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Organisme omnipotent pendant près d'un demi-siècle, I'Office du Niger lentrj
Auir Ie rang.l Ë faveur d'un ambitieux ptan de restructuration, souhaité et fi'
nancé p* té* baitleurs cle fonds, Ie célèbre complexe rizicole vient de se voir

privé d-'une bonne partie de ses pt tggldnî'-dj Po patrimoine et de son per-

bnnel par le gouvernement malien. Objectif affiché : faire moins, mais mieux.

' ENSEIvIBLE EST imposant.
Une dizaine de bâtiments, de

style soudanais, alignés les
uns à côté des autres. Un
vaste parc, de plusieurs hec-

tares, traversé par de larges allées
bordées de majestueux platanes. Un
long muret de clôture, entrecoupé de

portails. Situé en bordure de route, à

I'entrée de Sé-eou, en venant de Ba-
mako, le siège iJe I'Office du Niger a
fière allure.
Pour le voyageur qui pénètre dans la
ville, après d'interminables kilo-
mètres de brousse monotone, I'effet
est saisissant. La direction générale
du rnythique complexe rizicole trône,
impériale, telle une enclave toute-
puissante dans la cité.
Capitale du puissant roYaume bam-
bara autrefois, paisible bourgade au-
jourd'hui, Ségou peut s'enorgueillir
de posséder I'une des plus belles réa-
lisations de I'architecture coloniale
française en Afrique noire. Et d'abri-
ter, depuis maintenant Plus de cin-
quante ans, l'état-major de I'un des
plus importants combinats agro-
industriels du continent.

LE GOUVERNEMENT A CÉNÉ.
AUX INJONCTIONS

DES BAII,ITURSDE FONDS

Monumental, le siège de I'Office du
Niger gagne toutefois à être admiré à
distance respectable. Examiné de
plus près, le lieu perd vite de sa su-
perbe. Ediflces lézardés ou défigurés
par des aménagements sauvages, bâ-
timents plus ou moins abandonnés,
murs décrépis : les constructions of-
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frent un visage peu reluisant, dès que

I'on s'en approche. C*est une évi-
dence, I'endroit manque cruellement
d'entretien depuis longtemPs.
Une impression renforcée Par la
faible activité apparente. Rares sont
les voitures et les visiteurs à se pres-

ser à la direction générale durant la
journée. Dispersés dans plusieurs
édifices, les employés ne traversent
que sporadiquement les allées et
I'immense jardin. Une tranquillité
qui tranche avec I'effervescence du
centre-ville tout proche.
Ecrasé par la chaleur moite de I'hi-
vernage, le vaste ensemble colonial
donne en fait, au second regard, le
sentiment de s'enfoncer inexorable-
ment dans un lent déclin, de quitter
petit à petit une époque révolue. A
juste titre, d'une certaine manière.
Sans publicité, ni tapage, I'Office du
Niger est en effet en train de tourner
une page de son histoire, de romPre
avec un passé glorieux. Organisme
omnipotent pendant près d'un demi-
siècle, l'établissement public vient de

se voir privé d'une bonne Partie de
ses prérogatives et de son Patri-
moine, à la faveur d'un récent Plan

'de restructuration. Oubliés les fastes
d'antan ! I-e complexe rizicole s'est
fait rappeler à I'ordre par le gouver-
nement, à la demande pressante des

bailleurs de fonds.
De I 193, le nombre de salarié's de
I'Office a ainsi été ramené à 365 en
avril 1994. Une compression de per-
sonnel, qui aura coûté la bagatelle de

1,9 milliard de F CFA aux orga-
nismes fînanciers internationaux. La
direction générale, qui comptait plus

de 100 ernplol'és à Sé-eou, ne tourrle
plus aujourd'hui qu'avec 30 à 40
personnes. De quoi expliquer la tcrr-
peur qui I'assaille.

" DEPUIS SA CRÉATIO,\,
L'OFFICE DU IiIGER A TCIN}_UR.S

ETE UN ETAT DAIVS L,ETAT "

L'établissement a également dû se

défaire, il y a peu, de ses installations
industrielles, telles les rizeries. Des
unités, placées en administration pro-
visoire, avant une privatisation
prochaine. " L'Office du Niger n'est
plus que I'ombre de lui-mênte, re-
grette I'un de ses vieux cadres. C'est
Ia fin d'une époque. "
La situation actuelle a de quoi décott-
certer ceux qui ont connu l'Office
d'autrefois. Créé à I'initiative de I'in-
génieur Emile Bélirne, en 1932 (r'oir
encadré page 108), I'or-eanisme a

joui, jusqu'à une date récente, de
prérogatives très étendues. Destiné à

I'origine à construire puis à entrete-
nir.un réseau d'irrisation et à favori-
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cupe plus désormais que de.la ges-

iion d" I'eau et de I'entretien des

aménagements. Deux attributions

f ii n. ip-ule s, auxqY ttI"1 
: ^iJ^:::""'

âeux << missions de concessrorr >>'

.onne"t par l'État : le conseil rural et

la maîtrise d'ouvrage déléguée'.

A la suite de la réforme condutte par

le gouvernement malien, le décorti-

"'ufret 
la commercialisation du riz'

i" it*tport, I'accueil des visiteurs' la

m"int"nunce du matériel et la forma-

ii;;" sont Plus de son ressort' L'en-

semble de ces activités sont en cours

de transfert au secteur privé' Trois

sociétés d'économie mixte sont ac-

oellement en cours de constitution :

ia-socigté des rizeries du delta' qui

,.*roup" les quatre rizières de I'Of-
iiJ".la Société des travaux du delta

.it;et.tier du matériel agricole du

delta. EmPloYant resPectivement
120, 50 et25 Personnes envlron' ces

nouvelles structures seront détenues

à2,0 7o Par l'État et à 8O 7o Par-des

investisleurs privés, à I'issue-d'une
opeiution de ùuscription qui devrait

avoir lieu au premiersemestre 1995'

D'INSflRATION LIBÉRALE
U NÉTARME DE L'OFFICE

Ruî pf Âirc m cENrRAusIrE

D'ici là, les rizeries devraient être ré-

habilitées avec I'appui de fa c-ogné-

ration néerlandaise et de la Caisse

ftunçuite de déveloPPement' q-ui

;;;;*is de débloquer à cette fin
1,6 milliard de F CFA'
ii 

"tt 
également prévu à terme d'éri-

;;;1" Ëonds de déveloPPement villa-

Ë.oit (FDV) en établissement finan-

Ei"t inàependant, de type mutualiste'

"n" 
ioit sa situation rétablie' Les

centres d'accueil, qui demeurent la

oropriété de I'Office, ont d'ores et

àeia etg mis en gérance' La ferme se-

-Ën.iet" et lei"ntte de formation
devraient connaître le même sort

à;i"ila fin de I'année' Les navires se-

iont enfin vendus très Prochaine-
ment, tandis que les vergers retoume-

tottt a-t le patrimoine du ministère

des Finances.
;il'É;;i, dont déPend I'office du

lfîgtt, n;" rien à fairc dans le décorti-

."i" du riz ou dans sa commerciali-

;;it; ,r, exPlique le PrinciPal insti-

nuitut de li reitructuration' Djibril
iw. Pour le délégu é' génétal du gou-

vernemeDt, << cei activités' par leur

nuioi", relùvent du secteur privé >'

il intpitation libérale, la réforme'
toÀtn" d'ailleurs ta plupart des réor-

sanisations' encouiagées ces der-

;i;;;;;tnées par leJbailleurs de

ïondt, doit permettre à l'établisse-

109

#

ser I'essor de la production de riz et

de coton, I'Office s'est rapidement

métamorPhosé en un gigantesque

.àtnlinu, agro-industriel, comme il
en existera dans les PaYs commu-

nistes d'EuroPe de I'Est''puirtun,, 
l'éàblissement s'occupait

pi.iiq".;ent de tout dans la région
ptacgé sous son autorité' Il avait non

ieulement en chargela mise en va-

f.* O"t teres, I'eniretien des instal-

lations et I'encadrement des paysans'

ruit gêtaitégalement quatre @prT'
â.t tËntt", à'tt.ueil, un centre de

formation, un atelier d'assemblage

à" t.tgtiel agricole, des ateliers de

rnuint"n*ce, 
-det garages, une ferme

semencière et un verger' Disposant
il;;;"tole d'achat et de vente du

rii, if faiiait également du crédit' tout

.n ârrur*t le transPort fluvial'

.rDepuis sa créati9T, I'Office du

Nie.t a toujours été un Etat dans

i'Éiu, o, afflrme I'actuel président-

;;;;it;t général, Fernand-Traoré'
Durunt la ferioOe coloniale, la direc-

;;; J; l'éiablissement traitait direc-
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tement avec la métropole, sans.pas-

ser par le gouverneur' L'organtsme

rff..tuuit dls tâches qui relevaient en

orincipe de I'Administration' comme

i"-âiritiuution du courrier ou les

soins médicaux ,est
Un traitement de faveur' qul s

oouituiui aPrès t{ndéPendance'
Ïutqu at une diate récente, l'état-major

â" i'Office était rattaché dans les

iriit à la Présidence de la Rfnu-
L O"t; qui^suivait de très près I'acti-

vité de là fitière rizicole'

DES MISSIONS . -
AUJOURD'HTJI LIMITEES'ïcÈnralNs 

DoMAINES

Ce régime dérogatoire et cette omni-

ootenée ont vécu. Avec sa récente re-

itru.turution, I'Office du Niger a

rompu les ponts avec les plus hautes

sphères de-l'Etat et ses missions ont

éié redéfinies et strictement limitées

à certains domaines bien précis' De-

venu un simPle Prestataire de ser-

vices, t'établiisement public ne s'oc-



I i",:. Le projet fou d'un
I , : '..',
, .,f ,'.'HISTOIRE DE la France colo-
i' I ,, niale regorge d'aventures un Peu
i'i L/ folles, de projets audacieux, Por-
i ',:tés à bout de bras par des bâtisseurs
Ii méEalomanes. L'Office du Niger en
i-i: fait. partie. Le complexe rizicole doit
Irïa c]gation à un seul homme ou
i':':plsique : Emile Bélime. Un ingénieur
i :. iiânç'ais, qui n'avait pas froid aux
i'.'i: veux.
ii, îombé dans I'oubli avec le temps, ce

ingénieur français
tion à Markala, d'un canal adducteur
et de deux canaux principaux' celui dit
< du Sahel >> en directiôn du nord, et
celui dit < du Macina >, vers I'ouest.
Un dispositif complété Par tout un
système d'écluses.
Séduites, les autorités françaises don-
nent rapidement leur feu vért. Etablis-
sement public, I'Office du Niger est
officiellement créé en 1932.Il ne pro-
duira toutefois du riz et du coton que
beaucoup plus tard. Très lourds et très
coûteux, les travaux d'aménagement
demanderont beaucoup de temPs.
Pièce maîtresse du système d'irriga-
tion, le barrage de Markala n'est inau-
guré qu'en 1947, après quatorze ans
de dur labeur.
Dans le schéma initial d'Emile Bé-
lime, il était prévu d'aménager
960 000 hectarei sur une Période de
cinquante ans (510 000 hectares pour
le cbton et 450 000 hectares Pour le
riz). Dans les faits, seuls 54 000 hec-
tares ont été mis en valeur entre 1935
et 1960. Ce qui n'est déjà pas si mal.
L'ingénieurâvait, à l'évidence, les
yeux plus gros que le ventre.

' Après I'indépendance, le gouvemement
, mâlien décide rapidement d'abandon-

{ ner la production'du colon et d'intensi-
fier la èulrure du riz, afin de parvenir à

tl'autosuffi sance alimentairé du pays.
Parallèlement, les nouvelles autorités
en poste à Bamal<o choisissent d'inuo-
duiie, avec I'assistance de la coopéra-
tion chinoise, la canne à sucre.
Entre 1965 et 1976, environ 5 000
hectares, répartis en deux domaines
distincts (Séribala et Dougabougou)'
sont aménagés à cette fin. Et deux raf-
fineries, d-'une capacité totale de
20 000 tonnes par an, voient le jour,
durant la même période, pour produire
du sucre.
En 1984, le Complexe sucrier du Kala
supérieur (Sukald), destiné à contrôler
I'ensemble de la filière sucre, est créé
et immédiatement détaché de I'Office
du Niger. Cette même année, un troi-
sièmé canal, le .< Costes-Ongoiba'>,
chargé spécialement d'irriguer les
deurgrandes plantations de canne
à sucre, est officiellement mis en
servrce.

l,n visionnaire eut I'idée géniale d'utiliser
I . à des fins agricoles Ia partie fossile du
' l'delta centrll du fleuvè Niger, mais il
' pàrvint en plus à convaincre le gou-
i îernement Ae la métropole d'investir
.-. de grosses sommes dans ce chantier
.. titanesque.
:r Les auiorités de Bamako ne Iui ca-

chent pas auiourd'hui leur reconnais-
- sancel Sani lui, I'office du Niger
n'aurait probablement jamais vu le
iour. Et lé Mali accuserait à I'aube du-X)il" 

siècle un déficit céréalier problé-
maUque.
C'est en 1925 qu'Emile Bélime a ren-
dez-vous avec le destin. Cette année-'là, 

le Niger connaît une crue excep-
tionnelle et inonde des zones sur
lesquelles il ne s'était pas lventuré de-
pui5 lonstemps. Parmi celles-ci, toute
irne réei6n siruée au nord de lvlarkala.
L'ingé'nieur français, qui travaille de-
puiJlonetemps dans cette contrée
àvec son équipè, a alors, par hasard, la
confirmation de I'une de ses hypo-
thèses : I'existence d'un delta lnort.
Autrefois région lacustre, une partie
du delta cential du fleuve s'est fossili-
sée il y a des millions d'années. A
I'occaCion de cette crue hislorique, le
Nieer a retrouvé son ancien cours.
To-ut content de sa trouvaille, Emile

, Bélime décide de I'exploiter. La
': France cherche à développer la pro-
.,.'duction de coton dans ses colonies

kilomètres. Puis,' de

A partir de 1986, un vaste programme
deïéhabilitation est lancé avec I'ac-
cord et I'appui financier de nombreux
bailleurs iiè fonds, tels les coopéra-
tions hollandaise et allemande, la
Caisse française de développement, la
Banque mondiale ou le Fonds euro-
péen -de développement. Il s'agit de
iemetiÈ en état lés infrastnrchrres hy-
drauliCiles et les^terres, très affectées

, Dar un manoue d'entretien évident. Au-'l
àebut de I'airnée 1993, près de l5 000'
hectareC avaient été réa-ménagés, pour ..

uri tiontânt de 21 milliards de F CFA: 
'.

Eri 1988, à ta demande de Ia commu-.
' naùté fiiiancière internâtionalej une:'

: i'dre'mièiè tentative de réforme institu-'
Îionnellê de I'Office voit Ie jour. Elle'

. sera sâris lendemain. Il faudra attendre-
la fi'n de l'année 1992 Dour qu'une' viaie restructuration soif mise îur les

l'âvancée du désert bt souffre
.;iÈsses chroniques

929. I' neénieur présente offi ciel-
inti-Ëbh-projet. Il prévoit la
tiubtion d'un barrage de dériva-

Bélime
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nrent de romPre avec un dirigisme
et un centralisme Passés de mode.
Par ailleurs, les relations entre I'Of-
fice du Niger et les Paysans ont été

entièrement revues, dans le sens

d'une resPonsabilisation et d'une
transparence accrues de Part et
d'autrè. L origine et I'affectation des

ressources de l'établissement public
sont désormais clairement établies :

les missions de service public, telles
que le conseil rural ou I'entretien du

réseau primaire (canal adducteur, ca-

naux principaux, barrage, points A et

B), sont financées par une subvention
budgétaire d'environ 800 millions
de È CFA ; la maintenance Pério-
dique du réseau secondaire et les

"génts 
qui s'en chargent sont payés

par la redevance acquinée par les ex-

ploitunts agricoles. Un comité pari-
iaire, associant représentants de I'Of-
fice et paysans, a été créé Pour
s'assurer que le milliard de francs
CFA environ, versé Par ces derniers,

aille à la bonne destination.
.. Avec cette nouvelle règle du jeu,

nous voulons que les exPloitants
aient le sentiment de Payer le Prix
d'urt service rendu et non Plus un

inrpôt, comme Par le Passé >r, sou-
ligne Djibril Aw.

L'OFFICE S'ACQUITTAIT
rNÈS MALDË SES MISS/ONS

DE SERVICE PUBLIC

Dans le rnême ordre d'idée, les auto-

rités maliennes ont entrepris d'en-
courager les paysans à produire plus

et à entretenir les terres mises à leur
disposition par l'État, en leur don-

nant une garantie foncière. Au bout
de deux ans de travail, un Permis
d'exploitation agricole leur sera
remiJ, s'ils règlent nornalement leur
redevance et si les rendements obte-
nus s'avèrent satisfaisants. Un usu-

fruit, qu'ils pourront transmettre à

leurs descendants.
Au total, il s'agit Pour I'Office du

Niger de faire moins, mais mieux,
dans un cadre PIus transParent'
<< Jusqu'à maintenant, cette institu-
tion faisait trop de choses et surtout

les faisait mal, remarque le représen-

tant à Bamako d'un des PrinciPaux
bailleurs de fonds du Mali. Elle
étouffait sous la bureaucratie et les

sureffectifs. >>

Ses activités productives, commer-
ciales ou financières étaient le plus
souvent mal gérées. A titre
d'exemple, le FDV, cette structure
de crédit agricole que les Paysans
prenaient un Peu Pour un o.rg{isme
âe subventions, avait enregistré Pour

.'y
--J-
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la seule campagne l99ll1992 Près
de 800 millions de F CFA d'im-
payés. Et I'Office ne s'acquittait
guère mieux de ses missions de ser-
vice public. Les installations hydrau-
liques pâtissaient d'un manque d'en-
tretien patent. Résultat : I'Office du
Niger accumulait des pertes colos-
sales. Entre 1,5 et 2 milliards de
F CFA chaque année, selon un ex-
pert international, travaillant sur ce
dossier.

L' O FFI CE D U N IG ER ËiV PASSE' .
DE GAGNER PLAS D'EFEICACITE
A IA FAVEUR DE IÀ REFORME

La restructuration en cours doit, aux
yeux de ses promoteurs, permettre
de repartir sur de bonnes bases, en

faisant table rase des erreurs passées.

Avec à la clé, un essor de la produc-
tion de riz. Cette dernière a

d'ailleurs beaucoup au-ementé, grâce
aux travaux de réhabilitation des in-
frastructures, entamés en 1986, avec
I'appui financier des bailleurs de
fonds. Toujours pendant cette pé-
riode, la production de paddy a

presque été multipliée par trois, pour
atteindre un record de 222 000
tonnes durant la campagne
199311994. Dans Ie même ten'tps, le
rendement moi'en a plus que doublé
pour s'élever aujourd'hui à près de 5
tonnes à I'hectare. Toujours pendant
cette même période, plus de l5 000
hectares de casiers ont été restaurés,
grâce aux contributions des Coopé-
rations allemande et néerlandaise, de

la Caisse française de déveloPPe-
ment (CFD) et de la Banque nlon-
diale. Et ce n'est pas fini. D'ici I'an
2000, une superficie au moins équi-
valente devrait être renrise en état,
au r)'thme de 2 000 à 3 000 lrectares
chaque année. De quoi probablement
donner un nouveau sérieux coup de

fouet à la production, qui couvre
d'ores et déjà à elle seule la nroitié
de Ia consommation malienne.
Intervenant en pleine période de re-

Pour diriger cette structure, le gouver-
nement a fait appel à Djibril Aw, un
exDert de la Banque mondiale. De na-
tioialité maliennê, cet ingénieur agro-
nome de renom a débuté sa carrière à
I'Office du Niger, où il a travaillé dix
ans entre 1962 et 1972, avant de re-
ioindre I'Organisation des Nations
"unies pour lialimentation et I'agri-
culturé (FAO), puis la Banque mon-
diale. En simple disponibilité, il devrait
en principe r-etourner à Washington à
I'issue de la restnrcturation.

dressement de la production, I'ac-
tuelle restructuration devrait certai-
nement conforter ces très bonnes
performances. D'autant que Ia déva-
luation du franc CFA a donné un sé-
rieux coup de fouet à I'ensemble du
secteur agricole, en le rendant plus
compétitif par rapport aux importa-
tions. Depuis le changement de pa-
rité, le riz malien est proposé sur Ie
marché à un prix voisin de celui de
son concurrent en provenance
d'Asie du Sud-Est. Ce qui ne lui
était pas arrivé depuis longtemps.

aÉnNRRASSÉS DE IA
B U REA U C RAT I E, LES P/ YSdNS

RETROWENT CONFIANCE

A Ia faveur de sa réforme, I'Office du
Niger est donc en passe de gagner
davantage d'efficacité. Le consom-
mateur malien va, à coup sûr, s'y re-
trouver. Au même titre que la ba-
lance commerciale ou les finances
publiques du pays. Les nostalgiques
le déploreront : la direction de l'éta-
blissement à Ségou est en train de i
perdre un peu de son lustre et de son
aura; ses grandes heures sont der-
rière elle. Mais, les rizières, si chères
à Emile Bélime, retrouvent, elles, des
couleurs. Laissés un peu à I'abandon,
les casiers sont petit à petit remis en
état. Débarrassés d'une bureaucratie
envahissante, et forts d'un outil de
travail rénové et plus performant, les
paysans retrouvent confiance dans

T
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Un dispositif original

. T\ ouR PRocÉPen à la restructura-
V tion de I'Office du Niger, les au-

, I torités maliennes ont fàit le choix
: de I'efficacité et de la soupJes.se. Plu-
: tôt que de créer une 

'commission spé-
cialé au sein'de l'établissément public

' ou un comité ministériel, le gouverne-
ment apréféré, créer sur les conseils

- des bailÎeurs de fonds, une délégation
eénéralé. Une structure ad hoc, ditec'' Iement rattachée au premier ministre.
Ne comprenant què très peu de Per-
sonnes, èt jouissaht d'une autonomie

, financièrè, la délégation a permis
d'échapper aux pesanteurs bureaucra-
tiques èi a t'imniobilisme d'une partie
de I'Administration. Financée par les
bailleurs de fonds, elle a P-u Par
ailleurs travailler en toute indépen-
dance et en toute sérénité.
Entité éphémère, la < Délégation- gé-
nérale dir gouvemement chargée de la
restructuralion de I'Office du Niger >,
qui a officiellement vu le jour en avril
[993, devrait se dissoudre normale-
ment en mars 1995, une fois accom-
plie sa mission.

Djibril Aw à la tête de la restructuration.

I'avenir.


