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ObJet de la table ronde

La table ronde a eu lieu:
au ter:ne du séninaire consacré à Ia réhabilitatlon des

péiinètràs irrigués çri s'est déroulé à Montpetlier à partir
âu 4 Septembre. Ce stage s'inscrivait dans Ie programme de
formatiôn continue préparé à I'intention des coopérants du
Uinistère de Ia CooPération.

à I'issue de la démarche suivie par Ie groupe de travail
qrrir âu sein du réseau Recherche-DéveloppeTqnt, s' 9st préoc-
dupé du même thène. Des études de cas variées, présentées
en-ateliers mensuels, ont pemis de balayer, d?ng diverses
régions, les guestions iaentifiées dans lne grille dtanalyse
q.li a cônstitûg le cadre de préparation des ateliers.

La table ronde avait pour objet de réunir en un nême lLeu
aàs intenrenants aux èonpétenceE dl.versifiéesr_PouI que gla-
cun drentre eux apporte ia réponse qu'il j_qge la plus satis-
faisante aux quesLÏ.ons identifiées comme détetminanteE p?r
iapport au th6ne de la réhabllitation des périnètres irri-
gués.

Dans les questions posées à la table ronde résidaient en
çrefçre s6rte les iirterrogations qui _restaient en suspens à
f, isËue de Ia démarche efiectuée pendant plusieurs mois. Par
le groupe de travaLl, et danE 

^ 
une mol.ndre mesure pendant

q,leiq,teË jours par lèE participants du séml'naire. 
.

On trouvera en annexe Ia ll,ste de toutes les questions Po- -
sées, dont plusieurE n,ont pas -pu être traltées^ par faute de
tenpàr ou nà néritaient pas d'être abordées après. que -Ies
aevèfôppements drune autle guestl,on y al-ent apporté réponse-

fnvl.tés

Les invités à Ia table ronde étaient:

Amadou ALL,AIIOURY du Mlnistère de ltÀgriculture du
Niger, qul rePrésentait le ProJet
Petite lrrigation de Tarlca.

Guy BELIPNCLE était présent à titre de consultant
indépendant.
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M. François GADELLE

M. Marc-Antoine I,IARTIN

l{. Pierre PONSY

Ie CEI'IAGREF et le Comité
pour Léré (MaIi)

Ia Caisse Centrale de
Coopération Economigue

Ia Compagnie Nationale
dtÀménagement de Ia
Région Bas-Rhône
Languedoc.

le Ministère de la
Coopération et du Déve-
loppement

l'Association rrAgricul-
teurs Français et
Développement Inter-
national (AFDI) rl

représentait

ll

ll

M. Gérard SIVILIA

l[. Francis STEPHA]I

Prenl.ère quegtl.onr rtQusller gont Bour yousr daar lrordret
ffiieg lcr plus fréquenteg qut anènent à la dégra-
taÈLon ûes pérlnàtrer- lrrlguée ct au besol.n ôe plue eD plus
courant dc 1cg rébabl,llter? Pouves-yolle erpllqucr 3ur aettc
hl.érarahLe?tr

Itf. Didier PILIPT assurait I'animation des débats.

a

Dtune façon quasi généra1e, Ies résultats de Itexploitation
deE anénàgemànts hydro-agricoleg n'atteignent pas^le niveau
esconpté lors de ta préparation du projet. I,es raisons de
ces écarts ont des origlnes variées:

1. Conception:
\

On relève parfois des erreurs grossières de conceptlon.
Plus généralement, L' absence de prise en compte 9es usagers
dans fa définitioir deE aménagements hydro-agricoles conduit
à des modèIes hydrauliques inadaptés au comportement des
exploitants. f,â déf inttlon des ouvrages rePose. suT des cri-
tèLes techniqlues seulement, alors gu'il faudrait égalenent y
adjoindre les aspects humains.

On obserrre égalenent des projets réalisés à la suite dtun
optinlsme exàgéré dans les études préalables: la réaltté de
la nise en valeur est bien loin'des résultats escomptés. Lê



caractère sonmaire des études, mais aussi Ia complicité des
bureaux d'études, des gouvernements et des bailleurs de
fonds pour faire passer des projets à la rentabilité dou-.
teuse sont en cause. Les paysans, qrri ne trouvent pas dans
I'exploitation des projets un produit suffisantr Dê sont pas
en mesure dtassurer I'entretien des équipements. La prise en
charge par l,Etat ou les sociétés de développenent régional
de cès frais récurrents n'ayant paE été prévue par allleurs,
l'état des périnètres se dégrade rapidement.

Les bureaux d'études ont par aitlçgps été amené à proposer
des aménagements |tsub-standardsrt tU afin de réduire les
cotts d,investissenent, êt ont de ce fait reporté vers les
producteurs les risques encourus lors de Ia mise en oeuvre
âu projeti bien souvent cette mesure s'est directement tra-
duite par une productivité des aménagements plus modeste et
par la dégradation des revenus des producteurs.

A ce proposr oD obsernre Ia nécessité de rfrévolutionrr cultu-
relle de l,Adninistration et des bureaux d'études en vue
drune adéquation entre Ie discours technigue et les motiva-
tions des usagersi la participation de ceg derniers au Pro-
cessus de renàUilitattôn est un préalable lndlspensable à la
poursuite de cet objectif.

2. Gestion:

Un consensus s'est dégagé pour dénoncer le défaut
drentretien des pérlnètres. Paml. les causes de l'absence
dtentretienr oD note une certaine dé-responsabilisation des
uÉiagers qui attendent des pouvoirs publics la prise en char-
ge aropefations de réhabltl.tation nè constituant en fait
gu'un gros entretien différé.
Iâ techniclté des agrLculteurE paraf,t également insuffLsante
pour çlurils puissent prendre en charge Ie Serrrl,ce de lteau
en totalité.
M. G. Belloncle propose de reformuler la questt on sous la
forme sul.vante: ttPourguol la redevance ne rentre-t-elle pas?
Et si elle rentre, pourqpol est-eIle mal utilisée ?'t On peut
citer à ce sujet les constatations suivantes:

(1) crest à dire ne présentant pas les caractérlstlques
ninimales pour répondie aux fonctions qu'ils devraient âssu-
rerr €D paiticullér le contrôle de l'eau, et/ou dont Ia Dâ-
turè sommaire des ouvrages ne permet pas de garantir la pé-
rennité en dehors de programmes anormalement lourds
d t entretien.



Ia maîtrise de Ia gestion n'est totalemenÈ acguise sur
aucun périnètrer êr raison notamment du défaut de responsa-
bilisation et d'organisation des usaglers. Contrairement à ce
çr'on a pu croire dans le passé, iI ne suffit pas d'associer
les producteurs à la préparation des projets hydro-agricoles
et de leur confier I'autonomie de gestion pour garantir
I t entretien.
- la difficulté de trouver du crédit auprès des banques, et
des entreprises qui puissent exécuter les travaux
d'entretien rend Ia gestion des périnètres problématique.

Ia privatisation des sociétés publiques de développement
en vue dtune anélioration des sernrices de gestion de l'eau
n'est réaliste qu'à partir dtun certain seuil de périnètres
à entretenir. En dessous dtun volune minimal de prestations
à exécuter, l'entreprise privée n'est pas viable et seule
une société subventionnée se trouve en mesure dtapporter
I,assistance technique à Ia gestion dont les périnètres ont
besoin.

3. Environnement économique:

L,insécurité des approvlsl,onnements en intrants, de leurs
cotts comme de celui des prix à la production et des débou-
chés conduit à une certaine dénobl-Ilsation des producteurs à
l'égard des cultures irriguées.

Le niveau des prix surévalué en Àfrlque sahéIlenne ne petmet
pas à ltéconomie locale de faire face aux prix mondLauxs Ie
cours élevé du Franc CFA Lndult un déséquilibre global des
filières de production qrrt ne permet pas de IeE rentabili-
ser.

Les thèses défendues par certal,ns bailleurs de fonds en fa-
veur de Ia tibéralisation des prix à l'agriculture ont été
dénoncées comme contraires au développenent des cultures
irriguées. 11 s,avère en effet lndlspensable de sécurl,ser la
production vivrière en lrrlgnrée par des mesurest de soutien
des prix et de protection contre les inportations.

En réponse à l,interrogation Eur la dinension financière du
problème des cultures irrlguées, 11 a été rappelé que la
dégradation deE périnètres n'eEt pas directenent Iiée au
niveau des prlx à Ia productlon puisqu'on constate Ia même
dégradation des anénagenentE que les prix à Ia production
soient élevés (60 à 70 F CfAr/kg de paddy) ou non.
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4. Foncier

L,absence de garantie foncière pour les exploitants sur les
aménagenents hydro-agricoles a été citée a plusieurs repri-
ses et semble constituer une entrave déteminante à
f intensification des cultures irriguées.

Deuxième cnrestion 3 ttlre
une
condition LnéIuctable
agricole dang les pays

développeneat de 1r Lrrigatl.ou est-l.l

de la crol,ssance de la proôuotl.on
sahél1eng?rf

Cette question en sous-tend une autre :frQuelle est ltobjet
des cultures irriguées, êt comment doit-on les concevoir? It

dont on ne peut trouver réponse, pays par pays ' qlu'au terme
dtune analyse des diverses filières de production agricole.

11 apparait que le développement de f irrigation dolt être
assoôié à celui des cultures ptuviales; s'il paral,t incon-
testable de reconnaitre dans l'agriculture le moteur du dé-
veloppement, Ie rôle respectif des cultures pluviales et des
cultures irrigUées doit être clairement identifié.
Dans ce contextê, Ia table ronde a débattu de l' l-ntérêt des
cultures pluviales, de Ia place à prendre par I'irrigatl,on
dans les polltiques agrl,coles et I'aménagement du terrLtol,re
et enf in de 1, associatl,on entre cultures pluvLales et cultu-
res irriguées.

1 Intérêt des cultures pluviales:

L'irrigation ne représentant que 1 à lot (2) de la produc-
tion agricole, Itaccroissement des productions passe d'abord
par lrintensification des cultureE pluviales. On peut déplo-
rer à ce sujet I'état peu avancé de la Recherche.

L'amélioration des cultures pluviales, dont on rappelle Ie
caractère aléatoire, passe par des mesures de défenEe et
restauration des sols (DRS, CES) à mettre en oeuvre selon
des progranmes et des néthodes à définir. L'Lntensification
exlgé pàr ailleurs de cotteuses actLons de fertilisation. Au
totàlr- il n'est pas certain gue l'agriculture pluviale puis-
se assurer la promotion de I'économie agricole.

(21 chiffres cités par François Gadelle



2 Développement de I'irrigation et nolitique agricole

On constate en premier lieu gu'un certain nombre de produc-
tions n,est pas envisageable sans irrigation i c'est notam-
ment le cas du tLz.

On constate ensuite te rôIe social de I'irrigatlon dans les
zones sahéliennes où I t irrigation perrret de maintenir les
populations sur placer ên assurant leurs ressources alimen-
taires. En terme d'anénagement du territoire les effets sont
importants car Ie dépeuplement des campagnes non dotées
draménagements hydro-agricoles se traduirait par un engorge-
ment deé vilIes. Au cott éIevé de f irrigation doit être
opposé celui de la gestion des zones urbaines en expansion.

Avant gue les productions irriguées n'assurent
l ralinèntation- vivrière des zones urbaines, elles doivent
drabord assurer l,autosuffisance alimentaire des campagnes.
L€ respect de cette priorité est un atout pour l'émergence
de sysLènes dtirrigation appropriés aux motivations des êx-
ploiLantsr (Sl'ils puissent par conséquent naf,triser.

Pour les pays sahéliens, Ia volonté politigue du développe-
ment de l,agriculture passe par Ia protection des produc-
tions irrigUées; ainsi les stocl<s LnvenduE à la Semry , o.
(12O.OOO à 13O.OOO tonnes) et à Boghé (1.50O tonneE) t'l t
concurrencés par les produits d'importation, mettent en évi-
dence une certaine incohérence de nature polltique face aux
exigences du développement de I'agrLculture.

Lrexenple du Maroc à propos de volonté polittque de iromo-
tion du secteur de ltLrrigation a été rappelé: au prix
dt Lnvestissements colossaux occasionnés en particulier par
la création de barrages, l'écononie agricole marocaine, à
travers les cultures lrrlgUées, a pu déco11ê8. Ics pays sâ-
héll,enE ont-iIs lee moyens de promouvoir des politigues com-
parables ? Les baLlleuis de fonds, généralement prêts à ln-
vestl.r des financements lnportants dans les aménagements
hydro-agrLcoles, sont-ils disposés à soutenl,r Jusgutau bout
dè tellès entreprises ? Il a été rappelé, dans le même ordre
d'idée, que I'exploitation des périnètres irrigués ne pgu-
vait êtrè équifibrée EanE ltappui dtune politique de prix
onéreuse pour l'Etat comme les consommateurs.

(3) chiffres cités par Guy Belloncle



3 Àssociation entre cultures pluviales et cultures irriguées

Àu caractèçg aIéatoire des cultures pluviales s'oppose la
sécurité (4, de production en irrigué. La table ronde âP-
porte à ce propos les conpléments suivants:

- Ie développenent de ceE tlpes de productions, complénen-
taires, doit-être conçu en terme de terroir. L,e système de
production paysan s'équilibre dans la diversification des
âctivités, ét- la présénce dans une même exploitation de cul-
tures pluviales eL irriguées est un facteur de sécurité.

le développenent relatif des cultures pluviale" et irri-
guées doit être décidé à partir de Ia valeur aJoutée dégagée
de chaque activité.

Cito4g. enfin pour conclure Ia réaction, au caractère orlgl-
nal (t) , du représentant de I'AFDI (F. Stephan) à la-ques-
tion poèee3 rraTirrigation n'est pas la première condLtl.on du
dévelôppenent agricôIe, ctest plutôt l'accès des _producteursà un céltain pouvoir, I,énergence de leaders et d'organisa-
tions de producteurs pulssantesrl

Trol.sl.ène Gnrestl.on3 llQ[rcst-c3 qut dolt abaager ôang la €!oD-
attôn et la nlsc €n oeuvrc ôeg Dtojetg

hyûraullquea3tr

La table ronde "onriàère 
que la participation des usagers au

processus de préparation des proJets est un élénent de ré-
lonse détermtnanË à cette questtôn. Dtautres élénents vien-
nent conpléter Ia réponse.

(4) relativêr si I,on tient conpte des aléa dans les apPro-
visionnements en intrantE .. o(5) ce qlrt ne signifle pas que les autres intenrenantE
aLent été en désaccord avec cette réacttotl.



1. Participation des usacters au processus de ré

Considérant le fait que Ie développement naÎt de la dynani-
que des usagers, et d'elle Eeulement, Iâ contribution des
Ëeneficiairés à la conception des projets est tout à fait
essentielle.
La logique hydraulique acquise par les exploitants est un
atout-nàjeur du sucCès des projets de réhabilitation.
L'intégrâtion du savoir faire paysan à la préparation de
projet est indispensable.

L'étude dtun projet d'irrigation doit maintenant donner lieu
à des échangeË of les usagers aient Ia possibilité de dire
non. De préiérence à des enquêtes sociologiques lourdes' les
notivatiôns paysannes doivent être exprimées au cours de
dialogues avéc- les techniciensi les termes de référence de
la niésion des ingénieurs et consultants doivent être expli-
cites à ce suJet.

Lrexenple des relations entre ONG et organisatl.ons de.pro-
ducteuis est à ce propos exemplaire: grâce aux dimensions
réduites des groupes sociaux qui sont les interlocuteurs des
ONc, les problènes Eont identifiés et traités dès le départ
des opéralions de développenent. La mauvaise_ image de margue
des téchniciens auprès des ONc doit laisser la place à une
concertation ouverLe entre eux, aux fins de faclll'ter
lrassociation des usagerg à Ia définition des ouvrages.

La démarche participative doit égalenent assocl.er au proces-
sua de prépaiation des projets d'l,rrLgation tous les acteurs
concernéE: 

- ainsi, les éIus- Iocaux, les autorités rellgiêll-
ses, les notables doivent nécessairement être consultéE.
Lrapproche de développenent sera du reste globale, Ia compo-
san[é irrigation nréLânt gu'un volet dtun proJet plus vastei
on évitera par ailleurE une approche productiviste Pour-pré-
férer la reêherche de ltéquil-ibre du système de production,
aux activités diversifiés.
La nécessité d'approfondLr les échanges d'information et Ia
réflexion néthodôfogique sur la participation des usagerE à
Ia conception des pioiets d'l.rrigation a été soulignée.

Z E1éurents divers pour une bonne préparation deE Programmeg
4 t irricration

La prise en compte de I'envl,ronnenent éconollque lors de la
déf-inition drun projet d'Lrrigatl.on apparal,t déterminante 3

Ies mesures de pôIiÉiçre agriéole, Ieè mécanismes financiers
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(subventions, crédits) indispensables au succès des projet:
drirrigation doivent être mis en place avant Ie démarrage du
proj et.

La technicité selon laguelle le projet sera préparé doit
répondre à,g$e çIualité 

-nininalei 1'usage des photographies
aeiienneç-.( 6), 1, enploi d'une littérature technigue
adaptée ( t I à Ia teôfrnicité des intenrenants sont à têcor-
mander.

Lraffectation des crédits nécessaires à Ia réalisation du
projet doit être souple, êt petmettre une nodification des
ouvrages pour un enploi plus- facite paT leg usagers: .9T peut
citèr-par exemple 1?affeètation de fônds libres à utiliser
Iors dA Ia réaiisation des travaux (exemple du proJet Tapoa
au Burkina Faso) . 11 faut par ailleurs laisser Ia _porte
ouverte à I'ajoûrnement dans Itutilisation de crédits pro-
granmés lors âes études de faisabilité, s'il apparait que
ies conditions de succès de l'opération prévue ne sont pas
réunies.

Ouatrl.àne questl.ont rrgucl ca! à votre avlg l'avanl'r et la
Flaas aang -la gestion deg anÉnagenentg:

r ôeg goal,étér dc ôévcloppcuent régLonal er du gecteur privé,
- ûcr orgaaLgatl,oug paySlnnca ?

1ee goeLétég de ôéveloppenent régl,onal ôol'vent-cllea ÇLspa-
reître ? lpiaa le tout--État ôer aaaéeg 60-702 lcg anaéee 90
gcront-ellég cclles du tout prlvé?

La pronotl,on ôes organlsatl,ons payeaDnes t aouvctlt été PTé-
genÈOc eo1no la golutl,on rux prôUtôner dc geatl'on ôeg a!éna-
gcuente. DraBràg votrc cqrÔrlônor, gueller foaotl'oD! oet
isgocLatLons p€urrent-cllei aasur€r et à lrl.nvers. qptest-ce
qurelt'es nà pôunont J!'lale fal.rc ? Qgof Peuç ôtrr lo rôle
dss Etatr danr lc soutl.en a.trr lnitlatlveg prl,vécr ou â8-
goot atLvæ ?fl

Ltémergrence du nilieu socialr ou encore de Ia société civile
africaine est un fait marquant, grri s'est opéré au cours des
dàrn|ères années et ténoifne de fa maturation des sociétés

(6) qui Erest révéIé tout à fait opéragoire loùs des dis-
cusEidns techniguea menées avec les- gxploitants agrl'coles
pgDflant t rétude -des projets de réhabilltatton.
l't qtrt reste à élaborer
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rurales. Cette émergence ne concerne pas seulement les grou-
pements de producteurs, elle intéresse également les 9Péra-
Leurs privés et les collectivités locales. Ce qui était du
ressort des sociétés de développement régional doit mainte-
nant être transféré à ces nouveaux opérateurs.

1. La situation actuelle se caractérise en effet par la pré-
sence de sociétés de développement régional crééeE dans le
cadre de la mise en valeur aé vastes énsembles hydrauliques;
elles se sont vues attribuer des fonctions qui débordent le
strict cadre de f irrigation: outre leur mission hydrauli-
que, elles ont Ia charge de promotion du nilieu rural (exem-
ple de la sAED au Sénégal qui, êD plus du-développement des
êultures irriguées, a nission de promouvoir les activités
rurales dans Ie diéri, L'association de I'agriculture à
1'élevage, etc...).
Devenues de véritables monstres aux attributions diversi-
fiées, les sociétés de développement ntont pas gagné en ef-
ficacité avec 1'accroissement de leurs effectifs; elles sont
devenues en fait de véritables gouffres financiers. Elles
doivent à l,avenir assurer leur équilibre budgétaire grâce
aux subventions que I'Etat doit leur octroyer pour leur nis-
sion de senrice Èuff igue (par exenple vulgarisatl,on) .

2. Les activités à transférer aux organisations de produc-
teu Ôu'est ce que les organisatLons de
producteurs ne pourront JamaLs faire ?rr Réponse de F. Ste-
phans trProbablement rl,enn) .

Selon Guy Bellonc1er on ne peut transférer aux organisations
de produèteurs (ou aux privés) gue ce qu'elles Eont en Dê-
suré de contrôler à la fois - Eur le plan flnancier

- et sur le plan techniqlue.

Une tlpologie détailtée des tâches à transférer PÇmettrait,
toujoùiE sélon Guy Belloncle, de connal,tre_ce qut peu! ef-
fectLvenent pris èn charge par les associationE de produc-
teurs, êt ce- gui doit reétei du resEort des pouvoirs publlcs
. Les essaiE ae transfert çri ont été tentés Eur un certal,ns
nombre de thènes montrent les linites, dans l'état actuel de
la société rurale, aux capacités de responsabilisation des
organisations de producteurs: le transfert_des pnérations de
naintenance ntest- pas réuEsi, nl celui de Ia vulgarisatLon.

I1 est apparu au cours des débats que Ie transfert aux or![â-
nisations- paysannes - de la vulgarisatl'on et

- de Ia gestl,on deE équl.Pe-.
nents hydro-agricoles ne pouvait pas être gnvfqag! sanE un
appul, irnportant de I t Etat ou des socl.étés de développenent
rêllonal-. IË raison en a été clal.rement explLcitée 

^ 
en ce 

- 
qui

concerne les problèmes hydraullques, dont Ie contrôle exJ.ge
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la conpétence de spécialistes. Cé sont les échecs rencontrés
dans le transfert aux organisations de producteurs des opé-
rations de vulgarisation qui justifient Ie rnaintien des pou-
voirs publics dans ce domaine. Le facteur conmun aux deux
questions semble résider dans le besoin d'une compétence
technique af f irmée non disponible au niveau des producteurS.

En prenant en considération d'une part le naintien des opé-
ratéurs publics dans Ie développenènt de ltirrigation qui
reste souhaitable pour certaines activités et pour une durée
limitée, et d'autre part Ia place à prendre par le secteur
privé dans les activités liées à f irrigation, Ies fonctions
à transférer aux producteurs concernent Ia vulgarl,sation,
I'approvl.sLonnenent et Ia comnsrclatlsation des productions,
et Ia gestLon des équipements.

Vulgarl.satl,on: Les avis n'ont pas tous été convergents sur
ce point:
Certains pensent que Ia vulgarisation doit être maintenue
pami les attributions des sociétés de développement, ou
rétrocédée à l'Etat.
fl ressort des avis formulés gue ltEtat et les sociétéE de
développement peuvent être mutuellement assl.ml.léE dans leur
motLvat-ion, leur mode dtactl,on et leur Lmpact sur Ie nilieu
agrLcole, avec toutefols une rétlcence plus marquée à
ltégard de ltEtat dont les règles de fonctionnement sont
louides et entravent l,efficaèlté de toute action de déve-
loppement. En conclusion, le transfert des opératLons de
vulgarisation à 1'Etat ne constituerait qu'un pis-aller, qpi
ne se naintlendrait que pendant la période d'émergence et de
consolLdation des organiEations de producteurs.

Dtautres pensent que la rrrévolutionr passe Par
Irappropri.atLon par les paysans de la fonction déveloPPe:
nenÈi tôutefoiEr- le tranËfért dolt passer par une nédiation:
deE conseillers, issus de I'adnLnl.strationr sê mettront au
sernrLce des organisaÈlons de producteurs pour assurer auprès
dreux la diffusion (ë, des régUltats les plus prometteurs de
la rècherche . I" indépendance (:t, des organisatl.ons de pro-
ducteurs à l,égard dè l'Etat demande qu'ils prennent en
chargre une partie au noins du salaire des conseillers.

(8) mise en place de blocs de dénonstration, d'essais
nUlËi-locaux; êtc...(9) autonomie de décision dans le choix des spéculations et
du modèle de mLEe en valeur, autonoml.e financière pour
lrapprovLsLonnement et Ia commercl,all.sation, mais respect -
entiê autres - des règles d'usage de l'eau et du paiement
deE charges d'entretLen.
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Lrappui aux organisations de producteurs nécessite de toute
façôn une conpéÈence de niveau professionnel. La promotion
de leur autonômie passe par I'intetnrention de conseillers
çIualifiés, âu profil adapté à la mission qui leur sera con-
fiée: iI ne s'agit pas de proposer le concours
d'hydrauliciens ou d'agronomes, nais de spécialistes des
orgânisations professionnelles agricoles. Lê profll requis
est nouveau.

ApprovLsl.onnenent et conueraLaligation: iI paraf.t irnportant
qlté les organisations de producteurs puissent prendre en
charge ces fonctions

- grâce à leur regroupement, les producteurs seront en me-
suie de profiter dréconomies d'échelle et de mettre en con-
currence les fournisseurs, pour bénéficier de prix et de
conditions de livraison plus favorables. Des exenples posi-
tifs ont récemment été enregistrés à I'Office du Niger, où
les organisations de producteurs ont décidé de procéder à un
appel à'offres pour 1'achat dtengrais.

- en of frant à la vente de groaseE quantJ,tés de produits,
rassemblés au même point, Iès organisatl.ons de producteurs
devlendront deE tntêrlocuteurE pulesantE face aux cLrcuits
de commercialisation (on a clté- le terme de rrbargainlng
powerrr ) .

GestLon ôeg équtpenente hydro-agrl'colcg:

La diverstté dans la typologle des aménagenents hydro-
âgrièoles impose des' pl-lncipes de gestLon diversif tés: il
niest pas de nodèIe unique appllcable tndlfférenment d'une
sl.tuation à }'autre, nal-s del-princlpeg de gestLon dlfférêD-
cl,és selon la nature et la fonêtion des ouvrageg considérés.

On retl,endra toutefol,E, dans tous les caE, L' lntérêt de la
pitse en charge par leà organl.satl.ons paysannes de la dis-
Lributl,on de L, eâu et de 1à maintenance des ouvrages hydrau-
liqrres au sein de Ia naille (ou quartier hydraulique) .

Lrentretien des ouvrageg à vocatLons nultiples co_mme les
endigruements collectiËE revient à I'Etat. Les nodalités
drexpfoltatlon et de maintenance, êt Ie niveau des dépenses
afféientes sont sensiblement dlfférents selon que la deg-
serte est gravl,taire ou assurée par un système.de pompage.
De même, Iés principes de maintenance des statlons de-pom-
page seront aiftereirte Eelon qutilE etagit d'une station
èoitective ou drun groupe motô-pompei danE Ie premier cast
lrintenrentl,on des éoctêtes de âevétoppement peut se Justi-
fier, alors que dans le second, 1â responsabilité de la
nainù,enance inconbe totalement à l'association dtusagêrs.
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Les principes de maintenance et I'identification de ses ac-
teurs (y compris les entreprises prestataires de senrice)
doit présider à la conception nême des ouvrages: on ne sau-
rait par exemple réaliser un ouvrage hydraulique dont les
modalités de maintenance ne seraient pas précisées ou ne
pourraient être mises en oeuvre avec Ia technicité disponi-
bte localement. À titre d'exemple, on pourra favoriser, lors
de ltappel dtoffres de réalisation des ouvragea, les entre-
prises- ne disposant de relais au niveau local, sur lesquel-
les on peut donc miser pour un entretien ultérieur.

3. Les conditions du transfert reposent sur I'aide à Ia ma-
turation paysanne. Pour réussir, les transferts doivent être
limités aux activités que les associations de producteurs
sontr âu moins à temer êD mesure de maitriser. À ce propos,
des négociations entre les parties en présence (Etat, SocLé-
tés de développenent, Organisations de producteursr 9péra-
teurs privés) - é,annonce i.ndispensable pour une' déf inition
claire des responsabilités qui inconberont finalement à cha-
cun . L, étenôue et les ltutter des rospongabl[té9, Ies tâ-
cheE qutelles inpliquent doivent faire l'objet Çe disposi-
tions contractuelleJ dèE le début de Ia réhabLlitation.

LrappuL de lrEtat au transfert de responsabillté des actlvl'-
tés- tteeE à Ia productLon reste lndispensable au nlveau des
politiques éconôniques: Ia politigue en faveur de llbéralL-
Ëation -à outrance préconisée par Ia Banque MondLale s'est
traduite par une nâisse des prlx à la production et des !ê-
venus des exploitants totalement contraire aux exLgences de
la fifière irriguée.

EnsuLte, le transfert des actl.vitéE des sociétés de dévelop-
pement ne peut être à Ia fois total et innédiat. La pression
âe certains bailleurs de fonds qui poussent au désengagement
des socLétés drEtat peut conduire ces dernièrea à pratLquer
Ia polttlque du plre en
transférant sans délals nl megures d'acconpagnenent leurs
responsabllités aux assoel,atl,ons de producteurs. L€ur désen-
gagénent doit être mesuré, êt bénéf icl,er de l'appuL des opé-
iateurs instltutionnels (exenple du Crédit, voir ci-dessous)
et privés (exemple des intrants). Les résistances au change-
nenl, gurexpliçrent certaLnE avantages acguis, seront vain-
cues, nais selôn des modèles propres à chague cas: Ies si-
tuatl,ons fondamentalement différentes au Sénégal et à Mada-
gascar appellent par exemple des nodalités de transfert dif-
férentes.

Créôltg selon F. Stephan, Ie crédit mutuel est une né-
cessité, dont les paysans doivent assurer Ie contrôle.
QutiI stagisse de crédit de canPagîêr d'équipenent
agricole ou de financement de Ia naintenance des aména-
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gements hydro-agricoles, Ia responsabilisation des pro-
ducteurs doit se substituer au crédit bancaire, qui n'a
donné nulle part satisfaction.
Toutefois, plusieurs intenrenants pensent qutun appui
institutionnel doit être offert aux organisations pay-
sannes en natière de crédit nrral. La promotion de
1, initiative paysanne ne peut se concrétiser sans
moyens financiers, êt c'est le rôIe de l'Etat et des
agences de développenent de veilter à Ia mise à dispo-
sition des exploitants des moyens monétaires nécessai-
res à lrachat des équipenents agricoles et des in-
trants, du paiement de Ia main dtoeuvre, de l'entretien
des ouvrages hydrauliquesp êtc...

Les collectivités locales, dont les responsables sont éIus,
ont par ailleurs été citées comme relais incontournables de
Ia décentralisation entreprise à Madagascar. Entre les pou-
voirs publics et les organisations de producteurs, êlles
sont en mesure de favoriser des échanges fructueux entre
1'Àdministration et les associations villageol.ses.

4. P1ace du secteur orl,vé

Iâ condition primordlale d'émergrence du secteur privé repose
dans I'existence de domaLnes d'actLvltés rentableE. Lê
transfert de cea actLvl,téE Jusqtrtalors prises en charge par
les sociétés de développement profitera aux artisansr aux
commerçants çri seront en mesure d'offrir des serrrices pré-
cieux aux organisations de producteurs.
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Les dlscusslons se sont or.dorutées autour des 3 Potnts sul-
verrts 3 '-
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I. OT'ELS EHTilACETGNÎS FAUI.IL REHABITIÎER DE PREFEREilCE ?

11 y e lleu, âu préalable, de préclser qul e_le Pouvoln de
gélectlon el d'aPProbatlon du ProJet, car les crttères
d'eppréclatton peuvent légèreoent dtfférer d'une Autortté/Agence à
I'eutre. Il y eur8 lteu toutefols de Pnéférer les ProJets :

r dont la rétrabllttatlon eura un fort lopact soclo-éconoolgue (déEa-
geoent de Egr?luE cénéallers pour la consometlon des grandes
vtlles en partlculler), contrlbuera à évlten une dégradatlon
totele deg réEeerrx d'lrrlgetton danE des zones où, Pretlgtteoent'
eucune autre alternattve de dévelopPeoent egrlcole n'egt Poe-
alble ; et contrlbuere donc à le flxatlon des PoPulattons loceles
et à I'enénageoent régtonel du tenrltolre i

t où les potentlels en ressources en eau (déblts d'éttege en partl-
culter), €û sols et en populatlon lntéressée, sont les Plus I'oPor-
tants. L'lncldence sur les reEsourceg €n eeu (en quantlté et en
qualtté) des eutres aménagements hydro-egrtcoles exlstantg (ou

prérnrs) dEns le oêne bassln devra €tre égaleoent évaluée 3

r où lee posslbllttés de olse en oeuvre de oesures d'accooPegneoent
€t dr lndustrles de transformatlon deE Prodults agrtcoles parals-
gent aseurées ; -.

t où les rentabllttés économtque et flnanctère (à l'échelle du Pro-
ducteur en pertlculler) de I'aménagement seront accePtEbles.



2. PROCESSUS DE PREPARATION DES PROJETS

Le dtaqnostlc de la sltuatlon actuelle rePrésente une

phase fondament"l" d" ]a préparatlon du ProJet. I1 y e }leu, €R Par-
tlculler :

r D'lntégrer, dès le début de l'étude, leg réeultetE des enquêtes

agro-soctoioglgues gut euront fatt ressortlr les Problèoes qul 8e

pàsent, les contralntes, opposttlons, €t lee déslre et Potentlel
à." pnoducteurs intéressés.- en réallté le travall des soctologues
ne dott pas se réduire à rrne engrrête mals -dott débouchen 8ur une

anlmetion "t une négoclatlon evec les lntéress.qs, cqt!1.négocta-
tton p"ogràis*t aux-aivàrs stades de l'étude. Les oodalttés et le
progremmation de la partlclpatlon effective aux dlfférents stades
de l'étude des utttlsateurs- (préaleblenent grouPéE en assocla-
tlons), des collectlvltés locales, des rePrésentants et sPécle-
listes des t{lnlstères ou de lE Soclété de DéveloPPenent régtonsle
tntéressés, devra être Préclsée dans les Teroes de Référence de

I'Etude .

De préclser l'état préltmlnatre deE ourrrages êt, st Possible, où

se sltue Ie dysfoncttonneoent des réseaur d'lrrlgatlon Par rEPPort

à ce grre Ie concepteur lnttlal evelt Prérnt'

D'analyser Ie dysfonctlonneoent hydraullque du réseeu

d'trntgatlon, dans son lncapaclté à gEtlefalre les besolns en eau

des dlfférentes zones du Pêrloètre, en Parttculler au cours des

pérlodes ou le débtt est lnférleun au débtt nootnal des cananu(

(pérlodes de Pénurte),

De proposer, sol.t une réhabtlltatlon deE ouvrages nà 1'ldentlquen,
solt, â.n" ra mÀJorlté deE cas, d'y aEsocler une oodernlsatlon des

ouvrages (dl;po;itffs de oaltrlse du Plen d'eeu, de oesures dee

débttE), une intenstficatlon de I' trrtgatlon -(nouveaut terttelreE'
réallsatton d'aménagements tnternes), une anéllorgtlon du dratnage
et des plstes €t, éventuellementr une extenslon du Pérloètre
d'lrnlgatlon. Dlverg 'Ecenarll' dolvent être étudlés à ce tltre.
DanE Ie cas où les utlltEateurs ne seralent PaE conEclents de

1,lntérêt de la réhabtlltatlon, lrn proJet pllote d'une tellle
eccepteble devra être ols en oeuvre au Préaleble'

3. CONCEPTIOII EÎ REALISAÎION DES OUI'RAGES

r Avec Ia réhab111tat10n des cenaux et ouvreges dégradés (qul néces-

sltera la mlse à Jour du pten de récolement dès ouvrages) '
l,essentlel de la réhebllttatlon/nodernlsatlon Portere sur la olse
I ts-t-srf9-s-

en place d,ouvreges aussl rusttqueE que Posslbl:, ^i.tçYïl"lll:sar r-frY5 $

vannes, modules à masques ... ) Pour le mqltntq.e.du plan 'd'eau dans
en des PolntE

caractérlstiques €t, dens tous
tlalres. Cecl afln de Permettre

les cesr en tËte de tous les ter-
une amélloratlon de I'efflcaclté



des trrigatlons et une facturetton ultérleure des taxes d'eau eu

m3 consonmé.

* Dans Ia mesure où cele pouma être accePté Par les usegers'
l , aménagement devra être poussé J usqu ' à 1 ' éche1 Ie des tertlaheg'
et même des quaternalres, pour rédulre au maxlmun Ie tallle des

matlles d'imigation. un réLeau de dretnaqe parallèle devre être
Prévu,d€manlÈreàce@rce11ePu1sEebérréftcterd'une
brtEe d'eeu (avec vannette) et d'un exutolre eur un draln ter-
ttatre. Dans les zoneE basses, Ies drElns terttalres (et ParfolE
même Eecondetres et prlnclparl<) devront être ounlE d'ouvrEges à
vennes en reur avar, afln d'amériorer les irrlgattons d'aval en

période de pénurle et d'essurer une bonne oaltrlse de la naPPe

phréatlque (réductlon des Pert,es d'eau sur les sols Peroéables et
prévention de I'oxydatlon des Eols tourbeu:<).

r Les tvpes drouvracres pourront E'lnsplrer de la brochure sur les
tls réseeux d'trrtgatlon Préparés Per SOGREAII

en 196g pou" le compte du ltlnlstère de lE CooPératlon. Des études
géotechnlqges adéquates devront être réallsées Pour le cooPEctege

des canaux prloalres. Les ceneux d'lrrlgEtton des Pérloètres etzt'
coles ne dewalent Pas, en PrtnclPe, être revêtus' loutefolE, le
revêtement en béton de certalns tronçonE de cenaux tertlatres
pourra falre I'obJet dJune Enalyse économlque dans Ie ces d'eau de

pompege et de sols très Penméables'

r La route d'accès au pérloètre devre être réhebllltée, €t Cgg
plstes aevront être prévues Ie long de tous les caneux Prlnclpaut
€t, sl posslble, secondEtres. Un nombre Eufflsent de PontE, abreu-
votrs et levolrs en oeçonnerle, àevront être Prérnrs Pour éviter le
dégradatlon des canaux

r chagrre fols $re cela pourra être eccepté Per les uttltseteurs' &g
eménaqements lnt,ernes egt( oallleS (surfeçage ou nlvelleoents
légers, Erffi d'un âomperttoentage en dlgnettesl dewont €tre
pné*rs afln de rédulre l'épalEseur marclnale de Ia lame d'eau gun

ie" p"ocelles. En ce qut concerne lee pérlmètres 4e dlvenstflce-
ffg'; des technlgues dJlrrtgatlon pluE sophtsttquées (telles que

pfvoù d'lrrlgetlon, goutte-à-goutte lndtvlduelE' asPerslon en

basse presslon) pournàtent être Prévues mals, coopte tenu du cott
et de la comptexite du fonctlonneoent et de I'entretlen de ces

ouvrages, ceg technlques devrontr Pour Ie ooment, être réservées
eux agrtculteurs prlvés tmPortEnts.

En matlène draccepffi, 11 est couramlent-AdmiE :

. que la setlsfEctlon des besotns en eau d'lrrlgEtton sott plel-
nement egsurée eu mlnlmum 1 ennées sur 5. Au couns de Cette

Sème annéer envtron zo Z des besolns devrElent être essurés eÈ

la gestton de la pénurre sur I'ensemble du pértoètre devre
être solgneusement étudlée I



. que la plule qutnquennele de 3-4 Jours pulsse être évacuée au
cours de le même pérlode. Toutefois, les emPrtses suffisantes
devront être réservées sur les dratns Pour Peroettre leur
approfondlssement ultérteur en cas de sallnlsatlon des sols ;

. gue les endlgueoents solent prévus pour la crue vlngtennale ou
trentennale et revêtus sur leur crête d'une couche de latérlte
de lO cE pour faclltter I'entretlen et la ctrculatton. Des
plantatlons en pted de dlgrre Pougont être Pnénres Pour
rédulre lee effets du betlllege.

En matlère de réellsatlon des travaux'

. lorsque la concurrence entre entrePnlses est effectlve' la
réellsatlon des caneux et ouvrages nà I'entrePrlse' a été
Jugée bien préféreble au oode d'exécutlon 'en régle'. En

effet, outre qu'11 solt trèE dlffictle d'aPPrécter evec exac-
tltude le cott des travaur en régle, c€ dernier oode
d'exécutlon présente beeucoup plus d'aléEs et exlge un Pro-
graglre peroanent de trevau:t sur le Pérloètre efln d'assurer le
ptetn eoplol du personnel et des englns. loutefols, ell ce qul
concerne la réallsatlon des anénageoents tnternes sur des
pérloètres à réhablllter (donc déJà cultlvés) €t, qu1 ne

. pourra se falre qu'au cours de 2 à 3 caoPegnes gucceggtveE, Ie
oode d'exécutton en régle paralt olerlr adapté. I)e Plus' un
olntoun de ooyens (en perEonnel et englns) doit être dlspo-
nlbLe à ]a Soctété de Développeoent locale (ou au Génle Rurel)
afln de réallser des opératlons d'urgence. A ce tttre égele-
oent, il a été Jugé nécessaire d'alder au oaximun à Ia Prooo-
tlon d'entreprlses localeE ooyennes Pour le réallsatlon de ces- trevaux.

En ce qut conceme les travaux à forte uttllllsatlon de mal!-
d'oeuvne pavsanne, f'exÈértence e - oontré gu'1I était nécesEatre de
les llolter :

. à le réallsatlon des caneut( terttalreg et queternatres'

et au comParttoentage en diggetteE à I'lnténleur dee PBF-
ce11eE.
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Les poLnte oat une Lafluence sur leg condLtLoas de durablllté des auénageoent,s.

LES LOCIQIIES

La loglque du psyoen areet p88 la nêne que la loglque de I'Etat, la rébebl,-
ll.tatioa est 1 ' occasl.on de leg fal.re colncl.der.

- La loglgue du chef d'e-plol,tatl,oa nr est pas la nêue quÊ ceIle deg eutreg
nenbres de la fanl,lle.

C I egt dans le processus dr lnteneLfLcatl.oa gur apparatt la nécesel.té de fal,re
colnclder ces deur logLgues, €t, donc, l'lntéret du peys!û GÈ celuL de l'Etat.
Sane LsteueLficatl.oa, le processus de rébebtll.tatl.on reste trèe Lnconplet,.

L'accord du palrsea 8ur lE réhobllLtatLm a'est pas forcéreot ua accord 8ur
1r lateorlfl.catloa.

La connLsglon concluÈ lcl À une double nécesslté r

aaalyser les facteure non agrl.coles dane le systèoe de
reveD,uE aonetes ) ,
évaluer le rôle dee cultures pluvielee ( réduleant I ' I. C.

tr.ft"t ea partl,culier t

de 1' Lrrlgatl.on daae le sys-

productLou (rôle deg

en Lrrl.gatLon) .

La décl.sLoa d'LateneLfl.caÈl,oa daas ld lotl.que pavsaane

- Lee condltl.ons de I'int,enslflcatl.on sont couplereo et lndlvlslbles au nlveau
Èecbnlque coanc écononlque ;

- sl, elleg ne sont pas rérrnl.eg r le choLr du pa1rsen reste la eécurl,té, c 'e8t-
l-dLre I' Lnveetl,eaenent nlnluuo

- le cholr du paysao eet lté à la prêvlelbtltté d'un résultat ( rentebl.ll.se-
tl.oa, engralcl C,1., approprlatl,on foncl.ère à loag terue) ;

- 1 ' Lntens lf Lcatl.on peut souvent être déc lenchée par 1 ' erlstence d'un rl,sque
réel pour le paysan hors duquel Ie déclslon pour lul reste I'lnvestLgseueat
uinioun (pénurie all.nentaire r prêBsl.on dénographl.gue) .
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Le processus d'l.ntensifl.catLon déborde de la parcelle irrl.guée et est lié
À d' autres actlvit,és possibles (élevage, pisclculture ) . Il convient de
les identifler eÈ de les prendre en coupte.

La loglque du paysan erLste 3 une 'négocl.atl.on' est nécessal.re gul peut
perneÈtre de la prendre en conpte.

Ne pas prendre en conpÈe la loglque peJrsanae lal.ese latenteg dee con-
tralntee Lnportantes et, provoque dee blocages.

La preadre en eoupte peut eu contral.re dévol.ler des solutl.oag à des quea-
tLons dtfflclles à résoudre.

L'envl.ronnenent

La prl.se en coapte des questions d' envirorurement est ladlapensable . Leg
facteure envLrouneoeateu- appartiennent pour la plupart à Ie déf tottlon
de terrol.rs et partlcipent à le réueslte de la réhabllLtatl.oa.

Inl.tLatlvee pavgauee

Elles e-l.stent et peuvent réus el.r dans un conÈerte qul le peruet . Ger-
tal,ues condLtLons sont aéceesal.rea aftn que ceB Laitlatlves puisaent
s ' erprtner I Lnfrastnrctures légères, uarché erl.gteût, structure aocLale
effl.cace, ulal,ntru d'appul. ertérl.eur.

l-a-t' 1.1 une corrêlatl,ou entre taille dea arnénageDenta eG réusel.tc ?
G ! eet plutôt le crl.tère 'tal.lle de I'unlté ulaLouo de gestl,on' (groupe-
nent) gul. prévaut sur le crl.tère rdLmensl,on de I'aménageuenÈr.

llnl.té eocl,ale hono8ène

C I eet une coadl.tLon foadanentele d' ef fl.cacLté de 1 'rrnLté de geatLoa . de
bage qul dolt être rétrnLe per urr lûtérêt, connun, capable d'effl,cacité
organl.aatl,onnelle. Le rôle de la feune daog ceo gtructures ou danc dar
attrrctures epéclf tques n€ doit pae être aégll.gé.

Becouandetl.m,e pour nal.ntenl.r la cohéreace des logiquec paysuure eÈ dc
I tEtat. 

.

* InventaLre préalable dee condLtl,one favorables à 1r Lntenslflcatloa.
Cette préceuÈl,oa peut conforter 3

la renÈabl.llté de f inveetLe seueat,
la péreanl.té de le réhabt1l.tatl,on.

* EvaluatLon préalable de la capacl.té à Eérer deg Eroupeuents et eagage-
nent des bénéflcLaLree aur geetlon t
acceptetl.on d'une rLgueur. Ceg condl.tloas préalablee sont uéèes geireg
nal.s p8s encore euff leantee.
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Logiques paJrsanne et d'Etat s'affrontent autour de la redevance : tout
systène de redevauce doit prévoir Ie systène de recours, d'arbitrage,
de sanction (Tribunal d'eau : autocontrôle eÈ sunreLllance uutuelle à
I' intérieur du groupenent) .

La pérlode acÈueIle peut être quallflée de 'nooent hlstorLque' eatre
larisoe et rigueur. I1 convient d'être très attentlf à l'évolutl.on des
groupeBents et de leur naltrl.se des anénage8ents.

Clarlf ler un autre rl,sque d' af f ronteneut poe al.ble r leg gctl.onc dc E6-
habtlttatl.on\ dol.vent-ellea prlvllégier 1' équLté aocl.ale ou lc rtlaultat
écononigue 'l . Un chol.r préalable ent,re ces den- obJ ectlf e , Bouvent coa-
tradictoires, est nécessaire. -

On constate par erenple souvent, que sl 1'e-plol.tant à un reveuu êt-
t,erne, I ' erploitation aura une uel.lleure rentebiltté ; prl.vllégler
1'obj ecÈl.f écononJ.que peut accentuer les tnégalttés.

On devra en conséquence ldentlfler et forouler lea obJectl.fa dèg le
départ car de ce cboLr dépendront r

les Eoyens à nettre en oeuvre,
la part de I'Etat,
1' organieatl,oa des producteurs,

St ces obJ ectlf s ne sont p8s clarLfltls, oB lntrodult uû rl,egue de coû-
fusl.on. Bl.ea erpllcl.ter le cboLr, réall,ser une étude d I Lnpact socl,o-
écononLque. Cette éÈude d'LnpacÈ, uêne el, elle e-Lste, ûtest p8s tou-
J oure prise en conpte.

Velller à ce que leg condl.tl,ong du'contrôle collectif'at de le rsur-
vel.llance outueller eoLent réalieéeg. Si uon r I t lnterreatl,on êrt6-
rLeure rest€ lndlspensabla . C t ect lcl. eacore Ic rôle der eocl,étée de
développenent.

BESLLIAÎ ECOf,Of,IQttB - m EGottOË[QItE

Bésultat écoooeLque

I1 Ber! esseutLslleoent fonctl.on r

dee aubventl.ons eua Lnvectt ssenents
de la pollt,lque de f lratlon des prlr dee produlte récolté9.

La s Ltuation est sinple . Le rlz produl.t par poapage n' eet pte conpétl.tt f
avec le rlz lnporté. Quelle eet la Darge de .nanoeuyrc de lrEtat ? Elle
est liée à 3

dee contral.ntee erter:nes (pollttque du FllI par er. )
des contral,ntes lnternes r llnlter le prl-r du rlz à la consonutton.
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Une approche par la réducÈl.on des co0ts de productlon est llnttée : elle
suppose par erenple 3

1' augnentation des surfaces par bénéflcl.al.re,
Ia baisse des charges d'erploitatlon (dtffictle sens subventl.ou) qul
disparaissent peu à peu. .

Lee polltiguee de vérlt,é des prtr des productl.one eÈ dee lntrents nr ee t
pas Èeaable pour le paysaa. CertaLaes eolutl.one sont envl,cagéca r

prot,ectLon des productl.one et créatLon d'trne cal.eee de péréquatl.ou,

prir garantl. au producteur (Uais ce n'est pas un souôi polltl.que l)

réduLre les cotts de la fillère et répercuter les galne aur produc-
teurs g

par gubveutl,one sur I'achat ou/et leg venteg ( le paysaa préfère
les subventLone sur lee lntrants)

- p8r coûÈ du crédLt

Une solutlon rêsl.de peut-etre dans la dlvereifLcatLon autour du paddy, où
Ia contrerciall,sàtl.on reste llbre contral.renent aur céréalee prlnclpalee.
Le chol-r du paysan peut coneLater à ne pas recbercher le r€veûu dans la
culture prlnclpale (à tncl.dence pol.ltlque) . L't rrl,gÊtl,oa lnforuelle (cul-
ture décnre per ereaple ) reate une alterngtl.ve pour le peys8û, daae la
dLverel.fl.catlou et uûe culture à lnveetl.ssenent nl,nLuun.

Le crédlt est auesl. uûe solutl.on neLc porteuec de 8e8 propr€s con-
traLnÈes r

cott élevé
dlfftculté de renplacer lee
tuettoa dc aon-recouvrenent
effLcacl.ttl ltnltêe par vérLté

IÂ COI{IBAIilTE FOf,CIENE

L' actLoa Bur la sl,tuatl,on foncl.ère e8t dlff Lclle.

, La elÈuatlon foncl,èrc dolt être ldentlflée et acceptéG par le dévelop-
peur.

- GarantLe ul.al.nun de succès s n' Lntenreal.r gu| aprèe constl.tutl.on du
groupeaent ( eane Lntenreatl.oa) eÈ lal,sser au narlsrrn lee attrl,butal,reg
potentl.els 'se débroulller' pour régler entre eua leg problèuer ltég au
foncLer.

II convient de clarlfler et sécurl.ser leg

BJrstèEes paseér de _ subyentl,ot ou de 8l-

des prl- dea facteurg de productlon.
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Le prochain pas dans ce donaLne pourralt, consl.ster à concéder au groupe-
ment la gestion foncière après la gestion hydraullque, sous certalnes
conditions régleoental.res .

Les systènes connunaut d'Asie fonctl.orurent sur ce prl.ncipe. La nécésslté
d'un arbrltage s'l.npose dans ce cas i

- soLt au eel.n du groupeuenÈ (ou d'unloas de groupenent, à terne)
- eolt par le nagLet,rat

Nécésslté égaleneat d'un enregl.etrenent de droita (au noins par un cahl.er
d' att,ributLoa) .

CBEDIÎ AGBICOIA

Facteur indlspensable ual,e port,ant Bes propres contrsLntes t

coût élevé du crédl.t (dang u! systène de crédl.t prlvé par ereuPle)'

- dtfftcultés de cubstl.tuer un systèue de crédlt eû condl,tLon réelIe
BtBtèneB aatérl,eurs, fonctl.oanant avec peu de rl,gueur.

SUTVT-EVALT'AIIOT TI BECEEBCEE-I'EPELOPPEËNIÎ

Ils dolveat e'appllguer à la culture lrrlguée dang le cadre du avetèue
d' e-plol.tatl.on dane Boa enaeoble et daas le cadre d'ua evstène natl,onal
nettsnt eo peu toug lee .

-Laparcel1e1rrtguéedueyetèoed'e-p1ol'tatl'oa.

- L' ensenble dae queetlons et aaalvses prêalableg dol.t Pernettre de déf l.-
al.r Uq Crdrc de a"lrri et d' évalu per:nettant d' apprécLer 1 ' évolu-
tfoo fe p18tr eoclo-ét-oaoul.gue suscep-
tibles de devenl.r des contraLntes.

Le sulvl, socLologlgue et eocl.o-écononique eet le plue dtf f lctle à réa-
ll.eer. l-r-t'11 des erenplee où lea bénéf lcl,al,rer ont été aasocl.ég tu
probeasue de gulvl, 7 Une enguête effl.cace nécessl.te un contact réguller
rrrec les populatl.ong af ln de Dettre en évLdeace leg fagteurs potentl.elg
de bloeaFe nultl.pler, et ll.és à des facteure socio-écoaoul.quee et non
pas technLques.

- Leg étudeg préalableg, nêne e t elle ldentlfLent leg contral.ntes dang
ces donaLnes, ne sont pa8 forcénent prLsee en conpte 8u nonent de la
réall.eatl.on.
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l'CESlIOil EÎ ORGAITISA1IOH DEg PROGRÂilTiES D ' INRICAIIOT'

Il a été proposé Eu départ de centrer lâ AtscusElon
I 'approche sulvante :

l. Que faut-l} gérer dans les ProJets a'fgigatlon ?

2. Coment Peut-on le gérer 7

L' atel ler a reoarqué gue les tâches de gestton $le
devalent assurer les organlsatlons responsables des P. I. étatent
multlples :

- Gestlon hydraullqtre (Senrtce de I'eau)
- Approvls lonneoent/comerc lel lsat lon

Admlnlstratlon et flnances
llachlntEoe agrlcole
Crédit
Attrtbutlon du foncler

- llachtnlsoe agrlcole
etc.

Certalnes de cee fonctlons peuvent êÈre esEurées Psr les
explottants tndtviduelleoent sl I'envlronneoent est favoreble (8P-
prôcheZcomerclallsatlon/crédlt ...), PaF contre les fonctlong de
gestton hydraullgqe (à lEquelle on peut lter le gestlon flnenctère
àes redevances d'entretten) dolvent obllgatotreoent être assuBées
collectlvement dans !a pluPart des réseenx d'lrrlgetlon.

Il a donc été décldé de centrer eu déPart la réflexlon sur
ces foncttons egsenttelles. fl e été remerqué cePendant gue dens le
contexte actuel, on essEle souvent de trEnsférer sloUltanéoent
toutes les fonctlons assurées à I'ortgtne per leE 9.D.R. (orgenlgoeg
para-étatlques chargés des grands pérlnètres) au GrouPeoents PEysens

de const,ltutlon récente, alorg qu'll fEut loegtner un tfansfert Pno-
gresstf . 0n Peut certes lmaglner crue des orgenlsatlons Paysennes
dlfférentes se charEent de fonctlons dlverses (un grouPeoent de cré-
dlt, une onganlsatlon de comerclallsatlon ... ) oelg'en tout ces 1l
ne faut pas reJeter abrupteoent toutes les resPonsEbtlttés de 9€8-
tlon sur les paysens qrri ne sorrhattent pss touJours les eseuEen

tmédlEtement.

L'ateller a décldé de ne pas Epprofondlr la questlon deE

condltl,ons lnternes ( soc lologlques ) â Ia cohéslon et à la vlabll lté
des grouPenents. I1 est ednls que la geEtton lrydreultque ne peut



€tre assumée que pan des groupements ne dépassant Pas les ltoltes de
la 'solldartté intrlnsègue du mllteu soclal'. Selon Ies sltuattons,
ces groupes de solldarlté peuvent sre situer eu nlveau du vlllege, du
groupe ethnlgue, du llgnage, etc.

Une consultetlon evec leE peyseng est lndispensable Pour
déterminer les groupes de soltderl.t,é sPontenés (autochtoneg). Les
exeopleE de Ia SEIIRY et de I'eménagement de Ces CaE sont cltés à ce
EUJ et .

Dens tous les caE, I'aoénagement (lE oatlle hydraultque)
dott s'edapter aux structureg Paysenneg.

Il est noté par contre qu'tl est dlfffcfle ae felre essu-
oep per ces groupements des tâches précédement assurées Per I'Etat
ou les SDR, st cela ne correspond pas à nne dlmlnutlon de leurs
charges (redevances).

L'approche actuelle préconlsée per lE Benqrre llondlele
(ebendon de toutes les mesures de protectton de la Productlon Per IE
ltbérallsatlon totale de I'économle Egrlcole et trensfert de toutes
Ies reEponsabllltés eux peysanE) Eeoble donc devolr déboucher sur
une crLse grave des P.I., €t pas sur une responseblllsetton Progres-
slve des producteurs (cas de le SE}IRY où IeE Prlx du rlz geranti ont
€té balesês, €D mêne teops quron voulatt transférer touteE les fonc-
ttons de gestlon à deE ErouPeoents récement constltuéE).

En dehors des condltlons oacro-éconoolgues'hebltuelles'
de réusElte des proJets, de développeoent agrtcole (rePPort entre
prlx egnlcoles et co{It des lntrants, dlsPonlblltté du crédlt' nlveau
technlgge des producteurs), I'atellep a décldé de 8e Pencher sur lee
conditlonE polltlgues du succès du 'désengegeoent de I'Etat'.

I . Volonté nolltl(Itre de Eoutlen effecttf aur(,G.P* (ce qtrl suPPose
volt pes come des organlsattone 'révolutton-

nalregt ) ,

Cette volonté dolt 8e tredutre Par 3

A) Un cadre Jurtdlque edéquat (reconnalssance des sssocte-
tlonsl lut donnant en perttculler une PerEonnallté Jurl-
dlque et f lnanclère (donnEnt accès eu crfilt) .

B) Une volonté de négoclatl.on serelne' débouchant sur un

contret Etat/G.P. (éventuelleoent per I' tntermédtalre des
soctétés de développement clatr I I'etelter lnElste sur
l'ioportence de la clerl,flcetton deE drolts et obllgattons
du groupement et de ses relatlons avec les autres opéra-
tlons (Etat, gDR, etc).



C) Un soutlen admlnlstratlf effectlf Bu ntveau du fonctlonne-
oent des groupeoents (contrôIe et aPPul des déclslons),
sans cependant.exclure un soutlen opérattonnel Par des ONC

ou structures Prlvées locales.

Lors des négoclattons préalables à I'aménageoent ou à la
réhebllttatlon, oh établlra Ia ltste des oPérattons de gestton et
d'entretten pour préclger cletreoent leE resPonsabtlttéE futures de
I'Etat, deg SIIR, dee CP pour chacune de ceg tâches et de ces égutpe-
ments. 0n peutf par exenPle, ProPoser Ie grllle gutvante, qul
constltueratt dans un cadre de négoclatton qut garantlralt la cohé-
rence deE prlnclpes de gestlon.

EXPLOIlAlION

Opéretton de Ia I

etatton de po@ege I

I Qul
I poEsède
1'équlpemt?

SDR

Qul
déc lde ?

I Qul
t exécute 7

I

Qul
Psye ?

GP

I GP+SDR
I

I soR
I

Répartltton de I'eaul Etat
dans prloalre/secondl

RépErtltton de I'eaul
dans les tentlalres
(au seln oellle
hydraullgue)

I Poltce dee eeux

I Sulvl technlqrre des
I ouvreges

SDR

GP

I son
I

GP

Etc .... l.
I



I Entretten
! matntenance

I Qul I Qut I Qut | Oul
tpossède ? t déctde 7 lexécute ? | PeYe

I

?l
I!tlll

lEntretlencourant t | | | |

I (nonspéclaltsé) I I I | |

ll.tlll

tllécanlgue t | | | |

!ttl:ll

llemassement I t t I I

tGénleclvil t t I I I

t EntretienEpéclellsét I t I I

rttlll
ttltll
I Renouvelleoentdes t | | | I

lé+rtpeoentslégens t t ' I I I

ttttll
I RenouvellementdeE t t I I I

|équtpementslourrCs t t | | |

t Renouvelleoentdes t | | | |

tlnfreEtructures t I | | t

ttllll

Le qrrestlon de Ia proprlété foroelle deg équlteoente ne
peut pas touJours €tre résolue (cEs des lnfraatnrcturee hydreullgues
dans leE peye où toute terre est réputée 'proPrlété de I'Etat'l .

L'lmportant est de préclser contractuelleoent les
obllgatlons réclpnoques des pErtenalreg.

Le tendance ectuelle lorsqu'on négocle cee contrets egt de
tnansférer le mexl,mum de responsabllttés eux G.P. Il eeoble
cependant raisonnable de latsser la responseblltté de*l'exPloltatlon
et de la malntenance des grosges lnstalletlonE (berrages' 9r1o88eg
pompesr cenaux prloalresl à rrn servtce sp€claltsé du eecteur publlc
ou pere-publ lc.



L'ateller remargue qu'11 serait lntéressant de rassembler
les tnformatlonE dtsponlbles sur les différents types de contrets
proposés, entre les SDR ou I'Etat, les GP d'une part, les GP et leE
paysans d'autre part.

Se pose égalenent Ia guestlon fondanentale de la prlse en
charge flnenclère de I'entretlen et du renouvelleoent des
é+rlpeoents.

Les équlpements d'lntérêt oultlple (ou général I , type
grands barrages sont généralement flnancés et à entretenlr par
I'Etat. -'

Par contre, les équlpements destlnéE exclustveoent ou
principaleoent à 1 ' lmtgatlon, m€me s' 11 s'Eglt de grends ouvrages
(prlmalres) devrelent loglquement être prls en charge per les
bénéf tctelreE (en I'occumence les lrrlgants) , avec éventuelleoent
I'appul de subventlons des Etats, dont I'lnportence peut varler en
fonctlon des prlorltés des polltlgues rurales spéciflques de chague
peys. Il est suggéré à ce suJet gue lee bEllleurs de fonds
s'engagent à essurer le ftnancement du renouvellement des
lnfrastructures et éqrrlpements lourrls à parttr du moment où les
gestlonnElnes essurent efflcacement I'entretten et I'exploltatton
des réseaux.

Quel que Eolt le nlveau du soutlen publtc retenu, 11
lmporte de n'tnJecter de subventlon qu'à un EeuI ntveau du cooPte
d'exploltatton des pérlmètres Eftn d'évlten que per sutte de lE
nultlpltctté deE formes de subventlon (aur< tntrants, aurc Pnlx' et au
fonctlonnement par exeople dans le caE de lE SAED, oR flnlese Per ne
plus savolr le nlveeu réel de soutten de le productlon lmlguée).

Le celcul de la redevance dolt repogeR sur une
connalEsance ausst préclse que posslble des co{Its réels
d'exploltatlon et d'entretlen. En partlculler, la référencè à des
cotts noroatlfs dolt lalssen la plece à des cotts relevés sur des
échantlllons régloneuxr recuetllls dens le cadre d'étudee du tyPe de
celle actuelleoent entenée Par le CfElI.

Sl te prlnclpe de prlse en cornpte, dens le redevence, des
frEts courants ou pértodiques semble acqulE, la constttutlon de
provtstons desttnées à couvrlr le renouvelleoent des lnfraEtnrctureg
parai,t lllusolreJ,e recourq&ucrédtt seralt sanE doute mterut accePtée
par les usagers ; cela suppose évtderment que le systèoe de crédtt
solt opératlonnel et acceEslble aux groupeoents de 'ProducteurE ;
c'est sens doute le rôIe des ballleurs de fonds d'y contrlbuer.
L'atellen rappelle à I'occaglon, 1'loportEnce d'une reconnalEsance
de I'accès eu crédlt Jurtdlque des organtsetlons de Producteurs, êt
de I'exlstence, à cet égard, d'une réglenentatton adaPtée.



Accompagn:rnt le iransfert aux organisa[ions de produr:teurs .rles
t,âctres rle gestion, k: dÉ'serrgagetnetrt des SDR est prograrnmé : dr: nombreuses
forrc[iorrs doivent êure retrocedées au secteur privé, aux prof'essionncls, à
I'Fltat.. On peut s'intt:r'roger sur la capacit.é de ce <lernier à assurner les trir:tres
tltti lui revienrtetr[ ( t ). On peut egalernent s'inLerroger sut' I'opportunit,c du
transfert au secteur privé d'activités rer.[ables (ex. de I'usinage du riz à
l'Of'fice du Niger) : ne serait-il pas soutraitable de tnaintenir dans le secteur
public le bénéfice de ces activit,és; qui viendrait en compensation des
dépenses engagées pour la promotion de I'agriculture lrriguée.

usasers o.,,ilio'"Ii',ii.t;:",13,I, Tili'fir' ,:ït.",ti:,'l'uïilffi'."jyï;i,.iÏ"t1iâ
à retenir.

Enfin, I'atelier
producteurs en matière de
particulier, semblent les
cependant nécessaire que
réserve.

a souligné les gros besoins des organisatlons de
fornation et d'appui technique. Les ONG, locales en
mieux placées pour assurer cet appui ; il est
l'Etat leur apporte un soutlen politique sans

( 1) (Eneadrement et conseil).

10


