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ATELIER I

ErwrRohlNErvrErYT TNSTITUTToNTYEL ET ECONOT\ITQIJE DES
ORGAIY$ATIONS DE PRODUCTETJRS

I). L'EVOLUTTON DU CN)RE JTIRIDIQTJE Ef LEGAL DES OR,GANISATIONS DE
PRODUCTEURS

Elle a donné naissance à deux grands types dc stntctures :

. I-€s organisations de base

. Iæs organisations fédératives

a) Les organisations de base.

On distingue :

- Iæs coopératives
- Iæs sections villageoises
- Iæs foyers de jeunes
- Les groupements féminins
- Iæs groupements d'intérêts économiques

b) Les organisations fédérutives.

Il Y a t 
- arurs qui ont un statut d'oNG
- Celles {ui ont un statut de GIE (UGEN, AFEGIED, etc...)

L'adoption des GIE n'est faite que popl I'acquisition des terres ("course vers la
terre"i, et comme moyen d'obtenif un ôrédit qui ie plus souvent est mal utilisé.

La libéralisation économique en cours a consacrÉ I'avènement du GIq .e9. lant qïe
itructure économique de bàse, souple et légère, dont la naissance a été d&idée par le
législateur.

Toutefois, aujourd'hui, on constate que le cadre.juridique e! légal des GIE s'est révélé

co*pr"*é'Jr'a*Uigu-;'ce qui dénotè une certaiire incâpacité à accomplir sa mission

originelle.

On peut noter à cet effet, entre autr_es, que le princiry de la caution solidaire l'a Pas

d;it ï;àiieinore un taux Ae rembduisemeni satiSfaisant des crédits alloués. Les

ôreOits obtenus à travers les GIE sont souvent utilisés à d'autres fins.



|æs orga$satipns de Pro{uctzurs sont aujourd'hui des éléments incontournables dansla poursuite des efforts de lfveloppemeât ; .e qui-necàssite a,fiéiËrer teur cadrejuridique et légal. C'est dans .ce se-ns qu'oâ porrlrail promouvoii éa àéG6pe;î;;relations de oartenariat favorisant la iespoa'sauitisatifi oes Aiï?eiénts acteurs, auniveau des doin.i"o poiitiquè, puËiid etîrivê-: -------'
* Au niveau de Ia commurwuté wale :

. assurer une meilleure représenAtivité des producteurs au niveau des
conseils ruraux ;

. renfor.cer l'appui institutionnel pour une meilleure gestion des ressources
naturelles ;

. améliorcr les conditions contractuelles d'affectiation des terres.

* Au niveau des relatiors CNCAS / SAED :

Au vu des confusions constatées dans le partage des responsabilités en ce qui
concerne I'octroi du crédit et son remboùrsemént, il est recommandé d; :'-

. redéfinir le protocole d'accord entrc la CNCAS et la sAED ;. encourage.Llle{qqence.de relais priyés compétents et engageint leur
responsabilité (OFA - bureau d'études). -

* Au niveau des relations avec les institutions de recherche - développement :

. redéfinir un cadre de partenariat adapté au contexte actuel (coordination
entre les différents acteurs) ;

. la recherche - développement devrait répondre aux besoins ponctuels des
producteurs ; .. associel cel organisations à la définition des programmes de recherche et à
leur exécution ;

. instaurer des possibilités d'évaluation du partenariat.

Ir. LES ASPECTS ECONOnilIQt ES.

A) Le frnancement.

- Développer nune cultureo du crédit et de l'épargne ;
- Mobiliser l'épargne par l'imagination et I'eipéfrence ;
- Privilég-ier +tant les opérations rentables financièrcment que rentables

sur le plan économique ;
- Tenir cgmptç- entre autres garanties de la moralité et des compétences

p_rofessionnelles des organisations de producteurs ;
- Coordonner les interventions des institutions de financement ;
- Veiller à I'utilisation rigoureuse du crédit ;
- Adapter le financement à la nature et à I'importance des besoins (court

terme, moyen tenne et long terme) ;
- I.e, financement doit être accompagné d'études préalables de contrôle, de

conseil et de suivi.



B) Les marché*

- Effectuer des études de marché en amont et en aval de la production ;
- Associer les producteurs à la gestion des marchés ;
- Moraliser les circuis d'approvisionnement et de commercialisation ;
- Veiller à une bonne politique des prix ;
- Asseoir une concunence saine et loyale ;
- [æs producteurs doivent s'organiser pour jouer pleinement leurs rôles dans

cette concurTence ;
- Diversifier les spéculations et étaler la production dans I'année (la RD

devrait travailler dans ce sens).

C) Les prcblèmes technologiques.

- Introduirc et développer une technologie peu cotteuse, adaptée à
I'environnement climatique et maîtrisable par les organisations de
producteurs et les artisans locaux.

- I-e débat reste ouvert sur deux options en matière technologique :

Trouver les aménagements, les infrastructures et les intrans.

Cette interrogation correspond à deux options : mécanisation intensive ou non de la
production.

D) Gestion des infmstructures.

Le transfert des infrastruc$rcs doit se fairc sur la base d'études préalables sérieuses
dans le respect des engagements pris de part et d'autre et en conformiÉ avec les
réalités des repreneurs, pour assurer un entretien efficace de ces infrastructures.



I. SYSIEMES DE PRODUCTION ET CAPIÎAL NECESSAIRE

Ia présentation des systèmes de production rencontrés sur les périmètrcs irrigués ou
communautaires du Burkina Faqo, du Mali et du Sénégal a permis de dégagei quatrc
types de combinaison "capital nécessaire / mode d'exploitatioh" :

ATELIER 2

SYSTETIES DE PRODUCTION ET RENTTABILITE

Mode d'exploittion

Extensif Intensjf

Capital élevé | ha Irrigation privê
Delta

Périmètrps transférés Saed
Inigation privée Burkina

Faible capital / ha Périmètre
Office du Niger

Pry moyenne vallée Sénégal
Irrigation co m munautaire
Mali.

D'une façon générale, otr remarque le peu d'adéquation entre les moyens d'exhaure
utilisés et les besoins du périmètrc.

Iæs aménagements des exploiUtions iniguées privées sont sommaires et souvent
inadaptés aux conditions ii'exploitation I par exemple dans le Delta du Fleuve
Sénégal, transposition d'aménagements riiicoles sur des Srimètrcs maraîchers
conduisant à la pratique de I'irrigation graviaire sur des sols sableux.

Lorsque des opérations culturdes sont mécanisées, la qualité du travail n'est que
riuement prise en compte, tant par le producteur que par I'entrepreneur.



II. FONCTIO}II{EMENT DES PERIME'TRES.

En terme d'organisation interne des ffrimètrcs, quatre grands tlryes se dégagent :

* Périmètres Saed transféÉs et P.f.V. pour lesquels la distribution foncièrc est
individuelle avec gestion collective de certains facteurB.

* Périmètrcs privés : tout est géré collectivement au sein de I'exploitation, le
chef d'entrcprise supporte tous les risques. Présence d'une main d'oeuvre
salariale.

t Pér'tmètrcs semi-collectifs : sur ces périmètres sont juxaposées parcelles
collectives et parcelles individuelles sur lesquelles I'exploitant assure son trevenu.
Le risque est ainsi partagé.

t Périmètrcs en pseudo-r€gie : exclusivement rcnconrés au Burkina Faso ; le
chef d'exploitation supporte tous les risques : il assure I'investissement, fournit
les intrants. La production se fait en paysannat (parcelles individuelles
attribuées sur le périmètre) et est achetée par le chef d'exploitation qui la revend
aux exportateurs (haricots verts).

A noter, le système particulier des GIE au Sénégal, -où I'on note une tendance au
désengagement du responsable aux dépends d'une main d'oeuvre salariée rémunérée
soit par l'intermédiaiie d'une parcelle individuelle, soit sglgn un pourcentrage du
bénéirce (transfert du risque). 

- De plus, souvent les exploiunts appartiennent à
plusieurs GIE afin de réputir les risques. Depuis quelques temps se développent des
iachats de dettes entre GIE entraînan1 le contrôle de tous les moyens de production
par le racheteur.

Selon les pays, I'engagement des établissement bancaires _ €ftcoles dans le
frrnancement'dés-périmétrés est différcnt : il est croissant du Mali au Sénégal .en
passant par le Bùrkina Faso. Mais, quel que soit le paJs, on note une certaine
inadaptation du système de crédit. Parallèlement à cela, l"lnpoqnce des besoins de

finanôement des lystèmes de production ne permet pas de baser leur développement
sur I' autofinancement.

III. RES['LTATS TECHI\IIQTIES ET RENTABILITE.

Si l'on se cantonne au Delta du Fleuve Sénégal, nous sommes en présence de

conditions limites pour la pratique de la riziculture, en raison :

- des conditions physiques des aménagements,
- des grandes surfaées'exploitéeq qlri ne permettent Ful une maîtrise totale de

la pioduction (rendements faibles),
- du'développerùent de l'étalement du calendrier hors du cycle cultural

optimal facé à I'importance du travail,
- dê I'absence de double culture.



ATELIER 3

GESTION DE L'EAU ET DES TERRES

AU SEIN DES GROTJPEIVIENTS

L'importance d'un tel thème n'est plus à discuter, car la maîtrise de I'eau et I'acês à la
terre constituent des conditions sine qua non du développement de I'irrigation privée. I-E
groupe a décidé de traiter séparèment (point B) le probtème de I'impact de l'irrigation sur
l'environnement, qui apparaît comme un thème essentiel à prendre en compte dans le Delta.

A). LES FACTEIIRS ET AGENTS DE L'AMENAGEMEI\4.

D Le facteurfoncicr.

I faut souligner que la politique de désengagement adoptée par I'Etat sénégalais s'est
révélée favorable au dévèloppement de I'irrigation privée. C'est dans ce contexte qug
s'inscrit la nouvelle orientatidn prise par la SAED qui en 1986 délègue sa fonction d'octroi
de crédit à la CNCAS; Cependant, C'est la réformè foncière qui a eu iln impact décisif :

l'Etat décide de favoriser [e développement à la base, en adoptant la loi sur le domaine
national (95 To du territoire). Cette iéforme supprime les droits coutumiers et conduit à la
definition de quatre zones : .les zones urbaines

.les zones de terroirs

.les zones classées

.les zones pionnières.

Au Sénégal, la dynamique de I' aménagement s'articule autour de trois phases :

-Lapremière - 1964 | 1984 - est marquée par le contrôle de la production
assurée par la SAED .

- tâ secônde 1984 | 1988 - est une trursition durant laquelle des sociétés de
développement et des sociétés privées vont cohabiter ;
- Penâânt h troisième - ap?ès 1988 - t on note une décélération du processus de
privatisation. Iæs GIE se regrbupent sous forme d'organisations paysannes fédératives.

Iæ Dela en 1965 étiait" une zone pionnière confiée à la SAED' et en L987 il est mis à la
disposition des Communautés Rurales.

Désormais la terre est affectée par le Conseit Rural aux ressortissants de la Commune, mais

I'attribution f,rnate doit être prônoncée par le Préfeq Danl la pratique, des attestations sont

atfrûé€Jpat ie Conseil Ruri (Instance de délibération).. Ces ôernières colrspondent en fait
i aètiiidtations de terres . Iaiégularisation administrâtive n'est effectuée que par la suite'
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Au burkiua Faso le droit coutumier qlait en .vigueur avant l'indépendance. Depuis
I'Indépendance,- !a ærre apPa{tielt à I'Etat, mais -la gestion est assirrê par lJ <iroii
coutulnier. En 1983 il y eut révolution et réforme agraiie mais dans le domàine n ral le
droit iouturnier reste opérant. -Ul ptggramme national de geition Oâilenoiis uliieôis est
instauré et cela a favoriié la cohabiatiôn agriculture - élevage - pisciculture - loisirs étc...

Au Bénin jusgq'à L972le droit coutumier est en vigueur. Puis c'est la révolution : la terre
1Ppq1tient à ll.EÇt. Cependant les @mmunautés rurales vont tenter d'assurer la gestion
foncière : on distingue deux zones :
- une zone méridionale où la tene est privatisée (appartient à des familles ou à des
individus);
-. Irle zone sepæntrionale et centrale où la tene-n'appartie.nt à persgnne, et pour laquelle on
49Utp des permis. d'occuper: ici la chargc démographique est imporante et lei modes
d'accès pourraient devenir plus lourds.

Au Mali : Ce sont des Associations villageoises qui se chargent de I'attribution des terres
(avec I'aval de I'Etat).

L'êquipe a pn posë un ceftain nombrc de recomnunfutions .'

I - Nécessité de mettrc des garde'fou aux modalités d'accès à la terre afin d'éviter son
appropriation par un groupe de producteurs au détriment d'autrËs groupes.

2 - Pat consQuent, la cartographie des sols, la mise au point de cadastre constituent
des stratégies effrcaces de contrûle de I'espace. Ces documents permettent de fixer les zones
agricoles et les zones réservées à l'élevag:e...

2) b gcstbn de l'cau

Ia disponibilité de l'eau pendant toute l'année est désormais assurée par les barrages de
Diama et de Manantali. Il faut désormais envisager le contrôle et la gestion de I'eau sur
I'ensemble du Fleuve et du Bassin. Pour cela une agence de gestion doit être mise en place.
Elle devrait comporter une Commission des Usagers qui représentera les différents
utilisateurs de I'eau.
Cependant deux autres entités sont prévues :

- dés structures nationales chargées de la disribution et de l'évacuation des eaux ;
- des structures individuelles.

L'OMVS a mis en place une commission permanente des eaux, mais son action est limitée.

Iæ désengagement de I'Etat devrait être compensé par un engagement marqué au niveau de
I'aménagement du territoire.
Plusieurs démarches sont à envisager :

- la règlementation des prélèvements ou rejets d'eau
- l'établissement de plans d'aménagement
- la validation et la gestion d'infrastructures communes
- une police des eaui associée à d'autres stratégies de contrôle;

Enfin, la mobilisation et la distribution de ['eau n'est pis une opération gratuite et par
consfuuent il faudrait mettre en place un système de recouvrement de redevances. Iusqqe
là, la iedevance est payée par cinq gros cliênts seulemenH SAED, SONADER, SONEES,
socAs, css.
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Ia question de la régiondisation des redevances est donc à envisager. Iæs besoins peuvent
yarier 4'qn pays à l'lune (Sénégal I é_lectricité_/ irigation ; Mati : navigation ; Mauiitanie :
électricité,..)-.-Iæ cott de I'eau a êté fixé à 1.300 FrancVHa par I'OMVS, 19 paiement ayant
démarré en L987, et la CSS2 !_e plus gros consommateur, nrayant pas toujotrs honoré ses
dettes (Près d'un million de F CFA).

L]ftt ipe a retenu la nécessité de mettrÊ au point une politique d'intégration régionale pour
développer la gestion communc des eaux.

Ltéquipe FBcommande donc qu'une étude sur la arification de I'eau soit faiæ. Mais il
faudrait également mettre en placc des agences régionales chargées de I'aménagement ou de
I'entretien des réseaux df irrigation. En effet, les organisations privées n'ont pas les moyens
pennettant de faire face à de æls travaux.

Les systèmes de pruduction.

Il faut prendre en compte trois phases dans la mise en valeur agricole :
- La première se situe avant L957 : les systèmes traditionnels dans le Dela se composaient
du système Maure (commerce. - élevage), du système peuhl (élevage et quelques cultures
pluviales), du système wolof (pêche - culturcs de décrue ou pluviales).
: Iâ seconde phase, de 1957 à L972, émergence des premiers aménagements (endiguement
des cuvettes). L'encadrcment est assuré par la SAED.
- I',a, uoisième phasc : L973 - 1987: Aménagements de malrise toale de !f eau (inig.ation et
drainage). On constate un développemeni de l'initiative payFnne (diversification des
systèmês de productions : riziculture, produits maraichers, {levag-e)..
Retenons qu-e cette évolution a conduit à imposer la culture iniguée au détriment des

systèmes antérieurs : il se produit en effet un recul des systèmes traditionnels et une
tendance à l'irrigation au sein de tous les autrcs systèmes.

Recommanduions: [a fragilité du milieu impose de protéger I'environnement.
L'accroissement des rendéments et la pratique de la double culture sont des conditions
premières d'une baisse des cots de production.
Mais le développement de cetûr agriculture tournée en grand! P.artig vers la
commercialisation ôoit aller de paire avec une préparation des paywrs. Ces derniers doivent
être en mesure de gérer leur autonomie.

3) Les organisations paysanncs.

L'initiative privée constitue une alternative au déængagement de I'Etiat. On assiste à une

émergence des formes d'organisation paysanne au Buikina Faso et au Bénin. Elles sont

repréientées par des groupetents vilhfaiis. {g-Mali, ce sont des associltigng villageoises,
ori les TONS (assoàiatioïs coopératiVes multifonctiônnelles). Au Sénégat la dynamique
conduit à la formation de GIE pailois regroupés en fédérations.

Les GIE se sont multipliés tout en occupant un espaoe de- plus en plus vaste : leur nombre
passe de ll (1982) E Îe17 (1990). Pendant ces trôis ans ils aménagent 18.000 Hâ , contre
14.000ha pour la SAED installée depuis 1965.

L'intérêt de ces regroupements : plus grandes possibilités d'accès au crédit, à la formation
et à la terre. CepeiAati't des insuinsanËes subsistent : absence de formation en matière de

gestion ou de technique (manque d'auto"évduation).
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Rccommandatiottt :
- Iæs, p?y.sans doivent bénéficier de formations préalables; ils doivent également être
associés à la concc.ption ainsi gu'à la réalisation des àménagements.
- L'Etat doit par ailleurs prendre ses responsabilités en sauvegardant l'intérêt commun.

Ia. ryul$plication des Fédérations de GIE posc le problème de I'accaparement des terrcs,
qui deviepeli la.propltété.exclusive de certains groupes, avec en contiepartie, I'exclusionj
la paupérisation d'une fraction de la population.
Enfin une étude sur le contact bailleurs de fondslorganisations de base est à envisager.
L'orientation actuelle adoptéc par lgs bailleun de fonds consistÊ à offrer de façon dir&te
avec les producteutr, Ia responsabilisation de ces dernien doit leur permettre unè meilleure
gestion de leur cadre de vie.

B) L'IMPACT SttR L'EIWIROI\il{EMENT.

a) Fetilîté, dminage et salinité.

* Fertilité :

Nous avons pu constater une utilisation beaucoup plus inænsive d'engrais minéral que
d'apports orguriquês, avec un mode d'application non respecté. Ceci amène une mauvaise
valorisation de l'engrais, souvent sans références aux études pédologiques préalablement
faites.

r Drainage :

Iæs systèmes de draînage sont presque inexistants chez les productcurs privés.

* Salinité :

Les études ont démontré que les risques de salinisation sont très élevés dans le Delta. C'est
donc un problème très sérieux qui risque de se poser à I'avenir, en particulier sur les
périmètrei irrigués privés, du fait de I'absence de draînqte, et du non. respect des techniques
éulturdes recommandées. (Il y a également un problème d'envahissement ptu certaines
adventices). [a mécanisation n'est pils toujours adaptée, elle est mal étudiée.

Conséquences :

Chute des rendements , dégradation des sols (à I{DER : de 9 tonnes à 4 tonneVha en 10

ans); acidification et salinité des sols, provoquant parfois l'abandon de certaines parcelles
aménagées ; accumulation des eaux de llrainage dans certaines zones, ce qui crée une Perte
de capital foncier à aménager.

Recommandatiorts :

Adopter un développement intégré, restituer le résultat des tests et des recherches en milieu
paysan.
- Âccorder plus d'importance à la recherche sur un certain nombre de thèmes nécessaires :

la matière organique, la salinité, etc...
- Faire un suivi des évolutions.
- Etabtir un contrat d'aménagement des périmètres irrigués.(Normes minimum)
- Dans le plan directeur, faire de grands æ(es de drainage ;
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b) L'impact sur Ia faunq Ia fihre et Ia santé hurnaine.

Iæs eaux sont pollqées 
- 
par des $échets, des vidanges et autres déchets toxiques (en

particulier des produits phytosaniaircs) qui se mélangent à I'eau d'irrigation. Souvent, èes
produits se rgtrouvent dans I'eau destinéc à la consommation humainC(par pompage) et à
I'abreuvage du bétail en saison sèche.

Dans les réseaux.d'irriglion et de drainage, il y a par ailleurs prolifération de végétaux qui
servent d'abri à des mollusques, eux même vecteurs de maladies graves.

Corcëquences :

Tout cet ensemble cause des cas de moraliÉ au niveau des animaux, une forte disparition
de certaines espèces et crée, de plus en plus, des maladies d'origine hydrique dans ta
population.

Recommarduiors:

- Qu'il y ait des études et un suivi strict sur ces problèmes de qualité des eaux, tout en
essavant d'assurcr une réhabilitation des cuvettes abandonnées,
- Faioriser l'accès à I'information.

c) Agrcforesterie,

L'intégration de I'arbre dans la culturc irriguée doit_ êtrc développQ, afin qu'ilpgitf jouer
un rôlé de protection des culturcs (sous forme de brise-vent) et un rôle pr$ultif (bois), ceci
permettant une meilleure économie de I'eau. Il faut respecter pour cela les distances et
normes de plantation.
n faut en effet prendrc en compte les contraintes sur le iz surtout, sgr le. plan
physiologique, (prêsencc d'ombragé sur une pqtie $es parcelles, aQris. pour les oiseaux
granivores) ; mais conrairement à des idées répandueg, 

^ 
des études menées Pour

l-'OCfnLAV ont démontré qu'entre une culture irriguth protégée et une autre non protéEæ,
il n'y a aucune différence dgrendement causéc par les oiseaux.

Recommandaions :

Intégrer l'arbre de même que l'élevage dans les prograrnmes d'aménagement, mais avec un
système cohérent en respec-tant certaines normes d'occupation de I'espace.

CONCLASION

L'activité de production rizicole, actuellement rentable dans le Dela, n9 pourra être. viable
à long terme'qu'avec un encadiement et un suivi de formation adapfl tant sur.le pl.an

ôrganisationnel, matériel que sur celui de la gestion. Ceci suppory què.I'Eat, conscient des

ô-féq"éncèi ÉssibÈs, pienne des mesuresidquaæs tout én créant des gardg-fou., car il
doit eiercer sôn droit ôe regard sur la rationnali-sation de I'utilisation de ces deux facteurs
essentiels qui sont I'EAU et le SOL.

Hélas sachons quand-même que voici une alerte qui marque un pas dans l'évolution de

I'histoire de la sous-région.
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COMPLBMENTS

- n faut mettre au point up "p_lan directeur de I'irrigation'. Nous devons réfléchir à un
système d''aménagement intégrÉ'.

P.f.V. : nécessité de rationnement de I'eau (éviter les gaspillages).

Plan dirccteur , Oî peut consulter le PDRD . Il vaut mieux cependant voir plutôt les plans
miuse qui sont des documents clairs utilisables par les communes.

c8JnQaBs

- La formation $es paysans a étê jusqu'à présent opérée par la SAED , mais d'autres
structures pourraient s'en occuper également(Il{DR).

- Représentant des producteu$ : I'alphabétisation doit se poursuivrc.

- Désengagement de I'Eat : où trouver le financement de la formation ?

- n faut déterminer des normes et techniqlres optimales d'aménagement (cott minimum
pour une durabitité satisfaisante) à panir d'une collaboration entFe techniciens, chercheurs,
et producteurs.

- Tenir compte des PIV dans la gestion commune des eaux.

-I.a cellule après barrage ou I'OMVS doivent s'occuper de la mise en place d'un cadre de
concertation. Au niveau des producteurs cette structure doit exister également.

- I.e, déboisement est un dés{uilibre écologique (utiliser I'agroforesterie pour la
restauration des sols).



COMPTE REIYDU DES VISITES DE TERRAIN

Séminoire de Saint'Louis (13/17 avril 1992)



GROUPE I

NOTE DB STNTHB8B

DE

SUR L - Â}IBIIÂGB}'BNÎ

NABRB Férimètre privé)

L'aménagement hydro-agrlcoIe de Naéré eet à plusieurs égarde

un phare de l'Lrulgatl-on prlvée lndépendante dans la réglon du

Delta. Frult de I'Lnltlatl.ve lndlvlduelle de Mr. NIANG, chef d'une
prospère entreprLee de tranaport, cêtte exPlolbatlon clevalt ae

développer à un rythme Lmpresslonnant d'une centalne d'heetares
Par an.

St la fornre Jurtdtgue de 1'exploltatlon egt eelle d'un G.I.E.
de 42O membree d-orlgl,ne autochtone, elle n'en eet Pas molne dans

les falte une exploltablon lndlvlduelle marquée de la volonté
d-entreprlee de Mr. NIANG qul f lnançalt Étur fonde FroPreE Pre8que

lntégralenent leg quelques 450 Mtlllong F CFA que cottent lee 440

ha actuel lement anrénagéE . Le statut du G. f . E . permettalt guant-à-

lul l'exonérablon dee taxes pour un aehat de rnatérlel conséquent et
a sanet doute favorLeé l 'attrlbutLon Llâr le Conse l l Rura l d 'une

euperf ic te r3e 8OO ha . I t convlenb cependant de €tou l l8ner que lee
membres du G. I . E. eonb Forlr Ia plupart érnlgrég à Dakar sulte aux

évolutiong cll-nratl.ques rendant désormal.s toute culture pluvlale
Lgrpoestble (Pluvtornètr.l.e 4 2OO mnr). Mr. NIANG a par allleura doté

Iee quelquee membree résldente de 50 ha répartle ell I secbeurs de

g parcellee chacun. Chaque nrembre du G.I.E. peut en outre devenLr

actlonnaj.re et Joulr en fln de campagne de bénéflcea eubstantlele
proportlonnellement aux partg détenues ; 4OO actlonE de l OOO F CFA

eont ainsL émtseg dont plus de Ia nroLtlé revlent à Mr. NIANG '

Akretractton falbe de la nl.ee en valeur payaannale deg 50 ha

précltés, l'explottatlon compte 29 ealartés Permanenbe, rénumérés

92 ooo F cFAr/mols, rlont 6 OOO sont retenus Pour leur nourrlture'
L. explo I Èant a cl'autre part recoura à une lmportante maln-d 'oeuvre

Journarlère, fréquemnrent renouvelée et par conséquerrt cllfftctle à

est imer .
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Bur Ie
f act f bf 1lté
appuyer Mr.
que e'egt
hydraullque

plan rte la concept lon cle I 'aménagement , I 'étucJe cle

réalleée par un bureau rl'étude prlvé ne clevalt guère
NIANG rl,ane cette tâche el blen erié)g'on peut eoneldérer
L'explolÈant lul-mèma qul a eonÇu I'aménagement
alnsl :

4L ha naraîchers sur dee eols sableux en bordure du Lac de

Gulers, LrrLgués par 70 rangéee de 15 aEperseursr f lxee
al lmentég par une etatt on de pompaÉge d'une capactté de

L?O rns,/h fonctionnant au gaa ot1 et débttant erur un réseau
PVC entemé. Les asperaeurg seralent allmentês par grappe de

15 rangées fontlonnant Z heurea trar Jour en moyenne.

4OO ha gommalremenb aménagés en petlte bassl-ng rlzl,coleg de

tallle assez varlable (5OO 62 en moyenne) dont 1OO ha eont
exploitée en contre-Eal.gon depulE 89. Mr. NIANG a falt
construire une dlgue de retenue sur le Lac qul permet

d'al Lmenter gravLtal.renrent un canal en terre de 1 km

débotrchanù sur deg baegLns fonctLonnant en cascade
( régulatLon "nanuelle" ) euLvant Ia topographle de la
cuvetfe.

Par at I leurg I 'exploL tant a souvent recours en hl,vernage au

pompage dans leg parcelleg les plus baeeeg à I'alde d'un G-M-P-

mobtle qul permet aLnsl, de réeolter à aec. II est également prévu

yne gtatlon de pompage de ?5O mo/h lnetallée sur Ia dlque qul

fonctlonneralÈ gl. la hauteur du retenue ( actuellement 2 rn ! )

n 'étal,È plus euf f Lsante pour I 'al l.mentatl.on du réeeau en aval -

I I est Lmportant tje remarquer que I'exploltant a également

réa 1 i sé ulle grande part le cleg travaux gr'âce à un matér le I

F,ersonpel important (I pelles mÉcanLquea, camLona, 2 tracteurs Ford

106 ch. . . ) . seuls lut font défaut un Grader et une moLsonneuse
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batteuee pour lesquels une demande de flnancement egt dépoaée
auprèe de Ia C.N.C.A.S.

Enfln, Mr. NIANG loue les Eervlces de aa propre entreprlge de

traneport ce qlul lut pernet de B'occuper deg approvlsLonnementE en

et dee débouchég de sa producËLon gu'il n'hégite pag à acheminer

Juequ-aurg marchég de Dakar. II a par atlleurE adopté Ia stratégte
comnerelale de ventE "horE sal.Eon" qu'll met parfaLtement en oeuvre
sl l'on en Juge par Ia prégence aur I'explolùatlon d'un entrepôt
"frlgorlflque" de gtockage de pomne de terre entlèrement conçu à

partir de natérlau.rs locaux et permettant une conEervatLon
satlsfalsante pendant 3 moiE.

Le syEtème de productlon eEt blen entendu emPrunt de cette
stratégte de déealeonnalleatlon : 33 ha d'arachldeE eont lrri8ués
en contre salson et en rotatLon avec la product lon de ponule de

terre eonsldérée comnâ Ia plus rentable. Vlennent ensulte la tornate

( I ha ) et la pastègue dont Ie rendement de la calrpagne préeédente

a conduit à doubler la superflcLe emblavée Pour attelndre 25 ha. On

peut regretter Ia méconnaleEancc deg rendenentg en général ' et en

part lcul.ler concernant la productl,on rLzicole dont on sait par

contre l'extrême varlablllté, de I'ordre d'un facteur 5. Les autres
gpécutatlone ( olgnotlE r chourc, carottes, aubergl'neg ) nc sont

emblaveég que erur dea guperf Lcleg restrelntee ( 1' 5 ha ) et
présentent pour ces dernlères un caractère exPérlnental en \ le de

Ieur développement éventuel à plug grande échelle . ; alnsi
I - auberglne ne sera PaS recondul,te . DII Pol'nt de \rle de

I 'ut l l lgatlon des terreg , I 'on obtlent ainsL une lntensité
culturale maraichère avoislnant la double culture alors que la
double eulture du tLz eet lnexLetante -

En coneluElon, I-exploltatLon de Naéré aPParalt comme une

exploltatlon privée tndépendante qul E-organlse autour de la
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peraonnarlté d'un entrepreneutr vérttablement lrpttqué danE touteglee phaaeg de l'anénagenent- Lea bons néeultats observée aenbrentdavantage s'exprlquer PAr la volonté et ra capaetté d,entreprlse deMr. NIANG que par Ia condulte teehntque de l,exploltatlon tant aurres prane agronomtque qu,hydraurtque. --- 
vô'"\"ecrurqn
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GROUPE 2

VISITE DB MBOUNDOUM BARRAGE

AMENAGEMENT DE TYPE PRTVE INDEPENDAhTT.

Il s'agit d'un aménagement rizicole qui appartient à Monsieur Khayar BA
installé en privé depùis Juillet 1965. Lrinveltissement, auiorud'hui chiffré à É
Millions di F CFA a été progressif. Il a démarré avec du maraîchage sur a5
ha dont il a tiré 1,5 Milliô-n ile bcnéfice qu'il a investi dans I'améiagement
rizicole. Les grandes pgriodes d'extensiôn de son perimètre qui couwe
aujourd'hui trné superfiiie brute de 128 ha sont :

- 1978: Il aménage et exploite 40 ha

- 1980 / 8l: Il porte la superficie aménagée à 70 ha

- 1990 / gt: L28 ha sont exploités.

Sur le plan de I'exécution de I'aménagement, beaucoup de factetus
favorablês ont joué :

- Sa "technicité" I'a aidé à ne oas devoir faire appel à d'autres
compétences pour l'étabtissèment d'un schémï d'aménagement ;

- Les services des travaux oublics lui ont fourni des qraders qu'il a fait
fonctionner et utilisés ootr exéqrter les travaux au-prix de 60.000 F/
jotu contre un coût de 35.000 F/heure d'utilisation iormalement
pratiqué par les entreprises.

L'aménagement réalisé est sommaire, sans réseau de droi! ?gë, et comPone
une statiôn de pomp?ge qui n'est qu'une berge de canal sans travaux de
génie-civil. Les eaux viennent s'accuniuler dans fa zone basse dupérimèEe,_et
une motopompe refoule I'eau dans le canal d'amenée d'eau d'iirigation. Le
tour d'ead est variable selon les zones topogaphiques (5 à E jours).

Snr le plan foncier. le pavsan a déclaré avoir obtenu par la S*A.E.D. une
attribution verbale-de +0 ha en 1978. La Communaûté Rnrale lui en a
attribué 70 aprèq homologanq du fait, son droit d'ocorpation .des 40 h
verbalement obteiu. Il a pôunuivi I'extension de 50 ha sur concession faite à
la Communauté Rurale.



ll obtient un qédit de campagne de la C.N.CA.S. ( 13 Millions environ), lui
pennettant de faire face aux charges récrrrrentes et aux intrants.

L'utilisation de la maind'oeuwe salariée est réduite : 4 salariés ont été
utilisés la campagne_dernière, str1 I mois contre 15.000 F / mois,, 14 logement
et de la nourri'tuie. Son niveau d'équipement est assez êlevê et lui peËnet de
lever les goulots d'étranglement eï d'êne preslataire de seivice : 5
motopompàs sont le débit îarie entre 150 et 8fr m3 / h" une moissonneue
baneue, 2 groupes électrogènes, Zvac/reum et un poste de soudllre.
Depuis 2 ou 3 ais il y a 80 adhérens à son enuepïse. à qui il a distribué les
9/10èmes de la suplrficie de son perimètrc, à cause dù manque de terre
manifeste dans la région.

Sur le plan instinrtionnel, il a fourni de timides efforts poru adhérer à trne
fédératïon en payant les droits qui s'élèvent à 30.0m Trancs ; mais cette
adhésion n'a pas été fructueuse.

I-cs rêsultats obtents sorrt :

Les rendements ont été bons au départ ; de 11 t/haenviron, ils ne sont que de
I'ordre de 2 ù3 tlhaen moyenne aùiourd'hul Dour des charges d'exDloitation
qui varienr entre 125 et 150.000 ha L'eau qui a été gqtuiie juquà présent
dewa dès la campagne prochaine être achetée à 5.000F/ha inïgué.

Les frais de fonctionnement de la motopompc sont répanis au prorata des
superficies exploitées, et les frais d'amoriisseinents sonf fixés à 25.000 F /hu
Les engageménts financiers n'ont pas été honoréq par lesautres panenaires
qui resiêri't tui devoir, sur deux campagnes, 8,8 Milliôns de Francs CFA.

I*s difficultês rencontrêes sortt :

- Un encadrement technique inexistant ;
- Un drainage insuffisant i
- La salinitél conjuguée à I'insuffisance du drainsgÊ, entratne la chute
drastique des rénilements dans les zones basses.

- La corhmercialisation est gênée par I'homogénéité des prix payés aux
transporteuni, quel que soit le point d'enlèvement.

Au regard de ce qui prêcèdc, iI imprtc de rpter qælqæs ates dc
rêflerion:

1). Ouel système d'analyse comptable mettre en oeuwe pour suivre les' 
eiploitâtions privées, au regird des mélanges de compte observés au
niveau de ces exploitations ?

2). Quelle est la place réservée à la sauvegarde de I'environnement dans le' 
système de I'itgation privée où seul impone le profit, le profit
iinmédiat ?
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3). Les privés qui s'investissent aujourd'hui dans I'irrigation, ont-ils la' 
form'ation nëcessaire pour se pâsser de I'assistance-technique ? Comment
organiser cette assistance pour qu'elle puisse profiter à tous ?

4). Quelles mesures d'accompagn:ment s'avèrent nécessaires pour
promouvoir I'irrigation privée ?



GROT'IIE 2

I\IDER (1 ET 2)
(G.I.E. PRTVES DANS ORGAIYËATIONS

P. tr'EI) ST]R JEERI)
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Mardi 14 avril 1992

P-teqlfe.r_ ._$ j.-r,-ç-_!tiçL té -: N DER 1

1 .1 Présentation Générale
. Loca I i sati on : en bordu re

très sabJeux (Jeeri ) à

* cles Pa rce 1 I es ma I P 1 anées au

'l ' ab.sence rJ' un réseau de cl rai nage

du lac de Guiers, sur des sols
km de Sai nt-Loui s, dans une

Grn.i rF et caractéri sées Par
' ifiâ ici Par la forte

zone enc I avée et très fai bl ement peuol ée.

. Tvpe cJ'organisation : Petit Privés dans O.P.F. ici
I'A.F.G.E.D. (4OO G.I.E.) crées en juin 1990. La zone de NDER

comfrrend g secteurs dont NDER 1 . Les membres de cette O. P. F -

proviennent d'horizons très divers : jeunes diplômés chomeurs,

cJéflatés, rapat,r'i és, simples paysans.

Pe rson nes rencon t, rées su r I e te r ra i n :

Monsieur Guéye MBou'leycli PrésicJent du G.I.E.
la vice présirjente A.F.G.E.D. qui gére un G.I.E. cle femmes'

. .Srlperf i cj e cl9 I 'aménagelnen!.

300 ha concernant 35 G.r.E. met,tarr: en valeur des surfaces

compr i ses ent re 2 ,5 et 20 ha .

l-e G.I.E. du présicjent est de 20 lra comprenant 30 membres

issus d,une même famille dont 'le 'l ieu rl'habitat,ion est distant

cje 60 km de I 'aménagement ( 7 membres seu I ement travai I l ent sur

le site).

. Tvpe d'aménaqement : très sommai re composé

* cl ,Un groupe motopompe posé à même le.çol eL ptrisant' I'eau

à part,ir dt,r lac de Guiers.
* rJ'un réseau d'irrigat,ion grossiérement réalisé et ne

présentant aucun ouv rage cJe régu 1 at i on '
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pérméafri t i té du sol )

. Mode rI ' i rri gati on

si I lons courts.

de I 'aménagement
clr.t G. M. P.

gravi tai re avgçr consti tuti on de

. Spéculation : Tomate

contrat avec I a S. O. C. A. S.

G. I. E. du prési dent

essentiel lement avec passation d' un

: 15 ha tomates
5 ha o i gnons me I ons pastéclues .

. Rendements :

* lère année : excellents résu'l tats, de I'ordre de 30 à
40 tonnes de tomate Par ha;

* 2ème année : mauvais résuJtats dûs aux attaques cle

oïduim
* 3ème année : réco I t,e en cou rs ( 3éme passage ) ma i s compt e

tenu cje l'état actue'l des parcelles (enherbées, fâible densité
r1es plants, probléme de soJ.... ) les rendements escomptés seront
< zo L/ha.

Eva I uat,i on des coûts :

*
*

: 5O. OO0 F /ha
: 6O0 rt lha 4.2 Mi I I ions

amo rt i ssemen t, z 20. O0O F / ha

1 G.M.P. pour 9 G-I-E- dominant 83 ha'
l-a frompe appartient à une personne qui se charge entiérement

de son fonctionnement, (G.O. : 35OO 1/camqagne) et de son

ent,retien (pompiste). IL n'y a pas de groupe de secours'

* coût de Production
régu 1 i ère.

= non disponib'l e pas de comptabilité
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luati isation revenu

En 1990 la commercialisation a rapporté un

cje t omate et un revenu de 6 1 I . 000 F/membre .

La répartition du produit de la commercial

cjéduction de la tota'l ité des charges : 1/3 au G'

2/3 aux membres du G. I.
éga'l itaire).

* Techn'i c[les

. concePt i on cJe

conditions du milieu
I'irrigation gravitai

I 'aménagement ou

( sol s sabl eux ) t'rès
re ) ent,ra i nant' une

million par ha

i sation a pri s
I.E.

sans un aPPui à la
à leur mise en valeur,

i nadéguati on avec I es

perméaFrles i nt'erdi sant

faible efficience cttr

1 . ?-. Pri ncr oaux -rrrobl émes :

I fnst i tuti onnel

. probléme foncier : Aménagement alové à 'l 'o'P'F' par Ia

commission rurare, Les exproitants étant des étrangers cela

ent,raine cJes tensions avec ra popuration locale- L'o-P.F. devra
.,, an prochai n cécJer 'r 'aménagement aux 'locaux et recevra en

échar.rge 3oo ha sur des sols de diéri situés à coté mais plus haut

et çl1us loin du Point' cJ'eau'

. Léqi sl ati f

Les i nformati ons sont i ci f J oues concernant notamment I e

pat,rimoine du G-I.E', son fonctionnement'
. Désengagement brutal de I 'état

concept i on - rêal i sati on des aménagements '

avec absence cJ'un suivi-évolution'

2/3 aux membres du G.I-8. (répartit'ion



réseau et de fortes pertes en eau.

* Itinéraires techniques à revoir (vqfiétés, densité de
semis, lut,t,e contre Jes mauvais herbes). '5'

* bais.se de fertilité des sols : lessivage des élément.s
minéraux (N) et sa] inisat,ion des soJs (sommet cJes si I lons).

* SaCi o_éC_onomi rpg :

le Orr*
La

écoulement des produits : I'enclavement de la zone gréve
de revient d'un coût élevé de transport, jusqu'à la SOCAS.

vice présidente souhaiterait faire elle même 1a conserve.
. non remboursement du crédit I G.f.E. sur 35 ont accées

actuel lemerrt au crédit,.
. condition de vie t,rès criffici1e des exploitant.s sur 'l a

zone su rtout, pou r 'l es j eunes .

CONCLUSION rentabi I i té à terme fortement hypot,hequée
potlvant, entra i ner I 'abandon de I ' aménagement avec de.s i mpacts
négatifs .sur 'l 'environnement.

VISITE DE NDER 2 (t't' Oioqt

I I y' a un probl éme de remboursement de 'l a CNCA à NDER . 7

groupemenLs (G.I.E. ) sur 23 seulement ont pu rembourser la CNCA

I'an dernier. Cette année, ils se sont partagés les crédits des

7 restant,s, d'où une insuffisance d'intrant.

L.e président de NDER 2 (M.DIop) met sa pompe gratuitement
à la cji.sposiLion des aut,res G.f .E. de NDER 2 (6 en tourt). Il a

éga'fement irrigué grat.uit,ement, 2A ha at,tribr.lés aux auLochtones
(frécheurs) qui avaient, laissé 'l a FGED s'instal ler provisoirement
p rès clu 1 ac de NDER .

L'an dernier, ils ont eu cle gros problémes avec la tomate.



28

La SOCAS ne leur a attribué des contrats que pour des créneaux

cJe p rocluct i on ta rcJ i ve .

. Ils ont manqué d'eau en fin de cyc'l e car le lac ava'i t
baissé. fl y'a eu également des problémes de t,ransport du fait
du marrvai.s cJes pi stes. Ce Presi dent de I a FEGIED a prété son

véhicu1e, mais il a éi.;ê endommagé en cour de saison'

Cett,e année ,MF Diop a cult,ivé des tomates sur 10 ha ; Ia

réco'l te a été juste suffisante pour rembourser Ie crédit (3'5 MF

CFA); i1 lui rest,e quelques pastéques, ffiêlons et maïs à récolter'
Dans 'l ,ensemble, sa production semble cependant d'un faible
niveau.

Ceci dit M.DioP a rJ'autres
SAED. I J cherche une nouvel 1 e

verrt pas ctéPendre rJe I a SAED à

zones irriguées, dont 5ha à 'l a

zone pour s' i nstal l er car i 1 ne

l tavenir.

t..'impression généra'le est que les prodtjct'eurs cle NDER (de

la FGED) ont cherché à s'installer coûte que coûte avec 'les

moyens du bord, cJans un endroi t di f f i ci r e d'accées, et que 'leur

tentat i ve a peu de chance de réuss i r dans l es cond i ti ons

actuel les.

* Note = il s,agit cl'une motopompe bricolée avec un moteur de

cami on .

(Aménagements sommaireSr grOSSeS pertes en eau' têrres t'rès

sabreuses, manque cJrintrants et de main d'oeuvre, problémes de

transport et cJ 
, écou r ement ) . Que r ques r eaders dynami qres ont

engagés reurs propres ressources dans J'aventure (i1 s'agit de

la rjernière zone facilement irrigable cju Delta)
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GROU?B I

BXPLOIÎAÎION PnIVBE (G_ I -B- )
UEHBRB I)'UAE O - P, F- (sur Valo)

Créé en 1984, lE Groupenent d'Intérêt EcononLque (G- I -B- )
"WADABB NAWAR fII" (Couune dc Roaa-B{ithto), B'eat rnr attrlbuer une
surface de 100 ha par le Consell du Vlllager ê!l bordure du Laurpaar.

Ce G. f . E. , comPoEé de 15 menbreg leguE d'une même fanrtlle
peulh, est de tyPc famtltal. Le Ctref d'exploltatlon dlEpoge d'une
anénagenent SAED (l{boundouD) et I anE sur Polo. Actuellement 1es
membreg de Ia fanllla appartenant au G. I.E. exploitent touJourst
3 ha sur un a.qrénagement SAED. LE G.I.E. appartlent à une
organigatLon Paysanne FédératLve (l'A.s.s-B-s.c-A-w- ) .

Le G.I.E. n'egt explolté qu6 depuLe 1989 : Iee cinq premièreÉr
années ayant gervl. au défricha8e. LeE anénagements ae sont falts
enguite en trolg tranchee paeEant d-une gurface exploltabte de 22
à 8O ha. A noter gue 20 ha ont été attrlbuég à un membre de Ia
famtlle' non membre du G.I.E. , en retour d'unc alde fLnaneière
(7OO OOO F CfA) ayant gervL de garantl.e pour I - achat du Groupe
Motopompe.

Leg anénagementE entreprl.g gont eonnaLrea : groupe motopompe
refoulant dans un baeEin de dlgslpatl.on cLmenté puLs canal
principal d'environ 2 kLlomètres avcc canaux secondalreg alLmentant
des caeierg de Or25 ha. Il n-exLate paa de ayetèmc de drainage et
Ie plannage n'egt effeetué qu-en fonctlon des régultats obeervée
lorg de Ia première miee en eau. Ctlaque année un entretien
mécanLque deg anénagementg est effEctué ( traval,l en entreprl,oe ) -



30

Le rnontant global de I'lnvegttesenent peut être estlmé à :

Préparatton du ternaln 1 20O 0O0F CFA (cott eottné eelon Ie
cott de lsrt'aln-d.oeuræe )

200 000F cFA.Travaux dc genre elvl1

Motoponpe 3 300 000F cFA

5 700 000F cFA.

SOrT : 71 26o- F CFA./tra,-

outre la maln d'oeuvne fanillare du G. r.E.
recourg à un€ mal.n d-oeuvrc galarlée temporaLre.
deg membres a regu unc formation en mécanl,que eÈ
pompiste machLnLgte.

,1'exploLtant a
A noter que I'un
tient le poste de

Leg culturee pratlquéee gont le rLz (Lpl.gatLon en baegLn) et
Ia tomate (LrrtgaÈLon à la raLe)- Le rLz egt cultivé sur 25 ha en
hivernage et 25 ha en contra-saLson sur des parcellee différentee.
La tomate fait l'obJet d'un teet et n'est pratiquée que sur g ha.

Le tLz d'hl'vernage aet marqué par un faible rendement
(1rg tZtra) dil à une lnEuffl.eance d'engrais, à un mauvalg plannage
des parcelles et à un déEherbage effectué tardlvement. Cela résulte
de la stratégle de 1'exploLtant qul préfère rédulre aa conEouulation
d'intrante Pour évLter de trop g'endetter et rLequer de peplre son
attribution fonclère. Le résultat obtenu €n rLz d'hLvernagÊ eet de
ce falt négatLf.

produLt

charge

marge

2 633 500 F CFA

2 747 2L8 F CFA

113 718 F CFA Solt 4 55OFCTA./Tra
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Au coura de Ia saleon
condult plue lntenatvement
parcellee ) - Lee rendenenta

pasaée, le rtz de contre-galgon a été
(engrale et eélectlon dea ætrrcurea

obtenua sont de B, S t-,ttra :

F CFA

F CFA

F CFA Srrlt 5T 9?S F CFA.rïra.

prodult
charges
narge

2 614 000
2 034 250

579 750

MalE cette eulture r1,a pu être
dea rlequeg d'lneufflEanee en eau du
surfaceg E'est falte par la SAED qul
de llmtter leg crédlte de caurpagnc.

menée que sur 10 ha en raleon
Lanrpaar. Cette régrrlatlon dee
avalt dernandé à Ia C.N.C.A.S.

La Èonate a ê1"ê tentée pour dlversifler
bénéf tcl,e d'un contrat socAs. Blen que les
partterg en raigon deg récortea reetant à
sat isfaisants (rendenent Zg tftra) :

Ieg productlone et
réeultats soLent
venir, lls sont

produit
chargee
marge

730 000 F cFA
490 130 F CFA

239 E?O F CFA Solt T4B 62:o^ F CFA-

La Partlcularité de ce syatèure d'exploltatlon régLde dans Ie
fait que I'lrrlgatton n'en conEtltue pas la flnaltté malg apparalt
comme un noyen Pour perurettre L' êIevage bovLn. Dana I'attr lbut lon
d'une terre, le Chef d'exploltatlon volt alnEl la posslblllté de
maintenir su P1ace aon troupeau (8O têtes de bovln^e) et de
I'entretenlr durant la salson eèche avee la pê11le de cLz. C'est
dane ce seng une lntégratlon agrteulture éIevage. Toutee les
déciei-ons g'lnscrlvent danE ce echéma : explolter la terre pour
pouvotr élever aon trouPeall. Alnsl 11 préfère ne paE décapltalleer
aon cheptel au rLeque d'avolr un erédtt de canpagne lnaufflsant par
rapPort anrx begolne de flnancement néceeealre à l'approvlglonnement
en lntrants.
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Groups 3

conPTEREi|DUDEVISITEDETERRAIN
GIE de Yallar (OPF- Valo)

Lavis].teavaitpouroojetlesexploitationsagricolesdes
{3IE rnenbres de I UGEN â YelIar. Dans l'organrgremmGr de I'UGEN

vel I ar consti tut un secteur subdivisé en cinc zones dont I une '
celledeBissetareçulegroupedetravail.

I I est regictement apperu I ' intÉrêt d insister sur I a

oroblÉrnatigue c|e viabilisation c|e l,esoace abordée Dar l U6EN.

Le grc}upe avai t comrne inter I ocuteurs I e Dresident de I ' U6EN et

I e coordonneteur .

Dans ra rone oe Bisset se retrouvent go 6IE oul disposent

grobalement cre rzo(l ha arnêneges Eomrneirement per cles moyen='

rnocrestes coùts d aoênagement de 25() OOO F/ha- De r affectation

deEterresJusoLleudêburtdelactivrtèproductivelastrltcture
uGEl.l â la maitrrse d oeuvre. En ef f et. eI Ie f ournit aLtx 6IE les

oreÉtations sulvèFlteg 3

I e l5/ 04 192

I afrectation de terre aL3x ËIE oarFaci I i tatron de

Ie consei I rura I .

Nêgociation evec des

notarnrnent ) des r inancements oour

oailleurs de

arnên ager I es

foncts tBAD-AGETIP

te r F€15 .

Nêooclation du crêdrt cl êquroement en l3l'lF'

Real isation.
d' arnénagements structurantE
oroduction ecceotables.

réhabi I i tation et en tretLen

gour e55Lr re? des cctno r t tron 5 de

Suivroesdossiersclecrêdit6ecampaqrlêl

Nêgocretions diverses avelc I ex térieur '
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- tlrganisation de seances de formation en col laboratron
avec des partenai res ex ter j.eurs ,

etc.

Au niveau de la production. les problèrnes sont liés â la
diversi tÉ ctes catégories cle producteurs encâctres ! Daysans
tracli tionnel s. diolornés-chomeurs. fonctionnaires. dêr l atés .es
services technreues (SAED. ISRAr Êtc. ). rapatriês et exgulsés cle
llauri tanie. certains de ces exoloi tants ne rnai trisen t oas encore
I es techniques de proctuction i ce gui obl ige I a crirection c,e
I ' UGEN à 5 lmtrl iguer dans I a rêa I isation des camoagne=, grâce â
ses proFres gerSonnes ressources 155ues clels serv i ces tecnn i.ues .
Nêanrnoins' leE responsables de t'UGEN estirnent pouvolr erriver
â rendre les 6IE autonomes au bout de cinq â six èns.

D aorês les renseignements recueillis. les nrveaux cte
rendement rÉalrsês Dar les GIE se srtuent autour de S Tiha, Les
charoes calculêes atteignent ISB Cl(rir Francs CFA â I,hecr_are. ce,
Quri signrrre Llne meree Uênétrclalre de g6 Ot)O F envlron, c est_a_
drre I ïonne de oaddy.

I I f aut noter tous I es arnénaeernents obtenus orâce â i a
subventton de l'AGETIp 164 OC}O C'OO F pour 44O hecrères
aDoartenant â ?6 6IE du siecteur de YeIiar Eont gretlrits poLrr
les exoloitants ; cetr€indant. l'UGEN a envisage la constrtr-rtron
d' une provrs jon Dour leur rêhabr I r tatlon au bout cte trois ans
qLrr correstronct â I a durÊe cle vie est imee oàr I UGEN â rar 

=,onde 25 OCr,l F/hectare/en.

Selon touJours IeE responsables de l'UGEN seuls quatre 13IE
ont tru avoir des difficultés de remboursement ctu créctit Dcrur
cause cle problèmes eui se sont closes en arnont cte la orodurctj.on
( berss€l du nlveeLt du Larngsar. retard de I atrprovrsionnement en
rntrant dû aux fournrsseurs, etc. ). on a noté qu'en gÉnêral dans
les GIE de la zone visrtêe le mode cl'exploitatr.on dur Dêrirnêtre
est co I I ect i f et qu en moyennet un 6I E compte 15 membres .
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Sur le plan de l'itineraire technique, l'UGEN e fait ces de
I ' irnpossibi I i té de pretrquer I e repiquage â cause surtout des
retards de dénouement du crédit, Ces retards euxquels s'eJgutent
la Pression aviaire en fin de cclntre-saison chaude et Ies dÉfeuts
de moyens en récol te-battage ( rnoissonneuse:l-batteuses i et en

transport (accessibilité de la zoner ont amenê 1'UGE|{ à tester
une nou.rel Ie saisicln " intersaison'r - devant s'etaler de mi-rnai
à rn i -sep tembre rtour de I a r Lz i cu I ture .

A ciité du riz. les 6IE pratieuent le marer-chage car. ctans

Ia zone cln trouve deux typcls de sol (argileux et sablo-limoneuxr
j usques y compris â I ' in tÉrieur d ' un ne-me FÉrimÈtre.
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GROT]PE III

COMPTE REI{DU DE VISITE A TIIHGAR

1. SITUATION GEOGRAPHTQIJE :

!_'aqénagement.de ltriagar est situé à environ 110 kilomètrcs de Saint-Lnuis, au
Nord Est de Richard Toll.

2. HTSIORIQUE DE L'AMENAGEMENT :

C'est un aménagement ancien qui a évolué d'un tlpe primairc à un t1pe tertiaire
(194). -Il a été réhabilité en 

-1988 / 1989 par Ë S-.A.E.D. êt, afiès un an,
transféré aux agriculteurs (1989 / 1990).

3. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'AMENAGEMENT :

Il a une superf,rcie de 1.600 ha et est alimenté par trois stations: la prcmièrc,
installée non loin du fleuve (reliée au fleuve par un chenal), élève I'eaù pour les
deux autres,- qui serv.ent de stations de reprise. [a premièrc statjon de pompage
est composée-de trois pompes totalisant un débit de 3.800 m3/h, et ies ôefx
stations de relais sont équipês de pompes de 800 mr/h.

Iæs canaux d'irrigation sont en terrc. Il existe également un réseau de drainage
et une station de pompage pour le drainage.-Ia station de drainage a été
construite pendant la réhabilitation pour palliler aux problèmes que va poser la
hausse du plan d'eau dt au barraga et à la digue qui est en constructioh sur la
rive droite (Côté mauritanien) du fleuve.

4. PRODUCTION:

Iæs principales spéculations sont le iz et la tomate, mais le riz reste la culture
dominante. Avant la réhabilitation, seule la culture d'hivernage était pratiquée ;
maintenant la double culture s'instaure progrcssivement :

- Pendant la campagne 1989/1990, 200 ha étaient exploités en contre saison,
pour atteindre 600 ha en 199011991.



5. ORGAI{ISATION DES PRODUCTETJRS :

Iæs exploians sorlt_ organi{q 9n G-toryryents d'Intérêt E9ongmique...[ y.a 64
G.I.E.'au total coiffés far I'Union de G.I.E. qui a la fonction de coordination et
est chargée de la Gestion de l'Aménagem€nt.
Chaque-G.I.E. occupe une maille -hyd_nlulique dont .la nille varie avec le
nom$re d'adhérents dù G.I.E. Iæs 64 G.f.E. sont répartis dans 7 villages autour
de I'aménagement.

la culture de contre saison va se mettre en place progressivement, mais il faut
signaler que cela ne va pi$ sans problèmes : ploblèmes de calendrier cultural,
obtention de crédit de campagne (par rapport à la commercialisation), etc...

- [æs rendements moyens sont :

. 6 t / ha pendant la campagne 89/90

. 5 t / ha pendant la campagne 90/91

- Iæs exploitants ne disposent pas d'{uipement.

- Iæs récoltes se font soit mécaniquement, soit manuellement. Dans les deux
cas le coût de récolte est estimé à 15 To de la production.

6. FONCTIONNEMENT DE L'AMENAGEMEITIT :

Iæs mailles hydrauliques sont indépen{antes entre elles et les canaux principaux
et secondairei sont foujours en eatu. Ia rotation se fait au niveau des canaux
tertiaires qui dominent les mailles.

Au niveau de chaque statioq de PgmPagq, il y a Yl.poTpillg qui Ltl__chargé 
de

métue lès pompei en marche mais aussi de-contrôlêr le niveau d'eau dans le

canal ou chenal d'amené.

7. GESTION DU PERIMEIRE:

Ia gestion est assurée par l'Union de Grou-pemgnts d'Intérêt EconomiqTg. Elle
est Etrargée de la distribïtion de I'eau entre lês différentes mailles ltfdrau{iques ;

;ffàée"d" p.y* la factu-re de consommation de l'électricité, de.l'entretien des

;G;;i iirri#tion * drainage) prin-cipaqx. Iæs G.I.E. versent dès le début de

la câmpàgne- la somme coËq'qbnAarit à. la redevance eau pour Permettre à
I'U.G.f.EI de faire face aux dépenses pendant la campagne.

chaque G.I.E. est responsable de son crédit et de son remboursement. I,a'

redevance eau s'élève à 50.000 F CFA / ha.
Nous n,avons pas éu Oè détail des autres charges. D'apr-ès I'explication d'un des

cànie1rérs ng'ricoiJs, tri j0.000 F ng repfsfntent pai fa gharge. réelle mais elle

est couvefte eh-partié par augmentation de la supe-rficie (en principe avec une
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augmentation de charge également).
Iæs grands entretiens sont réalisés par I'U.G.I.E. par le biais d'une entreprise
privée et les petits entretiens sont effectués manuellement par les exploitants.

I. CREDIT AGRICOLE:

Iæs exptoians de l'amé_nagement_de Thiagar n-e..ryçoiyelt quJ_qcrédit de
campajne octroyé par la C.N.C.A.S. par I'intermédiairc de leur C.[.E.

Les conditions d'obtention de crédit sont :

- Il faut un apport pennnnel de LS % du montant demandé si c'est le
premier crédit demandé.

- Rembourser la totalité de crédit contracté avant de préændre au

crédit à la camPagne suivante'

- Pour que le dossier de crédit soit agréÉ par la banque il faut au
préalaËte le visa du Conseiller Agricole de l'Aménagement.

Le, président de I'IJ.G.I.E. estime que le remboursement est satisfaisant

iusqu'iôi sur I'aménagement, sauf quelques G.I.E. qui ont des difficultés pour - -

iembourser leur crédit.

- Le montant du crédit maximum que peut avoir un G.I.E. est de
20.000.000 F CFA pour une campagne.

- l,e, taux d'intérêt annuel est de L5,5 7o.

9. ENCADREMEITIT:

Après le transfert de I'aménagement qux. palspl I'encadrement n'est plus

comme ce quï-* passait du-temps-de- Ë S.A.É.D. Il est assuré-P1- ç:
Ôïniéiiters Àgricolei qui ont pour -rôle. l. formation de certains membres cle

c:i:Ê: p"ur ri àesrtidA; lieal ; I aae. aussi à lq préparati,on 
.9_:^_d:ttier 

de

demandè de creOiiJâé carpaû;.'Iæs e*ploitants estimeni qu'ils.aur9l!,loujours
besoin des ConËiit tr Àgr{c6tes pour tei aides à discuter àvec les Bailleurs de

Fonds.

TO. PROBLEMES FONCIERS :

Avant le transfert de I'aménagement aux producteurs, !a distribution de terre a

aiè d;iË nar it S.À.E.D. ; .pF iâ-ienâuititation et le transfert, les anciens

exploitants ont gardé leur parcelle.

Iæs problèmes fonciers ne sont piur encore déticats sur l'aménagement de

Thiagar.
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11. COMMER,CIALISATION EjT TR,ANSFORMATION :

âryè.t f1 récolte, la, préocutrpation de ctraqrrc exploitant est de rembourser.
Les oenes, iuiliurer ta consommation au uiveau dè la famile" et le reste peut
être vendu pour certains besoins (retcs, habilliminilicJ -' -- -- r

Le G.I*E. achète.aur product-anrs le paddy à 82 F au lieu de &i f, / KE.Dour
renç comprc de risqui avant I'enlèveineut'par Ë s:{ED. L' u.ôlÉ" ;?"f;i;
avoÛ une pedte rizerie pour déconiguer les paddy de ses membres

En ce moment au niveau d-es yillqges il y a dcs_ décuniquerses privées qui
assurent le sen'ice à raison de 6fi1 Flc sac-dc SOKgéi OSOtsie-sac[â tôO È[

li!. SUTVI Eif BVALUATION:

Lfftq,,19&f,- le suiviivaluation étai! cffectué par la Sâ.E.D. par
I'intermédiaire de son serice de nrlgarisationn 41i1 dF pt{ç daje, qg$ h teltute de Rectrcrche-Développcment
constinrée de la Direstion de Fonaation et ds la Reclrerche-Dévelofiircment
(DFRD) et I'Equipe DSA de fts.R.l{" Fleuve qui srâcê à des acuotrs
ooBcenées sur lc terrain avee les produaeun gt lb ëonscillcn Asricolci
mènent des oprcratiqns -de _suivi4virlu,adon Par ailleurs, la C.S-E (telhtè
Suivi Evactaùon) de la Sâ-ED. au uiveau cçnral's'ocnrDe dè suivi:
évaluation et.dispose d'une banquc de donnécs très fournie â propos des
périmènes irrigués.
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GROT'PE 2

VISITE DE FONT GENDARME

(AIVIEI.IAGEMENT S. A.E.D. TRAI{SFERE)

L'aménagement de la cuvette Pont Gendarme vient d'être réhabilité,.et g.réseqg
des canaîx en terre bien calés et profrlés, et un planage bien fait. Il a été

transféré par la S.A.E.D. à la sechon Villageoisa qui en assure la maîtrise
d'ouvrage en matière de mise en valeur.

C'est un périmètre où l'option de cutturc est I'intensification gyec des parcelles

de taille v'ariant entre I et-1,5 ha, attribuês sur la base de-0'25 ha

/actif à 250 personnes regroupées en I G.I.E. Il couvre 170 ha.

Les résultæs de canpagnc sont :

- Iâ,riziculture se pratique, 3 campagnes sur 2 ârs, et les rendements

sontde5à6t/ha.

- I-es redevances sont fortaitairement fixées à 60.000 F/ha. Deux
comptes sont ouverts à la C.N.C.4.S. (un comPte dépôlg9ryglptt
couralt). Dour leur pennettre de faire face aux travaux d'entrcUens

oiainaiiés au réseau et des ftuipements élecuomécaniques, et

I'amortissement de la Sûation.

Ia section, qui visiblement a un bon niveau technique, s-.p,li,lJ,9u^,gt q9: le
transfert s,est effectué oe racôn 

-u-tate, 
sans q\r'lu. pieanute 

. 
dT efforts

ôJnl6ouentr tôiàniiônhis poul ametiorer' sa capaôité de gestion technique et

comptable.

Elle ressent par ailleurs ce transfert comme une fuiæ de-re-sponsab*fl entendu

qu,aucune rJsure o'"ccompâànîrent (iônds de roulement non remboursable

riotamment) n'a suivi.

Iæs dépôts salins ont provoqué I'abandon, pour fait de faibte rcndement, d'une

portiori de 30 ha envirôn du périmètre.
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Au va de ces êIênents, sc dêgagent les ares de rêflexion suivants :
1). Les problèmes de remontées salitles sévissent en permanence, et

I'environnement se trouve compromis. euelles disilositions prendre
pour annihiler ce fléau ?

2). Au.lqjqt {u.uansfert de.responsab.ilité, quel itinéraire suiwe pour
gue J'Administration sç dégary entièremént de ses engagemenis ?-
(assistance technieuê, formaËon, mesures d'accrmpag!ëment,
incitation etc..,)

3). L'entretien de ce périmène, qui est peut-être un échantillon
représentatif, néce-ssitera des ingins inécaniques. Quelle forme de
contrat établir entre ces Communautés et d'auues partenaires, pour
assurer ce service ?



LISTE DES ARTTCTES PRESENTES

Sêmiruin de Saint-Louis (13/17 avril 1992)
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t.32

1.33

1.34

1.35

1.36

L.37

aRTTCLES SttR LE DELTA DU FLEtryE (*)

1.30 El Hadj Adama TOt RE, Ingénieur agro-économiste ; Seudou CAMARA,
sociologue - SEAD/Direction Formation Recherche/Développement - Historique
et évolution de I'irrigation dus le dela du fleuve Sénégal.

P.Yves LE GAL - I.S.R.A. Saint-Louis - Iæ deltra du fleuve Sénégal : une région
en pleine mutation.

AVIRON VIOLET - L'O.M.S.V. et le secteur privé pour la gestion de I'eau.

I. DIA ; M. NIANE ; C. I. SY.LLA - I.S.R.A. : Environnement institutionnel et
contrainies au développement de l'irrigation privée Cas de la communauté
nrrale Ross-Bethio.

M. HAVARD - C.[.R.A.D. St-l,ouiS ; T.B.G. BA - f.S.R.A. ; Quelques chiffres
sur les aménagements privés du delta du fleuve Sénégal alimentés en eau PaI -des
groupes motopompes.

El-Hadj SENE - Les organisations paysiulnes dans le dela du fleuve Sénégal.

U.G.f.E.D : I-e point de vue de I'UGIED.

Ndiaga SALL - Les systèmes de productions agricoles dans le Delta et la
problématique liéÊ à leur essor.

1.31

(*) Ces ar-ticles sont disponibles sur simple demande auprès du setétarta du réseau R-D.- Merci de

rappeler le nunéro de rëférence.
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7.20

7.2L

3.16

3.L7

7.22

7.23

7.24

7,25

7.26

7.27

2.6

E. SABOURIN .-..Une -pry{èTe _expérience de petite irrigation en milieu
paysan en République de Guinéc Bissau.

Thierry.DEBRIS - GRET - L'irrigation privée au Burkina-Faso, Systèmes de
production et rentabilité.

A. TOURE - DAII/DNGR - Formes dtorganisations de producteuns. Mali)

M. THIERO : Communication zur les formes dtorganisation des producteurs.
(Mali)

V. GUINEO - D.G.R.H.A. : Organisation des exploitants sur le périmètre
villageois de Djoumane.

KELEYO GOLI{DEY : Politique dfappui au développement de ltirrigation
privée et comrnunautairc au Tchad.

Coulibaly Dramane - A.B.A.C. : Système de production et rentabilité de
périmètres imigués dans les zones de Sapone et Tougouri (Burkina Faso).

Guillaume BADOIT - A.B.A.C. : f,a politique d'appui en milieu local - Cas
de Tougouri (Burkina Faso).

C. DAIWI : L'irrigation au Bénin dans un contexte de désengagement de
ItEtat.

Ma,t RAYMOND : Projet de création d'un réseau africain d'irrigation.

F. GADELLE - CIEH : Promotion de la petite irrigation privée au Niger -
Description du projet.

(*) Ces anicles sont disponibles sur simple demande euprès du secrëtariat du réseau R.D.- Merci de
rappeler le nwnéro de référence.



LISTE DES PARTICIPANTS

AU SEMINAIRE

PRENOMS EÎ NOMS ADRESSE . ORGA}IISME . FONCTION TEL / FAX

AVIRON VIOLET

Tanou B.G.BA

Valentin BEAWAL

Seydou CAI[{ AItJt

Christian CASTELLAI{ET

Dramene COULIBALY

Jean-[.ouis COUTURE

Célestin DAIIVI

Thierry DEBRIS

Ibrabima DIA

Oumar DIA

Mamadou DIALLO

Pape M. DIALLO

Arien DURING

G.R.E.T. 213 rue l.efayctte Réseau R/D G.R.E.T.
75010 Paris

BP 24O Saint-lnûg
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Le réseau
Re c h erc h e- D évelo ppem e nt

Le réseau Recherche-Développement regroupe en avril l ggz plus de
1 800 correspondants dans le monde. ll est un lieu de rencontres st
d'échanges entre les acteurs qui interviennent dans les pays du Sud,
dans les domaines de la recherche agronomique, de la vulgarisation, ds
I'appui au développement et de la formation.
ll assure des fonctions de communication, de réflexion, et de valorisation
des expériencEs conduites sur lE terrain. Rassemblant bailleurs de fonds,
chercheurs, q développeurgD, formateurs, administratgurs, décideurs,
autour de préoccupations communes, il contribue à décloisonnEr les
approches et les institutions.
Toute personns intéressée per cette approche pgut dEvenir membre du
réseau.
Le réseau 6st principalement financé par le ministère de la Coopération.
Un comité technique de 25 membres issus des différentes composantes
de la coopération française lgouvernement, ONG, institutions) définit ses
orientations. Le bureau présidé par Dominique Gentil, gère avec le
secrétariat technique assuré par le Gret, les différentes actions du
réseau :

La diffusion d'informations : réponse à des demandes d'informations
et de documentataon ; édition d'ouvrages et de documents de travail ;
publication trimestriellE de la Lettre du réseau Recherche.
Développement, diffusée gratuitement sur simple demande à tous les
adhérEnts.

La réflexion et la valorisation des expériences de terrain

L',animation de guatre groupes de travail

Ces groupes permettent de conduire une réflexion sur des thèmes gui
apparaissent prioritaires au comité technique du réseau. Les thèmes
actueflement abordés sont : la formation à la base, la gestion de tenoirs,
I'irrigation et l'avenir des zones forestières humides en zone tropicale et
équatoriale. La réflexion menée par ces groupes débouche sur la
production d'ouvrages de synthèse et d'orientations destinés à être
largement diffusés auprès des correspondants du réseau et des acteurs
de terrain.
Ces groupes participent également à l'animation d'atelisrs organisés
dans les pays du Sud sur des actions en cours, et lors dE séminaires
organisés par d'autres institutions (ClLSS, lRAT...l.

Le lien avec les autres réseaux

Outre des réunions périodigues avec les secrétariats d'autres réseaux
français (Stratégies Alimentaires, GAO, TPA, Arbres Tropicaux, Femmes

et Développement...l, le réseau participe activement au développement
d'Agrinet, association regroupant les réseaux européens gui

s'intéressent au développement rural du tiers'monde.
Des contacts sont maintenus avec les réseaux américains et les réseaux

Sud-Sud, en Afrique essentiellement.

Pour devenir membre du réseau, contactez le secrétariat.

Ré sea u Recherc he -Dêveloqqem en t
s/c Gret, 213 rue La FaYette 75OlO Paris

Têt. : (tt 40 35 l3 t4. Fax.: (tl4O 35 64 92 et 40 35 08 39


