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AVAI{T-PROPOS

Le Sénégal et Ie Burkina Faso, .omme les autres pays de l-a zone
soudano-sahélienne, ont au moins deux soucis ccmmuns. D'une part,
permettre aux populations paysannes de subsisier dans des carnpagnes cù
Ia dégradation des ressources naturelles rend 1'agriculture de pI'.ts en
plus ingrate.
Et d'autre part, tenter de limiter les dépenses en dev j-ses 

' Iiées au
développement rapide, oans les centres urbalns, de La consommation de

céréales étrangères, en premier lieu le niz.

Les aménagements hydro-agricoles sont un moyen très concret d'apporter
une solution à ces probièmes, Les Etats, €t avant eux' la puissance
colonisatrice ont fondé beauccup ci'espoir dans I'aménagement de grands
périmètres irrigr:fs, exploités en régie par les sociétés d'Etat. Par La
suite, 1es coûts d'investissements élevés de ces grands ensembles, les
çharges de structure très lourdes, 1â difficulté de motiver Les "colcns"I ont amené Ia création de périmètres moins inportants et direciement
pris en main par les paysans.

I-es péri.mètres de Bagré, Matam et N'Dombo-Thiâgo, créés avec 1e concours
de la Caisse Centrale à la fin des années 7C, apparti.ennent à cette
seconde catégorie,

La présente note fait Ie point des enseignements tirés des évaiuati.ons
rétrospectives de ces opérations et tente de préciser quelles sont les
conditions de réussite ies projets de péri.mètres irrigués.

Paysans instaliés
encairés .oar e11e.

sur ces pér:.mètres par ies socLétés i'Etat et
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Localisation du périmètre de Bagré
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1.1.

LES TROIS OPERATIONS EÎ LEURS RESULTAÎS

LE PERÏIUETRE PILOTE DE tsAGRE, AI.J BURKINA FASO
'

Le slte

Le périmètre pilote de Bagré a êté créé en 1980, dans Ia vailée de Ia
Volta tsIanche, à 150 km à I'Est de Ouagadougou' sur un site où Ie
Burkina a I'intention de construire un important barrage et d'aménager
plusieurs. milLiers d'hectares de périmètres irrlgués '

Les prêts

Le projet a fait I'objet de trois prêts de la Caj.sse Centrale : 9,44
millions FF en fgBO, 2,66 millions FF en 1981 et 4 mjllions de FF en

1gg3, âu taux de 1,5 % pendant les LO ans de La période de différé de

rembotrrsement et 2 % pour les 20 années suivantes.
Le projet se termine en 1986.

Le périmètre

Les financements ont permis de construire une retenue (volume maximal-

3,25 millions de m3) et d'établir un réseau ci'i.rrigation doninant 92 ha

de surface agricole utile, sur lesquels, depuis 1983, 88 ha ont été
aménagés pour Les cultures en submersi.on complète.

Au voisinage Cu périmètre, on a également défr:ché un prenier bloc de
gO ha où 1es familles qui exploltent 1e périnètre ont install"é Ieurs
concesslons et les cultures de cases et un second bloc de 2OO ha

qu'eI1es utilisent pour les cultures pluviales '

I1 y a actuei-Iement gZ famil-1es attrj.butaires ce parceiies sur Ie
périmètre. Chacune d'entre elles gère une exploitation ccmposite qui
comprend 0,65 à L,2O ha de ri.zière cultivée deux fcj-s par âD, 0,5 à I ha

de champ de case (y compris la surface occupée par ia concess:cn), 1,5 à

3 ha de chanps en cultures pluvia.l-es et des surfaces beaucoup plus
restreintes en jardins maraîchers (irrigués à parti: du canal).

L' équj.pe du prc j et

Le pro j et ccnsti tue une uni té particul:.ère au sein de I ' Autcr j- té pour
I'Aménagement des Val]ées des VoLta (AVV) ' I1 est dir:gé par un

ingénieur agrcnome assisté de deux encadreurs, un aygadier' un

mécanici.en-chauf feur et un tractoriste.
A son début, 1'cpération était dirigée par un

aidé de I'actuel directeur burkinabé, d'un
ferme.

)
ingénieur de la SOGREAH -,
encadreur et ci'un chef àe

La ferme, eui étai.t destinée aux expérimentaticns et Cevait f:nancer une
partie des charges d'encadremend Cu périmètre, n'a jamais pu être
exploj.tée de iaçon sati.sfaj.sante El,le a é+-é supprinée en -381- et les
surfaces ont été distribuées aux paysans.

I Société Grenobloise d'Etude et

r Les ouvriers, lj.és aux paysans
peu not:-vés.

d ' Aménager,tent Hy draui i que .

.lrr ré-i:rèt:^o - 6.-ai ent carticuiièremenC'gu 
Pç: !iil9 vr - t
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ltnc n''i ste ri'ac:ès au pérj.mè+-re et au vil-J.age attenant a été construite
vl.L l, rv vv

ainsi que trois viLLas, cinq bureaux, deux hangars et un magasin.
r p nr^n .i er eS: doté d'un équlnement agricole impor*,ant ( lnitiaLement
Jv lJ.vJvv

celui de la ierne ) , en partj.e :nuti-l:sé.

Le rô1e du prcjet

L'équipe du projet a organisé La sélecticn Ces futurs attributaires et
leur a fourni I mois de vivres i'année de leur i.nstallation. Elle assure
l-eur approvisicnnement en intrants agri.coles à crédit ; ell-e Ieur Ioue
ses équj.pements (travaux du sol, battage, transport). EIle contrôIe le
fonctionnement du réseau d'irrigation et son entretien et elIe
enregistre les résultats de production.

Les actions de
depuis 1984'
le périmètre
fertilisation
11 n'y a pâs,
projet, un
fonctlonnement

vulgarisation et d'expérirnentation ont pratiquement cessé
Les services naticnaux de la recherche agricole mènent sur
une partie de leur programme d'essais variétaux et de

concernant le riz.
de Ia part de ces services ou de

véritable suivi des Probièmes
Ces exploitations.

la part de 1'équipe du
de production et Cu

Un programme de formation des paysans a débuté en 1985, conformément à

1'objectif de la seconde phase Cu projet, qui était d'amener les paysans
à gérer Ie pérj.mètre de façon autonome. Des apprentis aygadiers' des
tractoristes et des bouviers ont été formés'

L' associatj.on ies irrj-gants

Les paysans de Bagré sont,
environnants. Dès 1981- , à
groupement eui, depui-s, est
1e bureau comDie 11 membres.

pour la plupart. originaires cies villages
I'instigation du projet, ils ont formé un
devenu une association pré-coopérati-ve dont

Cette association se charge ac:uellement Ces travaux d'entret:-en ccurant
et du règlement des litiges sur ie réseau ; Elte a pris en charge la
commercialisat:cn Cu paody et contrô1e ia récupération Ces crédits de

campagne ( et ceci de façcn plus rrgoureuse depuis La création dans le
vj.lJ.age d'un comlté de défense révoLutj-onnaj-re et 1 'élection d'un
nouveau bureau\.

Elle gère une calsse 4 et possède un compte en banque. ELLe a j-nvestl
dans 1'achat de moul:.ns à farine et ia création d'une école (un bâtiment
cie chantier rénab1.ité ) .

i,a situation à la iin de i985

Des paysans qui sont restés très dépendants

Au noment de I 'évaluaticn rétrcspective, l-a d j"rection du pro; et
prévcyait de îorrner Ies responsables Je I'asscciation à ia gesticn Ces

:?cDé:at:i'es e: :e3:erc:ai:, lans le :ê:e :er.ps, :es s';bi'e::-3!:s pcu:^

4 Alimentée par des amendes et par Les bénéfi.ces sur la vente aux
prix du narché libre ci'une partie des quanti:és de pacidy récupérées
pour 1e remboursement des crédits de canpagne i 1e reste est vendu
à I'office céréalier naticnal , âu prix off :.clel ) .
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permeïrre à ia future ccopératrve de bénéfj'cier du personneL

d' encaciremen: et des équrper,rents que 1e pro j et met ac tuell-ement à 1a

disposition des Paysans.

sa craj.nte était qu'un rerraj.t de ce di.spositif n'entraîne une

désorganisation de la productlon et un découragement des producteurs'

Les responsables paysans abonciaient dans Ie nême sens, €D fai-sant état
de leur ignorance des tâches à acccnplir et de I'injustice qu'il :v

aurait à les priver d,une asslstance généralement accordée par ailleurs'
dans le pays ' aux coopératives de périmètres '

La Direction du Projet recherchait des subventions parce

qu'effectivement les résuitats d'exploitation du périmètre ne permettent
pas à ]'association de prendre en charge' pour Ie moment, les dépenses

àr" représentent 1'équipement et le personnel qu'on souhaite lui
conserver '

Des svstèmes d'exPloitation inté Êq lus avantageux mat-s

1' éouili.bre encore incertain

centes - les parcelles irri.guées sont un avantage très évident pour les
vv* vvv t

paysans ,Ce Bagré, €D comparaison de leurs exploitations d'origine ; mais

sur Ie plan des revenus monétaires, cet avantage ne s'exprime pleinement
que lorsque 1es récoltes hcrs périmètre sont bonnes (1'exFl-oitat:-on
Aég"g"^alors un revenu monétaj,re annuel par famille d'au moins 280 00C

F.CFA -).
Dans Ie cas contraire, Ie revenu n'est Qrte de I'ordre.de 70 COo F'CFA'

11 peut rnême être encore motns bon quand Ie nanque de pluie ne permet

pas de remplir convenablement Ia retenue ( au premier cycle de 1985 on

n,a pu irriguer que SL ha et les rendements n'ont pas dépassé 2,5 t/ha
en moyenne).

L'associ-ation peut prcbablement se passer d'une partie des équipements
qu,on veut lui transférer et trouver des solutions moins coûteuses. 11

n,pr.r rcqte :1as noins que l'équi.iibre de ses ccmptes est fragile et qu'i-
l^ gal 3 vv vv l-,

faut prcbablement améliorer La proouctivité'

On peut calcu]-er, par exempie, qu'un progrès de 2 t par rapport au

rendement noyen actuel en paiCy (7 t/na/ an) pernet de Coubler Le revenu
monétaire des exploitations. Une partie des exploitants dépasse les 3

tonnes de pacdy à 1'hectare.

Le problème est qu'on ne sait pas ccmment amener 1a ma;orité des

agriculteurs à ce niveau de résuitat, oi, d'u.ne manière générale,
comment amél-iorer La rentabil:té du système d'exploitation, pris dans sa

globalité.

Certaines cbservations laissent craindre que Les paysans aient tendance
à exploiter Le périmètre de iaçon de moins en noins intensive (retarCs
croissants sur le cal-endrier :ultura1 , planages nég1:gés, fertilisatictl
ninéral-e ins:ffrsante, âbsence le fert:::sation organ':q'-.le, hété:^cgénéité
'"'ariéta-e,

Toutes charges payées ( charges réei1es, non compris I
I'aménagenent et l. 'entret:en de la retenue et
autc-ccnsommation assurée .

'amorti.ssennent de
des pistes ) e:
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Par aiLieurs, Pour le noment
facilement leurs Produi-'s, à bon
est à crai ndre que la s: tuat:- on

Iorsque les ncuveaux Pé:imètres

Ies paysans de Bagré peuvent écouier
prix, sur les marchés locaux, nais i1

leur soit noins favorable, pius tard,
du grand Bagré seront mis en culture'
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L.é. LES PETiTS PERIIUETS.ES IP.?.IGUES VTLLAGEOIS DE MATAM
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1AU >r.,i\truÉrL

La SAED et 1 I aménagement de la vallée du sénégaI

Le Sénéga] importe beaucoup pl-us ie rlz que 1e Burkina Faso mais Ia
ValIée du Fleuve Sénégal, avec ses 265 OoO ha de terres irrigables,
représente un potentiel très ::portant'

Depuis les années quaran-.e, ians Ia zone du Delta, Ce grands périmètres
ont êté réalisés et explol:és, Pâtr la SAED et les sociétés
d'arnénagement qui 1'ont précéiées, avec 1'aide de paysans coions'

puis, iI y a Lo ans, la SAES a dû êgalement s'intéresser au sort des

populations de la Moyenne Vallée, frappées par ]a sécheresse. EIIe a

aiors mis en place des petits périmètres Qui, tout en protégeant 1es

populations des disettes, devaient Ies préparer à I'exploitation des

futurs aménagements hydro-agr:.co1es que la mise en service des grands

barrages de Diama et Manantali permettralt de créer dans l-eur région'

paral-lè1ement, compte tenu cies difficultés renccntrées avec ies grands

périmètres, 1a SAED s'orientait prcgressivement vers une politique cie

transfert aux associations de produc:eurs et aux entreprises pri-vées des

fonctions qu'el1e détenait sur les péri.mètres ainsi qu'en amont et à

1'aval de la production.

Les prêts

Les premiers petits pér1mètres irrigués villageois ont été
1g7A, En 1977, puis en L978, Iâ 3aisse^ Centrale a acccrdé
d'un montant total de 40,5 n:11ions FF v pour 1a création
périmètres dans les départemen:s de ?odor et Matam.

créés en
deux prêts
de petits

Les peti. ts périmètres vi i lagec: s

Au total , compte tenu des pet:.:s pér:mètres d'avant L977, il y avait en

1gg4, dans le départerr€n-u de llatam, :30 petits périmètres, répartis dans

72 villages, soit 2 ôCO ha enr':ron de surface irrigable'
En noyenne, Ies périnètres fcnt ZC ha et comptent 35 attributaires'
(0,36 hêc+,.are par ât-..ributaire .

Ces petits périmètres ont été implantés sur les bourrelets de berge du

fLeuve, puis dans les zones ce cuvelte, plus vastes et plus argileuses,
mais aussi menacées par Les in:ndations.

Chaque périmètre est alinenté je façcn autonome par un groupe motopompe'

pompant I'eau dans Le fieuve c-: ses bras norts'

Ces périmètres, d€ conceptlon simp-rfiée, ont été réalisés en partie
avec les engins de ta SAE), €1 avec le ccnccurs plus cu -roins actif ces

villageois concernés.

v T.e oremi er cie L4
c:-Iïere,
Le second cie 26,5
drî I ere.

au taux de 4,5 % sur !2 ans dont 3 demrill^r|Ctsr
'rr+4* - - |

ml l:1^f'!Clrl44-iv^lv . - t au taux Je 4,5 % sur 15 ans dont 5 Ce
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Un grand nombre a dû être repris après quelques années 'i.7! slrr i30), 1es
études préalables et Ie temps ayant manqué au départ pour choisir les
meilleures implantations et adapter 1e modè1e d'arnénagement aux
différents types de site.

Le coût à I'hecr:are est f:nalement d'envi.ron 130 000 F.CFA (35 C00 F.CFA

dans les prévisions :nitiales) car Les problèmes de ciél-ais, 1e lanque Ce

disponibllité des paysans et 1a difficulté des travaux ( en particuJier
dans les cuvettes aux sols lourds ) ont amené à utiliser les engi.ns plus
souvent que prévu.

La délésation réeionale de la SAED

C'est la délégation régionale de la SAED qui a mis en oeuvre 1e projet.

Le délégué et son adjoint (expatrié), sont assistés par un ingénieur
aménagiste ( expatrié ) et son adjoint et par un responsable de
maintenance (expatrié), aldé d'un homologue, de chefs d'atelier et de
r'rrécaniciens.
L'encadrement des paysans est assuré par des chefs de zones, aidés
chacun d'un intendant, d'un mécanicien, €t de conseiJiers agriccles de

secteurs,

La délégation supervise êgalement 1'actlrrité C'agents des Directions
Centrales de la SAED, intervenant pour la formation coopérative et La
prévulgarisation de La traction bovj.ne,

Des volontaires, appartenant
également de p:,scicuiture et
recherche d'acccmpagnenent sur
confié à I'Institut Sénéea]ais

L' infrastructure conprend un bureau,
logements, un nagasin et -rn atelier,
des sept zones : l!n

à des aides étrangères, s'occupent
C'arborlcuiture fruitière. in volet de

les cultures irriguées est égalenent
Ce l-a Recherche AgricoLe.

Les responsables vuigarisation 'et fornation, 1es agents maraîchage
expérimentation et Les enquêteurs prévus dans les dccurnents de projet
n'ont pas êté recrutés. Les respcnsables aménagements et traction bovine
ont étê recrutés plus tarci que prévu.

Au totaL en 1984, Ie prcjet ernploie directernent 78
centaj-ne d'agents, en comptant Les temporaires.

pernanents et 'ine

un centre de fornation, sePt
au niveau central- et dans chacune

I ogement et un ensernble
bur eau-ate1 i er-hangar-magas i n .

La dé1égation pcssède aussi 3 camions, 14 véhicui.es légers,
cyclomoteurs, 3 pirogues et 6 engins pcur les travaux d'aménagement.

Les groupements de producteurs

A La créati.on de chaque pé:^i.nèt:e, J.es paysans attribu:a:res cnt fcrnré
'ja E:crperen: :a ::::uc--:-:s, j:::gé par in b'-:eau :e -! :?sD::.sabf es,
dor:,i les pr:nc-paux son: Le ::ésorier et le :espcnsab-e :u groupe
moEopompe.

'1 
^



I1 exl-ste Pour chaque g:^ouPement'
paiements comptant, tenue Par le
pour Ie renouvellement cies grsupes
SAED.

7.

une caisse de fonctionneriient pour les
trésorier et un compte ci'amortissement
rn,otopompes. Ce ccnpte est géré par I'a

Les responsabilités réciprcques des producteurs et de Ia SAED concernant
l,exploi,tation du périmètre sont ciéfinls dans un contrat, êtabli par Ia
SAED au début du Projet.

Les groupements restent très dépendants des personneis de 1a SAED pour

l,ensemble des services qui ccnditionnent I'exploi.tation du péri.mètre.

Leur participation majer.rre Se situe au ni-veau du fonctionnement du

g"o,.,p" motopompe et de l' lnventaire des besoins en intrants agricoles '

Par contre, dans chaque zone, les groupements ont désigné des

représentants chargés de défendre Ieurs intérêts et ceux-ci exercent une

pression revendicative très active auprès de Ia délégation de Ia SAED et
de 1a Direction générale'

La si-tuation en 1984

La réforme du systèrne d'encadrement

A cette époque, 1a SAED entame un processus de Césengagement. Les

fournisseurs de carburant sont invités à livrer directement dans les
vil1ages, On a demandé au forirnisseur de grcupes notopompes d'ouvrir
un malasin à Matam pour assurer Ia fourni ture des pièces ciétachées et
Ies réparations.. Une opération d'assistance aux artisans est lancée pour

la maintenance des groupes motopompes.

Les encadreurs et chefs de zone sont remplacés par des conseil'iers
agricoles chargés d'aider ies groupements à prendre en charge Ia gestion
dàs périmètres et de conseilier l-es paysans dans Ia nise en val-eur de

1'ensemble de ieurs terroirs.
Mais les méthcces de travail des ccnseiLl.ers restent encore impréci-ses
ainsi que 1a répartition des responsabiti*,és entre eux et ies agents qui
parallèlement s'occupent de ia traction bovine, d€ I'arboriculture, du

maraÎchage, d€ Ia pisc j.culture ou encore des programmes

d'alphabétisation'

Le premier iravail Ces conseillers est une opératJ-cn-test
d'alphabétisatlon et de fornation des responsables Ce groupements à ia
gestion comptable ( Cans 7 groupements ) .

I1s poursuivent également Ia cclLecte des données qui per:net'"ent
d'établir Ie compte d'expLoitaticn des grcupements, 1rais ies résultats
ne sont pas communiqués aux groupements. De même, il n'y a pas de suivi
et d'analyse des probièmes cie production (Ie prograrilme de recherche
d'accompagnement qui a Cébuté lui aussi très tarC en 1983,se lrmite à

des essais contrô1,és en n j.crc-parceIles, cicnt on a t1ré aucun :ésultat
en ralson de Clfficultés Ce suivi ) .

Pcur i'ensenb-e de CeS ac::';::és, la :é-égaticn :c:: cénéf:::er ie
1 'appui. d'une ncuveLle Civisicn iu s:,ège de ia Si.f D ,livisi-on Ces

Méthodes de développement), nais à cette époque, elLe n'est pas encore
totalennent cpérationneLle'
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Des ér^{ nètt^êq our survivre cu our CéPenser nolns

En 19gd, à la SAED ccnme à Matam, oû est très satisfait jes petits
périmètles : plusieurs années de suj.ie, ies cultures pluviales et celles
de décrues ont été pratiquement rédu-i-tes à néant par la sécheresse et
1es petits périmètres cnt iout à fait joué l-eur rô1e de protection
contre l-es disettes.

Malgré tout, le taux d' i-ntensité cuituraie est médicore ( f à i ,2) ' Les

familles disposent en moyenne sur le périmètre de 36 ares chacune'
maj-s eljes ne cultivent que 20 ares de paddy en hivernage et 23 ares de

mals en saj-son sèche. Cela tient aux imperfections des anrénagements et
au manque d'eau, mais aussi aux retards pris sur le calendrier cultural'

Une petite partie des surfaces en maïs est en fait cultivée en sorgho et
légumes (5 % des cultures de saj-son sèche)'

Les rendements en paddy sont bons, 6,1 tcnnes à I'hectare et ceux du

mals également 2,9 tonnes à 1'hectare en 1983 (année record). Des

progrès sont même pcssibles si 1'on considère que 30 % des périmèires
ont un rendement moyen en paddy compris entre 6 et 10 t/na

Mais d'un autre côté, ies retards de plus en plus grands par rapport au

cal-endrier cultural optimal, 1e manque de fertilisation organiqLre '
1'envahissement non naîtrisé des adventices ( cyperacées ) , I'absence de

replanage, font craindre à terme une évolution CéfavorabLe.

Malgré l-es bons rendements, Ia prcduction d'une parcelle représente à

peine 65 lo de la ccnsommation annuelle d'une familie (10 personnes en

moyenne), si celle-ci ne récoLte rien par ailler-rrs.

Les débcuchés pour Les légumes sont très limités ( le narché local' est
déjà saturé).i-es ventes de pacidy ou cie mais sont faj.bles (S à lC % Ce Ia
r^Ér^o1 r.e de cacidy sont vendus à 1a SAED ) , et leur produit :eprésente
i vvv4 ev I

probablenent noins de 20 % Ces charges de prcducti-on ; alors que

celles-ci sont déjà diminuées des subventicns et Ces prestations
gratuites de la SAED sur différents postes ( carburani, engrais 

'
réparat:-on des groupes notopompes ) .

Ce sont 1es revenus de l'élevage, d€ l,'artisanat et de 1'exode qui
permettent de régler les dépenses. Ccrnme ces revenus subissent eux-mêrnes

le contrecoup Ce la sécheresse et de Ia crise économiQU€, ies famiLles
ont des difficultés à rembourser les crédits Ce cannpagne (30 %

d' impayés ) et Ies sommes cotisées pour Ie renorlveLLement Ces groupes
motopompes'couvrent à peine, Fâr groupement, 5 % du ccût Ces engins.

Les parcelies irriguées.;puent donc un rôLe essentj-el dans La sécurité
alimentaj-re des familles ', nta:s elies ne jouent que ce rôle là'

1:,à';ocat:-On "viVr:.ère" des pér':rètreS eSt encore cOni:::ée par la
n'.nnnr^l-.,i nn crc j.ssante deS CuJtureS de naf s (pIus cie 30 7o CeS
Ff !PV4 u+Vlr !

surfaces cultivéesl. Les render"nents sont Ceux fcis rnoins inpor+"ants
que ceux du paddy, mais la culture coûte moins cher, peut être
associée au niebe et le taux de produrt consomrnable est p:us éievé.
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Ce sont ies activités non agrico.es, Frincipalenrent celles des homrnes en

exode à Dakar et en Europer eui fcurnissent Les revenus monétaires. Ces

revenus et les aides de i'Etat, servent à sirbventionner les périmètres
qui apparaissent comrne une activ: té d'appcint.

Â
Les farnilles ne paraissent pas disposées à investir une part plus
importante de leurs ressources en homme et en argent dans une

exploitation plus intensive du périnètre, ou ne scnt pas en mesure de le
f ai-re.

Le nanque de références techniques et éccnorniques sur les possibiLités
d'intensification et les imperfections des périmètres sont également un
handicap.

Tous les revenus de l'excde ne sont
de ccnsomrnation, mais iis sont , jusqu'
cons::'ucti.on oe nosouées c,l de Locaux à

pas absorbés par les iépenses
alcrs. plutôt affectés à Ia
usage ccll ectrf.
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LES PERIMETRES CUL:'JRE MCTOF.ISEE IE N'DCMBO ET THIAGO,

1ô

Art3:'j

o ^FrrF ^ 
l I>l,l\ f, trAL

Un site préfigurant les condi:ions du futur

Commc 'l es oetits pér:nètres irrigués villagecis, les périmètres de
vvrrrrlv F

N,Dombo et Thiago se trcuvenr dans Ia Vallée iu Sénégal, mais cette fois
dans sa partie basse, âu nori du Delta'

IIs sont de création plus récente (1981). L'obrectif de la SAED et de }a
Caisse Centrale était de tester ce que pourrai.ent être les futurs
périmètres du Delta, périmètres où les paysans pourraient irriguer toute
I,année, utiliser des tracteurs et gérer eux-n.êmes leurs périrnètres'

Le slte et 1e modèIe d'aménagement retenus préfiguraient ces

condi.tj-ons : irrigation possible en pernanence ' population ayant une

Iongue expérience des cuj--ures irriguées et dé j a organisée en

coopérative, existence d'une ville à prcximité et d'un centre
agro-industr j.e1 '

La zone irriguée devait être découpée
moyenne, susceptibles d'êt:e gérées
paysans,

en uni *"és autonomes de taille
chacune Par un grouPement de

Les prêts

La Caisse Centrale a ccntribué au financement re cette cpération pour lln

montant de 5,24 milli-ons FF, ccrrespondant à un prêt de 4,64 millions FF

(au taux de 4,5 %, pour une iurée de !2 ans Jcnt a de différé) et à un

0,6 million FF, reliquat d'un prêt accorcié à la SAED pour un autre
aménagement.

Les périnètres

Au total , L2 pér j.mètres de 50 ha ont êtê créés ' répartis en deux

ensembles de 6, un pour chaq';e viiL age. Chaque péri,nètre est autonome 
'

alimenté par un groupe motcpompe à partir o "-rn déf I lent du Sénégal.
Seul_s le réseau de dra:aage e: ies stations d'exhaure sont communes ' au

sein d'un même ensemble.

L'aménagement devait être en courbe de niveau et réalisé avec le
concours des vLllageois. En fait, oD a finaLenent prccédé à un planage

grossier et les paysans cnt t:ès petr participé au chantier, à peu près
pour les mêrnes raisons qu'à Matam.

11 y a quelques défauts de ccnception. La fln:tion est médiccre et Les

réseaux sont fragiLes. Là aussi, il a fallu fai:e des réfections et le
coût à I'hectare est pJ.-:s é1e..'é que prévu (ae -'crdre ie 1 à L,2 niliion
F,CFA), blen qu'infér:eur de noitlé au coût ies grancs aménagements en

planage horizontal total.

îh:r.r':o nér::ètre esi c:'.-:sé ::. 2 sc:es, l''-:: Do-i le pacicl" tr'h-ïer:age:-".-..'
et celui de contre sa:son c:aude, I'autre pcur ia tomate cie contre
sai son froi- de .
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La st:uc tutre d ' encadre,ne:': i

L,encadrement, eul ccîprenait au départ des chefs de zone, des

encacreurs, des lntendants e: des nécaniciens, a été modifié en 1984 et
Iimité à deux consei]le:s agr:ccles et ieux mécaniciens'

Avec Ie directeur et ie perscnnel ri'appui , 1 ' équipe du pro j et enrploie

aujourd'hui i1 perSonnes. Ei-e eSt appuyée par les divisions'centrales
de la SAED, Iâ Division de la Programmation et ces Aménagements por-lr Ia
création et Le grcs entretien ies périmètres, 1â Division des Méthodes

de développement, pour ia fcrmation des ccnseili-ers agricoles et leur
suivi, et la Division f:nancière, pour La gesticn des fonds du projet'

Il y a eu, au débutr r.lo programme de recherche d'accompagnement, axé sur
les essai.s de motocul--€urS et confié à 1'Institut Sénégalais de la
Recherche Agronomique, nais l-e contrat n'a pas été renouvelé cepuis
1983.
Les eonseillers agricoles ne font plus que très peu de vulgarisat:'on'

Le rôle de 1'équipe ciu pro. et est essentieliement l-a formatlcn des

intendants des groupements, ie suivi oes résultats d'exploitation et Ia
partl.cipation aux dél:cératicns du ccmité paritaire de gestion des

pérlmètres qui réunit les représentants de Ia SAED et ceux des

groupements.

Ils sont dirigés par un prés:dent et son bureau, aidés de difiérents
responsables pour le fcnct:-cnnement et I'entretien du réseau, 1â

Surve:l-iance du tracteu:, f a gestion du :lagasin, et la tenue des ccmptes
( I ' intendant du groupetnent ) .

Ces responsabJes sont béné'.ro.l-es et 1e grcupenent empioie également des

saLariés : un pomp j.ste, rD tractoriste ea Ces nanoeuvres '

Chaque groupennent possèce une notopompe, un tracteur et SeS outils, un

magasin, deux batteuses et di:férents éc-uipemen:s'
II a deux comptes en banque, JD compte :hèque ccurant pour les fcnds de

r^o,''! epnent ( créés Sur f:iancenent Caisse CentraLe ) et un compte cloqué
aVg-v\v.

pour Les amorti-ssenrents. I1 ex:ste ausst une ca:sse de groupement'

La si-tuation en 1986

Des srcuoernents en grance par:j.e autonones

Dans les tro j-s dernières an::,ées, ies grcupenents ont prcgress:vemen:
pris en charge tcus -es servi.ces q'je I'encaCremer:l leur assurait
a'rpa-.a'.'ani, à l ' :xceF::ln :es g:3s ::::'e:- ?:s :'-:: s3i': i::a::és ?:
erréc'i:és ner La SAED e: les :éparatrcns jes trac:eu:s, pcur Ieq-ei iLs

v*-
n'ont pas encore trouvé d'alter^natlve sûre.

Les périmètres sont gérés chacun
producteurs. Ces groupernents se
I' attribution des Périmètres.

Les aci:ats de facteurs de prcciuciion
canpagne) ne :^eprésenten: plus que 30 %

de paidy à ia SAED ne :ecrése:tent pius

par un groupenent d'une soixantaine Ce

sont fcrmés par affinités au moment de

auprès Ce ia SAED ( créci ts cie

Ces achats totaux, €t les .''entes

lue i3 'L ie ia :'écoLte :otale.

ernents tants leurs ements
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Les ccnseillers agri.coLes surveillent encore très at'-enttvenent
travail des magasiniers et des intendants des grcupements, mais

système d'évaLuation est à I'étude pour mesurer les progrès acccmplis
ajuster en conséquence L'action des conseilleurs agricoles.

Des périnètres qui r ortent na1 s AS ASSEZ Une troisième culture
est-e11e possible ?

Ces dernières années, du fait de Ia sécheresse, les familles n'cnt rien
récolté Sur les champs tradit:onne1s, champs de dune et champs de

décrue. E1l,es conservent cependant de petits jardins maraÎchers sur les
berges du défluent.
Sur le périmètre, elles disposent en moyenne de 0,6 à 0,9 ha qui portent
0,5 ha de paddy en hivernage et 0,3 ha de tomate en contre saison
froi de .
Le périmètre n'est cultivé que deux fois par an. Le paddy de contre
saison chaude a êtê abandonné depuis 1983. L'intensité culturale qui

était de L,3? en 1983 avec 3 cycles est tombé à 0,78 en 1985'
Les rendements en paddy sont bons : 5,5 t/ha' ceux de Ia tomate sont
moins satisfaisants : L7 à 20 t/ha (estimat:'on)'

Toutes charges payées, 1'exploitation d'une parcelle laisse à peu près

Z t de paddy, soit I'équivalent de 7 mois de consommation ( les familles
comptent en moyenne 14 personnes) et environ 2OO 000 F.CFA de revenus
nonétaires tirés de Ia vente de Ia tcmate, ( les tomates sont vendues à

une usine local,e et surtout aux commerçants qui approvisionnent Dakar et
St-Louis ) .

Les situations d'endetternent vis-à-vis de

dégrader.
la SAED tendent à se

Le

et

Les fonCs de roulement n'atteignent jamais leur montant
des appels de fonds complémentaires permettent de

dépenses coliectives d' exploitation.
Les sommes cotisées sur les comptes amortissements représentent, Fâf
groupement, à pei.ne 30 % de la val-eur actuelle des équipenents amortis,
ce qui i:-,rposera un recours au crédit agricole'

Les revenus annexes (naraîchage, pêche et surtout salariat dans les
agrc-industries 1ocales) ;ouent un rôIe important dans I'équiiibre Ces

charges, ma1s celles-ci sont appelées à augmenter encore avec I'usure du

réseau, cel1e de l'équipement et son renouvellement ; compte tenu des

charges non encore répercutées aux groupernen*us, I'autcnomie financ j'ère

des groupements est donc loin d'être assurée.

A Ia différence des paysans de Matam, ceux de N'Dombo et Îhiago cnt des

débouchés importants pour la tomate et le paddy. Les principaux
problèmes sont, selon eux, d'une part 1e manque de puissance des

tracteurs et ies attaques des oiseaux granivores, eui empêcheraient la
troisième culiure et,d'autre part, le manque Ce surfaces (il n'y a pas

de parceLl,es pour Les fiLs aduites des attributaires actuels et I1 y a

dé.;à deux fois plus d'attributai:es qu'cn ne le prérroyait au départ).

ln -'absence i'',rn suivi ies cond:--:"ns ie
en nesure de poser son prcpre Ciagnosij-c.
sur tomate est faible, que les doses
Cécroissant, et qu'on utl1:se Le minimum
C'herbicides.

théorique mals
faire face aux

pr:duct: cii, ia SÀ:D n' est Pas
Mals cn cbserve que Ia iensit-é
d'engrais semblent alLer en

de produiis Phytosanitaires et
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Dans certains grcupements, quelques paysans cnt :ecommencé le paddy de

ccntre saj.son chaude , io ha en 1986 , maj' s cef a pose des problèmes

d'organisation pour I'utilisation des tracteurs et Ce I'eau' s'i'ls sont

seuls à le cultiver.
D'autres ont créé des petits périmètres indj.vldueis (quelques ha), en

pérj.phérie. Les engins disponibles en vil1e facilj.tent ces initj-atives'
L'exproitation de ces petits périmètres est plus diversifiée ( arbres

fruitiers, 1égumes, fourrages ) .

A N,Dombo et Thiago, davantage qu'à Matam, les exploitants cherchent à
tirer des revenus du périmètre, mais cela doit être plus ou moins le cas

selon les familles. Ainsi à N'Dombo, Ies exploitants ayant des revenus

non agricoles importants et réguliers sont nombreux. 0n compte en

moyenne Lr4 salarié ou artisan par concession,en noyenne,Contre 0,6 danS

l,autre village. A Thiago, Ils sont plus rares et Ia majorité des

familles =.tàit régulièrement endettée auprès des notables et
comrnercants (crédits de soudure)'
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II - PRTNCIPAI,IX ENSEIGI{EITENTS

2.!. L'autonomie des groupements de N'Dombo-Thiago

Des trois opérations décrites une seuJe présente des groupements qui
sont en passe de gérer leur périmètre par eux-mêmes.
Les groupements de N'Dombo-Thiago s'approvisionnent en intrants
agricoles, carburant et pièces détachées, directement auprès des

fournisseurs. I1s stockent et distribuent les intrants' I1s décldent
eux-mêmes de 1'exploitation des péri.mètres, font fonctionner et
entretlennent Ie réseau. Ils commercialisent eux-mêmes leurs récoltes
aux acheteurs de leurs choix et assurent la récupération des crédits
ainsi que la tenue de leurs comptes (avec un contrôle des conseillers
agricoles ) .

Ils continuent à utiliser les services des mécaniciens du projet pour la
maintenance des tracteurs et motopomp€S, m6is c'est peut-être moins une

question d'absence d'alternative (i.f y à', ou i1 peut y avoir des

mécaniciens privés suffisamment disponibles et équipés à Richard To11 )

qu'une question de facilité (le projet leur a proposé de recruter ses

mécaniciens, mais les grougements nront pas voulu les payer aux mêrnes

conditions . t. et le projet a continué de 1es prendre à sa charge).

De même pour les gros entretiens, les groupements pourraient s'arranger
avec les entreprises de la place, comme ils le font en cas d'urgence'
mais 1a SAED se fait un devoir d'entretenir rfsesil périmètres et cela
gratuitement.

Cette plus grande facilité des groupements de N'Dombo-Thiago à se rendre
autonomes est à rapprocher des facteurs suivants i

Des paysans alphabétisés qui ont déjà une longue expérience des cuftures
irriguées

Les paysans de N'Dombo-Thiago ont une plus longue expérience des
périmètres irrigués ; i1s avaient déià pris I'initiative de se former en

coopératives ; i1s ont, parrni eux, un grand nombre d'indiviCus
alphabétisés.
S'organiser sur un périmètre, former un grcupenent, gérer des ccrnptes
leur était plus facile qu'aux paysans de Matam ou de tsagré qui n'avaient
aucune expérience de ce type de situation et sont en grande majorj.té
analphabètes.

Des débouchés importants et des facilités d'approvisionnement et de

maintenance

Les villages de N'Dombo et thiago sont à proximité d'une ville noyenne'
sur un æ(e routier important, avec des entreprises de 1'agro-industrie'
des services de transport, des fournisseurs d'intrants agricoles, Qui
peuvent leur offrir des faciiités sur le plan de I'approvisionnement,
de 1a maintenance et des débouchés.
Cecj- n'existe absclument pas à Ma+.am e+- à'rn,noindre ciegré à 3agré, qul
scnt pius isolés géograp:tquenent, dans un env:ronnenen! beaucoup pius
rural.

x------:' Les groupements ont trouvé un soudeur qui assure la maintenance des

batteuses à leur entière sati.sfaction.
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Une volonté de désengagement e+- un systène d'encairement adaPté

L'opération N'Dombo-Thiago est celle qui a bénéfici.é 1e plus longtemps
et 1e plus complètement, d'un dispositif d'intervention spécialement
conçu pour aider les groupements à réaliser leur autonomie (conseillers
agricoles, formatj.on des intendants à Ia gestion des comptes, transfert
de la commercialisation, de I'approvisionnement et du contrôIe du crédit
aux groupements, .. . ) .

1ô
Le Directeur du projet était êgalement formé à cette approche '-, et
soucieux de I'appliquer, eo conformité avec 1a politique de

désengagement de Ia SAED, €1Ie-même soutenue par 1'Etat et 1es

bailleurs de fonds'

A Matam, I'opération se terrninait aLors que 1e dispositif ci-dessus
commençait tout juste à se mettre en place.

A Bagré, le souci de responsabiliser le groupement est venu très tard,
et sans qu'on soit vraimenf,convaincu qu'i1 était raisonnable de mener
1'expérience jusqu'au bout rr

2.2. Les difficultés de 1'équilibre économique

A des niveaux de gravité plus ou moins ma.rqués, les paysans de Matam, de

Bagré et de NrDombo-Thiago rencontrent les mêmes difficultés.

Des aménagements oui demandent une exploitation rationnelle et des

Les aménagements, tels qu'iIs ont êté conçus et réalisés, D€ constituent
pas un outil de production très performant. L'eau peut manquer (hormis à

N'Dombo-Thiago, depuis 1985) ; 1e planage n'est pas parfait ; 1es
réseaux sont fragiles et les motopompes peuvent être mal adaptées. Ces

imperfections entraînent des manques à gagner, des surcoûts, et des
réfections sont nécessaires, eui coûteraient très cher aux groupements
si les sociétés d'aménagement ne les prenaient pas à leur charge.

Les probJèmes de I'intensification

Te1les qu'el1es sont exploitées actuellement, 1es parcelles ne dégagent
pas des productions suffisantes pour que les familLes vivent des
récoltes du périmètre et maintiennent 1'appareil de production.

Dans les trois cas, les paysans considèrent que les parcelles sont trop
petites. Mais dans les trois cas égalernent, le taux d'intensité
culturale est inférieur à ce qu'il pourrait être.

10

11

Promotion 1984 du Centre
Bancaires, optlon Formation
(cccE).

11 était prévu que le directeur
I'AVV n'a pas pu le libérer sur

d'Etudes F j-nancières Eccnorniques et
à 1a Gestion des Prcjets Agricoles

suive la formation au FGPA, mais
une période aussi longue (g nois)

entretiens
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La tendance est partout La même, après les premières années, les paysans

accumulent les retards par rapport au calendrier cuitural et ne

respectent plus , à tout 1e moins, lâ maj ori té d ' entre er.lx ' les
techniques qui ]eur permettralent d'améliorer 1e niveau de productivité
ou de le maintenir sur ]e moyen terme (planage, fertilisation),

Les paysans continuent de cultiver les champs traditionnels, même si les
résultats sont très médiocres et aléatoires (Matam, N'Dombo-Thiago).

IIs ont conservé, ou rapidement repris, Ies activités hors périmètre
(exode, artisanat, cultures seccndaires féminines). Ces activités jouent
un rôIe déterminant Sur le plan des revenus monétaires'

Ils ont, pour I'instant, très peu mis à profit 1es possibilités offertes
par 1a présence de 1'eau (pêche , êIo-vâB€, arboriculture ) hormis le
maraî chage .

Ainsi, alors que dans I'esprit de leurs promoteurs' les périmètres
devaient être exploités de Ia façon la plus intensive possible, Four
être rentables en soi , les paysa-ns semblent plutôt en faire 1 'un des

éléments de leur système économique et lui affecter éventuellement un

rôle d'appoint, (la sécurité alimentaire), quitte à rég1er les charges à
partir des revenus non agricoles et à n'y investir leurs ressources
qu'en seconde priorité (cas de Matam).

La question des subventions

Cette exploj.tation semi-intensive et "intégrée" ies périmètres ne perrnet
pas 1'équilibre économique sur Ie long ternne. Mis à part les subventions
explicitement accordées par I'Etat, 1es paysans ne prennent pas en

charge toutes les dépenses liées aux équipements ou aux servi,ces qu'ils
utilisent ( amortissement, frais de main d'oeuvre) et la tendance
générale est à accumuler }es inpayés sur les fonds de roulement et les
cotisations pour le renouvellement des équipements.

Le dilemne est alors de savoir si les paysans ne peuvent réellenrent pas

faire rnieux ou s'i1s n'ont pas nécessité ou intérêt à faire mieux.
Sur ce point, il y a au moins un point commun aux trois situations'
c'est qu'on ne sait pas comment 1es paysans devraient s'y prendre pour
exploiter leur périmètre au maximum des possibilités.

Les paysans de N'Dombo-Thiago ont effectivenent un environnement
(débouchés, transport, maintenance) qui justifierait (sauf difficultés
techniques insurmontables) une exploitation plus intensive du périmètre.

Mais cet environnement est également favorable aux activités non
agricoles, pius rentables'
Les paysans de Bagré, moins urbanisés, sont peut-être moins scllicités
par 1es biens de consommation.

Ici et 1à, certaines familles semblent éprouver la nécessité, ou ont ies
rcvens, Ce 'rj.eux :^entab j.l:ser le pér:nètre.
D'autres :/ ccnsacrent le rinin';n ie noyens. l-es jeux stratégies, au sein
d'un même périmètre, ne sont pas forcérnent ccmpatibLes i difficuJ:és
techniques, attitude différente vis-à-vis des impayés ) .

0r, 1'assistance
indifféremment,

des structures d'encacirement s'applique tcus
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Les subventions favorisent ceux qui font des cultures irrj.guées une

activité d'appoint défici.iaire et dans ce cas le périmètre aura plutôt
pour vocation d'aider les populations à se maintenir en place (politique
d'équilibre régional ) '

Par contre, si 1'on recherche I'autonomie des groupements, oo privilégie
les producteurs les plus performants, êt c'est I'option qui devrait
prévaloir quand iI existe des débouchés importants. Mais il n'est pas

certain que 1a rentabilisati,on de I'outil de production soit
immédiatement meilleure, car les structures sociaLes êgalitaires peuvent
empêcher que Les prcducteurs moj.ns performants soient évincés.
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III COI{DITIONS DE REUSSITE DES PROJEÎS DE PERII{EIRES IRRIGUES

A partir de ces trois expériences, oD peut essayer de définir la
démarche qu' i1 faudrait suivre lorsqu'on décide d' j-nvestir dans les
projets de périmètres iri.gués et pour réussir dans ce type de projet.

3. r- Explorer les alternatives possibles et vérifier dans ue11es
mesuresIès systènes agricoles et les condi tions economl ues et
instj.tutionnelles sont propices à un pro jet d'amén ement

hydro-agricole.

Trop souvent, les périmètres irrigués sont perçus comme une panacee

susceptible d'apporter des améliorations sur des plans aussi divers que

Itautosuffisance alimentaire, les gains ou 1'économie en devises, le
développement régional, les transports ou 1'approvisionnement en

énergie.

Il est certain qu'un aménagement peut concourir à ces différents
objectifs de développement, mais selon les cas' la conception et
I'exploitation ne sont pas les mêmes.

par ailleurs, il est fréquent que Ia décision d'investir est
principalement influencée par 1a découverte d'un site techniquement
favorable à I' irrigation.

Mais, si le site convient, iI se peut que les systèmes agricoles, les
débouchés, I'approvisionnement en intrants, la législation fpncière ou

le matériel végéta1 disponibles sont mal adaptés à une exploitation
intensive et rentable des périmètr€s.

Enfin, parmi les périmètres créés ces dernières décennies, i1 en existe
beaucoup qui sont en mauvais état ou peu mis en valeur et qul
justifieraient qu'on réexamine leur intérêt et les améliorations
possibles.

En conséquence, parmi les précautions à prendre pour décider d'un projet
d'aménagement hydro-agri'cole, iI faudrait :

. Dêfinir très précisément Ies ob.j ectifs de développement
auxquels le pérmètre est censé concourir. -

. Etudier Les alternatives qui permettraient d'att d.ndre les
mêmes résultats, les comparer Sur le plan des coûts, des
avantages (bilan en devises, importance des charges
récurrentes ) et des contraintes de mise en oeuvre dans les
conditions locaJes.

Donner Ia priorité aux réhabllitations sur Ia création de

nouveaux périmètres (sauf manque d'opportunité évident Ces

périmètres en piace ) .

:es é-,uies ie fa:sabill:é de'.rraient :l'le::: e I'accent Sur les
points sui'rants :

préciser les caractéristiques des systèmes paySans, de

façon à apprécier quelles peuvent être f intérêt et les
contraintes d'une intégration des cultures irriguées,



exami.ner -a situation des
publics et des entreprises
utiles à f inplantation
fonctionne:ent,

étudier 1e narché des produits
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infrastructures, des services
privées, susceptibles d'être
du périmètre et à

du futur oérimètre,

son

déterminer les contraintes pouvant résulter de la
1égislation existante, dans 1e domaine foncier, coopératif
et de I'expioitation des arbres et des eaux.

3.2. Créer les conditicns qui permettront aux exploitants de prendre

eux-mêmes leur périmètre et de créer suffisamment de revenus poul
assurer sa pérennité

Le périmètre est un mo]'en de développer les productions et d'améliorer
les revenus des paysans. Encore faut-il que ces derniers aient décidé
d'en adopter à 1a fois les avantages et les contraintes. II faut
également qu'i1s puissent rnaîtriser 1a gestion et que les bénéfices
permettent d'assurer Ia pérennité du périmètre. L'aide de I'Etat, les
coûts pour la co]lectivité doivent être aussi réduits que possible'
compte tenu des faibles ressources des pays'

Des périmètres adaptés

Les grands périmètres posent des problèmes .d'organisation des
exploitants. Ils utilisent des équipements complexes, 'coûteux et
difficiles à entretenir dans les conditions locales.

Les expériences, souvent négatives, des grandes unités créées dans les
années Lg O ont conduit à privilégier les critères suivants :

, Les périmètres de petite taille ( SO ha) ou découpés en unltés
autonomes de petite taille, sont davantage à 1'échelle des communautés
villageoises. La cohé:ence sociale des associations d'exploitants est
meilleure. Les difficultés techniques et les problèmes de gestion sont
plus facilement maÎtr:sés.

Les aménagements doivent être pratiques et peu coûteux, tant au niveau
des travaux que du icncticnnement et de I'entretien, à condition
toutefois que 1'aménagement soit durable et que la distribution de
1'eau soit efficace e: équitable sur I'ensemble du réseau.

Les modèIes d'aménage:rent doivent tenter de répondre- à ces critères
tout en étant adaptés aux djfférents types de sites. Ils doivent
égai,ement tenir ccnpte des ressources agro-sy1vo-pastorai.es
existantes, et de 1'exploitation qui en est faite ou pourrait en être
fai te.

La conception doit ê::e exarninée en fonction de 1a vocaticn qu'on
en'1-enri rlnnren 2rr né--rètre 1 egî:r':l-':!^ê snécuiat-','g cu ac:il'ité- gu v!- - . q5. 

-Çg- Jy-.

agricoie d'appoint (sé:urité aLi;irentaire ) .
I1 faut rechercher ies mcdèl.es d'aménagement évolutj.f s permettant
d'accompagner 1'évolu:ion des exploitants et de réaliser une mise en
valeur progressive, sur des espaces plus importants et à des niveaux
plus poussés.
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L'irrigation par gravité, plus chère à I'investissement que
f irrigation par pompage, génère moins de charges récurrentes et de
problèmes cie maintenance.

Des systèmes de prodrction adaptés

Dans les trois projets étudiés, on n'a pas résolu de façon satisfaisante
le problème de Ia double ou triple culture annuelle. Le taux d'intensité
culturale est j.nférieur à ce qu'i1 pourrait être.
Le niveau d'intensj.fication des cultures irriguées tend à baisser au
détriment de la productlvité et du maintien de la fertilité des soJs.
0n ne connaît pas les conditions d'une exploitation optimale de
Itensemble constitué par les parcelles irriguées et 1es ressources
agro-sylvo-pastoral es environnantes,

La rentabilité des exploitations agricoles, basées, en tout ou partie,
sur les cultures irriguées, dépend de l,'existence de programmes de
recherche d'accompagnement ayant les objectifs suivants :

fntroduire ou mettre au point un
culture irriguée intensive dans
matière de rLziculture i1 manque
suffisamment court.

Des systèmes d'encadrement adaptés

L' autonomie des associations d' irrigants
leurs membres sont mieux formés et qu'ils
des structures coopératives.

matériel végéta1 adapté à Ia
les conditions Locales. En
encore des variétés à cycle

est d'autant plus grande que
ont une plus longue expérience

Etudier les systèmes d'exploitation mis au point spontanément
par 1es exploitants et la façon dont ils évoluent.
(le suivi technique des aménagements est absolument nécessaire).

lester et évaluer, avec le concours des agriculteurs, des nodèles
d'exploitation améliorés, permettant une mise en valeur intégrée
des périmètres et des ressources agro-sylvo-pastorales
environnantes,

Soucieuse d'assurer Ie succès des projets, les sociétés de développement
hésitent, cependant, à confier d'emblée 1a responsabilité des périmètres
aux utilisateurs et leur procurent différents avantages.

11 en résulte que I'encadrement doit être prolongé le temps d'amener les
associations d'irrigants à prendre Ie relais. D'auire part, 1e
désengagement de la société est rendu plui; difficile parce qu'il
constitue une perte d'avantages pour les exploitants.

Le système d'encadrement doit avoir pour priorité
exploitants à une gestion autonome du péri.mètre.

d'amener les

Les conditj.ons paraissent les suivantes :

Obtenir très tôt que les futurs utilisateurs fornent leurs
associations, dès Ie stade de I'identificati.on du projet et exj.ger une
contri.bution financière ou en main d'oeuvre aux travaux d'aménagement.
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Distinguer 1e groupement d'irrigants (adhésion obligatoire), de la
coopérative des producteurs ( adhésion volontaire ) , Qui peut ne pas
regrouper tous les irigants mais peut compter des non-irrigants.

Associer le groupement à la conception de 1'aménagement et commencer

dès lors une première période d'apprentissage d'un délai convenu (r,rn

an par exemple ; A son issue les associations devront préciser leur
organisation et les réglementations, et élaborer leur budget.
Se baser sur les coûts réels, ou subventionnés si telle est Ia
politique retenue. Eventuellement exiger une contribution aux
amortissements de 1 t aménagement.

Transférer alors officiellement au.groupement Ia responsabillté de la
gestion du périmètre et reconnaître à ses membres un droit de
j ouissance des teres , eui soi t pérenne et hérédi taire .

Poursuivre ensulte les actions de formation et conseil, sur la base
d'un suivi des progrès et des besoins des associations, êt dans le
cadre dtun contrat d'assistance, dont la durée, les objectifs, ainsi
que Ia plus grande partie possible des coûts, seront négociés avec les
associations.

Ce mode d'intervention suppose des structures d'encadrement ou d'appui
Iégères et décentralisées, proches du temain. Les associations ou
leurs représentants doivent être associées à Jeur direction (comités
paritaires de gestion),

Ces structures ont essentiellement des fonctions
d'expérimentation et de conseil.

de suivi,

El1es aident les associations à organiser leurs relations avec les
services publics (recherche agricole, services de formation ... )

susceptibles de leur apporter une assistance, €t avec les entreprises
privées ( fournisseurs, entrepreneurs, artisans, commerçants) .

Elles évaluent les progrès réalisés (gestion et exploitation) et
aident les associations à définir les améliorations souhaitables.

Elles jouent un rôle similaire auprès des entreprises privées locales
et en favorisent Ia promotion (a défaut d'une intervention en ce sens
des structures professionnelles ou des ministères concernés).

Leur efficacité se mesure, non aux niveaux de production atteints'
mais au nombre d'associations capables, au bout des délais convenus'
d'assurer seules et de façon rentable'1'exploitation de leur
périmètre.

Ces structures doivent assister un nombre limité de périmètres. I1
peut être nécessaire qu'elles bénéficient de I'appui de services
communs pour :

Assurer la gestion des financements, Ies structures
décentralisées conservant 1a responsabilité d'élaborer et de
gérer leur budget.

Fournir les agents spécialisés que I'environnement
institutionnel ne poumait pas procurer ou qu'il ne serait pas
justifié de recruter pour chaque unité.
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. Organiser les échanges d'expérience entre les unités et entre
elles et l,extérieur, Etablir à lrattention des

admi.nistrations, les propositons permettant d'adapter la
législation (droits fonciers, droits d'eau, droits des

associations) et les politiques économiques'

prévoir une formation spécialisée des cadres des structures
décentralisées, de façon à les préparer aux fonctions et aux styles
de relations qu'i1s auront à y pratiquer. Insister en particulier sur
I'histoire des organisations paysa,nnes, la gestion des associations
coopératives, I'étude des sociétés locales, l'étude des filières
agro-industrielles, les. technigues de communication et d' animation'
les systèmes d'information, etc ...

Insister sur Itimportance d'une séIection
qualités humaines et des motivations.

soigneuse sur la base des

Accorder des avantages en terme de cagière et de

revaloriser les postes de terrain'
rémunérations Pour

Associer progressivement les responsables paysans à

cadres.
1'évaluation des


