utilisée pour la culture du
riz [932, de Ia surface), les 72 Bestant .étant consacrés au maraîchage; en
outre, 1a double culture du riz est pratlquée sur 22r" des surfaces, ce qui
équivaut à une intensité culturale de 1252 en moyenne.

Les aménagements du Retail permettent la riziculture lntensj.ve,
grâce nôtamment à un très bon planage des parcelles et à une maÎtrlse
quasi-parfalte de 1'eau. L'originalité du Retail réside d'ailleurs dans le
fait que, pour la première fois à 1'0.N la maitrise de 1'eau est technique-
ment garantie dès la livraison des aménagements.

Des techniques culturales performantes Irepiquage, sélection des
varj.étés de riz, utllisation d'azote, de phosphore et de matières organi-
ques ) associées à cette infrastructure d'irrigation sont à 1'origine de
rendements assez é1evés de I'ordre de 5 f/ha en période d'hivernage Ien
moyenne), et de 3,5 T/ha lors de la contre-saison (saison sèche chaude).
Ces rendements offrent aux familles la possibilité d'obtenir des revenus satis
faisants de 1'ordre de 725 000 FCFA par an et par exploitation fde 15 person-
nes en moyenneJ mais des disparités importantes subsistent entre les expJoi-
tations.

3 Nécessité de ,1'entretien

La principale origine du succes du Retail au niveau des rendements
est 1e réaménagement des infrastructures Ihydrauliques, parcelles), mais
pour que ce succés ne soit pas seulement provisoire, f impératif absolu est
de maintenir en état le réseau ; son entretien devient donc une nécessité
immédiate à Iaquelle est subordônnée 1e suivi-même du Projet. L'entretien
s'avère être le seul moyen permettant d'évlter que Ie processus de dégrada-
tion s'amorce de nouveôu et donc que la situation antérieure ne se repro-
dui-se.

De plus, 1e Projet Retail possède un atout important : il est
eonstitué principalement d'ouvrages en terre Icanaux, drains, pistes, parcel-
le) eui, contrairement à des ouvrages en dur, ont une espérance de vie
potentielle quasiment lllimitée. Cela permet aLors d'amortir les coÛts
d'investissement sur une très longue période (30 ans pour le RetailJ tout
en étant certain de continuer à obtenir d'aussi bons résultats qu'au début
du Projet.

.L'importance de
dès le début du projet,
par une volonté commune
dès la fin des travaux,
CCCE) que de 1'0.N.
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2ème partie L'ENTRETIEN SUR LE SECTEUR RETAIL

Après cette présentation sommaire de 1'0.N et du
convient maintenant d'aborder le sujet même de ce rapport,
1'entretien sur 1e Retail.

-4-

Projet Retail, i1
c'est à dire

Après avoir défini dans une première section ce gue représente
exactement ce terme, à qul ineombe sa charge, quels sont généralement 1es
travaux à effectuer par Ie Projet à ce sujet et comment les financer, nous
verrons dans une deuxième partie de que1le façon a êté mis en place 1'entre-
tlen et quels sont les travaux qui ont été effectués, en insistant plus
partieulièrement sur le processus de décislon et sur Ie mode de gestion
finanelère retenu. Pour finir, une comparalson avec les méthodes employées
par 1e projet ARP0N Icoopération néerlandaiseJ sera présentée.

A - Généra1ités sur 1'entretien

Nous avons vu dans le chapitre introduct{ que le manque d'entretien
avait condult à une dégradation généra1e des structures hydrauliques à 1'0.N,
compromettant ainsi 1e processus même de riziculture irrlguée. L'entretlen
peut donc être défini comme le moyen d'assurer la pérennité physique des
aménagements, c'est à dire de conserver en 1'état actuel des lnfrastructures
existantes sur une très longue période Iinfinie en théorle) afin d'éviter
de retrouver la situation qui a prévalu à 1'O.N pendant ces dernières décen-
nies.

1 - Nature des travaux d'entretien
:,

Les travaux d'entretien peuvent être séparés clairement en deux
types d'action : 1'eotretien préventif et 1'entretien correctif.

L'entretien préventif :

C'est le plus important car c'est celui gui évitera par 1a suite
d'avoir à réaliser de gros travaux pour paltier aux dégradations qul se
seraient produites sur les ouvrages; d'autres part, c'est le plus difficile
à réaIiser, car les actions à entreprendre ne sont pas toujours facilément
identifiables et leur utilité p'est pas immédiatement perceptible. Cet
entretien est pourtant prioritaire dès 1a fin des travaux de réaménagement et
doit donc être mjrs en place dans les plus brefs délais.
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II comporte d'une part des interventions poneNuelles destlnées à

corriger dès sa naissance un défaut localisé (début d'érosi-on, tassement
d'ouvrages en terre, etc... J dont Ie degré de conséquence dépend directe-
ment de la rapidité d'action; plus on retarde Ie moment d'agir et plus
les travaux à réaliser uItérieurement seront importants et ceci de façon
exponentielle.

I1 comporte d'autre part des interventlons d'ensemble destinées
à corriger 1es dégradations progressives naturelles te1les que dépôts de
terre dans les canaux et les drains ou tassement des cavaliers et digues'
et à malntenir en bon état les ouvrages mécanique Ivannes, ouvrages régula-
teurs) et les machines Itravaux de peinture et de graissage).

L'entretlen préventif peut donc éviter à ce qu'on ait trop souvent
recours à des actions de type correctif.

- 1 ' entretien correctif :

It se produit pourtant inévitablement des dégradations gui n'oot
pas pu être prévues. CeIa ne veut bien sûr pas dire que 1'entretien préven-
tif est inéfficace; au contraire, ces "accidents" seront d'autant plus
rares et d'autant moins graves que 1'entretien préventif aura étê correcte-
ment effectué.

I1 comporte d'une part des interventions ponctuelles destlnées à

réparer rapidement un ouvrage qui s'est brusquement détérioré (brèche,
ruptureJ, et pouvant n'être que provisoires en attendant que puissent être
effectuées ultèrieurement les grosses réparations nécessaj.res.

I1 comporte d'autre part des interventions d'ensemble qui sont dues
normalement à 1a vétusté des aménagements; el1es sont censées ne concerner,
comme nous 1'avons déjà VU, que les ouvrages en "dur", 1es ouvrages en terre
ne nécessitant qu'un entretien préventif ou correctif ponctuel.

En conséquence, nous ne retiendrons que trois types d'entretien :

- 1'entretien courant permanent (entretien ponctuel préventif) qui
vise à corriger les défauts dès leur apparition.

- 1'entretien périodique (intervention d'ensemble préventlve) qui
permet.aux ouvrages de conserver leurs capacités.

1'entretien de sécurité (intervention ponctuelle correctiveJ qui
pa11ie à un évènement imprévisible pouvant entraÎner des conséquences graves.

La quatrième catégorite [grosses réparations, renouvellement des
ouvrages) ne concerne pas le domaine de L'entretien, mais relève du domaine
des inyestissements; elle ne serô donc pas aEordée au cours de ce rapport.
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2 - La charge de 1'entretien

Le coût de 1'entretian du réseau hydraullque de 1'0.N
par 1'état ou par les exploitants agricoles eux-mêmes selon gu

réseau prlmaire- secondaire ou tertiaire.
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est supporté
'i1 s'agit du

En effet, le décret 29O du 26 Novembre 1985 "portant organisation
de Ia gérance des terres affectées à 1'0.N" définit clairement à qui lncom-
be la charge de I'entretien :

- le réseau primaire :

I1 s'aglt des ouvrages principaux, e'est à dire les infrastruetures
d'adduction (barrage du lÏarkala, ouvrages de répartition, canaux adducteurs,
falaJ qui permettent de mobiliser des ressources en eau pour f irrigatlon.

Le réseau prj-maire est sous Ia responsabilité financière de 1'état
qui supporte donc la charge des travaux d'entretien, ces derniers étant
effectués ptrr 1'Office.

1e réseau secondaire i

I1 comporte 1es canaux principaux, les distributeurs Icanaux de
dessertel, les partlteurs qui alimentent 1es arroseurs, 1es drains, les
collecteurs, ainsi que les pistes correspondantes.

Son entretien est assuré par I'0,N, son coût étant supporté par
les paysans au moyen de la perception d'une redevance. Celle-ci est îlxée
et perçue par 1'Office à Ia fin de chaque eampagne rizicole en nature
(paddyJ ou en espèce.

- le réseau tertiaire :

I1 s'agit du réseau de distribution à la parcelle Iarroseurs, drains
diguettes, pistes de desserte, parcelles) "qui est directement à la charge
des agriculteurs qui exécutent en leur nom et pour leur propre compte les
travaux d'entretien courant recquls sur les réseaux tertiaires". L'Offtce
n'assure aLors qu'une mission de supervision pour eonseiller et vérifier
leur bonne exécution mais peut également fournir des prestations payantes
pour I'exécutlon de travaux assez lourds, les paysans se regroupant alors
pour payer par I'intermédiaire des Associations Villageoises.

D'autre part, 11 existe des sanctions dlsclptinaires qul frappent
les exploitants ayants eommis des dégradations volontaires ou ayant commis
des fautes lourdes dans la gestion de 1'eau: prises pirates, perte ou

brisure de vannette, abaissement de 1a tête de prise, ouverture simultanée
de la rigole et du bouchon, circulation de charettes ou boeufs sur les cava-
liers, €îherbement des cavaliers, obstruction du drain, cassure volontaires
de diguette, brêches faites dans 1'arroseur, Btc...
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Ces sanctlons sont inf11eées sous forme d'amendes croissantes
cumulatives, encourues sur la période allant de la conËËttation de 1'lnfractio
jusqu'au moment de Ia réparation effectuée par le fautif. En cas de n'ln
paiement des amendes ou en cas de récidive, I'exploltant peut se volr retirer
sa parcelle sur décislon de 1'0.N et Ia voir attribuer à gin autre.

Lr décret du 2E Novernbre 1985 a donc le mérite de bien définir
quelles sont exactement les responsabilités de chacun mais i1 oe doit
surtout pas laisser penser gue 1'entretien des réseaux primaires, secondaj-res
et tertiaires doit être elairement séparé en trois. Au contraire, 1'entretien
est un tout indivisible, et les actions au niveau des trois degrés du réseau
doivent être parfaitement coordonnées pour être réellement efficaces.

3 Les travaux à effectuer par le Projet

Les travaux d'entretien indispensables au bon fonctionnement du
Projet sont, nous 1'avons déjà vu,de plusieurs sortes, selon qu'i1 s'agit
d'entretj.en courant, d'entretien périodique ou d'entretien de sécurité.

1'efficacité de I'entretien courant est fortement corrélée à

la vitesse à laquel1e il est effectué et donc Êu fait que les dÉgradations
sur Ie réseau sont décelées Ie plus tôt posslble. Le rôle du personnel
permanent de la gestion eau est donc primordial à ce sujet.

En effet, Ies éclusiers et aigadiers ont la possiblllté de repérer
immédiatement tout problème pouvant se présenter et d'agir en conséquence
soit en résolvant ce problème eux-même [petites réparations, actions visant
à protéger un point menacé d'érosion,ou à dégager une prise de corps flottants
qui 1'obstruent etc. . , ) , soit en averrissant inrnédiatement Ie projet si les
actions à entreprendre demandent des moyens plus lourds Icolmatages de fuites
d'eau importantesr taffiplacement de buses casséesJ .

Ce premier niveau d'entretien peut donc être correctement assuré
par les personnes chargées de la gestion de 1'eau; en outre aU niveau des
parcelles, cB sont les exploitants eux-même qui sont responsables de 1'entre-
tlen eourant et qui réalisent donc les petites travaux relatifs à ce sujet.

I'entretien périodique est assuré Far le projet et coneerne le
réseau secondaire dont il a Ja charge, c'est à dire Ie distributeur et les
partiteurs, les drains principaux, les cavaliers et pistes quf leur sont
associés, ainsi que les ouvrages en dur Ivannes, régulateurs, matérie1J .

+ le distributeur', les partiteurs et les drains nécessitent régulièrement des
opérations de curage et de faucardage afin d'y enlever les dépôts de vase
qui handicapent à Ia longue 1e bon fonetionnement du réseau d'irrigation et
surtout de les débarasser de Ia végétation gui y prolifère, notamment les
typhas. Cette plante se développe en effet à une vitesse extraordinaire
Isurtout sur ]e drain principal) contraignant ainsi 1e proJet à des inter-
ventions fréquentes Ipériodicité inférieure è un an ].
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+ les cavallers ont besoln d'être rech argé de temps en temps, notamment
aux endrolts sujets à des passages fréquents d'animaux et de personnes' ou
même de charettes à âne.

+ 1es pistes nécessitent également un entretien périodieu€r que ce soit
pour combler provisoirement des trous ou des griffes eausées par 1'éroston
ou par une trop importante circulation de véhicules, ou pour les recharger
de façon régulière avec de Ia latérite.

+ les ouvrages doivent être régulièrement entretenus par des opératlons de
peinture, de graissage et de nettoyage auxquelles i1 faut ajouter 1'entre-
tien courant du matèrie1.

Toutes ces opérations cnt une périodiclté varlable selon leur
nature. Une étude éxécutée par la S0GREAH avait défini EU début du proJet
les fréquences normales d'tntervention selon le type d'entretlen et Ia
nature des ouvrages concernés.

Le tableau suivant présente ces proposltions :

graissage dgs vanngs .... ... . r. ... ...... . .. . 6 mois
pginturg, nettoyage ........................ 1 an
faucardage dgs dt'ains ... o...... !........... 1 an
gntrgtign dgs pistes r. r................. r.. 1 an
entretien des rizières (planage) ....... r... 1 an
curagg dgs canaux rr........................ 5 à 7 ans
rechargement des cavaliers ................. 5 à 7 ans

Mais en fait, la r'éalité montre que cies fréquences peuvent varier
énormément selon les endroits, le degré d'érosion, la nature du terrain ou
I'intensité d'utilisation des ouvrages. I1 s'aglt en fait d'adopter une
attitude pragmatique, c'est à dire de définir 1a périodicité adéquate selon
les observations faltes sur le terrain sur une longue pér'iode, cê qui veut
dlre que seule 1'expérience peut permettre d'intervenôr de façon optimale,
avec des fréquences variables selon les endroits.

D'autre part, fa plupart des travaux d'entretien périodiques
peuvent être associés à des opérations de culture, ce qui permet de
coordonner pour le mieux 1es interventions sur Ie projet et d'entraver 1e
moins possible la bonne marche de Ia rizieulture. Par exemple, i1 est
tout à fait possible d'associer le planage au labour, L'entretien des
diguettes aux opérations de désherbage des parcelles, 1e nettoyage des
canaux à leur mise en eau, ou Ie curage et 1e faucardage de ces canaux à

leur vidange.

- 1 ' entretlen d'urgence par définition ne peut être programmé à

L'avance et ne peut donc pas faire I'objet de normes. Le projet peut
toutefois avoir à faire face à des accidents nécessitant des interventions
importantes qui seront d'autant moins lourdes qu'elles seront effectuées
rapidement.

Là encore, ]e rôIe de la
la seule façon de pouvoir agir dans
les conséquences que peut entraîner
brêche par exemple).

surveillance est primordlal car c'est
les plus brefs dél.ris afin de limiter
un accident Irupture d'ouvrage ou
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4 - Le financement de I'entretien

L'0.N est, nous 1'avons Vu, un prestataire de service et est
donc à ce titre tenue de :

- "fournir des prestations de services
Ia fourniture de 1'eau" et
-"assurer 1a gestion des aménagements,
réseaux hydrauliques, notion étendue à
ou réaménagements nouveaux".

au bénéfice des exploltants pour

réaménagements et 1'entretien des
la réalisation des aménagements

Sur les pérlmètres non réaménagés de 1'0ffiee, le coût de css
prestations est parfois difflcile à déterminer préclsément, 1e servlce
de L'eau n'étant assuré que de manière partielle [en fonction de 1'état
du réseau d'irrigation), et 1es situations étant extêmement variables
d'une zone à 1'autre. llais sur les périmêtres réaménagés comme Ie Reta1l,
le coÛt du service de l'eau et de 1'entretien peut être parfaltement
défln1.

Pour pouvoir assurer financièrement 1a charge de la gestlon de
1'eau et de 1'entretien, l'0.N procède à Ia perception d'une redevanee
fixée chaque année dont 1e montant dépend des zones concernées (zone
réaménagée ou nonJ. Ainsi Ia redevance est actuellement fixée à 600 kg
de Paddy par hectare pour la réco1te d'hivernage, €t à 400 kg de Paddy
pour la contre-saison (22r" des surfaces) alors qu'elle n'est que de
2OA kg de Paddy par hectare sur certaines zones non réaménagées (Kolongo
ou Kokry par exempleJ.

llais sur le Retail, seul 70 Z du montant de la redevance est
affecté aux postes gestion-eau et entretien, le reste étant consacré
aux frais de foncti.onnement de 1'Office.

Les revenus annuels que la redevance peut fournir sont donc de
t ke de Paddy = 70 FCFA)

-hlvernage : 1300 ha r 600 x 7OxO,7 = 38 22O 000 FCFA
-contre-saison t O,2? >< 1300 x 40 )< 70 x 0,7 = 5 605 600 FCFA

soit 43 825 600 FCFA par an.

Les sources mobilisables pour le financement de 1'entretien et
de Ia gestion eau sont donc loln d'être négligeables même si, nous le
verrons plus loin, les taux de recouvrement effectif de la redevance
n 'atteignent pas 100 9o.



I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
T

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

- 10-

B Description de 1'entretien sur Ie secteur Retail.

Après avoir défini ce que représentait exactement Ia notlon
d'entretien et ce que eela impliquaitr Frous pouvons maintenant aborder
1'étude de 1'entretlen sur Ie Retail.

Sa mise en place sera tout d'abord présentée dans un premt,er
point dans lequel i1 sera question de Ia chronologiê de sa mise en place,
des évaluation qui avaient été faites au niveau des besoins, des budgets
prévisionneLs, des moyens de financement, €t de Ia méthode de gestion
EUi a finalement été retenue (le fonds spécial d'entretièn).

C'est dans un deuxième point que sera présenté Ie fonctionnement
de 1'entretien, c'est à dire quels moyens sont mis en oeuvre et quels
sont 1es travaux qui ont êté effectués (chronologie mensuelle) ; nous
pourrons dresser aLors un premier bilan après six mois de fonctlonnement.

1 - Mise en place de I'entretien

aJ historique

Dès Ia fin des travaux de réhabilitation du secteur RetaiJ, Ie
bailleur de fonds [Ia CCCEJ a fait part de sa volonté de se préoccuper
le plus tôt possible de la maintenance du périmêtre réaménagé ; il a alors
été fait appel à un expert (lTr Aviron Violet) qui a réa1isé une i'étude
de faisabilité d'une structure d'entretien en régie des réseaux hydrauli-
ques de l'0ffice du Niger" .

Cette étude a permis Ie recensement des travaux d'entretien et a

proposé les méthodes les mieux adaptées à cet effet. llais.e'est le docu-
ment ,,proposition de mise en place de 1'entretiqn du secteur Retall, vers'ic
A.2." é1aboré par 1'0.N en juillet 1987, eui a réellement servi de réfê-
rence à tout ce qui a étê entrepris par la suite.

En effet, 'co rapport très complet a déflni quels étaient les
moyens à mettre en oeuvre [en hommes et en matérielJ, a chiffré leur
coût (investissement et fonctionnement), et a étudié 1es possibilltés de
financement Iredevanee et crédit CCCE). Par ]a suite, d'autres évaluations
ont étê réa1isées, mais se rattachant toujours aux propositions initlales
du rapport "version A,2.", soit pour réévaluer les chiffres concernant 1e

budget, solt pour proposer quelques irrnovations. '

bl évaluation des besolns

L'entretien du secteur Retail devant démarrer 1e plus tôt possl-
ble, il fut proposé de mettre en place der,., équipes de huit personnes
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pour 1'entretlen courant auxquelles est mis à dispositlon.le matériel
nécessaire (moyens de transport, tractsurs, remorques, clterflBSr petlt
matériel, matérlel topographique) et 1'approvisionnent en matériaux
(Iatérite) et en fournitures Ibuses, têtes de rigole, vannettes, tuyaux).

Il étalt en outre prévu 1'acqulsition de gros patériel permet-
tant l.'entretien courant et 1'entretien périodique :

- pour 1'entretlen courant : un compacteur, des plaques vibrantes,
deux durupers, ur-l chargeur, des godets.

- pour 1'entretien périodlque : matériel pour un chantier de
curage [godets, tracteur, remorque), et pour un chantier routier Ibennes,
citerne, îiveleuse, rouleau compacteur, camion, benne, ffiotopompe).

Etant donnée f importance des investissement à réaliser pour
assurer I'entretlen pérlodleue, i1 fut finalement retp:'ru de falre réa11ser
ces travaux par 1a SATO|4 [ Société d'Aménagements Techniques Outre-lvler)
qui les facturerait ensuite au projet Retail.

L'ensemble des lnvestissements à prévoir pour la mise en place
de I'entretien courant fut rout de même fixé à 57 768 000 FCFA. Les
budgets prévisionnels de fonctionnement pour 1es années 1987, 1988 et
1989 furent présentés comme suit (ces budgets englobent le poste
"personnel gestion-eau", généralement associé à l'entretienJ :

1987 1 988 1 989

- entretien courant
personne 1

matérie1
approvis ionnement
entretien parq

- entretien périodique
- provision,pour entretien

périodique

4 535 000
3 375 000

0

260 000
1 5 120 000

+ Q 900 000

11 414 000
g 450 000
8 832 000
1 500 000

17 850 000
4 900 000

11 942 000
1 0 7gg 000
8 832 000
1 s00 000
I 800 000

+ 4 900 000

T0TAL dépenses d'entretien 28 1 90 840 44 146 000 47 764 000

I coatàI
léCu 

iva lent
'ha
Paddy (kg)

21 700
310

34 000
485

36 750
525

Les différences entre
1 9Bg sont dûes au fait que le
fonctionnemnet de 1'entretien

les chiffres de 1987 et ceux de 1 9BB et
budget pour 1gB7 n'englobe que 5 mois de
[d'Août à Décembre 1gB7).
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redevanee perçue
au budget entretien

Ces résultats parlent d'eux-mêmes : 1a redevance est lncapable
à eIle seule de financer les frais de fonctlonnement de I'entretien t
le résultat cumulé sur trois ans est de - 30 772 940 FCFA, ce gui est
considérable. De plus, ces résultats ne prennent pas en compte 1es coÛts
des lnvestissements (57 268 000 FCFA) indispensables à la mise en place
de I'entretien.

11 a donc fallu trouver une autre source de financement.

c) 1e financement de 1'entretien

La soJutlon retenue fut que Ia Caisse Centrale de Coopératlon
Economique verse 1e complément nécessaire au financement de 1'entretien,
soit:

28 1 90 840 5 468 000 = 22 722 840 FCFA pour 1987

La CCCE a tout de même subordonné cet apport au versement
préalable de la redevance collectée. De plus, la CCCE a fermement tenu
à ce que soient parfaitement controlés ces fonds, et a ainsi suggéré
1'ouverture d'un fonds spécial appelé "fonds spécial d'entretien".

d) Ie fonds special d'entretien (F.S.EJ

I

Ce fonds a êtê effectivement constitué en Novembre 1987, ce quiI
s'est traduit par I'ouverture d'un compte à la BNDA (banque nationale 

I

de développement agrlcole). 
I

Ce compte est régi par un système de double signature; celle du
chef de zone du Niono Ireprésentant 1'0ffice du Niger) et celle du chef
du projet Retail, et fonctionne en fait comme le compte spécial du projet
Retail (c'est à dire de façon très autonome).

1gB7
hivernage 1 986

1 988
contre saison 1987
hivernage 1gB7

1 989
contre saison 1988
hivernage 1 988

Revenus 5 468 000 40 180 000 43 680 000

Résu ltat - 22 722 940 3 966 000 - 4 084 000



Cette procédure est Ia suite loglque des décisions visant à restru|
turer 1'Office du Niger, et notamment celles relatives è la décentralisation I
des missions et des responsabilités au sein de t'Office du Nlger, accordant 

I

de ce fait beaucoup plus d'autonomie aux différentes subdlvlslons et branehe{
de l'Office. t
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De plus, Ie projet Retail étant 1'occasion de tester en vraie
grandeur ce que pourrait être les modalités concrêtes de cette autonomj.e des
zones, il est normal qu'iI soit le premier à fonctionner de manière relatlve-
ment autonome, y compris au niveau de l'entretien.

2 - Fonctionnement de 1'entretien

a) constitution des équipes

En raison des délais administratifs pour les signatures et de
discussions sur Ia compétence des différents services, 1'équipe d'entretien
courant n'a effectivement êté mise en place qu'au '1er lYars 1988r urle seconde
équipe étant ensuite constituée le I Mars.

Chaque équipe comprent six manoeuvres et un chef d'équipe, et elles
constituent à e1les-deux "f'unité pilote d'entretierr". Le matèriel mis à leur
disposttion comprend deux tracteurs, deux remorques, et des outils IpelIes,
pioches, brouettes, dames, Etc...), mais 1'acquisition de matèriel plus lourd
(dumpers, citernes, chargeurs) est encore à 1'étude, la CCCE n'ayant toujours
pas donné son accord.
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Le F.S.E est donc alimenté par Ia quote-part des redevances totale)
Ie comptément étant versé par la CCCE. Le contrôIe du fonds est assuré a pos-
tériori par la cellule de contrôle de gestion de 1'Office du Nlger, en îêfê-ti
rence aux budgets prévisionnels approuvés conjointement par 1'0N et la CCCE.i

I

De pIus, les Assoclations villageoises tAV) doivent être associéep
à la gestion financière de ce fonds, étant les premières concernées par 1es 

i
problèmes d'entretien et de gestion de 1'eau; cela peut d'ailleurs être 1'ocf
casion d'une formation effieace des responsabtres paysans pour ce qui concernf
les domaines de gestion, de prévisions, de contraintes finaneières, etc... 

I

Pour les gros travaux, les A.V doivent être informées des interventions prévçe
de leur coût ainsi que des résultats obtenus. 

i
I

Le principe de co-gestion du fonds spécial d'entretien avec les 
I

A.V est donc primordial, s'insérant à 1a fois dans le système d'entretien du/
Retail et dans le volet F.CI.P I Formation-Organisation Paysanne) du proi"t. 

/
I
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Etant donné le retard avec lequel ont êtê effectivement mises
en place les équipes d'elrtretien, le projet a étê obligé d'effectuer
lui-même quelques travaux jugés indispensables et antérleurs au mois de
lTars 19BB :

désherbage du partitaur N1

reprise du renard sur partiteur N3
- début du désherbage du drain NG1

Ces travaux ont pù être réalisés en faisant principalement
appel à une main d'oeuvre temporaire.

b) les travaux effectués

Les principaux travaux réalisés sont surtout constitués
d'opérations de faucardage et nettoyage, de colmatage de griffes
d'érosion, ou de reprise de pistes latéritées.

La chronologie mensuelle se présente comme suit :

- lvlars : faucardage et nettoyage des drains secondaires NG1 et NGz, et
du drain principal de Niono-Grûber.

comblement de trous sur la piste du drain NG1

- Avril : poursuite du faucardage et du nettoyage du drain principal de
Ni.ono- Grûber

colmatage de brêches sur le sous-partiteur N1 -2d

- lTai ; réparation de digues

colmatage de brêches sur 1a branche Niono-GrÛber

colmatage d'une buse cassée ( arroseur N1-39)

comblement de trous d'érosion sur la digue du sous-partiteur
N1 -2d

Juin : colmatage de fuites d'eau sur la branche Niono

confection d'un rampe face qu village N3 [Nango)

Juillet : réparation de la prise du déversoir de sécurité du partiteur
N4

fermeture des :rous de cllmatiseurs des bureaux No 4 et 5

entret j-en généra1 d'un tracteur

rechargement et compactage sur les pistes du distributeur
Retai I

I
I
l
I
I
I
I
I
t
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Les travaux effectués ont

rechargement des Pistes et
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par le licenciement de sf-x maneuvres
f intensité des travaux d'entretfen'
été les suivants :

digues sur 1e distributeur Retail et
sur le partiteur N1

entretien de I'ouvrage de la prise de distributeur Retail

faucardage et nettoyage du drain secondaire NGz

colmatage de trous d'érosion sur la piste du Retail

Travaux divess

D,autre part, uh certain nombre de travaux nécessitant la mobl-
f.isatlon de matériel lourd a êté eonfié à 1a SATOtl (société d'aménagement
technique 0utre-lÏer) au mois d'Avril 1988, dont 1'énumération est icl
présentée :

reprise de la piste du drain principal (12 Kms)

reprise de plstes de drains secondaires (13 KmsJ

mise en place de plots sur les cavaliers

mise en place de 35 casse-vitesse sur les pistes

mise en place d'un passage busé au débouché du drain NG1-1d

construction de huit abris pour 1es éclusiers et aiguadiers

eonstruction d'une maison d'habitation pour le conducteur de

travaux

Le coût total de ces travaux a êtë estimé à 22 375 000 F-CFA;

mais des retards très importants sont apparus dans leur réalisatLon, se

traduisant par le fait gue Ia plupart des opérations prévues ne sont
toujours pas réalisées (entretien des plstes de drain, passage busé,
construction des abris et du logement).

D'autre part, des erreurs importantes ont étê commises dans
la réalisation de certains travaux, apparemmerrt en raison de problèmes
de communication entre f ingénieur-conseiI et la SAT0|I. En effet, les
pistes latéritées ont êté simplement grattées alors qu'un rechargement
eût êtê nécessaire, et les casse-vitesse ont êtê placés tous les 2OO m

alors qu'ils auraient dû 1'être normalement en face de chaque lavoir.
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etTous ces travaux sont
est loin d'être certain que

donc soit à réaliser, soit à refai.re,
cela se fasse avant début 1989.

c) situation financière

L'entretien est, rappelons le, financé par 70 Z de la redevance
perçue, le complément étant versé par 1a CCCE. Le budget prévu pour 1987
était de 28 190 840 FCFA. Les ressources perçues au titre de la rede-
vance étant de 7 303 O52 FCFA, la CCCE s'est donc engagée à verser la
dlfférence, soit 20 887 7BB FCFA, arrondie à 2A 888 000 FCFA.

La CCCE a déjà versé Ia moitié de cette somme sur le compte
du Fonds Spécial d'Entretien IFSEJ, soit 10 444 000 FCFA, 1'autre moltlé
étant prévue d'être mise à disposition après le versement par l'0.N de
1a quote-part des redevances perçues pour 1'hivernage 1987.

La situation de trésorerie du FSE au 31 Juillet'1988 se présente
donc comme suit Ien FCFA]

Gestion de L'eau En tret ien Cumu 1

Fonctionnernent

Equipement

2 880 990

727 940

3 465 682

1 126 750

6 346 772

'1 854 690

ÏOTAL 3 608 930 4 592 432 B 201 462

Solde banque

Solde caisse

I

1

437

108

030

860

TOTAL I 545 Bg0

TOÏAL GENERAL 17 747 352

Ressources ( FCFA ]

Versement 0.N
redevance
Versement CCCE

7 303 357

1 0 444 000
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0n peut déjà noter que la plus grande partle des fonds dlspo-
nibles n'a pas encore étê utilisée, étant entendu que la CCCE versera
encore 10 444 000 FCFA (Ies 50 Z restants); étant donné que I'intensité
des travaux d'entretien a baissé dès le mois d'Août, et que ceux eonfiés
à la SATO|4 ont été mal , ou niont touJours pas été réalisés, il est
fort probable qu'un partie substantielle des sommes actuellement allouées
au titre de 1'exercice 1988 sera reconduite au budgef 1989.

dl bilan provisoire après 6 mod.s de fonctionnement

Les premiers mois de fonctionnement de 1'entretlen font aFpa-
raître dès maintenant quelques problêmes lmportants :

- les drains nécessitent un faucardage très fréquent en ralson
de la repousse des typhasr en effet, ceux ci se redéveloppent à une
vitesse vertigineuse après faucardage Ienviron 3 semaines), et 1es essals
de traitements chimiques n'ont toujours pas êté concluants, les typhas
résistent aux herbicides traditionnels.

- les dégradations constatées sur Ies pistes semblent essentiel-
lement dûes à la vitesse excessive des véhicules gui les empruntent; i1
a donc fallu installer des plots et des casse-vltesse, mais les erreurs
cornmj.ses dans ces travaux 1es ont rendu parfaitement lnefflcaces. Ces
erreurs ont de plus aecentué les dégradations, 1es véhicules ayant la
posslbilité de contourner les casse-vitesse.

- I1 est lndispensable d'établlr des barrières de plule entre
les mois de Juillet et Septembre en raison des énormes dégradations
causées sur les pistes par le passage des véhicules après une forte pluie.
L'exceptionnelle pluviosité du mois d'Août a d'ailleurs accentué ce
problême, les pistes se trouvant en conséquence dans un état de dégrada-
tion avancée. Une règlementation est done à mettre en place dès la
prochaine saison des pluies (1989J.

t'îis à part ces problêmes techniques, les retards dans la mise
en place des équipes d'entretien et dans les travaux confiés à la SAT0t'l
ne permettent pas de dresser un bilan vraiment complet de ces 6 premiers
mois de fonctionnement.

0n peut toutefois noter que Ie budget initialement prévu ne sera
pas dépassé, une partie importante des travaux étant repoussée à 1'exer-
cice 1989. D'autre part, I'acquisition future prévue de matèriel devralt
permettre à I'unité pilote d'entretien d'être plus efficace et de pouvoir
réaliser des travaux confiés habituellement à des entreprises extèrleures
au Projet (la SATO|4 notamment).
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I1 est toutefois nécessaire d'effecture des comparaisons
approfondies entre Ie coût de I'entretien réalisé par I'unitÉ du proJet,
et son coût lorsqu'il est réalisé par 1'extèrleur. fl est à ce propos
déjà admls qu'une partie des travaux à effectuer ultèrieurement sera
encore confiée à 1a SATOI4'notamment pour ce qui concerne L'entretlen
périodique.

Après avoir décrit quel étalt le fonctionnement de 1'entretien
sur le projet Retail, nous allons malntenant effectuer une courte
comparaison avec 1e projet ARPON.

3 Comparalson avec Ie Frojet ARPON

Le ProJet ARP0N est un proJet
5 300 hectqres sur la zone de Niono, le
coopération néerlendaise.

d'aménagement rizicole concernant
financement étant assuré par 1a

Contreiirement aE ProJet Retail, le ProJet ARPON n'a pas axé son
actlon sur une parfalte maltrîse de 1'eau et sur la llvraison de parcel-
les "clef en main" aux paysens, mais a plutôt recherché à développer des
techniques culturales performantes en mettant 1'accent sur 1es domaines
de formation, organlsation paysanne, machinisme agricole et vulgarisation.

Au ni'veau de 1'entretien, le projet a constitué deux équipes :

Ia premfère est chargée des travaux de nettoyage et de terras-
sement et comprend 16 personnes (un surveillant, urr conducteur de trac-
teur, 14 manoeuvresJ.

- la deuxième est chargée de Ia maçonnerie et comprend 6 person-
nes Iun surveillant, url maçon, 4 manoeuvres).

Ces équipes sont chargées de 1'entretlen courant et de 1'entre-
tien d'urgence, complétées si besoin est d'une assistance matèrie1le plus
lourde (tracteurs, pelIe, chargeur) .

Pour I'entretien périodique, 1e projet dispose d'engins affectés
au centre des travaux Ipelle, compacteur, grader, camion-benne, Btc... J

qui sont mobilisés selon 1a périodicité voulue.

Le budget de 1'entretien pour
est le suivant [en FCFAJ :

volr page suivante

la cempagne rizicole 1987-1988
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personnel
carburant
lubriflants
amortissement des engins
pièces de rechange
matériaux
foctionnement moyens de transport

TOTAL

divers et imprévus 10 Z

6

19
4

25
I
3
1

348 841
578 886
174 800
238 750
705 820
482 500
780 000

TOTAL GENERAL

70 304 797
7 030 479

77 33s 276

Cela équivaut à un coût de 14 591 FCFA par hectare et par ôD,
soit 2OB Kg de Paddy par ha et par an.

I1 faut noter que, f infrastrueture hydraulique du projet ARPON

étant beaucoup moins perfectionnée que sur 1e projet Retail, les besoins
d'entretien inhérents à 1a pérénnité physique des aménagements y sont
bien moindres.

D'autre part, les surfaces concernées sont beaucoup plus impor-
tantes (5 300 ha contre 1 300 ha pour le Retail), ce qui permet des
économies d'éche11e substantielles pour 1'entretien du réseau. En effet,
le coût de l'entretien annuel à I'hectare sur le Retail est de
21 7OO FCFA pour 1988, soit l'équivalent de 310 kg de Paddy, Êt de
34 000 FCFA pour 1989, soit 485 kg de Paddy; mais ce coÛt à l'hectare
devrait normalement baisser par la suite avee la réalisation de "RetalI 2"
portant les surfaces réaménagées de 1 300 ha à 3 000 ha, permettant 1à
aussi 1a réalisation d'économies d'éche11e.

lTais mises à part ces quelques différences, 1e fonctionnement de
l.'entretien est globalement le même sur les deux projets, se faisant au
moyen de deux équipes et avec du matérie1 relativement similaire, 1a
périodicité d'intervention diffèrant pourtant parfois, 1à encore du falt
des différences entre 1es deux aménagements.

Toutefois, le projet ARP0N s'est équipé en matériel lourd (pel1e,
camlon-benner compâcteur...) et bénéficie d'une plus grande expérience
en matière d'organisation et de réalisation de 1'entretien. Le projet
Retail est trop jeune pour pouvoir faire une bonne comparaison, eette
dernière étant peut être rendue possible dans le futur avec 1'extenslon
du projet et un fonctionnement plus "routinier" des équlpes d'entretien.
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3ème partie LES PROBLEI4ES RENCONTRES

Après avoir décrit comment fonctionnait 1'entretien sur 1e
secteur Retail, i1 y a maintenant lieu d'aborder les problêmes que j'ai
pu rencontrer au cours de mon étude et d'essayer d'y trouver des solu-
ti-ons.

Le premier problême évoqué concerne 1e fondement même du système
retenu pour 1'entretien, c'est à dire la constitution d'un fonds spécial
d'entretien (FSEj autonome; les intérêts et les volontés du bailleur de
fonds d'une part [la CCCE) et de 1'0ffice du Niger d'autre part, sont
en effet souvent antagonistes à ce sujet.

Nous verrons ensult quels sont les problêmes 1iés à la redevance
puis ceux liés au réseau à la charge du paysan, ceux concernant les
Associations Villageoises (AVl, Et quelques autres.

1 - Le conflit CCCE-0N

La Caisse Centrale et l'Office du Niger ont des intérêts très
antagonistes :

- L'0N, d'une partr BSt un grand organisme public, bénéficiant
par 1à d'une puissance eonsidérable : puissance économique bien sûr mais
surtout puissance politique. En effet, c'est un employeur important, son
pouvoir en matière d'attributlon des terres aux exploitants est souverain
et sa puissance en matière de prestation de services est impressionante.

0n s'aperçoit tout de suite des privilèges que I'appartenance è
un tel organisme peut procurer et de I'intérêt polttique que peut avoir
1'état malien à le contrôLer. L'0N est donc un extraordlnaire moyen de
pouvoir politique, économique, social et financier, et 1e gouvernement
est de ce fait très attaché à conserver le contrôle qu'il peut exercer
sur e11e, et bien sûr à maintenir le degré de puissance ftaille, moyen
financier, prérogatives, etc. . . ) de cet organi.sme.

C'est d'ail1eurs une des earactéristiques majeures des économies
africaines, à savoir que 1'état contrôle la plus grande partie du système
économique national, i1 est généralement 1e premier employeur du pays, et
cherche par ee moyen à asseoir sa puissance et à garder Ie pouvoir.
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llais de telles politiques ont bien entendu des conséquences
importantes qui constituent 1e revers de Ia médai1le, à savolr des entre-
prises publiques en permanence déficitaires constituant un gouffre
financier pour 1'état, princlpalernent en raison du nombre p1éthorique de
fonctionnaires [1es salaires absorbant très souvent plus de 1a moitlé
du budget national), des mauvaj.ses gestions pratlquées, et de fonction-
nement souvent absurde (luttes de pouvoir, influences, Btc,..).

Néanmoins, les états recherchent pourtant à mainten;ir artificiel-
lement ce système, Ies avantages politlques retirés étant plus importants
à leurs yeux que les difficultés économlques inévitables qu'i1 crée.

Ia CCCE, d'autre part, bailleur de fonds représentant la
France, cherehe principalement à contrô1er parfaitement les fonds qu'e11e
engage et à s'assurer de leur efficaclté en matière économigue. Là aussl
e'est une des caractéristiques contemporaines de la plupart des bailleurs
de fonds du monde, Fonds lïonétaire fnternational et Banque lTondiale en
têter QUe de chercher à éviter que I'argent ne solt gaspillé, et donc
d'essayer de contourner le plus possible 1'appareil étatique guant à son
utilisation. La puissanee d'organismes comme 1'0N peut donc paraltre à
leurs yeux un obstacle à 1a réalisation de projets plus rigoureusement
gérés.

Le projet Retail est, nous I'avons vu, 1'occasion de tester en
grandeur nature ce que pourrait être 1'Office dans le futur, c'est à
dire un organisme à compétences décentralisées, chaque unité fonctionnant
de façon autonome; i1 est donc normal que le bailleur de fonds eherche
à ee que le projet soit le plus indépendant posslble y comprLs pour la
structure d'entretien.

D'un côté, 1'0N cherche à conserver Ie plus grand nombre de
prérogatives possible et voudrait ainsi que 1'entretlen du Retait lui
soit confié. Pour se faire, elle préfèrerait que 1es fonds versés par la
CCCE soient plutôt affectés à 1'acquisition de matèrie1 d'entretien
qu'e11e contrôlerait, et qu'e11e fournirait ensuite aux différentes
zones selon les besoins, dont Niono et Ie projet RetaiI blen sûr.

- De 1'autre côté, Ia CCCE auralt souhaité que I'entretien soit
confié à des entreprises privées, aujourd'hui inexistantes, auxquelles
e1le aurait même pu prêter des fonds pour acquérir le matérie1 nécessaire
et qui loueraient par Ia suite leurs services au projet Retail, au proJet
ARPON, ou autres. Cette solution aurait eu Ie mérite d'éviter,.que les
fonds ne soient utilisés à d'autres fins que celles inltialement prévues
(fais de fonctionnement de 1'0N par exemple), ou que le matérlel ne
soit détourné des fonctions auxguelles i1 est destiné..

De p1us, 1'efficacité des travaux aurait étê. garantie (tout du
moins plus qu'avec 1'Office), une entreprise privée étant directement
tributaire de la qualité des services qu'e11e fournit contrairement è
un grand organisme public subventionné comme 1'0N.
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êtê pollttquement déllcate à pren-
des pressions contraires sont impor-

llais une telle décision eût
dre et à imposer, d' autant plus que
tantes.

II est à peu près
cace si 1 'on avait retenu 1

-soit un entretien
auquel pouvait être associé
chargée des petits travaux

La solutlon retenue est donc une solution médiane : le FSE est
en effet gêré eonjointement par 1'0ffiee et le projet Retail (double
signature : chef de zCIne et chef de proJet), et est allmenté par une
double source: 1'0N Iredevance) et la CCCE qul verse le complément.

Iïais on se retrouve dans une sltuation quelque peu absurde,
dans 1aque1le les travaux à réaliser et les fonds correspondants déposés
sur 1e FSE n'ont souvent que de très lointains rapports, et dans 1aqueI1e
des fonds eonsidérables s'accumulent (plusieurs dizaines de millions
de FCFA déposés sur le FSE) alors que 1es travaux normalement correspon-
dants ne sont pas réalisés.

Les crédits initialement prévus Iprès de 30 000 000 FCFA pour
1gBB) restent progranmés alors que I'équipe d'entretlen n'a démarré
qu'au mois de llarsr eue Ia plupart des travaux confiés à la SATO|4 ne
sont toujours pas réa11sés, et que nombre de dépenses programmées n'ont
pas encore été effectuées.

La création du FSE a finalement conduit à dissocier totalement
le côté financement et Ie côté réalisation de 1'entretien, Bt les sou-
haits et objectifs à long terme des deux parties qui le contrôlent sont
beaucoup trop antagonistes pour que ce fonds soit vraiment effieaee.
Son type de fonctionnement est beaucoup trop rlgide et s'adapte très mal
à la réa1ité quotidienne de la réalisation de travaux d'entretien.

I1 n'est donc pas possible d'obtenir de bons résultats lorsque
le degré de méfiance entre le Lra1lleur de fonds et 1'0N est trop lmportant
et ce fonds spécial d'entretien en est la flagrante illustration.

-soit un entretien assuré entièrement par
entreprises privées, totalement indépendantes de I
ment autonomes.

certain que le système aurait étê plus effl-
'une ou 1'autre des solutions proposées :

assuré par la régie de travaux de l'ON
une petite unité d'entretien propre au projet

courants,

une ou plusieurs
'0N, et donc Parfaite-

lvlalheursusement, chacune de ces solutions était inaceeptable au
aux yeux de 1 'une ou 1 'autre des part j-es.

Ceci étant dit, 1'0N est tout de même amenée à être totalement
restructurée dans le futur (des études à ce sujet sont actuellement en
dours), ne pouvant continuer à rester un gouffre financier pCIur le gou-
vernement malien. f)es déclsions ont d'ai1leurs êtê prises, Bt le projet
RetaiI en fournit un très bon exemple (décentralisation des mlssions de
1'offlceJ .
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Il est donc probable que des solutions du type de celle pré-
conisÉe par la CCCE seront adoptées dans un futur plus ou mol.ns proche,
et que 1'ON perdra par 1à une partie de son pouvoir tout en devenant
plus efficace.

2 - Le problême de Ia redevance

La redevance pose plusieurs problêmes :

d'une part, son affectation est souvent mal définle et les
directives à ce sujet sont parfois contradictoires,

d'autre part, son taux semble être relativement faible sur
le Retail, comparativement avec les zones non réaménagées

enfin, 1es taux de recouvrement sont loins d'être satisfal-
sants.

aJ un problême de définition

A quoi sert la redevance ?

La deuxième partie de ce rapport a présenté la reeevance corrme

étant le moyen de financer 1es postes entretien et gestion-eau, ainsi
qu'une partie des frais de fànctionnement de I'0ffice du Niger.

I'lais le décret 29O définissant les responsabilités en matlère
d'entretien (réseaux prirnaire., secondaire et tertiaire) prévoit de
répercuter sur les paysans "une part raisonnable des charges d'investls-
sement" [liés aux travaux de réhabilitation), ce gul est totale contra-
diction avec 1es disposltion inltiales prévoyant que les exploitants ne

f inancen l; que les services f ournis par 1 'Off ice, c'est à dire I 'alimenta-
tion en eau et 1'entretien des infrastructures hydrauliques.

D'autre part, nous avons vu que Ie montant de la redevance,ou
tout du moins Ie pourcentage affeeté à 1'entretien, Ft'arrivait même pas
à couvrir les frais occasionnés par ce poste; comment pourrait-i1 alors
financer "une part raisonnable des charges d'investissements" ?

De plus, f,a fixation du taux d'affectation de la redevance au
poste "entretj.en et gestion-eau" a étê affectuée selon des crltères pour
Je moins flous. A I'origine, ee pourcentage devait être de B0 Z fdébut
1987) t il a été ramené à 7A ,o tAoût 1987), rétabli à 80 Z (Octobre 1gA7J
puis encore réduit à 70 ,o en Novembre 1987, Ies 30 eo restants étant
affectés aux frais de fonctionnement de 1'0N' sans plus de préeisions.
Des déeisions émanaient soit de 1'0ffice elle-même, soit des différents
ministères concernés.

Ce taux a donc êté fixé sans réellement tenir compte des besolns
réels au niveau de l'entretien, ni des disparités qui peuvent exister
selon les différentes zones de 1'Office,
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b) une redevance trop falble

Sur la zone réaménagée du Retail, la redevance est flxée à

600 Kg de Paddy par hectare pour Ia campagne d'hivernage, €t à 400 kg
par hectare pour Ia contresaison. Les rendements moyens étant de 5 tonnes
à I'hectare pour I'hivernage et de 3,5 tonnes à l'hectare pour la
contresalson, la redevance représente 11 à 12 ,o de la récolte. 0r, en
zone non réaménagé,e, les rendements moyens sont de 2 tonnes à hectare,
avec une redevance atteignent parfois 400 kg de Paddy, soit 20 'c de la
réco1te.

Tableau récapitulatif

redevance / ha
( kgl

rendement / ha
(ke)

pourcentage

Zone réaménagée
- hivernage

- contresaison

600

400

5

3

000

500

12 90

11,4 9o

Zone non réaménagée 400 2 000 20 ?o

Etant donnés ces rendements É1evés obtenus sur Ie Retail grâce
à une structure hydraulique performante, à un entretien régulier et à
une bonne gestion de 1'eau Iposte financeé par la redevanGe), cette
dernière est relativement faible par rapport aux zones non réaménagées.

De plus, la redevance est fixe, quelle que soit la quantité
d'eau consommée par Ie paysan. 0n pourrait alors lmaginer un taux
variable selon que le paysen consomme plus ou moins d'eau, bien que
pour f instant, i1 n'y ait aucun problême de quantit6s insuffisantes
en eau dlsponible.

Mais on s'est tout de même aperçu que la consommation d'eau
à L'hectare avait doublé en un êfl, posant de graves problêmes au niveau
du draînage IengorgementJ ; cela veut dire que les exploltants maitri-
sent mal les concepts de gestion de 1'eau (on préfère des solutions
moins contraignantes, quôique moins performentes) et gaspillent de ce
fait, énormément d'eau.

Cette proposltion n'aurait, je pense, pâs trop de conséquences
sur le produit total perçu au titre de Ia redevance, et pourrait permet-
tre une meilleure responsabilisation paysanne et gestion de 1'eau plus
rlgoureuBe.
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cJ des taux de recouvrement non satisfaisants

Les calculs de taux de recouvrement de la redevance sur le
projet Retail donnent des résultats bien inférieurs aux prévlsions
qul avaient été faites initialement.

Les tableaux suivants présentent cette étude portant sur la
campôgne rizicole de 1'hivernage 1987, Br-r distinguant les quatre
villages du Projet.

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

redevance
dûe

redevance
payée

redevance
non payée

pourcentage
recouvrernent

Km 26

Nango

Sassa-Godj i

Sagnona

23 51 0 340

B 436 540

10 633 980

11 035 500

21 633 1 60

5 231 380

7 687 170

1 0 314 905

1 877. :r80

3 205 160

2 946 810

720 595

92,a2

62 Vc

72,30

93 ,47

z

,o

TOTAL 53 61 6 360 44 866 61 5 8 749 745 83, 68 
'"

Nombre
fami I les

ayant tout
payé (e")

n'ayant rlen
payé ( 9. )

ayant payé
partiel lement ( %

Km ?6

Nango

Sassa-GodJ i

Sagnona

178

51

82

53

1 50 (84,3)

35 (68,6J

51 (62,2)

48 ( 90,6)

12 [6,7)

13 (25,5)

28 (34,1)

1 (1 ,9J

16 (s)

3 [5,9J

3 (3,7)

4 (7 ,5)

TOTAL 364 ?84 (78) 54 [14,8) 26 (7,2)
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Le taux de 83,68 9o de recouvremerrt de la redevance sur le
Projet Retail est assez décevant au regard des rendements importants
obtenus.0n aurait pu en effet penser que les paysans n'auralent pas
trop de difflcultés à s'acquiter de cette redevance, mals i1 semble
que 1'on se soit trompé. fl est compréhensible que 1es taux de recou-
vrement soient très faibles en zone non réaménagée Ioù les rendements
sont faiblesJ, mais il n'est pas normal que dans des villages comme
Nango ou Sassa-Godji, un quart, voire un tiers des familles ne paient
pas.

La principale eause de ces faibles taux de récupération semble
être liée à la libéralisation de la commercialisation du Paddy. En effet
aupêravant, I'CN détenait un rnonopsone pour l,achat du paddy, à prix
garanti (,70 FCFA/Kg), et prélevait directement sur les sorîrnes reversables
aux paysans 1a quote-part dÛe au titre de la redevance, ainsi que les
dettes que 1es exploitants avaient pu contracter dans 1e passé.

Numéro des familles
n'ayant rien payé

Numéro des familles ayant payé
partiellement (eo de non paiement)

Km 26 117, 136, 146, 149, 151

160; 174; 175t 179t 185;

224 t 226

43 (4,7)t 77 [10,5J; 79 ['1 ,6);
1OZ (40,5J; 112 t45) t 154 [86);
154 (S6); 158 (5,3); 159 (9,1)r
162 (33) t 164 (48'6); 172 (30,5);
167 (41,3); 169 (24'1)t 173 (92,4)t
184 (46,8); 214 (97,5)

Nango 26: 32t 39; 4Or- 52; 59;
63; 64; 69; 74t 77 t 84;
86

s3 t3l
6s (57)
68 {ss)

Sassa-
Godj i

5t 36; 38; 73t 74; 86; 93;
96; 98; 107t 117: 119; 126t
127t 75t 101

3? (95,8)
104 [98,1 )

116 (72,1)

Sagnona 77 4 (551 t 11 (74); 30 (48): 28 (6)
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Avec la libéralisation récente de la commercialisatlon du tLz,
d'aiJleurs indispensable à une bonne politique agricole (cela peut
fortement stimuler 1a productlon), la récupération de Ia redevance ne
peut plus se faire automatiquement, et Ie paysan "oublie" fréquemment
de régIer ses dettes.

11 existe bien sûr des sanctions en cas de non paiement, la
plus lourde étent le nen renouvellemtsnt du bail d'exploitation, mais
il. senible que ce ne soit pas très efficace, peut être en raison d'une
mauvaise infornatlon à ce sujet.

I1 est pourtant impératif pour le projet Retail, projet-test
rappelons 1e, gue I'on parvienne à obtenir des taux de récupératlon
supérieurs à S0 9o, si ce n'est 95 eo.

Solutions proposées :

Ï1 serait tout d'abord souhaitabJ.e que les fonctions exactes
de la redevanee soient clairement définies au niveau de 1'0N, eUe
soient cl,arifiés les postes auxquels el1e est destinée, et que le pour-
centage retenu soit sxplicité. Dans 1'état actuel des choses, 1'entre-
tien et la gestion-eau sont financés par 70 eo de la redevance perçue
par l'0N, mais ce pourcentage ne correspond à aucun critère économique
sérieux, et I'affectation des 30 Z restants n'est pas précisée.

D'autre part, i1 faudrait que le montant de la redevance soit
exclusivement fonction des services fournis aux exploitants (entretien
et gestion-eauJ tout en restant dans des limites ralsonnables dans les
cas où ces seruices sont importants. I1 parait cependant très difflcl.l
de falre accepter par les paysans une augmentation subite de ce qu'ils ont
à payer, d'autant plus que les taux de recouvrement s'en ressentlssent
sûrement

La première chose à faire serait donc d'améliorer ces taux de
recouvrementr en faisant par exemple jouer un rôIe plus accru aux
associations villageoises : les AV, qui eollectent la redevance pour I
compte de 1'Office, pourraient se voir allouer une ristourne t5 Z par
exemple) en cas de recouvrement de 100 ,o [ou un peu moins).

Cette mesure, si elle portait ses fruits, permettrait de faire
passer le taux de recouvrement de 83,68 Z à près de 95 2o, de gui repré-
senterait une amélloration substantielle des ressources disponlbles pour
1'entretien et la gestion-eau. Les AV sont de toutes façons beaucoup
plus eompétentes que les fonctionnaj.res de 1'Office pour tout ce qui est
communication et information des paysans, €t i1 faut donc chercher à
utlliser au maximum ces compétences.

- Une autre façon d'augmenter ces ressources est d'augmenter le
taux de double-culture Q2 Z des terres actuellementJ, ce qui élargirait
1'assiette taxable en contre-seison. L'apport supplémentaire de fonds
résultant de cette augmentatlon serait plus gue proportionnel à 1'aug-
mentation des frais d'entretien et de gestion-eau en résultanti ce qui
améliorerait done les sources de financement de l,entretien.
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Toutefois, Ia double-culture sur Ie Retall n'est à ce jour pas

une grande réussite car e11e n'apporte pas aux paysans assez de revenus
supplémentaires au regard des efforts fournis. Une augmentatton des
surfaces cultivées en double-culture n'est donc pas raisonnablement
envisageable à court terme.

llais ce qui dans 1'aveni-r peut vraiment permettre à 1'entretien
et à la gestion-eau d'être entièrement financés par la quote-part de la
redevanoe qui leur est affectée est I'augmentation des surfaces réaména-
gées qui résultera de 1'opération "RetaiI 2".

11 est en effet prévu de porter les surfaces cultivables de
'1 300 ha à 2 800 ha. Les travaux devant commencer f in 1 989 ou début
1gg0 [alors qu'i1s étaient initialement programmés pour fin 1988). Cette
augmentation de 1'assiette de J,a,re.devance permettrait de pratiquement
doubler 1es recettes, alors que fes Oepenses totales d'entretien ne

seraient accrues que de moitié (existence d'économies d'échel1e).

Le rapport "entretien, version A.2" a d'ailleurs ca1cu1é les
recettes et dépenses prévues avec cet élargissement du projet Retail.

résu ltattotal revenus
( redevance )

90 552 000 FCFA

90 552 000 FCFA

total dépenses
( entretien, gestion-
eau J

76 247

76 847

25O FCFA

250 FCFA

+ 14 304 75O

+ 13 7O4 250

Les seules possibilités permettant d'assurer 1'autofinancement
des postes entretien et gestion-eau sont donc d'augmenter 1'assiette en
promouvant la double-culture (si c'est possible) et en portant les sur-
faces à 2 800 ha, ainsi que de mener des actions afin d'obtenir de meil-
leurs taux de recouvrement, erl faisant notamment jouer un plus grand
rôle aux AV. Une augmentation du taux de la redevanee est également
envisageable, d'autant plus que Ies serviges d'entretien vont être de
plus en plus importants, mais cette décision dépend forternent de 1'0N.

La redevance est donc un problême crucial susceptible d'être
réso1u à moyen terme.

Retail 1 et 2

Q 800 haJ

année
t19e1)

année
tlss2)
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3 Le réseau à la charge du paysan

Les exploitants sont responsables du réseau tertiaire; i1s
doivent à ce titre en assurer 1'entretien et la maintenance, Bt ils
sont pénalisés en cas de dégradation volontaire ou d'infraction.

0r,1'entretien est souvent très ma1 effectué, 1es paysans
attendant 1e dernier moment pour intervenlr; ils se trouvent alors
devant des problêmes qui 1es dépassent dont l'ampleur est directement
proportionnelle aux retards d'intervention. C'est alors,à 1'équipe
d'entretien d'intervenir avec du matériel que les exploltants ne pos-
sèdent pas.

Ces défauts ô'entretien ont bien entendu des ré.percutions
importantes sur 1a riziculture, entravant très souvent Ia clrculatlon
de 1'eau, des hommes et du matérieI.

Les problêmes le plus souvent rencontrés sont :

- un enherbement excessif des arrosseu"=, rlgoles et drains, ce qui
handicape une bonne irrigation

un meuvais entretiee des cavaliers et diguettes (végétation, érosion,
renardsJ alnsi que des parcelles (planage, végétation)

toutes les actions entrainant des dégradations importantes ou génant
fortement la gestion de 1'eau.

Ce troisième type de problême est accompagné d'amendes frappant
le paysan pris en faute, les infractions sanctionnées ayant été énumérées
au Zème paragraphe de la 2ème partie de ce rapport (Page 6).

0r, f information est très mal faite au niveau des paysans au
sujet des sanciions encourues. Ces informations sont bien êtê communi-
quées aux AV, mais celles-ci ne les ont pôs correctement répercutées
aux niveau des exploitants. Ces dernières commettent alors souvent des
infractions sans en eonnaître Ie caractère dé11ctue1 et encore moins les
conséquences auxquelles ils auront .à faire face. fls sont donc très
étonnés de se voir reprocher des faits dont i1s lgnoraient la gravité.

De pIus, i1 est courant de constater des fautes collecti.ves,
(comme des brèches provoquées dans un cavalier pour irriguer les parcel-
1es de plusieurs exploitantsJ dont 1a responsabilité est alors extrême-
ment difficile à établir, C'est en généra1, une seule personne, celle
qui a commis la faute au nom des autres, eui se trouve alors sanctionnée
pour une faute dont e11e n'est pas uniquement responsable.



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

- 30-

En outre, le contrôle et Ies constats d'infractions sont très
maI faits : les aiguadiers et éclusiers, personnes les plus à même

d'effectuer ce travail de contrô1e, refusent de dénoncer les fautifs
(ce n'est d'ailleurs pas leur travail), se contentant de signaler la
dégradation tout en sachant pertinemment qu'on ne parviendra pas à

définir clairment 1es responsabilités.

Et pour finir, les arnendes étant cumulatives (du jour où est
constatée f infractlon au jour où les dégâts sont réparés par le fautifJ
1a personne en infraction se voit couramment tenue de payer une somme
astronomique Iparfols plus de 20 000 FCFA) qu'elIe ne peut bien entendu
pas acquiter. Dans ce cas, les responsables de I'0N ont la possibilité
de retirer la parcelle au fautif et de 1'allouer à une autre personne.
Ce principe d'amendes cumulatives pénalise 1e paysan qui ne connait pas
les infraetions à ne pas commettre, les amendes encourues, ou qui n'est
tout simplement pas averti au moment où I'infraction est constatée qu'iI
doit réparer au plus vite sous peine d'astreinte.

En conclusion, i1 serait souhaitable de fournir une informatlon
plus complète et de s'assurer qu'e1le passe bien. Cette information doit
concerner 1a règlementation en vigueur au niveau des infraetions Ifautes
à ne pas commettre, sanctions eneourues), et définir quels eont lds
travaux d'entretien que 1e paysan est normalement tenu de faire.

Le rô1e de Ia FOP (formation organisation paysanne) est done
primordlal à ce sujet, et i1 serait souhaitable d'associer complète-
ment les AV à ce problême, calles-ci réprésentant le meilleur moyen de
fiirire passer 1es informations du projet aux exploitants.

4 - Les autres problèmes

aJ le problème des A.V

Les Associations Villageoises jouent, on vient de le voj.r, uFl

rôle primordial en matière d'information, de vulgarisatlon, de respon-
sabilisation paysanne et d'organisation au niveau agricole. Le rô1e et
leur importance est d'ailleurs relativement plus développé sur Ie projet'
Retail que sur d'autres zones de 1'Office du Niger, cB qui constitue
une des principales spécificités du projet. En effet, celui-ci a tenu
dès le départ à faire jouer aux A.V un rôIe important à tous les niveaux,
y comprls celui de 1'entretien.
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Les A.V sont à ce sujet indispensables à la diffusion de 1'ln-
formation pour ce gui concerne :

- 1 ' entretien du réseau tertiaire
- les sanctions encourues en cas d'infraction ou de faute grave
- le signalement de tout problème concernant 1'entretien dans

les plus brefs délais à la direction du Projet
- la récupération de la redevance.

0r, nous avons vu que le système fonctionnait assez ma1 :

- 1 ' entretien du réseau tertiaire à la charge du paysan est
mal assuré

les paysans sont mal ou peu lnformés des sanctions encourues
I'information passe mal entre les A.V et Ie proJet
les taux de récupération de la redevance sont très décevants.

Toutefois, comparativement aux autres zones de 1'0.N, 1e sys-
tème est beaucoup plus efficace sur Ie Retail. Pourtant, celul-cl dolt
être amé1ioré, et cette amélioration passe obligatoirement par 1'aIpha-
bétisation paysanne Ien bambaraJ, ce gul Jèvera Ies obstacles à une
bonne communication entre Ie projet et les exploitants, et par un ac-
croissement des rôIes conférés directement aux paysans par l'intermé-
diaire des A.V Iconmercialisation du riz, machlnisme agricole, gestion
des fonds issus de la commercialisation).

De plus, il était initialement prévu que les A.V soient étroi-
tement associées à la gestion du F.S.E (système de co-gestion du fondsJ.
0r, cette disposition n'a pas êté appllquée, cB qui est regrettable au
vu des résultats aetuels décevants du système mis en p1ace. Une mellleur
partlcipation des A.V à la gestlon de ce fonds, outre un travall de
reLais entre le projgt et les paysans, permettrait une gestion plus
rationnelle des sommes disponibles, plus autonome vis à vis de l'0.N, et
plus en rapport direct avec les problèmes de terrain.

Le rôIe des A.V doit donc être maintenu et développé, y eompris
et surtout au niveau de 1'entretien.

b) 1'organisation de 1'entretien

Tout au long de ce rapport, des problèmes ont étê mis en lumiè-
re pour ce qui concerne 1'entretien, qui sont réeapitulés dans de para-
graphe.

I'entretien effectif du réseau a démarré très en retard, cB
qui a déca1é tout le programme prévisionnel

- 1es différents budgets élaborés paraissent contradictoires,
que ce soit en raj.son des sources différentes utilisées, ou de ce retard
dans Ie démarrage du programme
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de grosses difficultés sont apparues au nlveau des travaux
confiés à la SATOtl, €R raison de problèmes de communication entre le
projet et cette entreprise, Et d'erreurs de f ingénieur conseil

1es ressources du budget entretien-gestion de 1'eau sont
liées autrult de la redevance, moins important au prévu, et à la bonne

volonté de la CCCE, très méfiante vis à vis de 1'0N.

Tous ces problèmes ont fait que la situation actuelle est loln
d'être en accord avec les prograrTrnes initiaux, et que les difflcultés
sont loin d'être surmontées. I1 serait donc souhaitable de mieux définir
les besoins réeIs et 1es ressources effectivement disponibles, et de

s'en tenir à un calendrier pré-établl.0n peut toutefois Penser que ces
problèmes sont dûs à des "erreuré de jeuness", ou tout simplement qu'iI
est impossible d'effectuer un bilan très parlant du fonctlonnement de

1'entretien 6 mois seulement après son démarrage.

I1 ne s'agit donc surtout pas de Be focaliser sur ces petite
problèmes, cB qui ne veut pas dire pour autant qu'i1 fa1lle les nég11ger
Ii1s ont tout de même leur importanceJ ; mais Ie véritable problème est
un problème de fond : le "conflit" CCCE-ON, qui concerne la stratégie
même d'un programme d'entretien sur un projet comme Ie Retail.

Tant qu'une option claire n'aura pas été choisie (1'option 0N

ou 1'option CCCE), 1'entretien ne pourra pas vraiment fonctionner de

façon satisfaisante. L'option médiane révè1e en effet bien trop d'absur-
dités, Bt c'est donc toute la philosophie même du mode d'organisation
de I'entretien qui est à précj.ser.
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- CONCLUSION

Cette étude aura donc, je 1'espère, permis de faire ressortir
quels étaient 1es problèmes eesentiels rencontrés, et proposé une ébau-
che des soluti.ons possibles. Le problème essentiel étant un problème de
fonds, il faudra beaucoup de temps pour le résoudre et pour modifier les
fondements même du système mis en place. Toutefois, i1 est possible d'
améliorer Cès maintenant 1e fonctionnement de I'entretien en s'accomodant
du système actuel, que ce soit au niveau de la redevance, du réseau à
1a charge du paysan, ou de I'efficacité des équipes d'entretien Iunité-
pilote). Tirer un premier bilan de I'entretien après seulement six mois
de fonctionnement est difficile, sinon impossible. Mais une mission
d'étude effeetuée par un expert est prévue pour 1'année 1989, eui béné-
ficiera de plus de recu1, et qui permettra sans doute de proposer des
solutlons nouvelles au niveau de 1'entretien.

Le projet Retail étant un ouvrage en terre, son espérance de
vie est quasi-illimitée si 1es infrastructures sont bien entretenues .

La pérennité physique des aménagements est donc primordiale pour la
survie même du projet; et 1'entretien doit donc être une des priorités
principales pour un projet comme le Retail. Tout doit donc être mis en
oeuvre pour sa mise en place et son f,onctionnement. Tout le monde est
conscient de ce fait [le projet, 1'0N, la CCCEJ, et chacun essale de
trouver des solutions, l'lai.s les contradictions existantes constituent
un frein important è 1'efflcacité de I'entretien. Seule une parfaite
entente entre les trois protagonistes de ce projet peut permettre de
résoudre 1es problèmes, Bt cette entente est encore loln d'être parfaite.

Le projet a montré son efflcacité au niveau agrlcole Irendements
quali-tél ; il s'aglt maintenant de la prouver sur le long terme et
d'étendre le système è I'ensernble des zones gérées par 1'Office, exten-
slon liée aux résultats du Retail ["projet pilote"). Le projet Retall
a donc un rôIe primordial à jouer pour 1'avenir de Ia culture irriguée
au Plali, de sa réussite dépend toute la restructuration de 1'0N.
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- ANNEXES

Carte : le lTali, 1'Office du Niger

Carte : Ia région de l'Office du Nlger

Carte : Ie projet Retail

Le projet Retail en quelques chiffres
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ZONE DE

]o;ur

DU NIGER

NIONO

RETAIL

Superficie réarnénagée :

Réhabilitation du réseau :

Nouveaux aménagements :

Durée des travaux :

Coût des travaux :

Villages Concerriés :

Population concernée :

Cultures et assolements :

Attribution des temes :

E
REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple Un But - Une Foi
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LE PROJET RETAIL

14OO ha bruts, soit 13OO ha nets

Grands adducteurs

Canaux et drains primaires, secondaires,
et tertiaires

Rigo1e Quaternaire, bassins de 1-O ares

Planage a 1 5 cm par bassin

Mars 86 à Juill et 87 I

,75z'Millions de F CFA/ ha (études,réali-
sation, contrôle)

Niono-Colonisation (fn'26), Nango,
Sassa-Godji, €t Sagnona (pro parte)

3OO familles
28OO personnes

3 soles de cultu:re par village :

. maraîchage (z % ae la surface )

. simple culture du riz (7! %)

. double culture du riz (22 %)

Des espaces réservés pour les parcs à
animaux, les vergers, €t les bois

Sur la base de L ha/Homme dé 15 à 55 ans

Modulée en fonction du souhait du paysan,
de la proposition du village pour lui, et
de sa volonté drintensifier (part de
double culture choisie)
part de double culture libre entre 10
et 1O0 % du total riz
MaraÎchage en fonction du total des actifs
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Intensité culturale :

Techniques culturales riz :

Résultats Agronomiques :

Aménagement des villages :

a

Organisation Paysanne :

Organisation interne du projet :

t25 % en moyenne

Préparation
Repiquage

Variétés non

Fortes doses

du sol en boue ou en sec

photosensibles à paille courte

df azote Qo à L4O unités/ha)

5 T/ha net repiqué en hivernage 86

3, 5 T /ha environ en sai'son 'sèche chaude 87

Zones drextension des habitations
lavoirs et abreuvoirs
subvention pour magasins villageois

Gestion de 1 | eau au niveau amoseur
(tertiaire) et entretien
Crédit direct Association Villageoise
(A.v. ) BNDA

Batteuses gérées par les A.V.

Commercialisation primaire par A.V.

Stockage des intrants par IrA.V.
Un agent de lr0.N. gêrê par lfA.V.
Choix par I I A. V, de I I emplacement des
soles de-culture et.des .équipementg (.lavoirs

Participation de 1iA.v. à Itattribution
des surfaces

Quatre fonctions principales :

. Formation et Organisation Paysanne

. Recherche-Développement

. Suivi Opérationnel

. Gestion-Pj.Iotage
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Nombre de fanilles

Population Totale

Travailleurs Hommes
( rs-ss ans )

Maraîchage (ha)

Riziculture (ha)

dont simple culture

double culture
(% totar Ri'z )

Riziculture/T. H.

Riziculture/famille ( ha)

Maraîch age/ fanilte ( ha )

SITUATION DES TROIS VILLAGES DU PROJET RETAIL

NIONO NAT'IGO

KM 26

L77

1383

s83

39

604

454

150

(zs1

1,04

314

O r22

50

688

209

1-6

2L2

l_66

46

(22)

Lrol

412

O,32

SASSAGODJI

75

770

224

24

.264

209

55
'(2t)

L rLT

3'5

0,32

N.B. z 5% des surfaces rizieoles sont réservées pour les pépinièr€s.


