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INTRODUCTION

En 1.989, le groupe de travail ' Réhabilitation des périmètres irrigués" du réseau
"Recherche-Développement" a examiné sept cas de réhabilitation de périmètres
d'irrigation : trois en Afrique sahélienne (les PIV de Matam au Sénégal, le Projet Retail au
Mali et I'exemple de la réhabilitation de I'ONAHA au Niger), deux à Madagascar (réhabili-
tation à la SOIvIAI-AC et sur les PPI des Hauts Plateaux) et deux en HaiIi (Projets de la
Plaine de I'Arbre et de Grison Garde).

L'analyse de ces différents exemples a permis de dégager plusieurs thèmes de réflexion. Ces

thèmes ont été débattus au cours d'un séminaire qui s'est déroulé les 7 et 8 septembre à
Montpellier dans le cadre de stages de formation organisés par le Ministère de la
Coopération et du Développement.

I

Ce document de synthèse explique la démarche adoptée et met en lumière les
enseignements tirés de l'étude des différents cas ainsi que les constatations ou
recommandations formulées à Montpellier. I-es conclusions du groupe de travail doivent
être resituées dans leur contexte. Il ne s'agit pas de proposer des conclusions universelles,
puisque nous sommes partis d'un échantillon de cas limités et pas forcément représentatifs.
De nombreuses observations ou propositions avancées ici pourraient faire I'objet de débats
contradictoires et des contre-exemples pertinents pourraient être proposés. Cette synthèse
n'est donc pas définitive : les problématiques évoluent, et les propositions avancées peuvent
être remises ên cause.

D'une façon générale, nous avons choisi de poser des questions pertinentes et non pas

d'apporter des réponses toutes faites. De nombreuses questions restent encore en suspens et
le groupe de travail souhaite approfondir ses réflexions.

La Éhabilitation, un pnocessus dtensemble

[,ors de nos différentes réuniom, I'ensemble des participants a toujours employé le terme
"réhabilitation", dans un sens bien précis : pour nous, ce terme englobe non seulement la
réhabilitation physique, au sens de réaménagements, mais aussi la restructuration
institutionnelle, et les questions économiques et sociales liées aux projets d'irrigation.

I-es choix techniques changent et les problèmes sont traités de façon plus globale et ouverte
à d'autres dimensions que les seuls enjerur techniques. D'où notre intérêt, par exemple, pour
les périmètres irrigués villageois de Matam, qui symbolisent cette nouvelle approche (en

termes de conception technique bien sûr, mais surtout de gestion sociale et économique de
ces aménagements) ou encore pour le projet de la Plaine de I'Arbre en Haïti, où un système

traditionnel d'irrigation a êtê, complété et transformé par la réalisation de forages et la
création d'un périmètre géré selon des règles nouvelles.
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Iæs sept exemples étudiés

Ces exemples sont présentés de façon plus complète dans d'autres doctrments du
Groupe de Travail (voir bibliographie). Il s'agit ici seulement de donner quelques
informations importantes sur ces sept cas (voir également le tableau de présentation en
annexe).

Iæs périmètres tnigués villageols de Matam au Sénégal

Les premiers PIV ont été créés dans les années 1970. Il s'agissait d'augmenter la production

viwilre grâce à des réalisations simples, peu onéreuses et mietu adaptées aux capacités

d'entretién et de maintenance des populations que les grands périmètres. Chaque périmètre

compte en moyenne 20 ha, et est alimenté par pompage. tlne famille dispose en moyenne

de 3b à 40 ares et est censée participer à la création des ouwages. chaque grouPement

villageois est responsable de I'exploitation et de la maintenance du groupe motopompe et

des àuwages hydrauliques. Ce système très participatif n'empêche pas les PIV de se heurter

à de nombreux problèmes : la qualité technique des ouvrages est souvent défectueuse, les

consommations en eau excessives et mal réparties à travers le périmètre ; il est difficile

d'étendre les surfaces irriguées alors que chaque famille dispose rarement d'une superficie

suf6sante pour dégager lei surplus néiessaires au financement des frais d'exploitation et de

maintenaltce.

Iæ casler Retall au Mall

Ce périmètre inigué s'étend dans la zone contrôlée par I'Office du Niger : I'ensemble de

cette rnne est alimenté gravitairement à partir du barrage de Markala sur le fleuve Niger.

I-es réseaux d'irrigatioo .t de drainage, faute d'un entretien correct, se sont dégradés

considérablement.-Du coupr seule ,rnà riziculture extensive, aux rendements très limités

(inférieurs ù Z t/ba) demeure possible. I-€s rendements sont tellement médiocles que les

paysans, comme I'Office du Niger, sont pris dans une spirale d'endettemen4 leur production

est insuffrsante pour payer la redevance, pourtant modeste, et câle-ci ne suffrt pas à

l,entretien des 
"rettugements. 

Face à cette situation très dégradée, la Caisse Centrale de

Coopération Economique a décidé de financer le réaménagements de 1 300 ha dans le

secteur Retail. Ce projet s'est inscrit dans le cadre d'une politique générale de réhabilitation

de I'Office du Niger financée par plusieurs bailleun de fonds. De nouvelles orientations ont

été données à fdffrce : il doit recentrer ses activités sur des fonctions directement liées à la

production, oomme par exepple le servicc de I'eau, la formation et les activités de corueil,

transférer une gr*àr partie de ses responsabilités aux organisations pa)tsannes' et enfin

déconcentrer ses strucarres.
Le projet de réhabilitation du secteur Retail repose sur une intensification des cultures

irriguées. tr s'agit, grâce à la décentralisation de I'Office du Niger, de faire participer

ac'tivement les Jrga;satioru paysannes à la gestion de I'irrigation et de garantir une plus

grande séorrité foncière aux familles.

L, p*celles sont réaménagées, remembrées, et réparties en bassins de 10 ares soigneu-

sement planés. Iæs oo*rfrr hydrauliques sont tèfaits afrn de Permettre ln contrôle

satisfaisant des lignes d'eau. Iæs rup"tii.ies disponibles par famille sont réduites à un

hectare par actif ei les mailles hydrauiiques sont réorganisées selon des critères proPres aux
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paysilns. IJn fonds spécial d'entretien est crêé. 70 Vo de la redevance y est reversée pour
financer des dépenses ultérieures de gros entretien. Cette réhabilitation du secteur Retail
permet de faire remonter les rendements à 6 ou 7 tonnes produites par hectare et par an en
moyenne. Iæ quart des surfaces bénéficie désormais d'une double culture.

La réhabilitation à I'ONAHA au Niger

Ce réaménagements s'intègre dans un projet global de réhabilitation basé sur un appui à
certaines fonctions centrales de IONAII{ : formation, crédit, diffusion générale de la
culture attelée, recherche, suivi-évaluation, etc. Le principal objectif du projet est de
permettre une intensification de la production, économiquement indispensable sur des péri-
mètres alimentés par pompage et où le cott de I'eau s'avère élevé. Un peu moins du tiers
des surfaces contrôlées par I'ONAÉIA ont été réaménagées, soit 15 périmètres couwant plus

de 3 000 ha. I-es organisations de producteurs contrôlent la mise en valeur des périmètres.
UONAHA apporte un appui à I'exploitation et à I'entretien des périmètres. I-€s relations
entre les exploitants et leurs groupements à I'OffTce sont régies, de façon originale, par un
système de contrats. I-e projet de réhabilitation enregistre rapidement de bons résultats.
Ainsi par exemple sur les périmètres rizicoles du fleuve Niger, les familles passent à une
double culture systématique et obtiennent des rendements moyens de 3,5 tonnes par hectare
et par campagne. Cette augmentation rapide de la production et de la productivité a êtê,

possible car la situation de départ était relativement saine et non pas totalement dégradée.

La SOI\{AIAC à Madagascar

Ce cas concerne la zone du lac Alaotra, où les premiers grands aménagements gravitaires
avaient été mis en place par la puissance colonial e. Ia, SOMAL{C avait été chargée, en
L960, de la gestion de ces périmètres, redistribués à de petits exploitants. Dans les années

70,1a SOMAI-AC s'est heurtée à de graves problèmes de financement. I-a maintenance des

périmètres est devenue très insuffisante et les rendements ont chuté, passant de 3 t/ha en

1970 ù2 t/ha dix ans plus tard.
En 1984, plusieurs bailleurs de fonds lancent de vastes opérations de réhabilitation physique

sur plus de 20.000 ha pour tenter de redresser la situation. Les opérations de

réaménagements phpique succèdent à la réhabilitation institutionnelle de la SOMAL{C.
80 To des cotts du projet sont consacrés à la restructuration de la société. Le personnel est

réduit et les activités sont recentrées sur quelques thèmes prioritaires confîés à trois unités

indépendantes, baptisées "Etablissements". I-iune est chargée de la transformation et de la
courmercialisation du paddy, I'autre de la gestion des périmètres et la troisième de la
vulgarisation. I-a première, organisée en Etablissement Industriel et Commercial, dégage

des profits importants au niveau de ses rizeries, ce qui accorde une grande autonomie fînan-
cière à la SOMAI-AC .l-a réhabilitation physique des premiers périmètres offre rapidement
I'occasion d'un dialogue entre les usagers et les ingénieurs. I-es propositions de

réaménagements élaborées par les techniciens sont discutées et remises en cause par les

usagers. I-es technicieru sont ainsi amenés à concevoir des ouwages plus conformes aux

attentes des populatioru. Des associations d'usagers sont créées ; elles Prennent en charge

I'exploitation et la maintenance des ouwages avec I'appui et le concours de la SOMAIAC.
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Elles débattent, chaque année avec cette dernière du montant de la redevance destinée à

couwir les travaux d'entretien.

Iæs Petits Périmètres lrrigués des Hauts Plateaux à Madagascar

Ces aménagements gravitaires, à I'origine familiatur, se sont progressivement étendus. Ils

atteignent aujourd'hui des surfaces considérables, parfois supérieures à I 0(X) ha. Ces

périmètres sont confrontés à de gros problèmes de gestion et de maintenance. Une méthode

originale de réhabilitation a été mise au point. Les usagers ont été associés aux différents

stades d'avancement du projet depuis la préparation jusqu'à la mise en oeuwe concrète. Ce

processus de négociation se traduit notamment par un ensemble de dispositions

iontractuelles entre les associations d'usagers, les ingénieurs-conseils et les pouvoirs publics-

[.a redevance est fixée de manière forfaitaire et versée sur un compte bloqué. Iæs cotts de

rétrabilitation physique sont extrêmement réduits bien que de nombreux travaux aient été

réalisés par des entreprises privées.

La Plaine de I'Arbre en Haiti

Ce projet de dimension modeste (l2O ha seulement), constitue un cas original de réhabili-

tadôn car il a amené à modifier le mode d'alimentation en eau. Dans cette région, le

système traditonnel d'épandage de crue ne répondait plus aux besoins en eau des

utilisateurs. Du coup, des équipements de pompage par forage ont été mis en place. Les

producteurs ont conitiUue très activement aux travaux d'aménagement. Ils produisent sur ce

peti-etre des cultures viwières et des cultures de rente, comme l'échalote Par exemple, Qui

àst a Haiti, une culture à très forte valeur ajoutée. [æs produits des vente sont suffisamment

élevés pour financer le cott de I'eau facturée et c'est un cas unique- proportionnellement au

volume consommé.

Iæ périmètre de Grison Garde en Haiti

Ce périmètre d'environ 150 ha a êtê crêê dans les années 1930 par une compagnie

américaine à partir d'une simple dérivation en rivière. Au début des années 1980, le

périmètre est tàtatement délabré. (Jne dizaine d'hectares seulement sont irrigables et ceci,

malgré les efforts sporadiques des exploitants pour réparer le barrage de prise,

regutierement emportè par les crues. UODN (Office de Développement du Nord, société

de-développemeni régional locale) entreprend une opération de réhabilitation. I-es usagers

contribuent à la remise en état de I'ouwage de prise. La canne à sucre jusqu'alors cultivée

sur ce périmètre est remplacée par de la riziculture intensive, associée à diverses cultures

fluviales.

r-' 'emploi d'engrais minéraux et I'introduction de la culture attelée donnent de bons

résultats ,l-a.dàmande locale en riz est suffrsamment forte pour garantir au( exploitants des

revenus élevés, pour peu que I'Etat continue de protéger le marché national. I-a gestion de

l,eau, la prise en charge dè la maintenance des ouvrages hydrauliques et I'organisation des

productJ,r6 ne font t'oUj.t d'aucune réglementation interne au périmètre. Du coup' la



répartition de I'eau à travers le périmètre est très hétérogène et la durée de vie des ouwages
hydrauliques risque d'être courte.
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Chapitre A

L'IRRIGATTON, tJN BIIÂI{ PLUTOT DECEVANT

I-es cas étudiés se situent dans trois zones géographiques : le Sahel, Madagascar et Haïti.
Dans toutes ces régiors, le déficit des échanges agricoles s'aggrave, notamment à cause de la
hausse régulière des importations de céréales. La croissance démographique est plus rapide
que celle de la production agricole traditionnelle. Ainsi, de 1980 à 1986, la production
viwière par habitant a baissé de 2 7o par an au Sahel, de 4 Vo par an à Madagascar et de

8 To par an en Harti.

Dans les pays étudiés, le fiz importé, comme I'aide alimentaire, concurrence les productions
locales, dont les prix sont entraînés à la baisse, et grève le déficit des échanges extérieurs. le
développement des productions nationales de riz irrigué répond au triple souci de réduire
des importations qui pèsent lourd dans te déficit commercial des Etats, d' augmenter le
revenu agricole, et par là même freiner I'exode rural.

I-lengouement des bailleurs de fonds et des Etats pour le secteur irrigué s'est traduit par une

forte augmentation des surfaces irriguées de L970 à 1986 ( + 6S Vo dans le Sahel, + 72 Vo à

Madagascar, + 8 Vo en Harti). Cependant, face aux difficultés rencontrées par les différents
périmètres irrigués, la création de nouveaux ouwages a considérablement diminué depuis

1986.

Pourtant, le potentiel de terres facilement irrigables est loin d'être entièrement exploité,
surtout au Satrel. Dans cette région, en 1986, 440000 ha sont aménagés sur 23W 000ha
aménageables, soit 18 To da potentièI. En Haiti c'est 41 7o du potentiel qui est aménagé et à
Madagascar,T2To.I*s surfaces irriguées produisent en moyenne dans ces zones,5 à 6 fois

plus de céréales que les cultures pluviales (14 To des céréales produites pour 2,4 7o des

surfaces en irrigation au Sahel).

Historiquemen! la création de grands périmètres a plutôt répondu au souhait de dégager

des productions importantes pour nourrir les villes alors que les petits périmètres villageois

ont surtout été favorisés pour améliorer les conditions de vie des populations locales.

1.. Une rentabilité aléatoire des investissements

Quels sont les résultats obtenus ? Premier constat, rares sont les projets d'irrigation
"rentables" (dans les zones étudiées), notamment au regard du prix des céréales sur le mar-

ché mondial. Néanmoins, la fonction sociale de certains projets d'irrigation, qui peuvent

freiner I'exode rural et procurer des revenus à des populations rurales marginalisées, peut
justifier une politique de subventions à I'irrigation, dont les objectifs et la durée doivent

alors être clairement défrnis.
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Du point de \me de la balance commerciale, les opérations d'irrigation ne sont pas

forcément intéressantes. En effet les importations de riz (à bas prix) sont remplacées par
des importations de motopompes et de gas oil (au prix fort).

En réalité, les bilans économiques au niveau des Etats varient beaucoup, selon les politiques
de pri:q le tlpe d'irrigation soutenu et la lourdeur de I'appareil d'encadrement mis en place.
Les deu tableatrx qui suivent en donnent un exemple.

Coût de pnoduction du riz au Sénégal et à Madagascar (par kg)

Marge nette
du

producteur

Marge nette
entreprise

Salaires
distribués

Importations
consommées

Total
cott

8l/82 Madagascar
(soMAI-{C)

l,l2F 0,35 F 0,36 F 0,08 F 1,91 F

80/81 Sénégal
(sAED)

1.,08 F 0,34 F 1,04 F* 0,60 F 3,06 F

* y compris salaires agricoles

Un kilo de riz importé cottait en 1981 1,62 F en devises au Sénégal, le même kilo de ria
produit dans la vallée du Fleuve Sénégal cottait en 1981 3,06 F, dont 0,60 F de

consommations intermédiaires correspondant à des importations (fue|, amortissement du
matériel, etc). Pour compenser la différence de productivité qui handicapait les productions
locales, I'Etat sénégalais devait subventionner celles-ci à hauteur de 1,46 F /kB. Cette somme
représentait donc le prix à payer, en monnaie locale il est vrai, pour économiser 1,62 F - 0,60

P = 1,02F à I'importation.
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PHx de vente du riz produit et lmporté au Sénégal et à Madagascar

A Madagascar par contre, les cotts de production beaucoup plus bas permettaient de se

contenter de subventions beaucoup plus modestes pour rendre les productions locales

compétitives sur le marché.

Pour défendre 'ses" producteurs de n?.I'Etat doit maintenir des prix de vente assez élevés,

ce qui provoque la colère des citadins. La question de la productivité des périmètres irrigués

mérite donc d'être étudiée en détail. Elle relève d'un ensemblc de facteurs assez complexes,

liés autant à des problèmes de choix techniques que de modes d'organisation sociale. Mais il
est clair que les programmes d'irrigation ne peuvent réussir sans une politique nationale de

prix des céréales protégeant les productions nationales.

2. Des périmètres très dégradés

La quasi-totalité des réseaux est marquée par une dégradation systématique qui nécessite

des réhabilitations répétées. Les premières difficultés ont souvent été "résolues" par une

course en avant veÉ des aménagements toujours plus cotteux et sophistiqués. Ainsi, par

exemple, I'aménagement du Delta du Fleuve Sénégal, commencé en 1860 à Richard Toll, a
y11 se succéder une phase d'aménagements dits primaires (protection de la crue par

endiguements) puis secondaires (réseau de diguettes intérieur) et enfîn tertiaires (maitrise

totaÈ de I'eau par utilisation du pompage), saru que jamais les résultats espérés et la
rentabilité souhaitée ne soient obtenus.
I-:incapacité de I'Offrce du Niger à aménager plus de 55 ffiO ha (sur les 400 000 qui seraient

irrigables gravitairement à partir du barragc de Markala) constitue un autre exemple de

blocage et d'échec de ces projets de grande envergure.

Cott de production
kgnz décor-

tiqué

Subvention Etat Prix grossiste

du riz produit
nationalement

Prix

grossistr

du riz
import(

8U82 Madagascar
(Somalac)

1,91 F - 0,11 F 1,80 F 1,80 F

80/81 Sénégal
(SAED)

3,06 F - 1,46 F 1,60 F 1,62F
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Histolre du périmètrc lrrigué de Grlson Garde (Haiti)

L'histoire de I'inigation cst anciennc à Grison Gardc. [æ prcnicr réscau dinigation a été cr;ée et LW
_Par llc compagnic américainc. Dcpuib lorsr -différcntcs cxpérienccs dc -développement sc sont
succédécg tantôt fondées sur I'intensification dcs culnres vivièrcg "traditionncll"r'; tantôt sur des
culturcs d'orportation (banane, cr5ptophégia).

L]iqigation .a été utiliséc périodiquçFcn! jusqu'en tyl+ connc complémcnt d'arrosage dcs culnres
pluvialcs'. ellg.gst toujours rcstée tributairè dè la solidarité du barragL, régulièrcmentîétruit par les
cnres de la rivièrc.

Entro t97a $e barr-agc est cmltorté.par un cyclonc) ct 1984, les paysanr ont reconstruit après chaque
cruc un barrage de fortuns, cn branchagc Gt cn planches

Llegqgêtc dc 1983 montrc quc I'irrigation cst dors très faiblcment utiliséo (5% desjardi'rs sont arrosés
périodiqucmcnt) gt qu rt- cxiste à Grison Gardc unc dcmandc pa],sannc pour un barragc ,en dur" qui
garantisse ss minimun dc séqrité au plantcurs désircur d'iniguci.
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De nombreux bailleurs de fonds, et notamment I'USAID et la panque Mondiale ont remis
en cause leurs politiques diappui aux grands projets d'irrigation. D'une façon plus diffirse,
nombre de ceux qui ont participé, de près ou de loin, à ces grandes opérations en gardent un
souvenir amer.

I-es diffïcultés des grands périmètres étatisés ont amené à prôner les petits périmètres
villageois, comme modèle alternatif. Or, les cas étudiés montrent qu'ils sont loin de pouvoir
être présentés comme une panacée. -

2,1. l,i dégradation physique des inftastnrctures d'irrigation est généralg même si elle
prend des aspects variés :

- Rupture du barrage au fîl de I'eau (Grison Garde),

- Disparition des canatrx et des drains transformant la plaine irriguée en cuvette d'épandage
d'eaux mal contrôlées (Retail - Office du Niger).

- Ensablement des retenues et des canaux (SOMAI-A,C).

- Destruction des ouwages régulateurs (PPl-Madagascar).

- Erosion des canaux qui s'enfoncent en-dessous des parcelles (certains PIV).

z2.Lrdésorganlsation de la gestlon de lteau aboutit à privilégier les terres les plus prcches

du canal. -

Iæs irrigants situés en tête de réseau gaspillent I'eau, alors que ceux qui sont en fin de

réseau en sont quasiment privés. Tant que les réserves en eau sont excédentaires, ce

problème d'absence de maitrise de la gestion dc I'eau reste caché, mais dès que les

ressources en eau diminuent, il devient flagrant
Liabsence de maltrise de I'eau peut prendre parfois des proportions énormes, comme par

exemple à Grison Garde, où en 1984, les paysa$ ne pouvaient plus irriguer que 5 To de la

surface disponible (voir encadré p.22)

2.3.La batsse des rendements est quasi-systématlque.

La perte de maltrise de I'eau n'explique pas touL L'intérêt des producteurs pour les terres

irriguées baisse et certaines parcelles sont parfois abandonnées. Nombreuses sont les

raisons de ce désenchantement : I'endettement, la baisse de la rentabilité des $ltures
irriguées, mais aussi des relations difficiles avec la société d'exploitation du périmètre et

finsécurité foncière très fréquente dans de nombreux périmètres.

I-a baisse de la productivité fait chuter les revenus, les redevances ne sont plus payées, la

qualité de I'irrigation baisse, les investissements pour fertiliser ne sont plus possibles, etc...

Ces mécanismes de dégfadation s'enchaînent et s'alimentent réciproquement.
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La dégradatfon de la sltuatlon dc I'Clfflce du Nlgc

p15 de flt S dc errûrcæ Corr cnr'de ee eftual à - 30 màtres I y a

50 ana

(2) 800 MFCA de ddtee g€téer en 1985 par I'Etrt satË corn+pane et 4m MFCFA d'lmpayéc on 1986

st 1$7.

Depuls de nornbreugæ années, leo slgnec de d@ de I'Office Cftalem accumuléa

a) D6gradatlon des Infra$ructures hydndhuoc :

- balsse dea llgnec d'æu dans le réceau addrrcteur due à l'afrrhcenrent der cardleË €t à l'envaeemeril
deg canaur,
- ouwegec de r6gnJatlon lrorg d'uaage,
- dr:alne envasâs d obsrués par h végûatlon,
- remontée de la nappe phrÉadque (I) obérarû fottameril tolile posslblil6 de dlveælllcatlon

b) D6gradatlon deg champo :

- planage dégradÉ sous l'e'ffet de laboure rnd condut,
- nondancMlté dæ dBudtec de cdrilure,
- enheËemenû.

c) D6gradatlon de h sltutlon deo o<ploftama:

- balsse des rwenus llée à la baleee dæ rcndementr,
- Incapaclt{ à rembourser lec empruntB contnct6s d à Cacqutts de la redaance,
- sous{qulpement fauÊe d'éllglbllt6 au crÉdil'
- précailb ùu *AU toncl€r aggrarrÉ par I'Fnpoesbllté de læpecter fe cahler dæ chargea

d) Dégraddlon do le oftuadon de l'Officc :

- difficrlr6s de trÉsorede llé€s à cdæ dee oçlo|tam (2) et à ce[6 & fEEû qf ne peû nûmmeil pas

reepecûr s3g engagpmsrtr concsnenr I'entden du rÉûÉu ptktdpal d ag0rærÔec par h
sâparatlon des acttvftâû gucrlàm! à PtÛ d€ lg8li'
- end66t31n€il chronhue eyail enfugrÉ sË rapports avoc ler oryÊrilsrt$ de crédlt fucqu'en 1987'

- sous'qualncdon du Éeruottnel, ,

- culturà d'entreprbe rirarquée per I'oaurlpderur de I'Office er lc prylT T du slège _sq le!-29p8'
- fatgesse du dbboslrt Oe ôesdà ffieme ipas Oev6rlaHe ndvycodnôfe, falUes capsdtég de d6chbn)

d dss capacltée be nâgochtbq notamrn€nt t\roc lec ba[ewr de bndg.
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Le rendement moyen en paddy a ainsi chuté de 2,2 ù 1,2 tonnes en cinquante ans dans la
zone contrôlée par I'Office du Niger (voir encadré p.24). A Madagascar, les rendements des

petits périmètres irrigués ont chuté à partir de 1966, quand I'Etat a cessé d'assurer

I'entretien des réseau:r, jusqu'à tomber à 700 kg/ha en 1986.

2.4.l*s paysans anivent ranement à payer les rcdevances et s'endettent auprès des sociétés

dtintenention.

2.5. Iæs sociétés dtlntenention deviennent déftcitaires et ne peuyent plus sssuner leurs

tâches, malgré les subventions de I'Etat.

1.a dette de I'Office du Niger atteignait ainsi 27 millions de francs en 1987. Dans certains

cas, il n'a même pas été prérnr de redevance (PPI de Madagascar (1), Grison Garde) et

I'entretien repose sur d'aléatoires subventions des Etats ou de I'aide internationale.

3. Comment expliquer cet échec des pérlmètrcs irrlgués ?

3.1. Iles proJets d'trrlgatlon mal préparéi

Iæs projets d'irrigation dewaient en principe s'inscrire dans une ptanification nationale

cohérente.
Différents critères (2) dewaient pennettre de juger de I'intérêt de chaque projet et de son

opporhrnité relative au niveau dupays. Or cette analyse est rarement menée. Il est" dès lors,

bien diffrcile d'estimer à priori I'intérêt pour la collectivité de la création ou la réhabilitation

d'un périmètre d'irrigation(3).

Cette situation amène les bailleurs de fonds à opérer souvent en solitairc. r-''absence de

débat réel avec les autorités nationales aboutit à une hiérarchisation des projets sélec-

tionnés rarement basée sur des critères de qualité et de cohérence avec les politiques

nationales.

par ailleurs, les périmètres irrigués ont souvent été mal conçus: erreurs techniques' elreuni

économiques, etï€ur5 sociales liées à une mauvaise connaissance des logiques paysannes.

Iæs plus grosses diffrcultés tournent autour de I'organisation des services de I'eau,

(1) Des rcdevorces étaiat toutefcrts pr&ues sw un ceftain nombrc de PPI nnlgaches.

1i1 Critertt économiEtcs app*i* en tetme de fitièn de proùtction citères sociaun aitèrcs politiEtes.

fi On a W a propos dc Ià jwtificaùon macrwéconomîque dcs pmiets samkés en atelier, noter qtte les rukots Eri
conûtisent à la nnAUtaton d\n anénaçment plutil Elun arttn ne suû iamais cotuues svec clartë.
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Dégradatlon des PPI à Madagascar

S_g:lt,,t^ry gui^g:rnpitcnt les pé.rimètres sont des riziculteurs traditionnels. Il y a plgsieurs siècles lariâculture était.pratiquée à-p3rtir d'un mêmc canal par une seule fami[e, h réssoirreÊ en eau étant
assuréc PT Y barrage en rivièrc. L€s famillcs sc soni groupécs cn clans qiti ç p.tt"e"ot hriaÀci'uo
i:TÆî:-èj:-":,-"_T.-'1le-i:1t-1f-143 dc hiérarchie-socfab: rc *Jr aJTamu[c est"rnîËftË
rqpPof à la.ressour-cc cn eau que lesautres irrigants. Toutefoi$ la solidariiC itrtfr"ïùît- d.rîrË
*.igd" dc disette, dc comlrcnsêr ces inégalités.F-erx qui ont efiectué tes .àiU-irrcs--Èco1lâficô;Ër
des dons aux plus nécessiteur

k ,Tit,fu*., -n;eision 
foncière (provoquéc par 

-unc 
densité de-population dc l'ordre de lfi) hab/km2),

99u9",à exploiter les moindres espaccs de_surface agricolcl-les canarx tertiaires sont inexistairts, au
@uP., les parcepas éloiqgéS {* points d]equ sont âpprovisionnées à partir de cclles qui rooi-bf*
proches. Iæ drainagc se limite à quelques djains primair-cs. Lc réseau de pistcs est, lui "*if ti.ite-"*
ouwages primaires, et les erploiiants trans:porteat les intrants ët- ies 

-ieôrct iir tè* teË.

Y-*gl,_.:!t_!,_o_tqlry1ation "spontanée*. des PPI (qui ont néanmoins bénéficié de I'appui des pouvoirs
publics jusqu'cn 1966), les trsagers n'ont pas été capablcs d'en assurcr I'entreticn '

P:.t!!,1o;!og* de terrassement.puis les crédits ont dispanr, lcs ouwages sc sont progressivement
détérioré:. ?:puil Lyli,-le -tour d'èau g-'est respecté sur'aucun ffrimèirc, tes pris'e.s roiraæi'-ànt
accentué ta _dfEadltion- des b"tg"q et I'elimentati-on Ên eau est rarËmeot satisfaisaito 

"o-d"h 
Au ti"rt

tles canaur L'état des_pistes e! d!! drains cst cncorc pirc quc ccl_ui des canaux d'irrigation tæ rènOémJnt
moyen du riz a chuté. Il était de 7ffi k#ha cn moyenie vcis lgtt

t.;'ltËt "
Fif.':tï.

:, ."',.:,

Iæs Prv de Matsm : des défauts de conceptlon et d'entnetien

Sur les PIV de Mlt"q au Sénéga[ lbntreticn dcs réscaur cst csscntiellemcnt curatif : il cst exécuté
lorsque la distribution dc I'eau dcùent problématiquc, ou cn car de ruptntc Auo;-:{
Lc calagc -approxinatif des ouwagcs cn maçonncric (partitcurs ct chutes) alourdit I'entreticn: le
Sayvais c^lagc des ligncs- dleau-s'accompagnc soit de détËrdenents qu'il faut'combattre cn rechargeant
les.bcrges dcç.cq1tu5 soit dc vitesscs cxtæssiræs dc llcau qui prorruquènt dcs érosions. A .es coottfioics
s'ajoute unc distribution de I'eau défecttreusc le long du réieaùu
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notarrment de sa distribution, et de I'entretien des ouvrages. On s'est souvent contenté,
pour réaliser un périmètre hydro-agricole de vérifier qu'il était techniquement exécutable.
I-es études économiques manquaient beaucoup de fiabilité. Elle restaient "théoriques" et
surestimaient invariablement les capacités productives, tout en minimisant I'importance des

charges. Ces études prévisionnelles servent de base aux estimations de budget de
fonctionnement et d'entretien. I-es cotts réels des charges d'entretien ont donc êtê
systématiquement sous-évalués, d'où les difficultés pour y faire face par la suite.

Autre exemple de manque de réalisme dans les études préparatoires: les prévisions incluent
toujours une double culture rizicole. Sur le papier, le taux de rentabilité interne apparait
ainsi satisfaisant. Pourtant, toutes les enquêtes en milieu paysan montrent qu'une famille ne

peut pas pratiquer la double culture sur plus d'un hectare (en orlture attelée), ce qui
modifie souvent considérablement les conditions de rentabilité.

3.2. Des emeurs techniques au niveau des aménagements

I-es erreurs tecbniques "pures" sont rares. Elle proviennent d'une volonté de limiter les cotts
d'aménagement ou d'un mauvais contrôle des chantiers. Des erreurs techniques flagrantes

(contrepente dans les canaux, canaux situés en contrebas des parcelles) ont ainsi êtê
réalisées sur les PIV de Matam (voir encadré p.26)

De même, sur certains périmètres burkinabés, les aménagements de protection
indispensables ont été excessivement réduits pour baisser les cotts. l-a formation du
personnel d'encadrement souvent insuffisante provoque aussi des problèmes techniques.

Néanmoins, ces cas sont relativement exceptionnels. I-es erreurs techniques sur les

aménagements sont plus souvent provoquées par une connaissance abstraite du monde

paysan, largement déconnectée des réalités. Nous développerons ce point plus loin.

3.3. IJne rentabilité de ltirrigation pas toujours assurée au niveau paysan.

I-es paysarui sont rarement "spontanément" intéressés par la culture irriguée, très

astreignante en termes de temps de travail, de maîtrise technique et de cotts des

investissements. Au delà des explications simplistes, et fausses, de la difficulté du monde

rural africain à effectuer "sa" révolution technologique, pour cause d'ancrage trop fort dans

des habitudes techniques ancestrales, il faut comprendre que les paysans comparent les

avantages et inconvénients de la culture irriguéer pâr rapport à ceux des cultures pluviales,

en termes de temps, d'investissements, de sécurité, et de contraintes diverses. Il semble que
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moins les pressions sur les terres sont fortes, plus la balance penche en faveur des cultures
pluviales...

Les agriorlteurc doivent disposer de revenus suffisants pour payer leurs redevances et
satisfaire leurs objectifs familiaux. Sinon, ils se désintéressent des terres irriguées et limitent
leurs investissements financiers et de main-d'oeuvre au minimum et co, jusqu'à la
dégradation totale du périmètre. En t987, les paysans sénégalais furent ainsi confrontés à
une nouvelle politique de vérité des cotts qui augmentait fortement leurs charges
(l'équivalent de 2 tonnes de paddy /hq pour une production nette de 5 tonnes manimum).
Certains abandonnèrent le riz pour retourner au maîs, moins cotteux en intrants, mais dont
les bénéfices ne permettent pas d'assurer le renouvellement du matériel de pompage.

Premier facteur à prendre en compte, la marge brute obtenue par le paysan sur chaque
unité de surface irriguée dépend de nombreux paramètres: le prix relatif des productions et
des intrants ; les facilités de commercialisation et d'approvisionnement ; le cott spécifrque
de fonctionnement de I'irrigation ; le niveau de technicité des agriculteurs, la nature de la
production et des débouchés...
I-e pompage est par exemple plus onérerx que I'irrigation gravitaire. Il posera problème
pour des cultures céréalières à faible valeur ajoutée. Par contre lorsque I'irrigation permet
de développer une culture maralchère à haute valeur ajoutée, avec un débouché importanÇ
courme l'échalote dans la Plaine de r-"Arbre en Haîti ou les oignons à Galmi au Nigeç les
agriorlteurs peuvent supporter des cotts élevés d'irrigation car les revenus bruts à I'ha (ou
par m3 d'eau pompée) sont élevés.
En généraf les familles paysannes raisonnent en termes de choix par rapport aux
alternatives économiques qui leur sont offertes.l-a,productivité des cultures pluviales ou de
décrue, en partiorlier, détermine le niveau minimum de revenu du travail agricole au
dessous duquel les agriorlteurs refuseront de descendre s'il doit y avoir compétition. Iæs
possibilités d'emplois artisanaux sont également à prendre en compte.

La mauvaise maitrise technique des cultures irriguées par les agrianlteurs est souvent
présentée comme une explication des faibles rendements. Pourtant les opératiolu de

réhabilitation ont montré que le niveau de compétence technique des paysans était
généralement bon La plupart ont déjà une expérience technique vieille de 10 ans des

cultures irriguées. Au Rétail, il n'a pas été utile de mettre en placc un lourd appareil de
rnrlgarisation pour que les paysans pratiquent des cultures intensives. Il a suffi de lever les

contraintes sociales et techniques (maitrises de I'eau et foncière notamment) qui y faisaient
obstacle. De même sur les périmètres de Tombouctou et de Gao la pratique ancestrale de la
riziculture en partie basse a permis aux paysans de maltriser rapidement le problème des

adventices dans les périmètres modernes. Les difficultés qu'ils ont rencontrées n'étaient pas

de maltrise techniquc mais de taille de parcelle trop importante. Bien str, là où I'irrigation
est récente, les agfiorlteurs peuvent, parfois mettre un certain temPs avant de maltriser les

nouveaux itinéraires techniques.
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Une fois considérée la marge brute par hectare, la superficie cultivée par famille est le

second facteur qui détermine le revenu paysan. Il existe de ce point de nre une surface

optimum. IJne surface trop petite ne permet ps, même avec de forts rendements, de

financer le cott de t'irrigation. A I'inverse, une surface trop importante ne Pourra être

o{tivée totalement par la famille, et le rendement sera trop faible (sauf s'il est possible de

faire appel à une main-d'oeuwe salariée peu cotteuse). I-es surfaces actuelles des parcelles

des PfV de Matam (0,4 haffamille) (4) sont plutôt insuffîsantes alors que la surface

moyenne des exploitations sur I'Offrce du Niger (5 ha), avant réhabilitation, excédait leurs

capacités de tt"n"it pour des cultures intensives. Iæ réaménagement basé sur une moyenne

de 3,5 ha par famille semble un meilleur équilibre.

3.4. Un statut du foncier mal déftnl

L'attribution des terres tient rarement compte des réalités sociales. on mélange, au niveau

des mailles hydrauliques des agriorlteurs d'origine différente, souvent de villages voire de

régions et d''ethnieJ éloignées. Des groupes sociaux artificiels sont ainsi créés qui

fonctionnent mal et diffrcilement. I-es papans, lorsqu'ils ont le choi& préfèrent se regrouper

sur la base de leurs réseaux de solidarité traditionnels familiaux d'abord, puis Par quartiers

ou villages.

Iæ statut du foncier sur les périmètres irrigués pose aussi de multiples problèmes. Iæs droits

fonciers traditionnels ont souvent été niéi et les parcelles attribuées selon des règles mal

comprises et acceptées par les agriculteurs. Au nom de I'efficacité, on a souvent refusé de

fournir un starut ?onciei stable aux nouveaux elçloitants, afin de pouvoir les exclure de

I'aménagement en cas de problèmes. Du coup, sans sécurité foncière, les familles n'ont pas

waimenî intérêt à investii sur la qualité dCs sols (planage, fertilisation, lutte contre les

adventices), ou sur I'entretien du réseau. Iæs familles opèrent très souvent des transferts de

terres, elles les louent, les mettent en métayage voire même les vendent. Ces transferts

permettent d'adapter la production aux possibilités, variables et mouvantes, des familles,

ngssiUitités en teàps de travail ou en capital disponible notamment' Or' ces transferts ne

sont pas reconnns par les autorités, qui tlfusettt ainsi de prendre acte de la réalité et qui

cherchent même à les empêcher. Iæs rendements peuvent alors baisser Parcg que certaines

familles occupent des terres momentanément troP vastes pour leur capacité de travail et

d'investissemËnt, sans qu'elles osent le dire ou répartir la terre différemment' de peur de se

faire déposséder. Cest ie cas par exemple pour I'Offîce du Niger (voir encadré P'30)

@ Ces sutfæes nc prwia utent W d'un choix dëlibéré des vitlageais, nnis de Ia limitation dcs wrfaccs facilentent

amQnaçabhs parvillaç.
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choix et stratéoî.T.ifïii,ffË-#ff:de nllcbery et des

De manière aDDaremment paradoxal!: lf g:lutteur.s soaghai a-qtpur de Tiilebery préfèrent pratiquerles cultures di hl au"aitet't pt,"tcurs Jours oe marche de tcur rt[""". Jd Ë;.T-ttèrac nrrie-c nrrrrârres cutures dc mil dunailq à.ptttsigysjours de marche dc-lcur villagc, dès les tdr'ièËpiùAîËiifquc de sc consacrcr-au périnètre rizicolc, aux rendcments pourtant ietiement srïpffegrs, quittc à payerdes salairEs ou des jeun-es enfants poq r;"o-o."o[i. rlrâulaiil -";,"1ËïËï; pour comprendrecettc stratégic- Iæ iendement moyen drr tranail aïnairc ;q"tt-tt;"périerL e-ætui âù fiz? tÀstratésie
I'oTup-?-tion des sols dunaires est-ellc liée à des prévisio* fô"AdË ? Iæ;re$idd;-;;.i".î"ïi:it-
il tel qrt'il acquicrt une valcru eilra-économiquJ?'

Sru les PIV du Htury s-g.neryù- oI a obsené des productivités du tramil très faibles pour la riziculturc,malgré les rcndements éleÈs à fhcctare. L€E teËtpc a" lr.t"*-ntirot iïtt" 33ilf 605l;ffi;o'î.,hectare en culturc manuellc * 9T sc traduit par oi,c renunciation du travail p"rc. d,environ 7 kn deR{{Ug ioul gn molenle (5,4 ks d'1près."fri 
"q"eiiô[iîôù7isËÂ-i1'[Ëîà;,.Ë';"î""iiei,cNAPn, sur la base dc charges en-partiè subræntionices p* Ë-sÂËb).- 

- ' -- --E -'
Iæs rcndements du riz paddv rraric3! JSrg A $ 6 J/ha (entre r-qt g pour les e$rêmes), avec unemoycnnc de 5 à 5 t/ha to {fftcs SAED dc il/f.nen mo}Gnnc ct 3{) Vo desrendemcnts entre 6 et l0 rparâisscnt largement su4ralués.

En fait les résultats sont très variablcs entrc lce PIV,-ct au"si au scin des mêmcs pfV. Ces résultatstémoigncnt à la fois d'unc maltrisc. techniquc d"p!, il'ud q*lité;-i.bËdËË;dk , ;.lr-diet
dcgrés d'intensification ct d'itinéraires tccËniqucs diffétdts

lyj::-TlY,rt:r,B:nff.pigï::t l"f-t"l,Tlf1qtj ,,rptqræ gir1 q* tc semii dirqq moins exigeanten pointes de trai,ail cômménce 1ir darcjoppcr. 
-tj;'dd;ËfifiË.q.ni 

nTiI#]ffiiËJi;parallèle. D'unc manière B{néralc, on.notg des- ûegrés A;intcosidcatioo wriablcs : techniques culturalesvariées' cn particulicr nt.9f:1p-ylgJï T! "tio t"ta"æs, dôi;jhr;Ë*'t--iË'HTffi Ë;[i
parallèle. D'unc manière généralc, on notc des

parfois pratiquês en

;;É"il;e"'ri.tËËi"iËË;ËiËff "Ëii"i'ilËliiË:i'Hilii,iSTiRT15:f*T:-qp: jïlT9l!!g.IïdcrravauxemrÇmem.cntdiffércnts(de,

iques culturalesvariées' cn particulicr Pg* t" préparation dq *l ai* *tAÀæq do6"s d'azote rariant ËËi
1 à æ dans un même

T,t"?i:.""ît-:Tgf l!-ryg111_T:I+$gF-p"1f1;t;i*;fp*iqËri-roïLiî"-Ëàî,*-;;d'exploitatiotrs et d9 stratégics pard'e)Ploitations et d3 stratégics par raplryrt à firrigation. Il ieryir porirtani crrgmcnJni"tiÈ dôfi"olcompr.endrq Îf qry relèvc -d'unê 
straùfgie du payla,n ct oÊ qui oi i-ruC par dcs ôotr"ioto tiécs à laryy_"t cc.gui 5! i",e*ç g* df contrainres tiêcs a hparcelle ou à I'aménagcment, au manqùc dc forniatioq ou liln ni."io[fiqgJil"ôbtc.
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Nier le métayâBê, pratique très répandue, revient en fait à favoriser les élites agraires, qui
peuvent le pratiquer en dehors en tout cadre "légal". Ce problème est très fort à la
SOI{ALA,C, à Madagascar (voir encadré p.62).

'

3.5. Une attention insufflsante aux logfques paysonnes et aux équilibrcs d'exploitatlon des

terroirs

Les qrutèmes techniques proposés dans les projets, la plupart du temps, ne peuvent tout
simplement pas être adoptés par les pa)'sans. On pcut multiplier les exemples. Iæs réseaux

d'irrigation sont ainsi souvent calculés sur la base d'un tour d'eau dont la durée et la
périodicité sont fxées à I'avance (au sein de la maille hydraulique). Cette orientation est

techniquement rationnelle, mais parfois les agriarlteurs ne sont pas suffisamment organisés

pour gérer un tel tour d'eau, ou préfèrent répartir entre eux un débit important plutôt que

d'utiliser chacrrn à leur tour une main d'eau plus limitée. Du coup, les tertiaires sous-

dimensionnés pour cet usage débordent fréquemment. l-a plupart des dispositifs

sophistiqués de régulation des débits sont ainsi utilisés très différemment de ce qui était
prérnr et ils n'y résistent pas.

Iæs logiques des paysans, celles de I'Etat et celles des responsables des projets d'irrigation
peuvent être divergentes. Par exemple, les projets visent une production et une productivité

ma:rimales, alors que les paysaffi préfèrent assurer leur sécurité vivrière et minimiser les

risques, plutôt qu'obtenir un revenu monétaire malrimum. Pour le parya|L il s'agit de

maximisCr le rendement du travail des membres de sa famille, et non paé le rendement à

I'hectare. Ces logiques et contraintes se traduisent par des pratiques concrètes, rationnelles

pour le paysan, mais pas pour la structure de gestion du périmètre (voir encadré p.32).

Au niveau de la famille pa)rsanne, les revenus extra-agricoles sont souvent prépondérants,

mais rarement considérei aâns les projets. Dans le cas des périmètres irrigués villageois de

MatanU les émigrés préfèrent subventionner la production du riz assurée par les femmes et

les vieillards, et payer directement tous les frais de fonctionnement des périmètres irrigués

ptutôt que d'enôyet de I'argent pour combler le défîcit vivrier inévitable ou de rentrer au

pays pour oçloiter eux'mêmes ces périmètres.

Au sein d'une même famille,les choix, les contraintes et les logiques de chactrn ne sont pas

les mêmes. On a beaucoup sous-estimé le rôle des femmes et des cadets dans la production

agricole, ainsi que leur aoionomie par rapport au chef de famille' Les parcellel so-Tt souvent

"tt 
iU.rees aux ir"fr cheft de famille et lej autres membres s'en trouvent marginalisés. Ainsi

par exemple, dans la zone contrôléc par I'Office du Niger, les femmes refusent de travailler

iur les parcelles irriguées de leurs tnâris, qui sont obligés de faire appel à une main-d'oeuwe

salariée. par .ooùr, elles développent de nombreuses autres activités' comme le

maralchâB€, activités en général'ignorées" par I'Office du Niger'
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Les rapports entre le périmètre et son "extérieur" sont tout aussi rarement pris en
considération dans les projets d'irrigation. Pourtant tout nouvel aménagement perturbe
nécessairement les équilibres existant au sein du terroir, au niveau de l'élevage, des
transferts de fertilité, de la production de bois, sans parler du cycle de I'eau, des parasites,
etc. Il exige des mesures complémentaires au niveau du terroir, comme I'aménagement des
bassins versants pour éviter I'envasement des retenues ou des digues de protection pour des
zones non directement irrigables. Faute de prendre en compte cette échelle d'anallne lors
des négociations préalables avec les futurs bénéficiaires, on s'expose à de violents conflits
sociaux, notamment avec les éleveurs spoliés de leurs pâturages traditionnels.

3.6. fæ déficit chronique des Sociétés de développement régional chargées de I'entretien des

ouwages

Dans pratiquement tous les cas, les sociétés de développement régional s'avèrent défici-
taires. I-es redevances des agriculteurs et les subventions effectivement reçues de I'Etat ne
leur permettent pas de boucler leurs budgets. Iæs "services de base", et notamment
I'entretien des infrastructures ne sont alors plus assurés.

Des prévisions trop optimistes quant au revenu tiré de la redevance s'ajoutent au problème
de défaillances chroniques des Etats dans le versement des subventions,

I-es sociétés de développement régional ont souvent êté, chargées d'une multitude de
fonctions : transformation et commercialisation des productions irriguées, recher-
che/développement, rmlgarisation, voire même alphabétisation et développement
communautaire. I-es effectifs ont beaucoup grossi et les cotts de structure ont enflé.

Læs Etats ont souvent privilégié la nécessité de fournir des céréales bon marché aux
populations urbaines par rapport aux contraintes financières et budgétaires des paysans et
des sociétés de développement. Ainsi, à Madagascar, jusqu'en 1983, la SOMAL{C devait
collecter toute la production paysanne et la revendre à prix fîxe (47 FMG/kg) en ville. La
libéralisation du commerce a provoqué une augmentation de 80 Vo en 3 ans (voir encadré
p. 34). Ce monopole de I'achat des céréales aux paysans, avec un prix de vente fxé très bas,

a provoqué une détérioration des relations entre les paysans et les sociétés de
développement qui sont devenues, par la force des choses, des organismes répressifs.

L

I-a, capacité d'équilibre financier de ces sociétés dépend du niveau de la redevance
acceptable par les agriorlteurs, et donc de leur propre revenu d'irrigation. Parfois, les
conditions politiques locales empêchent de fîxer la redevance à un niveau raisonnable, pour
des raisons sociales et politiques et non pas économiques.

Ce sont aussi des contraintes politiques locales qui ont amené la SAED à ne pas respecter
les règles contractuelles qu'elle avait fixées pour le renouvellement des groupes
motopompes sur les PIV (voir encadré p. 34). A I'inverse, les résultats de gestion rela-
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tivement bons de I'ONAIIA doivent beaucoup à I'appui énergique, pour ne Pas dire parfois

musclé, des pouvoirs publicË locaux.

I-a cohérence et le contrôle que les pouvoirs publics exercent, ou non, sur I'organisation ou

la gestion budgétaire et financière réelle des périmètres irrigués, ont un impact important

sur la réussite des projets.

En conclusion, ltéchec dtune conception exclusivement technique de ltirrigation

Jusqu'à la frn des années 70 comme le rappelle G. Diemer, I'irrigation aêtê, abordée comme

un 
'oU;"t 

de technique industrielle. I-es sociétés paysannes étaient censées intégrer

rapidement les nouvelles nonnes de productivité, sous les directives d'Etats forts et

centralisés. I-es techniciens étaient censés définir de façon scientifrque I'optimum technico-

économique en matière d'investissements et de normes de mise en valeur, et I'Etat fournir

les cadrei qui formeraient les paysans à ces norïnes. Aucune consultation, et à plus forte

raison négociation préalable auàc les intéressés n'était envisagée. De fait, et contrairement à

ce qui "*it 
prévalù en Europe où la conception dominante n'était pas fondamentalement

différente, mais où de puissants syndicats agricoles et des collectivités locales fortes

servaient de contre pouvoir, la faibiessr des organisations paysannes rendait diffTcile un

quelconque dîatogu.. Cette méthode a connu des réussites très localisées dans le temps et

l;espace, là où ,.rn Etat très fort rencontrait une paysannerie très motivée par le passage à

I'irrigation. Ailleurs, et Cest ce qui domine, on observe plutôt des situations d'échec.

De leur côté, les décideurs - Africains et étrangers - ont longtemps eu tendance à privilégier

les grands projets d'irrigation aux effets spectaculaires, pour des raisons davantage liées aux

logi-ques internes du système d'aide au developpement qu'à cause de stratégies claires de

développement économique.

I-es Etats demandeuni, les institutions de financement et les sociétés d'études ont ainsi été

amenés à accepter des études préalables systématiquement optimistes et incomplètes' I-es

conséquences sont lourdes : ta itupart des grands projets d'irrigation reposent sur les prêts à

taible taux d'intérêt. Dès lors que ta prôduction prévue ne peut pas être obtenue, les

capacités de remboursement s'évanouissent.
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Chapitre B

DE NOTIVELLES APPROCHES DE L'IRRIGATION

Face au constat d'échec relatif que nous venons de dresser, faut-il poursuiwe les efforts en
faveur de I'irrigation?

Tout d'abord, il est clair que le potentiel d'irrigation restant relativement limité en Afrique
par rapport à- d'autres régions du monde, il sera toujours indispensable de développer les
cultures pluviales pour assurer la sécurité alimentaire d'une population en croissance
rapide. Il serait donc peu judicieu de concentrer toutes les ressources nationales ou inter-
nationales disponibles pour Ie développement agricole sur le seul secteur irrigué. II est
important de travailler sur les alternatives techniques à I'irrigation : aménagè*ents de
terroir, diguettes, digues filtrantes, collecte des eaux de ruisséllement. I-es éléments de
comparaison et d'évaluation de ces méthodes alternatives de valorisation de I'eau de pluie
sont rares. Il y a là un thème de recherche important à travailler dans les prochaines années.
De même, dans I'objectif de garantir la sécurité alimentaire, il serait intéressant de
comparer le cott du stockage inter-annuel des céréales avec celui des infrastructures
d'irrigation (surtout à l'échelle régionale).

Pourtant, même si le potentiel d'augmentation de production et de productivité des cgltures
pluviales est loin d'être exploité, on peut penser que le développement de I'irrigation
devient inéluctable à partir de certains seuils àe densit-é humaine dani les campagnes.

I-e' développement de I'irrigation pourrait alors être présenté comme une contrainte
historique à laquelle I'ensemble de I'Afrique serait encore loin d'être soumise... fl ne s'agrt

ll_!it" str que d'une hlpothèse à débattre. Mais il est clair que des organismes comme
I'OffÏce du Niger et la SAED, créés dans des zones peu peuplées, ont ru les ptus grandes
difficultés à "fixer" les colons et se plaignent toujours de leur rotation rapide. Ii est difficile
d'imposer des règles contraignantes à des agriculteurs s'ils possèdent une solution de repli
au niveau de leurs flltures pluviales traditionnelles. Peut-on établir un lien entre la ,'disci-
pline" observée strr les aménagements de la vallée du Kou (où tous les paysans pratiquaient
sous les directives de I'assistance technique chinoise le repiquage et la double culturei et les
problèmes de sur-densité du plateau du Yatetrgâ, qui onr pôurJe les cadets Mossi à émigrer
vers les périmètres du sud ?
[,a transition de cultures pluviales à des grands systèmes irrigués a toujours été longue et
difficile partout où elle a eu lieu. Ainsi, par exemple, le canal de Provence, construit sous
I'ancien Régime, ll'â êtê pleinement utilisé pour I'irrigation qu'au XXème siècle.
L'irrigation "débute" en Afrique, et il est strement trop tôt pour porter des jugements
définitifs sur son avenir dans le siècre qui vient.
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Si on admet donc que le développement de I'irrigation garde un avenir en Afrique, faut'il
pour autant persévérer dans le réaménagement de grands périmètres?

La question se pose d'autant plus que les difficultés des projets montés et appuyés par

I'Etat ne doivent pas masquer que I'irrigation a pu localement connaltre des

développements spontanés, en dehors de tout appui extérieur à la société rurale.

n en est ainst par exemple, de I'irrigation privée que certains présentent conune

I'alternative arx grands périmètres. Or il convient à ce sujet de faire plusieurs remarques.

- L irrigation privée s'est développée à proximité des grands marchés urbains courme Dakar

et Bamako, pôor répondre à la demande des consommateurs en produits frais, et surtout en

légumes. eutlqu.r peti-etres privés se sont créés autour de pôles agro'industriels (tomates

aJU SOCA$ ôt existe un débôuché régulier. Par contre, les exemples de périmètres privés

céréaliers en zone rurale sont peu nombreurç ils ont surtout été observés en Mauritanie. Il
arrive souvent que les périmètres privés bénéficient de transferts plus ou moins licites des

ressources publiques, ùus h forme notanrment de détournement de matériel de travatx

publics. Aucune étude économique sérieuse ne perrnet de dire si les périmètres privés sont

plus perforrrants que les aménagements publics.

- Iæs initiatives privées restent localisées dans des sites favorables relativement limités et

principalement lès zones plates proches des cours d'eau. Iæ Pompage est le qRtème le plus

courant I-e secteur prive n'est pas actuellement en mesure de Payer les grandes

infrastnrctures (barragés, canaux primaires) des périmètres gravitaires. Cest pourtant dans

ce tllpe de périmètres que I'eau revient le moins cher.

D,autre part , certains sites sont physiquement favorables au grands périmètres. On peut

;*péÉ I'eau gravitairement avec un investissement raisonnable et des frais de

fonctiorurement et d'entretien à I'hectare beaucoup plus faibles que ceuf, des "petits'

aménagements où le pompage est un sptème plus cotteux. Economiquement, il serait donc

rationnel de continuer à .rttte en valeur des grands périmètres, en cherchant des systèmes

de gestion mieux adaptés aux réalités locales.

- Une dernière hpothèse, qui reste à confrrmeç milite pour ne pas se suffire de I'appui atrx

initiatives privées. Cest rétte selon laquelle les systèmes mis en place sur cette base

supposenq pour être rentables, un seuil *ioi*um de superfrcie, de capital et de travail bien

,rrperir* i celui d'une agriorlture paysanne sur périmètre, qui intègre sa production

irriguée dans gne palette ir"u.oup 
-ptur 

large d'activités. Iæs petites eqtreprises ainsi

créées, pour surviwe, auraient tendance à remplacer la maind'oeuwe locale par de la

mécanisation donc des importations onéreuses.
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Le co{it de fa réhabilttailon de ta SOMÂLAC

ffi:
,H,b,

là,l. j,i

Pour la collectlvité natfonale et lnternatlonals, le Profet de r6habllltatlon deo pérlmètres du lac Alaotraest relatlvement cotteLx :

- Un Investlssoment tdal de 230 M.FF, dont €P % sous forme de prâtg (trarnatx et actlon d,accompa-gnement confondua).

- Pour un amoltls{Fment sur â) ans, un coût moyen :

. de 0,38 f-F /kg de paddy,
soit 96 FMG/kg ou 40 % du prb< moyen d'achat à la productlon en t9g9 ;

. de 0,56 FF/kgde rlz ordlnalre, sortie uslne,
solt lt(l FMG/kg ou 23 % du prk moyen de vente à h consornmatlon en tggg.

On mesure l'lmportarrce de l'effoil consentl et son caractère exoeptlonnd non renowelable (môme àl'horlzon d'une vlngûalne d'années). !l est^ dalr que sl les payuary ne prennsnt pas en charge l,entrstfen,
une nowdle opértbn de réhabiltatlon de ce typ, ne pouna âtre eirtreplse àt que bs È6mèdù ris"quent fort d'âtre abandonnés.

Qud que solt le t1rye d'orgnnlsatbn rgtenu pour 96r€fle d&doppement réglonal à panlr de 1gg0, tes
coOts récunents por I'Etat dans les clnq anhgec à venk selont s,ùBtuemeni'tes mâmes que ceu qu,lla supportés durant le Profet, solt un rnontant d'erwlron 4 M.FF 1r mnffarU ÈUel cofuponOa't ,

- pour les deu< tlsns, au co0t de la recherchedéveloppsm€r[ et dg la vglgnrlsatlon ;

- pour le tfers, au co0t d'entretlen des rés€ar.x avant qu'l soft totalement suppon6 par les assoclatlons
d'usagers.
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I-es petits (5) périmètres villageois constituent-ils une alternative plus complète ? Ce point
nous apparaît être I'objet d'un faux débat. En effet, il faut bien reconnaltre eue,
contrairement à bon nombre d'idées reçues, ces formes d'irrigation ne sont pas sans poser
problème. Ceux du Sénégal, souvent cités en exemple, sont ainsi incapables de se passer

d'une aide extérieure, qu'elle provienne de I'Etat, des ONG ou des émigrés. Iæs villageois
ont beaucoup de difficultés à assurer seuls la totalité de la gestion de ces périmètres. Les
différents cas étudiés (Sénégal, Madagascar, Niger, Haïti) ont tous montré que I'appui de
I'Etat était indispensable au bon fonctionnement de ces périmètres, au niveau de I'entretien
en particulier (voir encadré p.42)

Il nous appuaît donc qu'il æiste uil espace teclmiEte, économirye et social pour des

réhabilitæions de périmètre iniguâ Reste à scvoir comment s'y prendre pour Ete les mêmes

raisotu ne reproduisent pas les mêmes effets et Et'une nouvelle réhabilituion ne soit pas

nécessaire darc 25 aw

Iæs organisations Qui ont soutenu les projets de réhabilitation que nous avons étudiés sont
parties de I'hlpothèse qu'il était nécessaire et possible de tenter de "redresser la situation"
sur certairn périmètres existants, en tirant parti des expériences accumulées aussi bien par
les papans que par les Sociétés de Développement Régional et les Etats. Tous ces projets

reposent sur I'instauration de relations très différentes entre I'Etat et les paysans, et sur une

répartition nouvelle des responsabilités et des obligations. L'analyse de leur expérience

permet de tirer un certain nombre d'enseignement quant aux conditions qui doivent assurer

le succès d'une telle opération

1. Le préperation des prcJets et le réallsatlon des trsvaux

1.1. Vérifier la validité économlque des proJets

Le premier des soucis à avoir est évidemment de vérifler la cohérence économique globate

du projet, tant au niveau micro-économique, pour les paysaru, que Pour l'économie

nationale. Il s'agit d'études économiques assez classiques, portant sur plusieurs échelles

mais dont il est rare de constater qu'elles co-existent pour un même projet

Dans tous les cas étudiés, la réhabilitation se traduit par une augmentation du revenu des

producteurs, I'amélioration de la maltrise de I'eau ayant permis de faire remonter les

rendements. En contrepartie, les $ltures sont plus interuives, le travail fourni Plus
important et la redevance plus élevée, mais le bilan semble néanmoins "globalement positif'
pour les producteurs. Les revenus bruts et nets des producteurs sont comparés en annexe 3.

(5) Petit n'est pas pris ici an sens de wrface timitéc à I ou I0 ha, mais au sens de non4tatiE q autogêré parun

wupc wswt.



47

réhabili
physique

Cott total

réhabilitation

Production
supplémenta

estimée
(par an)

Charges -
e supplémen
approximati

Taux
trentabilité

interne
(cott

infrastructures)

Retail

ONAI{A

46 000 F /ha

30 000 F /ha

C 5 700 F/ha

12 000 F /ha

85 000 F /ha ?

60 000 F /ha

7 600 F /ha

,l

4T/ha
(s 600 F)

2T/ha
(2 800 F)

rT/ha
(800 F)

t,3 T /ha
(1 040 F)

r 160F

1000F

300 F

4,3 Vo

4,3 70

7,9 7o

7,7 To

* Intrants et matériel supplémentaire.

I-e tableau ci-dessous montre que le coût des investissements s'avère plus élevé au Sahel
qu'à Madagascar.
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Les travaux effecfirés sur les périmètres sahéliens ont été plus complets, et Madagascar

dispose, contrairement aux pa)rs Sahéliens, d'entreprises dotées d'un penionnel national

qualifré et peu cotteux (7). Uirrigation cotte plus cher au Sahel mais la productivité y est

plus forte qrre sur les périmètres malgaches, où les rendements en paddy ne dépassent

p.r 3 t/ha(pour 5 t/haen Afrique sahélienne). Iæs exemples étudiés en Afrique de I'Ouest

ne font pas apparaiue de différence signifrcative dans le coût de I'irrigation par alimentation

gravitaire ou par pompage (8) après réhabilitation.

L irrigation gravitaire est en effet dotée d'un cotteu dispositif d'encadrement qui élève les

montants de- la redevance. Entre I'alimentation par pompage et I'alimentation gravitaire, il
n'existe pas de modèle préférable en soi, mais ptutôt des contextes physiques et socio-

économiques plus ou moins favorables à la rentabilité de I'irrigation

L:étude de la rationalité économique de I'irrigation reste encore à faire. Unè analyse précise

du qntème irrigué, avant et après réhabilitation, serait très précieuse pour mesurer I'impact

économique des projets mis en oeuwe. La question de la divenification des $ltures

(T) On patt relcvw à ce propos Etc Ic taux dc changc ëla,é ùt Fnnc CFA provoErc une dîfércncc des salaîns cntt
la znu Frarc (furc h Sahel) a Madagascan
(B) tlne ualysc conpanbtc, complëtéc par d'anucs ænples (Bagt et Valtéc ùt Soptrw mt Bu*ina Fasq, Semry

au Nqd Camaun ct PûimèAx:s fu detta fu ftann Sënégt1 tnortlnc Eæ les cottts de poduction dfunc anlnue de dz

vadent entt 1,5 et 2 T/ha en paddy, Etc I'eau soit gravitain ou ponpëe.

Alimentation gravitaire Alimentation par pompage

Montant de
I'investissement

de 5.0(X) FF/ha à 9.000 FF/ha
à Madagascar
(potentiel de 4 t/ha/an)

32.000 FF/ha à 37.000 FF/ha
au Sahel
(potentiel de 9 t/ha/an)

16.0m FF/ha à Matam
32.600 FF/ha à IONAHA

43.000 FF/ha sur la Plaine de

I'Arbre en Haiti

Redevance 100 à 150 kg paddy/ha
à Madagascar
600 kg paddy/camp agne f ha
au Retail

600 kg à 1.000 kg
paddy/ha au Sahel
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La paruclpaflon der usagen rur ler ppl der Hauts pfateaur

$-tfq9ry^ reæntert up pnmlàn lilomadon quandh. ede oorrmencent ll €sr prÉcbô cnte tel
ffgH[n{fj11r^IgJ:Ll:"j1Fld:Ifl!9t-Tr.d;e,ûdrenàô|v;,rËft eifi cqùËîË8't t-ft qt rr.ErUEr PllItee usagnn : odcttd tes chffiin obslrrôs un ter-pr6|eriiiSjerîË

Le dhgno+lc repoee. fln un ffarnen conlolm (oqfoUrt+ hrfli d'étrde d cadrr bcau{ deeouwagec d d€s ÉroHèrnes nncorilrÉr per kL usegpn Ërtf,' *E 'A''

Tffi$i 'scltarg0 par I'Etat, le dtoôt de le drdon à rutenF rcpooe rtr lc æ{I Oe t'àrtreuen 
--

b choD( du acônarb se hI en.pluefern lempû : aprùr m oçlæô gÉnôrC de dffiÉnntel opdoË,
I'anlrneteu rcnd,$*t:q q{{fry g çruti pour'aooroer iËas-bs ùp€ctrfifirquæffiptp'ljl'E q*!:_t'S^* !!fu ooun b'une Anton-a6or*È-qd ô-uqriurËe foËiirËl sÈlrlillls aprÈs- la fÉeentatlol 9pe gc6mdol d ferr dbànrbn filpUrrne. g|gf cfi procàdl f g.,e
cempagne. d'engagemeil. ftdlWrd, au oq$t dc leql€ilc ctnqn ucager' slggitne- F,t 

-t o,li
son accord sur les ttob polntr suh,ants :

l. Chobr technlque.

e Cr6don de I'asgoclatlon de poductarn pow prendn en ctnqe ls gegthn et I'erilreden dec
orfrfiegEr

3. Engagenrent.à Fyt une corûlhtdon pour læ frrb de gedon d d'erilr$en, coilrlhltlon dont le
monùml e8t estlrné a prlod.

te pncfd ne cordnue gue sl le mdoilô dæ r.raagen ed engm6c ltr oË ùob pom!. tE hnars ne
som hnoÉE qu'avec I'agrtnent d'au molns 75 S dc oçldaltr, ocflgant plrfu de 55 t de h superffcle
à Éhabf,ts. ll est pradque d'uûlb€r dæ phaæ a6lbnne, où ler.pairsad g. repàrert mler.x iue sur
der Cam- Potr. vbualÉs lel ouwagei en pflrld (pûô. d'ldfotha port - pessenlles, Ïa,/olrq
pessagm à bâtal...).

L'lntervenilor
già**JJeËitf,33if,il'iî.8lff 3'fiiuff g"nislliFlissu'es

Au cours de la orépanatbn d" lq réhablltadon phpQue deeaménagernontq lee usagers ont remlg encause les choD('ou buràu d;étùAss. Ài"n-saËffiiord, cgtfiàr;d;ittl;iqi;Ë ôî00 rn est almenré parune retenue qul.s:etntasq rapqernq4; l'fngé.nÈuronift-esrtmaftï_uô Ë ilrfË Jomhée seratt rédutteà 2 o0o ha eh 10 ang. Le ?eftrg àei'eripr-oilàffi AË ùfrG-RiËbfliradon réseruée aLor surfaces
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A Anony, la réfectlon des dlgues e1 du chenef d'assalnlssemenû anrt â6 abandonnée pour des ralsonsde coÛt Les usagen9 ont deËE1ldé,qu'ddsofr-t6l,ttéilË-JCË'ri p,olrt av€c une quratité de protectlonmolns bonne (fréquence plus 
-élFC) 

s- Ë -àbuo ffi' conrpactéea, mars pour un coûtramené au dklèÈre de I'estnhUon lnirhlà:
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irriguées mériterait elle aussi d'être analysée en profondeur : les programmes d,irrigation seheurtent souvent au problème des débouchés de ia production.

!J. Reconcevoir les systèmes en fonctlon de I'expérience acquise

I.^a réhabilitation p-eut Pennettre une large transformation des aménagements et des modes
de leur gestion en fonction des disfonctionnements qui sont apparus.

1.27. Organiser Ia concertation des opémtanrc et l'implicuion des usagen

fæ réaménagement est d'abord I'occasion de lancer une véritable consultation des usagem.
Iæs projets d'irrigation mis en oeuwe sur financement extérieur ont, jusqu'à une période
très récente, été préparés Par les services publics, avec le concouni de sociétés d'ingénierie.
Iæs ingénieurs-conseils opéraient selon des termes de référence établis par I'Administration
Ils étaient-tenus de se confolmer aux dispositions contractuelles qui les iiaient avec l,Etat, et
avec lui seulement. tors de la réhabilitation du PC 15 à la soMnr \c, ou de la préparation
du projet Retail ou encore des réaménagements des périmètres de I'OùAHA les
producteutË n19n1 été impliqués dans la conciption des amênagemenrs qu'incidemment, àtitre consultatif. Les sociétés de développement régional contrôlaient toutes les activités
lié^T à 

-1".--ptgduction 
agricole dans leui périmètrele concession ; ce pouvoir s,étendait

même à I'hydraulique villageoise, la santè, l'électrifrcation et I'habitat. Iæur domaine de
compétence et leur pouvoir étaient trop importants pour qu'elles jugent nécessaire de
mettre en place des procédures de concertation avec les paysans.

Cette concentration des pouvoirs est maintenant contestée dans les projets de réhabilitation
Iæ producteur a désorm*.Y-oi* au chapitre. Iæs procédures de concertation mises en place
{oivent permettre de concilier les intèrêts divergents des différents acteun impliquéq et
d'élaborer des principes d'aménagement, de gesdJn et de mise en vateur acceptés par tous.

Les groupements de producteurs constituent les interlocuteurs privilégiés des techniciens et
de I'administration lors des processus de réhabilitation. ' 'l

A Madagascar' les associations d'usagerc ont été créées par décision des pouvoirs publics :
elles ont en charge la gestion des périmètres d'irrigation. Elles sont les interlocuteurs
directs des ingénieurs-conseils et leur pouvoir est impoitunt. (voir encadré p. 50).
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A la Plaine de I'Arbre et à Grison Garde en HaiIi, les usagers participent aux décisions de

préparation et de mise en oeuwe des projets. Les usagers collaborent également à la
réalisation concnète des travaux (9).

I-e cas de la SOIvL{L{C a mis en évidence I'importance de la légitimité des organisations

de producteurs. Les clivages sociaur( entre les différents groupes de producteurs sont très

forts dans la région du lac Alaotra : les gros propriétaires dépossédés d'une partie des

terres qui ont été redistribuées, forment une classe de notables et détiennent le pouvoir

tocal. Iæs petits propriétaires représentent la majorité des exploitants et sont représentés

par les associations d'usagers. Iæs intérêts. de ces deu grouPes sociaux sont' bien stlr'

divergents. Il est essentiel, pour éviter une explosion des conflits, que chaque groupe garde

sa représentativité et reste intégré arx systèmes de négociation liés à la gestion (10) des

périmètres (voir encadré P.62).
b'un" façon générale, le nécesaire équilibre entre les nouvelles associations et les pouvoirs

politiquri toâ* dest pas toujours facile à trouver. Ces organisations se heurtent aussi

butfoii aux résistances de la société de développement elle-même, comme à I'Office du

Niger.

7.2.2 Ranir les ouvmges

-Corriger les 
$sfonctionnements.

L expériencè acquise par les ingénieurs et les usagerc sur les périmètres existants Pennet de

proposer des innovations et des amélioratiors . l-z réhabilitation devient alors souvent une

veritaUte modernisation et transforme les réseaux d'irrigation I-a définition des ouwages

intègre les nombregses contraintes liées au milieu naturel et notamment une Protection
effrcace contre les pluies, les crues et les eaux sauvages, qui avait souvent été sous-estimée.

la réhabilitation amorcée à la SOlvfAI-AC est partie des problèmes posés par

I'ensablement des ouwages : les prises d'eau s'engravaient au niveau des dérivations, et des

matériaux stériles se déversaieni dans les parcelles. La réhabilitation a été I'occasion de

lever ces contraintes, en proposant des solutions techniques spécifiques.

Dans le périmètre de I'Anony, ce sont les usagers qui ont demandé à la SOMAL{C de

réparer lls digues de protection de l'évactrateur de crues. L'ingénieur'conseil jugeait la

réiection trop cotteus e.La, SOlvtAL{C a néanmoins fait réaliser une rénovation sommaire

des digues, pour un cott faible, à la grande satisfaction des usagers (voir encadr$p. 50) e'F 1z

(g) II fatt sw ce poittt rqpeler Erc les pngrammcs Pêrimèuvs Inigués Vîllageois Pnomus dans la décennic
'WSintS 

dans'Io vallëc at gà* Së;W rcpsaicnt sur l'appropiatiott dcs aménagcments pa? IT Wloilann
grûce à lau cutuibution physiErc o* u*** d'séantiqt. Cïprkcipa $i a donnë en Plrti, satidactiott' s'est

"niitlottt t *rte à d1as h;6ikàccs techniErês rnri tempèrent finÉÉt de Ia contibutlort dcs qloitant:t aux nn'aw

tottt ùt moins sarc contôh ni appû techniEtc-
(10) Gestion élugôc ù tottus tes-ipemtorc iitrt ou dcvenir fu périmètrc ; iI incfut donc lc proccsna de

rëhabilitatiur
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La gestlgn de f'eau au Retall

:'* 1!
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Parfois les investissements ont dt être plus importants pour assurer un accès à l,eau
Permanent : rehausse des barrages-réservoirs à lbohamane (Niger) et Sahamaloto(Madagascar), aurénagements des ôuwages primaires d'adduction d'Jau au Retail (Mali),
réfection du barrage de prise du périmètre de Grison Garde (Haiti).

I-es conséquences de I'irrigation sur les sols et l'évaflation des eaux excédentaires ont étéIargement traitées lors de la préparation du projet Retail. [a remontée de la nappe
phréatique de I'ordre de 30 m- en so atrs provoquéô par I'irrigatio& a atcalinisé des terres.
La réhabilitation a permis de trouver des iepo*lr tr.hniqu"ùoéquates. L'alcalinisation etla salure des sols ont nécessité la remise en service et I'améliôration des systèmes de
drainage.

I'æs opérations dc réhabilitation menées à Madagascar (Somalac et ppl des Hauts plateaux)
ont nécessité une éhrde des ouwages tertiaires :-le gabarit des ouwages d'amenée de I'eau
aux parcelles était beaucoup trop important par rapport au temps dJtravail disponible des
Ts-Ters. L appel à une main-d'oeuwe salariée n'ayant apparemment pas été envisagé, il a
fallu mobiliser des outils puissants et des techniciens câpables de cater correctement les
ouwages de régulation hydraulique.

-Mieux gérer l'eau pour l'économiser.

Un meilleur usage de l'eau nécessite d'abord des mesures techniques et d,incitation. Les
usage$ réclament fréquemment un revêtement des canaux d'irrigatiôn : il permet de limiterl:l ry{"s par percolation et les travaux de maintenance. Mais I'intérêt de i'EtaÇ pour qui il
s'agit de nouvelles dépenses, diffère de celui des usage6, qui souhaitent voir réduire les

tharges d'erploitation et d'entretien. Iæs contraintes UùOgetaires n'excluent néanmoins pas
la possibilité d'un financement public du revêtement des canaux en cimeng lorsque I'eau est
rare ou chère.
Iæs travaux de réhabilitation à I'ONAHA ont ainsi intégré des opérations de revêtement de
canatrL Sur le périmètre de Débé au Burkina-Faso, alimenté par pompage, les usageË ont
constaté d'énormes pertes en eau par percolation le long de làuwage. Aussi ont-ili décidé
ds lSaliser un revêtement du canal adducteur. Au netait enfiq le ievêtement des canaux
aux Pilssages slbleux n'a pas été effecrué correctement, et les usagers dewont certainement
puiser dans le fonds d'entretien pour réaliser les travaux supplémr-ntuires qui s'imposen

On constate aussi QU€, sur un même périmètre, les écarts de consommation d'eau sont
souvent très forts. Bien souvent des économies d'eau substantielles pourraient etre réalisées.
Daru le casier Retail, la consommation variait de 38.000 m3/ha à t5.000 m3/ha, selon les
producteurri. Pour limiter la surconsommation d'eau, le projet de réhabilitation a mis en
place une facttration de la redevance modulée seton les Oèbits prélevés en tête de quartier.
D'un9-façon générale, si les débits prélevés aux prises ne peuvent être enregistrés, il est
possible d'instaurer des pénalités financières poui chaque ùtinsation des prisJs en dehors
des horaires prérrus. A contrario, on accorde des bonifîcations pour toute diminution des
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Démocratle et tnégalités soclaleg dans les Ptty à MATAIVI
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:

consommatioili. Le projet Retail avait prénr un système de ce type. Mais il n'a Pas pu être

mis en place, faute d'un accord avec I'Office du Niger (voir encadré p. 54).

Les groupements villageois de Matam maîtrisent par contre mieux la distribution de I'eau

(enviion 14.000 rn3/hectare). [-a relation eau-pompage-gas oil-cotisation y semble mierx

èomprise par tous (par opposition au calcul des cotisations en fin de campagne dans les

groupements ONAI{A). L'organisation villageoise du tour d'eau y paralt également

*ritirure que le qrutème de rnrlgarisation assez rigide de I'ONAIù{ De façon paradoxale,

certains périmètres de I'ONAFIA consornment beaucoup d'eau (iusqu'à 20.000 m3/ha en

hivernage) malgré un prix très élevé de facturation de l'eau aux coopératives.

D'autres mesures coercitives peuvent être envisagées en cas de gaspillage d'eau par un

quartier. Il est important qu'elles soient prises par la collectivité ou I'autorité compétente. Il
peut être intéresiant de p}évoir au niveau de la conception, la possibilité d'isoler chaque

quartier, par cadenassage des prises, par exemple. L'effort central doit porter sur la

forrration des usagers à un emploi rationnel de I'eau'

Les prises de quartiers doivent bénéfrcier d'une bonne desserte en eau. Sinon' il est

impossible de garantir I'indépendance et la resporuiabilisation des quartiers hydrauliques.

De nombregses mesures peuvent être envisagées : renouvellement d'équipements de pom-

page (périmètres de PONAI{A situés le long du fleuve Niger), réfection d'ouwages de

àein"ùon (Retail, Madagascar, Projet de Grison Garde), régulation par I'aval (ouwages

primaires ei secondaires au Retail et certains périmètres de la SOMAI AC) ou par I'amont

(oo*"ges tertiaires au Retail" SOIvIAI-AC, PPI des Hauts Plateaux Malgaches). Cette

dernière nécessite une formation adéquate des aigUadiers.

I-a cohésion sociale des groupes de base utilisant I'eau collectivement est indispensable au

bon fonctionnement Au perimètre, à la fois pour gérer le débit et la répartition de I'eau

entre les parcelles et porlr prendre en charge ies activités d'entretien des ouwages tertiaires

et quaternaires. De ce point de we, le quartier semble la bonne unité sociologiquet à

condition que les popul"ûo* des quartiers n'aient pas été rassemblées de façon artificielle'

sans référcncc à Èurorigine ethnique et sociale. (voir encadré p 56).

I-e projet Retail a dt corriger les puzzles sociarur, sources de conflits, qui avaient été mis en

place irécédenment .o pio.édant à des opérations de remembrement. Dans le cas des

peti.Ëtres irrigués villageois, le village ou ll quartier, unités sociales cohérentes, coîncide

avec le groupement d'irrigants.

Iæs quartiers hydrauliques constituent des unités où les droits et les devoirs des usagers sur

la geition de I'iau doivent être clairs. Le fonctionnement et I'entretien des ouwages internes

au quartier leur incombent totalemen! et ils doivent participer 
-à 

la gestion des.ouwages'

L'-accès garanti à un tour d'eau de bon débit a pour contrepartie impérative, le paiement de

la;redevatoe. UONAI{A a clarifié les responsabilités des différents opérateurs de façon

rigide. Les producteurs qui ne payent pas leur redevance peuvent être exclus.
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Gontralntes en temps de travall et Intenslflcafion

F
L+-,È

i1,;.,

atti

7.,

ll est très difflclle, dg .prévolr a prlorl la taille 'optfmafe' dee ocfloltatlons lnlguées ; les paysans
soYrtafe.$ en général des surfaces importantes.af! d'aggmgnûgr leur poductlon iloUafe, m-gm[ si celasetradult par des rendements molndres à I'ha. L'Eùat chérche à maxliirtser ta proËùàld,-c6'ôilîa Oepalr avec de petltes surfiaces fortement Intenslflées.

Le crltère dE la 'malnd'oewre dlsponlble pour la culture lnlguée', sowent mls en avant, sst en réalit6
Insufffsant pour ocpllquer les loglques payrannes.

Sur les P.l.V. de Matam Par gxemple, le travat re€te urt facteur llmltant : les parcelles (0,3 à O,S hd sonttrop petlteq Pour produlre..des surplus oommerchflsaHeg .mats st on tes âôEndt[ ig; pËiid;âs de
capacités de travail dlsponlbles entralnercnû une odensncdtton deg pratlqùos: - -

A I'lrwerse sur les. p6rlnlÈtreq Oll_AHA du Nord de Nhmey, l'lntenslffcaùon repose sur une attributlon de
50 ares par'famllle au lleu de 25 a{eg sur les p6rfmàreï non réhaOltttOE t-taêliolsi€màtrt îàîirttace
PPIP* d'augqtenter !a produalon et.donc 9e dégager des surplus cûmmerclallsages. 1eliâUotiri-sont
rédlsés en culture atteléê et la douUe culture é.slsystérnathue. [a productton rizlcoËert nalôrlsee
:S,ol_ le prlnclpe sulvant : 1/3 autoconsommé, 1 /3 qt palement Oe ta Ëd-svâri;â ilg uËnOuiur'iJha"
ché local.

[a rnalnd'o€tMs familhle ne suffft Pas à satlsfalre à tp-ctpçe 9e traua[ en rlzlculture, comprfse entre
1ry * 2fl) Jo,urs de traval par hectare, av€c une polrfie à là récolte et au b"n"b. t Ë-mai;d;ôwre
safarfé€ représerûe 70 % du total en rlzlculture d plus de 80 % de l'enssm-Ue des àcttvitei Ou
système de productlon.

Le pay. sannat drlcaln est donc totlt à fa.lt capqble de mobllfser du uavafl salarlé, dàe lors que les
cordltlons éconofiJqtles le.permettent, alors mâpe.que les obsen/atsurs ànérduË c-rolern roËnt:À
!of' qup ceJtg offre de rnalnd'oewre salariée nlelste Hp, (soclétés paysannes €n apparence OgaiÈ
talres, denslté3 humalnes falbles... ). Coîlplrement atr Hées reçues, crirtalnJmembiei-ùlJramilres
paysanlqs-, d notamment les cadets, préfèrent sowent le trarrat 

-satane 
dans un villagà votéin â ieurs

statut d'aHe famllhl non rémunéré au seln de la corrcesslon.
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7.2.3. Ranir les ruperficies attribuées

Dans un souci d'équité, les projets distribuent souvent les terres aménagées entre le plus
grand nombre d'exploitants, chacun ne disposant alors que de faibles superficies. IJ tàiile
de I'exploitation irriguée n'est ainsi que de 40 ares à Matam. fJne fois retirée la part utilisée
en autoconsornmation, la part de la récolte commercialisable est totalement utilisée pour
financer les charges d'irrigation. Sur les petits périmètres irrigués ctes Hauts Plateaux à
Madagascar, la production est totalement auto-consommée, les parcelles irriguées se
limitant à t ha. Sur les périmètres de la région de Tombouctou au Mali, la surface est
limitée à 10 ares par exploitant. En général, la maîtrise de I'eau est meilleure et les
rendements plus élevés sur les petites parcelles. I-es aménagements parcellaires sont
relativement aisés à effectuer sur de petites surfaces et I'exploitant comperuie ainsi sur des
parcelles de taille limitée les défauts de planage, ce qui est plus difficile sur des parcelles de
grande taille.

Cependant, la taille de I'exploitation irriguée doit répondre au( impératifs sociagx et à
I'itinéraire technique employé par les producteurs. I-es opérations de réhabilitation sont
souvent I'occasion de modifier la taille des surfaces attribuées, en fonction des choix
techniques des utilisateurs, de leur temps de travail disponible et de leurs besoilu
alimentaires. A I'ONAII\ la réhabilitation a ainsi fait augmenter la surface allouée par
attributaire de 25 à 50 ares.

En culture manuelle, la main-d'oeuwe disponible au sein de Ia famille constitue le principal
façteur limitant de la taille de I'exploitation. L appel à la main-d'oeuwe salariée n'est
possible qu'à partir d'un certain seuil de productivité du travail et de rentabilité de la
production (voir encadré p. 58)

;

I.a culture attelée permet souvent d'accroître les surfaces et d'intensifïer la production en
pratiquant deu cultures par an. [a part commercialisée s'accroît alors et il devient possible
de faire appel à une main d'oeuwe ocqrsionnelle (Retail, ONAII\ Grison Garde). [æs
surfaces cultivées sont alors plus fortes, 3,5 ha par attributaire en moyenne au Retail et 4 ha
à la Somalac.

I-es rendements obtenus sur les terres où se pratique la culture attelée sont tellement
variables qu'il est diffrcile d'en tirer des conclusions claires. Il serait intéressant d'effectuer
une recherche plus fine sur une éventuelle corrélation entre I'accroissement des surfaces et
la décroissance des rendements. Iæ passage à la double culture, là où elle est possible,
concerne souvent une surface limitée. Sur le projet de N'Dombo Thiago au Sénégal, elle
était pratiquée par chaque exploitant sur I ha au plus, il y a quelques années. [â aussi, nous
manquons d'informatioru plus récentes et plus complètes.





6t

1.24. Intéger la gestion de tenoir et les logiryes pnysannes

l.ongtemps, les responsables des projets d'irrigation se sont désintéressés des contraintes et
des stratégies des papalui. Aujourd'hui, cette attitr,rde commence à changer. On essaye de
mieux comprendre pourquoi les agriorlteurs ne se conforment pas au modèle technique
prém (intersifîcation) sur les périmètres existants.

i

L:exploitation paysanne s'équilibre autour dc la mise en valeur de I'ensemblc des ressources
disponibles. En général, les culhrres extérieures au périmètre assurent ta consommation
viwière dc la famille de I'exploitant. Iæs cultures de décrue sont peu exigeantes en main-
d'oeuwe, €t de faible productivité, par contre la surface exploitée par agriorlteur est
importante (plusieurs hectares). Iæs cultures pluviales nécessitent souvent plusieurs semis
successifs et un contrôle sérieux des mauvaises herbes pour obtenir des rendements
satisfaisants. Malgré une quantité de travail demandée importante, les cultures pluviales se

maintierurent parallèlement aux cultures irriguées. Iæs deux types de culrures sont décalés
dans le temps, et en cas de conorrence, les papans, s'ils en ont les moyens, font appel à une
main-d'oeuwe salariée.

La réhabilitation d'un périmètre irrigué sera d'autant mietx assurée qu'elle s'intègrera dans
un plan général d'utilisatioru de mise en valeur et d'aménagement de I'espace. L'-irrigation
n'est alors qu'une composante parmi une panoplie d'activités diversifîées.

I
I

L'élevage pennet de capitaliser les revenus des cultures de rente ou des activités extra-agri-
coles. Cependant, les troupeaux de bovins présents sur les périmètres, présence liée souvent
à la culture attelée, dégradent les berges des canarx. I-es opérations de réhabilitation sont
I'occasion de créer des abreuvoirs maçonnés et des passages à bestiau (Retail,
Madagascar), et aussi de ménager des lavoirs le long des canaux d'irrigation

I-es parcelles maraichères sont habituellement tenues à l'écart des périmètres d'irrigation Il
est pourtant possible dl réserver une place de choix (arx sols adéquats et bien desservis en

eau) pour les cultures féminines, comme cela a été fait dans le projet Retail (sur une surface
de 70 ha elçloitée en contre saison froide).

I-e travail de conservation des sols, I'intégration de I'arbre dans les espaces irrigués et plus

généralement sa sauvegarde dans les zones en voie de désertifÏcation constituent aussi des

mesures à intégrer dans la préparation des projets.
Liapproche "gestion de terroiro permet d'associer un ensemblc d'actions au développcment
de Firrigation Les résultats obtenus dans la zone de Gao au Mali sont promÊtteurs : des

cultures viwières ont été développées en périmètres irrigués villageois, les ctrltures de

décrue rnaintenues, des espaces maralchers créés, et les palmeraies développées.

13. Organlser ltintenslflcatlon
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Les associations d'r5ggnrs-f,oivent assurer I'entretien des o'wagcq *et anêtài i;;td:*Ëj,:rrË"riîkisscnt lcs chargee d'cntretiÉ" "'lÏfHn"fof.mft"offiH"Xparticipations ôorrespondantes. -

aux périmètres d'irrigation, alors qu'clles pourriicnt être bcaucoup plus étendues.

Lc statut des associations répond à unc législation préparéc G! 1gg{ et mûéc cn 1gE5. Néanmoins, laclasse notablc localc- ('tcs rehcnbrés') -fÉh;-touL-"f"ngil?i-po"*i, dcs ass."nainlenant id d;tùï;-Ë;î^.q* étaicqt aupararanr ccru d'cs propriétaires Heffi#îf'fricampagnes de boycon dcs cotisatiôns sont lancéèJ;-d.* Ë.td;r-pré-êlccoral dc 19s/, t2% dærederanccs n'ont pas été payécs (cc qui n'cxclui par d *dt**r"tiùrdbti"*cc iilùr"tioo;.
Les associa.tionsr ltersonnes morales dotécs d'unc structurc formelle _et de principes dc fonctionnementclairs constituent tne nouveauté pgur Madagascar,I,amË i*i'éËi'Ëî,ËËiil (irès influenrs dansun pays où la décentralisation èst pousscc) et du^monïc-;iigiffÏ -dt.iËîrè* 

oppo.ition. Le
Pr(rcessus de réhabilitation se trouve-du couf gêné ct lcs associat-ions oôrèniriîùilr*, interræntions

Madagascar : Conltits entrc les associatlons et le pouvolr politique local

La place du fermaç et du métayaga Iæs exemples du Retatl et du lac Aloatra

)i:t:

Itt:

rl.

Au Retail, la préoocupation dcs eryloitantg à l'égprd dc h garantic foncière cst doublc : il s'ryit à la fois
de disposcr d'cspaæs cncnsiblcs en fonction dc la taillc dcs bcsoins de la famille, et dc jouir d'un droit
inaliénablc d'accès à dcs parccllcs faisant l'objet dc soins répétés dc campagnc en campagn€, et donc à la
fertilité croissanta La réponsc à cette double problématiquc sc trouwrait probablcmont dans le recours
au fermagc et au nétayagc; ellc n'cst malhcursuscmcnt pas acccptê,cpar f0ffrcc du Nigcr.

Le mode de faire-valoir direct est aussi ic lcU qui soit reoonnu par tcs powoirs publics malgacheg qui
ferment les yerx sur les manipulations foncièrcs lors des aménagements hydro-agricoles du lac Aloatra.
Or, I'intérêt du fermagc ou du métayago associé au faire-rnloir dircct n'Gst pas mince: il permet à des
familles dont la taille est lluctuantc (notamment à ta suitc dc migrations) d'adapter leurs ressources
viwières ct monétaires à leur capacité de trarrail ct lcurs bcsoins alimcntaires ; la souplcssc qu'autorisc le
faire-valoir indirecr demandc à ce qu'il soit officiellcmcnt rasonnu La transparencc exigéc pour une
bonnc gestion des aménagements hydro-agricoles passc aussi par I'identification daire des rsagers réels
de I'earl seuls interlocuteurs ralables des ôrganismcs dc gcstion (organisations dc producteurq sociétés
de déræloppcment régional et prestataires de scrvicc) ct dc lcurs rcpréscntants.
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IJaugmentation de la production et de la productivité (et donc le paiement de la redevance)
passe le plus souvent par I'intensiflcation des ctltures.

L'augmentation de la productivité des aménagements dépend de trois facteurs : la maltrise
du foncier, la maltrise de I'eau et la maltrise de I'itinéraire technique. 

I

7.3.1. La maîtrise du foncier est essentielle

Dans la plupart des pap d'Afrique de I'Ouest, la terre est une propriété nationale, bien que
le droit coutumier se perpétue encore largement, notamment au Sénégal. Liexploitant doit
disposer d'un statut foncier clair, faute de quoi il n'aura aucun intérêt à réaliser des

améliorations foncières (planage, fumure de fond).

A la SOMAIÂC, le démembrement des grandes propriétés traditionnelles a permis de

distribuer les terres à de petits exploitants. Mais de nombreux petits attributaires ont été
obligés de céder en sous main leur droit foncier à d'anciens gros propriétaires. Un tiers des

terres au moins est désormais exploité en métayage, ce qui n'est guère propice à
I'amélioration foncière, et donc à I'accroissement des rendements.

Pourtant, I'intérêt du fermage ou du métayage associé à du faire-valoir direct n'est pas

.mince. n permet à des familles dont la taille est fluctuante (notamment à la suite

d'émigration) d'adapter la superfrcie qu'elles cultivent à leur capacité de travail. I.a'
souplesse que permet le faire-valoir indirect milite en faveur de sa reconnaissance, même
s'il ne favorise pas I'amélioration des sols. D'autant gue cette reconnaissance est une
condition nécessaire pour identifier les wais usageni de I'eau, seuls interlocuteurt valables

des organismes de gestion (voir encadré p 62').

t

La pression foncière, très forte à Madagascar, et le morcellement des terres partagées entre
les enfants d'une famille, a fait diminuer la taille des exploitations iniguées. Ce phénomène

est de son côté plutôt favorable à I'intensifrcation

En Haitl, ta situation institutionnelle et politique est actuellement trop diffîcile pour que la
question foncière soit résolue de façon formellc. I-a propriété de la terre est tês forte, et le

foncier morcclé ; toute réhabilitation ou nouyel aménagement doit donc y respecter, solls

peine de troubles graves, la structure foncière existante ; ceci ne facilite probablement pas

I'organisation ultérieure des paysans au sein des mailles hydrauliques .I-Ê projet de la Plaine

de I'Arbre a choisi comme solution de dissocier la tenure foncière du droit d'eau qui nsuit"

les déplacements de I'irrigant à travers le périmètre. Ce dispositif original n'est guère

favorable à une réelle amélioration de la qualité des sols, mais il permet de contourner les

éventuels problèmes fonciers et constitue une réponse provisoire satisfaisante.



Probtématlque de l'lntenslflcatlon sur le lac Alaotra

Les rendements varlent de .1,5 à- 5_ Vhq pour une moyenn€ générale osclllant de 2,5 à g t/ha dans
I'ensemble de la cwette et de 3 t à 3,5 Vha sur les grands p6rlmètres.

La productlvité est dlrectement llée au nlveau d'lntenslficatl-on, lul-même condltlonné par la plus ou
molns grarde rnaftrise de l'eau. Les rendements les plus élwés sont enreglstrés dans les zones ôù I'eau
est s0re et abondante et sur sols mlnérau lourds. Les rendements les plus faiHes dans les zones où la
ressourco en eau est aléatolre et sur les sols organQuee saUerx

La dlsponlblllt6 de I'eau en début de salson permd une mlse en place précoce de la culture à unE
pérlode où, pour la varlété la plus répandue les rendern€nt e€rcnt meflleurs.

Des galns de produdfuité pewent être obtenus par une restauratlon de la rnafrrlse de l'eau et deE
technlques culturales qul I'accompagnent spontanément (replquage d désheÉage chlmlque pour
I'essentlel).

La rlzlculturE au lac Alaotra se caractérlse par certatnes pratlques culturales.

- I'utlllsatlon de la tractlon bovlne (80 %) ou mécanlque (20 %) pour la préparatlon des sols (abours
manuels et plétlnage sont Inconnus),
- le repiquage en culture stre et Intenslve et le semb dlrec{ en culture aléatolre d odensfue,
- le recours arx herblcldes chimlques en cudture Intenslve d seml-lntsnslve,
- la très falble utillsatlon d'engrals mlnérauo<,
:'Ja récolte manuells,
- le séchags en meulqg,
- le battrage par foulage des borlns,
- le vannage manud

Une mellleure dlstrlbutlon de I'eau ns sufftt pae pou1 gnrantlr le passage à une dus gralde
Intenslflcatlon. ll faut que les condltlone de sole, de tenuro.forælère, d'équlpements et d'erwlronnement
économlque solent favorables (essentlellement le prk d'achat relatlf du paddy). Un galn moyen de 1

t/ha, qui représ€nto un niveau raisonnable, conespondrait à une poductlon additbnnelle de I'ordre de
30 0OO tlan.

Un programms de recherchedfoeloppement a permls d'o<pérlmsnter puls de diffuser de nowelles va-
rlétés. Lorsque fa ressource en eau n'est pas dlsponlUe auot meileures dates de replqmge (novembr+
décembre), les rrarlétés à cyde court retardent I'opératlon lusqu'en larMer, avec I'assurance de bone
rendements. La varlété 27% s'est dlffus6e sur 10 96 dee surfacee en trolg ans. Elle p€ut être repQuée
très tardlvement (fusqu'en févrle{ sans dimlnutlon notaHe de poducthdt6 ; les producteurs la lugent
toutefols peu appétante. Uno autre varlété non photopérlodhue, enoore plus rustlgue, peut s'adapter à
une lnégularité de l'approvlslonnement en 6eu eu cours de la p6rlode v6g6tatfue. Ansl, sur le pédmètre
de Saharnaloto, uno réserva en eau garantls pour 3 500 ha d l'lntroductlon de varlétés dE rlz non
photo-pérlodiques, oht permls d'emblaver lusqu'à 6 000 ha avec I'assurance de rsssources sn eau
sufffsantes 4 années sur 5.
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7,3.2 La mafrrîse de l'ean est déterminante pour Ia réwsite des cultures emblavées

I-iapprovisionnement en eau doit être fiable et régulier. A la Plaine de I'Arbre en Haiti, des
forages apportent les ressources en eau nécessaires entre deux périodes pluvieuses, et
I'igrégularité des crues valorisées par épandage est ainsi palliée.

Lfeau disponible doit aussi correspondre arx besoins des plantes arx différents stades de
leur cycle. L'introduction à la SOMAL{C de riz non photo-périodiques a permis de mieux
faire corespondre le cycle de croissance de la plante et la disponibilité en eau, liée à la
pluviométrie (voir encadré p. 64)

Sur tous les périmètres, une bonne alimentation en eau des mailles hydrauiiques est
indispensable pour organiser des tours d'eau dans les quartiers, le long d'ouwages tertiaires
convenablement dimernionnés et munis de dispositifs de régulation de plan d'eau. Iæs
techniciens doivent être très attentifs à la réfection des ouvrages tertiaires afrn d'éviter des
dérapages dans les tours de consommation en eau.

7.3.3. La mafirise dc l'ifinéraire technîqæ recouvne diverc aspects.

i

I-es actions de rulgarisation perrnettent de diffrrser certains thèmes techniques, comme par
exemple la fertilisation minérale ou le repiquage.

La fertilisation minérale, dont les effets sur les rendements sont immédiats, pour peu que
I'eau ne soit pas limitante, est généralisée en Afrique de I'Ouest.
Iæs engrais sont utilisés en petite quantité autour,du lac Alaotr4 mais presgue pas sur les
PPI des Hauts Platearx à Madagascar. Dans le premier cas, les producteurs frnancent leurs
intrants en cornmercialisant une partie des productions; sur tes Hauts Plateaux, en revanche,
la production n'est pas vendue, mais corsommée sur place ; les pa''sans n'ont donc pas les
moyens de se payer des engrais. Iæ phénomène est analogue en Haiti (Plaine de I'Arbre)
pour la culnrre du sorgho, alors que l'échalote, olture de rente, bénéficie d'apport d'engrais
minérartr
Dans tous les cas, les engrais cottent de plus en plus cher, et les producteurs cornmencent à
diminuer les doses appliquées.

Mais il est rare çre le planage soit très bien exécuté. L'enherbement peut alors atteindre un
développement tel que le repiquage doive remplacer le semis direct. Iorsque la main-
d'oeuwe nécessaire au repiquage est rare ou trop cotteuse pour les exploitants, le maintien
du semis direct est nécessaire ; le paddy doit alors être semé en ligne pour faciliter les

opérations de sarclage ; cette technique suppose la traction animale et implique des actions

de formation.

r-"adaptation de I'itinéraire technique à la taille de I'exploitation et à la force de travail
disponible se traduit par des modes de culture différents, Iæs niveaux d'intensifrcation
varient beaucoup selon les familles rurales, en fonction de stratégies diversifrées. Ceci se
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La Plalne de ItArbnB = attrlbutlon des dmits dteau et rcdevance

9l"j

,,', 
u

fr:

Iæs droits d'cau (ogirnés en heures dc nain d'cau) rcnt attribuéc eur patlans scton lcrn participatkn
réelle arx travanu d'amé_nagemcnt du canel prirnairc (sout résctrç quc-lo paysar détcntcù a'gn Croit
d'eau palro la redcvancc firéc pour unc hcurc dc nain d'cau).

Ces principcs ont été adoptér aryès dc longucr disstssioor cnae lcs payranr ct I'encadrement. Bien quc
très pcu 'orthodoxcs' sru lc plan tcchniqræ (on pcut lcur rcproc[er d'etrc à I'originc dc pertcs
importantes dans lcs canaur traditionncls lorsquc lcr parcclhr coni CtoignCcs dc lr rcssoùcc), ils offrenn
I'i'lmcnsc avantags d'avoir évité tout conflit foræicr dæ ættc zonc) oU tc nétapgc cst inportant ct
d'aroir évité lo détourncnent du proict au protit dcr'grot propriétaiier'. lÆE pttt Cp.. dc gcstion sont
clairs (l heuc dc ponpagp cottc ta!$ et évitcnt lcc conf,its habituclg autor dcs rcdquanccs lOCsaccoras
sru la répartition dc I'cau cntro atUibutaireq ctc). Ib pcrnettent dcc samions inrnédiatcs à l'égÊrd dÊr
maurais palturs.

Autrc conséqucnæ bénéfrqug guoi gu'inattcndue. Grâoo au'droit d'clu' lcc payrenr mettctt cn jachère
lcs tcrres 'fatiguécs' par dcs culturcs succcssivss d'échalotcs (dévcloppcmcnt dcs parasitcs du sol) et
évitcnt ainsi fcmploi dc produits phy,toeanitaircs cottcur

[.c tour d'eau dure lli joun fcs usagÊn sc répartiscnt fircago dc la (ou dcc dcru) nain(s) d'carq en
proportion dc lcur participation aur trratu d'aménageracil qui rcpréscntc un véritablc droit d'eau Lc
pompistc eryloito lc forage cn réponsc à la dcmands ct tisnt un cahicr do foncionncmcnt dc ls pompc,
en notant lcs bénéfrciaircs. la tcnuc du caract dc bord dcs ponpistcs qui rcnonte à la nisc cn scrvicc
dcs insta[ationq scmblc rcmarquablc. Ellc pcut s'opliqucE prr unc inforuatioq clairc de I'intérêt quc
rcpréscntont pour toru lcs rclcvés dc foocionnencnt (facturation).

L'oploitation dcs équipcnrcnts d'irrigation cst contrôléc par uû conité dc gcstioq réduit à quelques
rcpréscntants dcs usagsrt du périmètre. Lca rcdcrar€r, dcstinécs I oormir lcs fraig dc fonctionnemcnt
ct d'cntrcticn æurant dcs in*allatioru dc pompagg no sont pat toutca pcrçucr. Iæs sommcs collcctées
sont cn partic détournécs dc leur usagc oorrt.

Iæ cott dc I'eau cst facturé aur usagcË en fonction dcs druécc dc pompage ; jusqu'à préscnÇ la contribu-
tion financièrc du projct a pcrnis quc lcs,usagcrr !c prlcût par fintégratité du prix dc I'eau Lc cott cst
lc suivant: . .

Par hcurc 
' 

Par n3 coqmmné
dc main d'elu
dcàdoà

Fonctionncnent
couranÇ

Gros cntrcticn et
renouwllcncnt

Total

Prir facturé
aur usaggtr nfr o,aFF 03rFF

A raison de 7 irrigationg dc I hcurcr (rcit 7 m m3) pour l'échalotc ct dÊ 6 inigltions dc 6 hcruce (soit
4 5m m3) pour le sorgbq le cott dc I'inigation par hecerc c$ le ruivant :

- de 1 300 à 2 ffi FF/h pour l'échalotc (sur un rsustru net de U 5m FF/hr)
- dc 800 à 16m Fflhr pour lc sorgho (srn un rcuÊnu nct do 2TI0 FF/hr)

dont lcg dcux ticrs cnviron sont fachuÉg aur paFenr.

14 FF

09 FF

Bfr

17 FF

æw 011FP ûJzw

17 FF 0,rt FF OA m

45 FF q18 FF q35 FF



67

traduit par des rendements également très variables. Les groupements villageois, qui
réunissent en principe toutes les familles du village, doivent faire face à des contradictions
d'intérêt très fortes entre les attributaires les plus extensifs, p€u motivés par I'entretien et la
bonne gestion du périmètre et les exploitants qui pratiquent une culture intensive, et dont
leS intérêts sont totalement contraires.

[,e maintien de la culture manuelle limite la taille des parcelles irriguées et freine le passage
à une double culture annuelle, qui nécessite de préparer la seconde campagne
imrnédiatement après la récolte de la première. Cest ce t'?e de contrainte qui empêche le
passage à une double culfirre sur les Pw de Matam (0,4 ha par attributaire). A Gao (0,25 ha
par attributaire) et à Tombouctou (périmètre de Korioumé : 0,10 ha par attributaire) Cest
I'attrait d'autres activités qui explique le refus de la double culture.

La culture attelée se développe cependant presque partout (Retail, ONATIA Madagascar,

et aussi projet de Grison Garde en Haïti) sauf au Sénégal ; elle permet de faire face, en
simple et éventuellement double culture, aux charges de travail sur des surfaces élevées
(iusqu'à plusieurs hectares comme sur le projet Retail ou à la SOIvIALAC). Iâ qrlture
attelée suppose d'associer I'agriqrlture et l'élevâgê, ce qui n'est pas toujou$ facile, par
exemple sur le projet Bagré (Burkina Faso), où les surfaces de pâturage pour les boeufs de
trait se sont révélées insuffrsantes.

I-a, motorisation du système de production n'a pas été citée dans les exemples de
renàUititation retenrs : on rappeller4 après les nombreuses déconvenues dans ce domaine,
le'succès (relat$ de I'expérience tentée à N'Dombo Thiago, où chaque g[oupement de
producteurs erploite et entretient une unité motorisée de moyenne puissance (60 CV) sur
50 ha (11).

1.4. Ofhir aux usrgeË uneJuste place dans la Éalisation des travaux

Les exploitants peuvent réaÏser eru-même une partie des travaux de réhabilitation
Si,la maltrise d'ouwage et les responsabilités sont réparties entre plusieurs opérateurq dont
les organisations de producteurq celles-ci ont à gérer une partie des financements. Cest le
cas, par exemple, dans te projet de T.poq au Burkina Faso. I-es usageni deviennent maltres
d'ouwage des travarx de finition
Sur le projet de la Plaine de I'Arbre, les exploitants volontaires ont Participé aux travaux de

création des canaux et à leur revêtement de ciment. Ce travail leur octroie un droit d'eau
qui, fait remarquable, n'est pas lié au foncier (Voir encadré p. 66).

I-e planage fin des parcelles rizicoles pose souvent des problèmes fînanciers comrne de

responsabilités. Iæ nivellement des sols est une opération cotteuse (de plus de

(il) n n! a pas fu anltutt otulée sur ce périmètn



Le rôle des entreprlses locales dans la réallsatlon des travaux

Sur l'lntérêt du recoun au( lrwestlssements hurnalng les avls sont unanlmes : le paysan n'sst nl un
tenassler nl un maçon ; sa partlclpatlon au aménagements ee llmltera atx travarx q'u'[ dwra lul*nême
réallser par la sulte : dlguettes, guat€rnalres, éventuellement déblals de terthlreg.

'En matlère de réallsatlon des travauq lorsque h concurencg entre leg entreprlses est €ffectfue la
réallsatlon des canau< et owrages'à I'entreprlse' a été fugée blen préféraHe au-mode d'ex6cutlon 'en
régle:. En efid, gutç qu'l est très difficlle d'apprécler arrec orac'tltr.rde le coût des travatfi on régle ce
demler mode d'o<6cutlon présente beaucqrp dus d'aléas d odge un progtamme pennansnû de
travaut sul le-Srlmètre afin d'assurer le d?ln emplcil du personn€l d {ec englns. Touteiols, en ce qul
conceme la r6allsatlon dee aménagements Intemes sur des pérlmètres à réhablliter (donc délà cultlvé's)
et qgl ng poury se- qlre qu'au cours de 2 à 3 campagnes successfues, le mode d'o<écutlon en régié
paralt mleu( adapt6. De plus, un minlmum de moyens (en personnd d englns) doit être dlsponlble {ta
Socl6té de Dévdoppom€rTt lgcalg (ou au G6nle Rural) affn de rÉallser des opératlons d'urjence. A ce
tltre égdement, I q été fugg nécessalre d'alder au modmum à h promotlon d'entreprl-ses locales
moyennes pour la réallsatlon de ceg travarx. .

lâ;réallsatlon de9 ouvrages ne peut être lalssée à la sede responsablllté des lnlgnnts, saut à aboutlr
comme sur les PIV de Matam à des owragee hydtaulhueo défectueux qul ne permettent pas un
contrôle sufflsant des llgnes d'eau le long des owrages de dlstrlbutlon ; on ne peut pas se paéser de
I'interuentlon de spéchllstes et de I'appul de technlclens compétents lors de l'exécutlon dCs travauc.

D'après F. Stepâan, conclusions de Tateller 'Concepfon- des prclets d'lnlgatlon et narmes
d'aménagemenf.
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5.000 FF/ha), en général effectuée par une entreprise. Sa prise en charge au titre de
I'investissement n'est pas acceptée partout. Il serait intéressant d'offrir aux exploitants les
moyens matériels et les conseils techniques qui leur permettraient d'assurer eux-mêmes
cette opération qu'il faut renouveler régulièrement.
At Grison Garde, le planage des superfîcies supplémentaires irriguées grâce à la
réhabilitation est entièrement réalisé par les paysans, manuellement, avec I'aide des
techniciens.

Mais en général, la participation des bénéficiaires à la réalisation des ouwages est limitéc.
Iæ projet ARPON a mené une expérience de ce type sur un casier de I'Offrce du Niger. Iæs
résultats escomptés n'ont pourtant pas été obtenusr pour des raisons qu'il faudrait analyser
avec précision. A Madagascar, le principe de la prise en charge de I'exécution des travaux
par les exploitants eux-mêmes a êté abandonné car les réaménagements à entreprendre sur
les ouwages tertiaires se sont avérés trop importants. [æ plus souvenÇ I'importance et la
pénibilité du travail impose de recourir à des moyeru mécaniques puissants, et donc à des

entreprises (publiques ou privées) spécialisées. Il n'y a guère que sur les petits périmètres
créés en zone sahélienne qu'une contribution des paysans aux travaux de création semble

envisageable (12).
I

[æs entreprises privées fournissent alors en général un service plus satisfaisant que les

Régies d'Etat ou les sociétés de développement régional (exemple de la SAED). Néanmoins
ce recours au secteur privé n'est possible que là où existe plusieurs entreprises
concurentielles, comme à Madagascar. Daru les pays sahéliens, où les entreprises pouvant
prendre en charge les aménagements, et encore plus I'entretien, sont peu nombreuses, le
recours arx régies publiques pour I'entretien des aménagements reste incontounable.

Les travaux réalisés doivent toujours être suivis et contrôlés très rigoureusement. I.a,

meilleure volonté des exéotants et la phs grande motivation des usageni bénéficiaires ne

permet pas de faire l'économie de techniciens compétents, dont le rôle est indispensable

lors des travarx d'investissement. On peut penser qu'il I'est aussi pour les opérations

d'entretien (voir encadré p; 68).

t;

2. Reslnnsabiliser les usagers et organlser le désengagement de I'Etat

I-a mise en valeur optimale des aménagements impose une réorganisation des sociétés

publiques. Les producteurs, acteurs centraux des dynamiques du développement nrral,

doivent s'organiser et prendre en charge un nombre croissant de tâches et de

responsabilités, dont les sociétés publiques assuraient auparavant I'exécution. A Matam, au

Retail et à IONAI{A ils assurent la g€stion des mailles hydrauliques, mettent au point et

font respecter le tour d'eau, gèrent I'entretien des ouvrages et des parcelles, et rénrpèrent la

(12) En contepaftic dlnrc rémunémtion Eri peut prendn la lomc dc denrëes viwiètes.
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L'ONAHA = une politlque contractuelle

A I'ONAHA, l'lnstitutlon agrlcole de base est le Groupement Mutuallgte de Producteurs (GMil. Lss GMp
d'un aménagement hydro-agrlcole ss regroupent àu seln de la coopératlve, unlté tn'stttmfonneile en
charge de :

- la mlsE en valeur,
- la gestlon des aménagementrs hydreagrlcolæ,
- la commerclallsatlon.

La.coopératlon fonctlonne sufuant le- prlnclpe. de. l'autogestlon. Les frals d'exfloltatlon et de
malntenance sont cowerts par la coopératfue qul cdcde ensuite le montant de la rêdevance qu'elle
doit récupérer auprès des GMP au moment de la récolte ; elle répartlt le montant des dépenses entre
les usagers.

Les responsabilités respectlves de l'Ol,lAHA et des coopératlvee font I'oblet de contrats écrlts :
l'entretlen des réseatx est à la charge deg coopénatfueo, avec panblpatlon (réinunérée) et contrôle de
I'ONAHA ; I'entretlen courant des statlons de pompage est sors la resporisabllité et'à la charqe de
I'ONAHA (rétrlbutlon à partlr de la partlclpatlon forfaltalre des coopérâtlves au fonctlonnemeht de
|'OMHA). Leg relatlons entre I'ONAHA et les coopératlvæ sont bonnes. L'ONAHA assure un cadre
cohérent d'appul à la gestlon et à la mise en valeur des pôrlmàres. Ce cadre facilite te développement
des coopératfues.

Madagascar. La négoclatlon entre usagêrs et technlclens

A-ussl.approfondl que soit le. travail sur lE terraln, et te nlveau de consensus attelnt entre chargés
d'études et utlllsateurs, ll ns psut manquer de demeurer des demandes Insatlsfafes.

Alnsl en est-ll de la demande de rehaussement du seuil du barrage d'Ambohlboanlo, que les débits
d'entrée ne lustlflent pas.

La demande de dédommagement du montant des redevances fonclàres correspondant aux rlziàres
exproprlées pour l'aménagement du nouveau canal, n'ont pas non flus été retenueg fusqu'à présent
alors qu'elles ne semblent pas a prlorl abuslves (mals ll ne s'aglt pas vralment là d'une questlon tech-
nlque l).

Par contre, ll semble que des questlons résolues au cours des phases d'études guant à l'lmplantatlon et
au calage deg ouvrages, aient soulevé des obfectlons lors de lEur ex6cutlon par l'entreprise. Deux élé.
ments à ce sulet valent d'âtre notés.

D'une part les Intervenants, et cela demande certalnement un eftort partlculler de la part des bureaux
d'étudeg, dolvent tenir compte de la logique concràte des ralsonn€msnts paysans. C'est en voyant la
réallsatlon, qu'alors apparalssent des obfectlons que la dlscusslon préalable n'avalt pas faites émerger.

D'autre part, ll convlent de rester vlgifant quant au respect par le réallsâteur des travaux, des engage-
ments prls, au cours d'accords gntrg le concepteur et I'utlllsateur.

Extrails de la note'Consultation des usagers pour la prépantlan deetravaux de réhabilitation. Réalités
elperspeclfues. Le cas de la Soma/ac'. Clauda Rémuzat, BDPA, Juln 89
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redevance. I-es associations d'usagers peuvent également jouer un rôle important dans

I'exploitation des périmètres ou de leur approvisionnement en intrants.

A:Madagascar, des associations d'usagers ont été créées par disposition réglementaire. Les

textes officiels placent les propriétairel des aménagements comme interlocuteun privilégiés

des pouvoirs pùblics et des collectivités localed. En contrepartie des charges d'entretien' les

associations d'usagers sont investies d'un réel pouvoir de décision.

Ceci ne signifïe pas que I'Etat se désengage totalement. Il garde au moins la responsabilité

de la g"rtion deJouwages à buts multipies et des ouwages collectifs des réseaux d'irrigatiorl

trop cimplexes pour se passer de h cômpétence des techniciens de I'Etat. Lâ so['IAIAc
ptæiqor ainsi * systême de co-gestion. Iæs associations d'usagers négocient les

programmes d'entretien avec les techniciens (voir encadré P.70). Quant à I'ONAIIA elle

as'sure une assistance technique aux coopératives pour la maintenance des stations de

pomPage.

L implication des usagers dans ta gestion passe par une répartition claire et précise des

,rrpô*abilités. A yONAI{A des dîspositions contractuelles précisent les droits, devoirs et

champs de compétence des différena signataires. Ces contrats perrnettent de préciser

clairement les fonctions et les engagements réciproques des producteurs, de la "coopérativen

paysanne, et de ToNAIIA (voir incadré p.70). De l" point de we, ToNAHA dispose de la

meilleure expérience d'une gestion contràctuelle des pouvoirs au niveau des périmètres et

les résultats semblent encourageants-

Sur les ppl des Hauts Platearx les associations de producteurs exécutent les travaux avec

t'appui technique de conseillers-animateurs (voir encadré P"l?)'
Il serait ."p"rrd*t illusoire de chercher à établir une "méthode standard" de transfert des

responsabilités agx organisations paysanneq puisque leurs capacités et leurs motivations

sont extrêmement variables (voir encadré p.72)'

Mais toutes les organisations de producteurs et les institutions villageoises n9 sont pas à

même de remplir instantanément le rôle de gestionnaire des redevances et d'exploitatign

des périmèt rr. r.' 'exploitation et la maintenanée d'un périmètre d'irrigation représentent utr

ensemble de tâches, complexes et diversifrées ; elles eiigent un niveau de responsabilisation'

de formation et de compétence que toutes les organisations de producteurs ne possèdent

p's encore. Au contraite, un tranifert trop hâtif dei responsabilités, surtout les plus lourdes'

celles dont les Sociétés sont les plus prrtréæ de se débarrasser' peut se révéler le meilleur

moyen de saborder des organir"iion, naissantes, fragiles par essence (voir encadré p'80)'

Il convient donc d'éyiter tout dogmatisme abusif, dans un sens comme dans I'autre, et

d,examiner en frnesse et au cali par cas, les fonctions qui peuvent efie I'objet d'un transfert

aux organisations paysanne, .t ..lles qui dewont restei oà ta responsabilité des sociétés de

développement
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La partlclpatlon des usagers aux fralg d'entreilen sur les ppl (Madagascar)

ffi:éf*.'j"j.i!gtJitlgrt oeJèàots des trauaùi. Èni'absence de disoonibiltrés finnnnrÀrac rnrrrrÂz{iaraa ,^-i'&;Ë;ffiffiiÈniretiàn Ë#iËi$i,ifi;5irli:ài$iiijlï,!înibrrrtés rinancrèreJ rffiéàiàtàs, rei

ta contribution de-chaque exploitant s'élève entre l'équivalent de60 
1 !?g_lF/naf an,soit 100 à 200 kgde rlz au prlx de t 988. de moàtant sembte Coniiiiuer là=ma,<rmù,i acceptabte.

hirtJi::Hi,ffJiilt*:Slili#':: sous ta tutelre des servrces du Génre Rurar qur apporrent une assrs.

Prlse de déclslon et démocratfe lormelte dens
leg assoclaflons d'usagers à Madagascar

La Cupart des structures mlsæ en place dans les communautés 
ryrales s'lnsplrent largement dee prln-

ijm-o"l"t#::3"**...ïl-11|11"1;|-Pl1ég13[T,o"i'rd;'tabsin pqn!iliË bg décrsrong rmpor-91p93 de fonctlonnement qul anlmdnt leg démocratles occUentaleg sn pqnblùùer feg
Ftgl_.J,p.!,9lpnlgénérale9ent._à t'issue d-e sgnfirnq t,naËisv$où i"oîàîà"rs.la maforltôl'emportdquant à la suite OeoopéraUôns.

secrd, où la déclslon de

C'est alnsl que de nombreuses coopénatlves txt a$oclatlone ont w le four, avec des statuts type dl-rectemeril Insplrés de cerx en vlgueur en France.

La. cgnlSepanF de ce mode de déclsQ"r d gug læ mlnorlt6s sonû s!ætémarlquement exdues desorientatlons pdses, parfois à I'encontre de ieurs tinÀras.

Qpfonctlonnement e$ en totale contradlcilon ryg lee ràgfee tradltlonndles des communautée wla-geolses en général, et du Ttraranana' malgache (1) en panlculler.

Au contralre la collfuhllté est recherchée dans les glses de déclslon qul dofuent aboutlr à l,unanlmitédes membres de ta communaur4 même d É-posft[,ùïes-adÉns etàù-notaËios on un poHs moralprépondérant

Alnel une déclstoT qYt en9!$reralt I'oppositlon tranchée d'une. partle deo lntéressés sera+dle rsportéepour que les contacts qu-otldlens mtdsseril un combronrts qrt bîË* ém"Ë-riËlilaohéston de chacun.
Les déclskcns prlses sur la base d'uns coute maforftç.de ,otq$g pewent mornentanément débloqur
Ëllr?tJiffiiï à ffiH"?: 

ne ront suo reporter sorivent te-ploutôini iss sdut'oË-era;i'fiË 6àii*up

Les mlnorttés eut llont Pu empêcher la p{q9 oe peclstq1r, agtssenr alors de tdle sorre que sa m6e eno€wre solt entravée, volre complàtemeni déformée or alcnrËos.-'

lgur.ptre.opérante, toute décision_lmptlgrnntdeg cornmunautée villageoises dolt donc âtre le f it d,untravall patlent d'approche et de rnaturatËn afln quà.ittacËn Jyietrorie *-qu;àùtirne panb du groupen'en res{icrrte avec le sentlment d'être trompée pâr l,autre. - "Y-'Y v' rs E r'r'

Ertna'ts de la note'consultatlon desugaggrs pllla prépnilondes aiala w de rêhabitttadon. RéalÉsetperqpecthres. Le cas de ta soma/ac,. ëtaude nenËa,i BDpi iuii æ

( 1) Hamonie
d'un clan ou

qut dolt régrner
d'un lignage.

entre lec menbreg drune famille,
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2.1. Iæs rcsponsabllités des organlsations paysannes

2.7.7. La gestion de la redwance et l'entretien des aménagements

[-a redevance peut être gérée en grande partie par les associations d'usagers (13), et doit

couwir la totalité des cotts d'exploitation, d'entretien et de maintenance des équipements

hydrauliques.
Ainsi, à I'ONA[:[A ou à la SOMAL{C, la redevance couwe les dépenses courantes

d'entretien. Un système de crédit doit néanmoins être crêé pour financer les travaux exceP

tionnels et le renouvellement des équipements.

Sur les PPI des Hauts Plateau Malgaches ou au Retait, une Partie de la redevance est

épargnée pour frnancer les dépenses exceptionnelles d'entretien, mais ce système

fônctionnera seulement si le capital épargné est effectivement préservé des détournements

et de I'inflation
Dans le cas du projet Retail, 70 7o de la redevance (700 kg/ha) est affectée à un fonds

spécial d'entretiàn, destiné notamment à financer ultérieurement des gros travatx de

maintenalce. Toutefois encore, I'Office du Niger s'oppose à une implication troP forte des

associations d'usagers dans la gestion de ce fonds.

A Madagascar, deux principes différents sont utilisés. A la SOIVIAI-AC les associations

d'usagers détermineni les iraa* d'entretien qu'elles souhaitent effectuer et fxent la
redevance en conséquence(14). Sur les PPI des Hauts Plateaux au cpntraire, les travaux

pluri-annuels d'entretieo et de renouvellement effectués Par des entreprises extérieures sont

censés être financés Par une cotisation fortaitaire (15).

En Haiti" le projet d; h phine de I'Arbre prévoit le blocage sur un fonds spécial, au nom de

I'association- des producteurs, d'une partie des redevances pour le renouvellement du

matériel de pompage.

Lientretien est évidemnent réduit dans les années qui suivent une opération de

réhabilitation Darrs les cas étudiés, il est donc difficile de savoir si les provisions seront, à

terme, suffisanæ$ et si elles ne seront pas détournées à d'autres frns. Iæs estimations de

cott d'entretien semblent souvent un peu trop modestes ( 150 kg/ha à Madagascar alors que

la réhabilitation physique a cotté, dans te mèitteur des cas, au moins 3 000 francs). Elles ne

prévoient jamais de catastrophes naturelles (cyclones, cnres exceptionnelles), certes rares

;""ir po5ib6s. r,"Etat æt ..*é pouvoir apporter I'aide nécessaire. En fait' il est loin de

pouvoir être toujours en mesure d'"pporter des réponses satisfaisantes, en cas de catas-

trophes de ce q/pe (voir encadré p.76).

(13) En taatitë pour h.s anvages teûiaîæs, et en panicipotion avæ ks sociétés pttbtiEtes pour les anvmgcs collcctifs

àbuts multiples.

ee Selon L a* qui Iaû est présenté par les tecfuûcierc de ta Sociëté dc déwloppement rëgôonal

ttil On pnt aotui Et ta pùston pit*, (wtu sr tes o'twages dc génie civil, a usgc des dninï

*i*nw dcs pisæs a rcnanwltemàt at màtëiel hydtornëcaniryc) soit ntfftsart? cu elle ne dépassc pas

tûEiroîm de'120 FF/ha/en Wrun co{lt dc rëhabitituion dc 3 7N ù I00(, FF/ha



1
I

I

74

L'entretlen des réseaur et fe calcul de la redevance à la SOMALAC

SOMAIJ\C: Un taur d'trnpayéc enoon tnportant

A la SOMAIAC' cn 19Sl le pourcc.ntagc .d'impayér. crt asscz im;nrtant (rZ %) sgr lec résca'x
#^Pllilf:.kt_T_"jïl_ç':i_,i*1,11 o{'rcilcs f 

"ipilqu*. 
Es "ri* u q'esr p.r po*ti6rr'It';Ëi;

ilots débiteurs' gns.crécr. de prdu.dips a1x ,n"È; ôËtË Dcî,n ffi'HtËpL-"âr"ilcmenr de réelconsensus social autour de I'assdciation" La taifc ébrÉe dcr rsùdaiùns (un;;r*d"ffi Ë';;Ëffie:cpliquc pcut-êtrc lcur manque dc poids sodal iÉct

Les textes flg?,J..Prfl9[ent que.les assochtlons.d'usagers prennent en 4 ans le rdals de l,Etat pour leflnancement de I'entretlen de leurs résær.x rgtrabln6- bC prilocotes ilt d|;i:gràr-îrf;Ë nAssociatlone et la SOMAIâC ?Fq tlqlgqgqmef.û des travaù p*{t sp6citiei tes iàr|is àîtàssochtlon Jù Pc i5 ilsdÉ depule rCîlâlôtariie oee rraË?entrabn i teg autres onr consrt Jiifonds à partlr de lgBB male ne particfperont atx traarx qu'd iggg. ' !-' E!

Le bureau otécutif S les 9éléggæ de maflle dectuern, av€c l?ppg!{es rechnlclens de h SOttlAt-AC untravail d'lnventalre fong.$ mËlhoqhrg, de concertarbn c oËbnmraôiàTË-jfîérËr;tË-i"-ùtur.
o<acte des travau à réaliser. Une fols.le proggTfne d le dwls accepttJ pdi'Ar*mgée Génér4e tes
c-ommandeo eontpassées aupràs de la SOMAIâC pour leg.terrassdnenti e beturagæ et aùpies Oetâcheron,s Ppqr, les réparatlohs de. pnnts 

-et 
dbuirrage* tçe QtIe! er'tùqprtês prpéæ .nIint pasmanlfesté d'lntérât,^gotfr .ce..type .99.. !ra*[ qul néceistte, I e-si tà1 il- fidp"riénripeéfrôir" etbeaucoup de mobillté et de disponibilit6. - a-'r

ki'rirontant de ta partlclpgtlglt esr actuellement calcr.ilé sur ta bage du brdget apprg1ré pour laréallsatlon des travrirx d'dntretlet uF o"htlôn procgoi-etiememéîl'rltiaiË"enl-in es-pedes E ra
IFqF du pd!v.:.1'argent gs!-dfpo-s6 sur un coniÉe bancalro owenï ù" 

"fi';tcommaÉé frr bsslgnatures du Présldent et du Trésorler.

pe systè!Ç.'par oPPgsltlqn à cdul d'une redernance frrq présente le rlsque d'une sousestlmatlon destravau< et l'lrrcorwénlent de foiles varhtlons d'urp année'sur l'autre:.nH par çontre be"uèônË plùa'éducatif e!. PçtsSe ljayanage de malntenlr l'lntérft (*r I* dscussbnJiônd oures) el câm-eîer ns
q.saggrs à 'lntérlorlsef le co(ft réel de I'entrstlen, de'le ller au votume-Oer ià-rars gt d'en érraluer
dlrectement I'effet

A I'ogPopé., une contributlon ft<e est asslmllés à un lmpôt qr à h redqlrance perçue par la SOMALACpour fa ddlvrance des titres fonclerc ; sa !éteqllnatbd es aléatotre car on 
"dgoËà{jp"rffiËà o"sérles assgz lg1gu.æ pgur.en tlrer des ratlos ffaHea Le rfsquaaà 6uffiËdfië;itffiË'Ël'or"

.Y.sageB duq egucletx de leurs rwonue lndlvldudg a hmédhts falt partte Ou ?arFôuCEiù etff'poutfh$ant, q"lgté-l'éprewe de force annudle gu:a. représentée I'enrdi$ffi -OËô pàniclpattoni sur tePc ls' nd conflit l^1.tqfi..lfgqfs d techhlcleni : leg coûts d'enretten orn Aô rrrgrlËuliâuiîA
vlslons Iechnlclennes' nials arrcune lmpasse grar/e n'a été etrectuée, quatre ans adiOËiàTàËÉu'iiâlon.
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sur les PMe Matanu les groupes motopompes s'abîment excessivement vite. Iæs groupe-

ments villageois se désintéressent de I'entretien car la SAED ou les ONG locales

remplacent gratuitement les moteurs. Lâ nouvelle politique de désengagement de la SAED

a fait évoluer la sitgation de façon plutôt positive mais il faudra sans doute de longues

années pour que les séquelles de la période du "tout-cadeau" disparaissenL De plus,

beaucoup d'usagers manquent d'une formation minimum pour entretenir correctement le

matériel (vidanges et filtres) (voir encadré p. 84).

Le paiement de la redevance est un enjeu essentiel de la réussite et de la suwie même des

associations dtrsageni et des périmètres.

Il faut rappeler que Cest le paiement intégral de la redevance qui garantit I'exécution de

l,entretien et, en frn de compte, la pérennitg dæ ouwages. Il est iui-;ême conditionné par

un service de I'ea1 correc{ aux usagers, ce qui exige des systèmes bien entretenus.

Siuls des contrats erçlicites, comme ceux établis à ÏONAII\ peuvent préciser 191 tâches à

remplir et les opératlurs responsables de ces tâches ; ces contrats doivent par ailleurs être

suffrsamrnent solides pour contraindre les divers intervenants à faire face à leurs devoirs.

Engénéral, les premières années, le tarx de paiement de la redevance est élevê:95 à97 To

à roNAI4 ggzoau pc 15 (SOMAT r\c) in 1987 (voir encadré p.74).Il se réduit au frl

des ans. Iæs associations, soutànues par I'Etat, doivent alors pouvoir réagir énergiquemenl

Ce n'est pas toujogrs le cas. Ainsi à Madagascar, le cadre juridique actuel ne permet pas

waiment de sanctionner les récalcitrantq et I'absence de maillage fin empêcÏe de les priver

d,eau. A ToNAIH et à I'Office du Niger, par contre, le cadre juridico'administratif permet

de raire pression sur les récalcitrants. Iæ taux de recouvrement évolue alors parallèlement

arr:r variations de fappui réel des autorités locales.

Cependant, quelle que soit la solution concrète adoptée dans le transfert de la
,.rpo*abilité dc la gestion aux organisations paysanng$ il reste nécessaire que des sociétés

ou services publics c[ntinuent à a$iurer une partie de la gestion de la redevance'

2.1.2 Orgmisu l.as sectann ænont et m'al de Ia prodttction

I

La plupart des elçériences récentes de réhabilitation tentent de transférer aux organisations

paysannes ou au secteur privé les fonctions d'approvisionnement et de comercialisation

L abolition du monopole d'approvisionnement par les sociétés de développement régional

reçoit un accueil variable des'pa)rsarui. Les organisations paysannes du Retail sont plutôt

satisfaites de pouvoir *rrânàrt directemént leurs intrants en évitant les retards

chroniques dug à I'office du Niger (voir encadré p.76), même à un prix légèrement

supérieur, alors que les producteurs malgaches se 
-plaignent 

-du 
manque d'intérêt du

cotrtmerce privé pô.tr la distribution d'engrais daru des zones rectrlées.
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Qut dolt prendre en charge les dégâts des cyclones à Madagaacar ?

3li3ifffif'TiiËtiHi,:i33gTî',i"ffi,:ffi iLI$[la salson de culture suhrante ? 
- -

La solutlon pounalt peut{tre se trower dans un systàme dfaqgtrranc€o mutueiles p€rmoftant de cowrrr
fl"ïffii$"rti!ïriffi8:ns des zonegôawariùqùes;FrEË'fies;p'éiËËlii-.b' 

rfsquee de désÊrs

j*Zll#"r?:::ilyl3!::,:yo:,:y:llywqfe.s!pruderéhabttîtnon.Réa,tés
et perqpectrlre.s Le cas d e t a soma/ac r'cnirt à à d^ Ë;iËîpii' i,ffi iô

Dans la négative, fes récoltes paysan-nee ne pewent.TFnquq.d.'en âtre affeaées, qgelg gu,alent été parailleurs les trarrau< d'entretleri rdatrces-pail6JËoouctarË. sù.i p,o-oùù-t;.ilbrû réduites du farr delffi ,ffi ,:iË!*,i.S?r'ff#:;îi3ltg.#tspa;rté-dôôfèùtdË-àË;é_;-âïË;îdî""n
saniqu.e Ë-d;îcipà'ni'n-diàiib abnt ra pimrbifls jffijli#Ée raménagemËr't estàreî;ùr*'e"

A l'lrwerse I est-évldent que les capacltés flnanclères^paysannes 
ryry bbn trop llmitées pour falre faceà un slnlstre rnaleqr tnterirenant sui 1à toseâll [;oveà{Ëiiré ô;onsagrel cha'que année une part despanblpatlong atix trala d'entretlelggtr{itrwdfi'trilr;Ëâir'"11id.tiËï; 

dehorg du Eii-gu,iln'est pas énldent de la falre admettre pat icG rË pein suffite,ËrFe tenu de l,éventiail des sltuatlonset de l'échelte de dégâb erulsageablei- 
----' 'i !r

Prlse en mafn de l'approvlsfonneg!"ar fes assoclatfons vlllageotses
au Retall

ffiet la mawalse qrnllt6 oes'boeitfs de labou; qïl-prrc.n ces reprocnes, bwàù nnoor, orït condurtle profd à rechercher d'autres sourcas o'appiarrùonneme,il.

lPour les engrafs, des lettrss furent adrees6€s ryr F paysans à pluslarrc foumlsseure de fa place(Bamako d ségeu) d à I'offics poul leur demarbe.r d; fiffi; des prb( er dee défats de thnafson. Lechobt tut hlt parml trob rénonsç,0'oÏlco-;; nut s'engaier ;;ucun prôr nf détat) er fes commandespasséec à deu fæmlsseure dttr9t 
..ry-; i'un Ër fuÉe-c ,Èrrrc pour fe phosphate d,ammonhque.L'urée fut fh/rÉe nonnafement mals I r"rirt rrËù* de bumbcer.' àpno, c$*tr.i" de cdur chargé defoumlr te phosphate' NÉanmofng fes *gr.lt -furent 

tJtaflfi€nt lhnés arant que l,offlce n,alt flnld'approdslonner les autres vilfages.

ce premler essal fut répété à l'occaslon des campagnee suh/antes avec teg mêmes résuttats. Les prb(obtenw étafent supérfei'rs de 15 % à cer.o< outenus p"t t., autres vfitages Jà r;ôln"e, ce qur cones*dau( hxes domnlères dont lss assoclatlons v||radohes tbppr*td;"nant ù^ offlce n,ont pr.r êtreexonéréeg

fl"ïn'ff"*îf"9":,jfï: jl,^1133g,,l:.11.:ry..du .protd onr prfs conrac.t avec derxcoopénattues d'éleveurs de la réston ofi;eri F00 km dâ ù,*oËi 
"i:"f;,r"r"ifirtifr*:Hanlmau furent lfurés à Nlono p.t-!" coopotaiùdietenue, avec ta garantle technlque de l,oDEM et de la:ili$r|ffi;],"Tîî trjfl auonsïv; 

".' .*pe'.wo L' *,,t étend uesl des achat, o à È
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En matière de commercialisation, les opinions des paysarui sont aussi variables. Tout dépend

des prix, de la stabilisation des cours, des délais de paiemenf de la politique nationale
céréalière, etc. Plutôt mal acceptée par les petits producteuni à Madagascar, où la
libéralisation a déstabilisé les cours, I'abolition dir monopole de commercialisation a été

bien perçue à I'Offrce du Niger, où I'Etat s'est engagé à maintenir I'achat au cours garanti de

70 FCFA/kg.

En général, les organisations de producteurs ne souhaitent Ps, ou ne savent Pff, prendre en

charge en totalité la commercialisation Iæs coopératives du Niger collectent I'essentiel des

redevances en nature. Elles vendent difficilement cette production hors du circuit otEciel.

I-es petits groupes de sédit solidaire réussissent bien à Madagascar et les associations

villaçoises ont donné des résultats encourageants au Retail. Elles négocient des crédits

po,ribs campagnes et les prêts d'équipement auprès d'une banque de développement et les

redistribuent ensuite aux paysans. (voir p 78).

Au Niger les coopératives intègrent le rembounement des crédits pour les intrants ou

l'équipement dans- les redevances payées en fîn de campagne.Ce système fonctionne bien

quurd les redevances sont corectement encaissées. Mais certains agrioilteurs peuvent

chercher à commercialiser leur production en dehors de la coopérative pour échapper à un

prélèvement qui frnit par être tiès lourd. Cest peut-être I'une des raisons de la disparition

des fonds de roulement dnns le passé. '

2J. Former, orlenter : le rûle de I'Etat et des soctétés de développement réglonal

Z.Z.I. Les sociétés de développement régional : assuner des seruÎces aw organisations ptrysarurc:s

Les différents projets organisant le désengagement de I'Etat visent totls à assainir les

finances des sociétés de développement régional.
Iæs augmentations de redevances (limitéés au Retail, mais importantes à Matam) ou les

revengs supplémentaires tirés de l'exploitation de rizeries (SOil{AI-AC) améliorent la

situation frnancière des sociétés de dévéloppement régional. I-a réduction du Personnel (qui

est p:lssé à la 59N,IALAC de 1 200 à 800 agents) contribue au rétablissement de certains

équitibres budgétaires.



Dès le dérnarnage du profg!' I'office I'est pratlquem€nt plrc lnteruenu pour le créd[ à c-ourt terme
(lntrants) et moyen terme (équlpement), hormls pour le recowrement des éch&nces restant dueg et
des lmpayés, et pour qudques lnterventlons o<cepllonndles auprès d'orplofrants n'ayant pu Jc.gO*
au crédlt consentl par les assochtlons vlllageolses (familee nowefiementinstallées ou ne rés6ant pas
au village avec une réputatlon de manals payeurs). Ulnteryentlon de la BNDA en remplacement de
I'Offlce etl les conséquences suhrantes :

- la perceptlon prorata temporls d'un tatx d'lntérôt annuel de g % alors que I'OfflcE ne facturalt pas
d'lntérêt lusqu'en 1986 ou facturalt, à partlr de 198ô, un lnt6r$ brfaltalre Oe io * ;

- l'lmposslblllté d'accéder Indfuldudlement au crédlt autrement gu'à travers tes AV, sauf o<ceptlons
mentlonnées plus haut;

- la posslbilité pour les AV de réallser une marge eur le crédlt en le rÉtrocédant à ses membres ars
condltlons de I'Offfce (10 % forfaitaird ;

- la nécessité de commerclallser rapHement la récolte pour rembourser la BNDA et être éll46e au
prochaln crédit de campagne ;

- ta posslbillté d'utlllser ce crédlt pour s'apprwlslonner en dehors de l'Office ;

'I'o<lstencs d'un fonds d'assuranc+nrortallté llé au crÉdft sonoernam bs booLils de labour.

Cefe orpérlencg gfobalement rÉussle, a été perturbée par l'lnoçérlence de la BNDA en matlère de
crédlt à court terme et les règlee d'encadrsrient du crédft en vlgueur au Mall. Une sdutlon vlent d'être
trowée avec I'owerture de comptec courante av€c autorlsatlon de décowelt p€rmanelil, les
assochtlons vlllageolses étant alnsl totalEment responsabflls6€c pour la moblllsatlon dei fonds.

Le transfert du crédlt aur assoclatlons vlllageolses de I'ofllce du Nlger

Les Assoclatlong de Crédlt Sollrtalre à Madagascar

Les Assochtbm de Crédit Solldalre suscitées d soutenuæ par la SOMALAC avec I'appul de la BTM
(Banque Natlonale Agrlcole) constituent un IncontostaHs succès. Le prlnclpe repois sur le crÉdlt
IndfuHud cautlonné par un group€ d'effectlf llmit6 (7 à 12 personnes) : en caE de non remboursement à
100 % à l'échéance de la toalité des prêts octtoy& à ses memb,res, le groupe et chacun de ses
membres perdent I'accès au crédit pour la campagne suhanta

ll exlste en 19S1, 112 Assoclatlons de Crédlt SolHalre qul regroupent I Sg0 membres et qul ont
emprunté un montant total de 1,2 M.FF pour 84il emprunteuts. Depuls leur créatlon, sn 1gg4, le tau<
moyen de remboursement à l'échéance rrarle entrp 86 d 97 c|6 mds le taLp( déffnltlt eet proche de
r00 %.

Les prÊts soltt oaroyés pour rémunérer fa malnd'oeuwo (60 96), achder des Intrants (16 %) d acquérlr
du rnatérld (24 %) : en talt, la Banque encouregænt læ déblocagns en æp&eq uns pail lmpqtnte
deg sommes prâtéee -varhble, I est vral, edon leg clrconstanoer écononrlquer- est utllisée pour cqrrnlr
les dépenses famlllales pendant la pérlode de soudure.
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I;objectif est que l'Etat ne subventionne plus que les fonctions d'intére1 e!$1al (recherche,

formatiorr, suivi-entretien des infrastruchrres d'intérêt général). Cet objectif n'est cependant

pas encore atteint.
A MadagiNcar, les producteurs doivent en quatre ans, progressivement prendre en charge

tous les cotts d'entietien. En attendant, I'Etat continue à subventionner cette activité (1

MF/an). par contre, les activités de "transformation" de la SOMAr AC dégagent un profrt

de i f*lh/* qui finance les services administratifs et la Direction Générale. t-a SAED est

encore très loin de I'autonomie fînancière. Au Niger, ÏONAHA dépend toujours de I'Etat

pour 30 Vo de son budget (3 MF).

En général, les sociétés de développement n'acqreillent pas les mesures de désengagement

u"ec bcaucoup d'enthousiasme, Elies sont, pour elles, synonymes d'un certain dépérissement

(en penonne'!" mais aussi en autorité). Ii leur faut désormais recentrer leurs efforts sur

I'appui aux orgaqisations de producteuls.

Cette transformation suppose souvent une décentralisation de I'organisation interne des

sociétés. L'-Offrce du Nig; a ainsi créêcinq zones chargées chacune d'un secteur de 8 000 à

10 000 ha De même, sur les PPI des iluuts Platearx à Madagascar les conseillers'

animateurc (cadres nationaux bénéfîciant de plusieurs années d'oçérien99) travaillent

directement avec les usagers pendant l'étude àe réhabilitation et la première année de

service des ouwages réaménagés.

Les principales fonctions désormais dévolues aux sociétés d'Etat concernent la nrlgarisation'

la cnéation et la gestion des périmètres, et le suivi-évaluation.

- Vulguîsation et appui atx organisæiora paysmnet

I-es écarts de rendement peuvent être très importants sur certairs périmètres (par exemple

à la solvIALAC, le rendement moyen de 3 tjnacache une dispersion de lJ à 5 t/ha), les

consornrnations en cau sont ,*r.rsir.s à peu près partout (les consommations en hivernage

varient de 1t000 m3/br à 20 000 m3/ira i ToNAHA et restent' malgré le cott du

pompage, supérieures aux besoins en eau théoriques à cette période (16) ; les chiftes cités

sur les autres cari sont supérieurs).Les elçloitants ont encore beaucouP de progrès à faire
'dans la conduite de leurs ctrltures.

Il faudra un bon laps de temps avant que les organisations de producteun puissent prendre

en charge la totaliie ars actions de nrlgarisatiJn. fæs services publics qui disposent d'une

véritable compétence professionnelle d-ans ce domaine Peuvent apporter là un concouni

(16) Moi,rs dc 14 ilfl mi/h4 sw un sol peu perméabte (limon ou argite) pur wt riz de 100 iutn ct une cficiarce
'dr.;"b 

de t'inig6ion dc 70 Vq en nêgligeant tes apports pluviomëtriques'
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Le problème de la gestlon dans tes aesoclatfom d'usage6 matgach€s

Le fonalonnement normal de I'assoclatlon des usagen, dans re qpq de h fise en qharge progresslve
::iJHg'gl:lT"luréseau,np$:115L",1-irgiiq1ffi .*-yqr'dî-rînarremanrpuroaucours de la Gampasne. cda mène teJ assocutiôirsl-ËoriËË-au bout oe quatË;Ëi:#Ë"|Ëiliiclnquante mlllloirs -de francs mal.gaches poui assureirùntrâ-ren, auquets s,afoutent læ sommcÈ né-csssalreg au foncttonnement de l,àssoclation.

Les tentatlons que représentent ces sommes augmentent slmultanérngtrt à leur volume. La presslon etles contrôles deq agdnts 4'encadrement ôrn tântanË ii'àËffi; au ruiù a rdjure que t,assochuonentre dans une phase de fonctlonnement courant

C'est alors que les rlsques encourus par I'assoclatlon sont les pfus grardg d gue fes gard+fous mls enplace au dérnanage dé r'opération dolvent agti sans détaliËdi 
*

ll est en effet peu d'o<emple d'assoclatlon paysanne qul se solt remlse d'un détoumement de ses fondslaborleusement accumulés à partlr oes coiisÉùJng er-éàod;'tdAes:gË"iift-Ë't I tmporre donc dernalntenlr une tutelle étroite de I'Adminlstnatlon grr1a g*ttôn-àeg toiËs, Ë;iËùrtant cependant touresubstltutlon de r€sponsablllté qul entralneralt lâ Oesà*ôcïon àesËyrans.

La personnallt6 morale, et t'owerture d'un comptp en U"nqç au txlm de I'associatlon, tels que prévusdans les todes léglslatff8p"lætrteg concernafi bs associatlons d'usagers, sont des préalablee lndls-pensaHes à h coiflance des Faysans.

La fonnatbn dee regponsaues est un second v,.qlq qul e1 lmmédlatement corollalre du précédent
Hl,,Tj,"o"j,îif",{,T'Bn..iplgL'^fgqfgll i:_d^rqffi;';Ërilid;Ër,Ë d,exprrcarron sur rescomptes, qut dotr êrre rLarre réourèrement àû Frébdâft;Ë #mbreïdùùù,Ëil,ï[ffiàiiË,iË ïirnaille et arr assemHées généiales e[eC-mêmeJl;oùii[TË îà tr.nrparence des comptes n,esr enaucun cas facultatfue.

Erfin, de façon slm[alre atx doubles oommarrd"q-d'ln 
-v6trlcgls, I est n6cegsalre de prévolr des pas-sages obllgée d'appul et de conlpl_e, e$ penpenent oe rcoiidser-à;ÉrentuÏË gneurs techntques,vofre de d6cder qtnnd I en est gpfg iàilps lei rlsques àJ àor.page, :.. el àe s,y rentr, routE rieglLgencs en la matlère pouvant être fatale t

Extrait de la note 'Consultatlon des.us.aqgrs pow,ta prépærdon des ûiala w de réhabitîtation. Réatitéset perstpecr/ræs. Le cas de lasomatac,.êtaude nêmiaai aDpi Jutàsg --
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préciepx aux organisations de producteurs. Celles-ci peuvent parfois, comme à I'ONAHA ou

à knfiéra au Burkina Faso, financer la totalité ou une partie de leur salaire.

I-e profil de ces spécialistes de I'appui aux paysans doit être celui d'agents qui connaissent

bien les différents domaines techniques liés à la maîtrise de I'irrigation, mais qui sont

surtout capables d'appréhender les problèmes globalement avec leurs interlocuteurs

paysans. Pour les questions techniques qui dépassent leurs compétences, ils doivent pouvoir

I'upp,tyer sur un corps de spécialistes disponibles au niveau central. Une partie importante

de- Èur temps doit être consacré à former les responsables paysans à la gestion et à
renforcer leurs capacités de décision (voir encadré p. 80).

- Création et gestion des périmètres

I-a participation des usagers au processus de préparation des aménagements (et

éventuellement leur créatiàn) ne remet pas du tout en cause le maintien des services

techniques de I'Etat. De même, la gestion des périmètres nécessite que les techniciens de

I'Etat appuient les organisations de producteurs.

- Suivi-évaluation

Il n'existe guère de données précises sur l'état des périmètres irrigués et sur les formes de

mise en valeur que pratiqueni l.r paysans. Aussi les planificateurs ne connaissent pas réelle'

ment le devenir proUuUte Oes périmétres en exploitation et les gestionnaires sont incapables

d'établir des programmes de maintenance.

L'intervention des des sociétés de développement régional est indispensable pour combler

cette carence.

2.2.2. L'Etal: mettre en oeuvre des politiEtes incitatrices

- La formation du penowtel d'encadremenl.

eu'il s'ngiss€ de préparation ou de mise en oeuwe des projets, d'appui aux organisations de

producteru5 poui la gestion des ouwages hydrauliques ou encore de présence sur le terrain

po.r, coordonner les travaux d'entretién, les services publics conservent un rôle essentiel à

jouer. La compétence des techniciens chargés de ce travail ne s'invente Pâs, elle doit être le

résultat d,une fonnation initiale solide, cômplétée par des expériences de terrain et des

sessions de formation continue.

I-es,centres de formation comme le CNAPTI dans la vallée du fleuve Sénégal qui assure la

formation des conseillers agricoles des périmètres encadrés par la SAED ou bien les écoles

de haut niveau inter-Etats Gxemples Oe t'gtSHER ou de I'EIER au Burkina Faso) doivent

assurer la formation de ces techniciens.

pour l,instant, les programmes et I'organisation générale de I'enseignement préparent mal

ces agents à des fonctions de conseil plutôt que dlencadrement et à la négociation avec des





83

organisations pa)rsannes. Une réflexion sur la réorganisation des programmes pédagogiques

de ces centres dewait être engagée sans tarder.

- L'appui des irctitutiotts publiAæs rux progammes d'inigation

En principe, la planifrcation nationale de I'irrigation doit permettre d'assurer la cohérence

des différents programmes d'irrigatiorl de vérifrer la conformité de chaque proiet avec les

orientations d; È pofitique nationale, et de proposer des actions d'accompagnement

indispensables.
De la même f"çoo, la Recherche doit pouvoir fournir atx opérations de réhabilitation lcs

références techniques qui seront indispensables. Ces références doivent êtrc adaptées aux

situations concnètes vécues par lcs ploducteurs, ce qui suppose des travaux menés en

collaboration entre les cher.heurr, les agents de développement (qu'ils dépendgnt de la

SDR ou d'associations d'usagers) et tes àgriculteurs. UEtat peut jouer un rôle important

pour créer les conditions favorables à ce genre de collaborations institutionnelles.

- Des Nmfuues économiArcs mieux adaptëæ

Les transferts de responsabilité des sociétés publiques vers les organisations pa'4sannes

doivent s'accomp"gnri de politiques d'investissements et des prix adéquats.

I-es exploitana et leurs organisations ne peuvent piui prendre en charge I'investissement

initial de I'irrigation ToutJs les économies agricoles du monde (ou presque) bénéficient

d,aides publiq;es, en partiarlier pour les investissements struchrrants (17). Oary le cas des

pays "" aer"fopp"nriot, il n'esf guère envisageable d'opérer des transferts des secteunt

secondaires et tertiaires comme C.st le cas Oans les pays développés. L'aide extérieure

demeure indisPensable.

Iæ soutien des prix à la production est nécessaire pour garantir à I'exploitant un niveau

minimum de revenu après paiement des charges et en particulier de la redevance' La vérité

des cotts associée à un soutien des prix à la production peut être une formule favorable à

l,ihtensifrcation cest le cas du Retail à roNÀHA (18) ei aussi en_l{arti. cest la condition

sine (w nonde l,émergence du secteur privé. Dans diautres cas (Matarq PPI malgaches),

les ventes sont trop faibles pour cornp"*rr le cott très élevê de la fertilisation Il faut alors

envisager des mesgres ponctuelles pour intensifrer la production'

Enfrq les excmples de crédit-solidarité relevés à Madagascar ou en Haiti (projct de la

plaine de t'Arbre), montrent qu'un crédit agricole totalement aux mains des organisations

(17) par rc praùn Etc l,anmph dG Ia fiancq tcs équipmarls-d.'iisation et dc dmkage bhêfrcicnt d'aidcs

anulées ; ù Ia subvsttion de r&at s,ajoutent celles acs coutcavités tocales ct prfois me puticipaion dc I4

t" 
ût Nigëda Ia possibilité dc s'approvisionrrcr ett engmis àbott conqfic"'
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rédlement m eoud dec produieurq ce gtl r€nrcL tne bb de Cur à h queotlon de le place de
l'lnlgdton dam lec logfquer sooo+comrutlnc Cobals dshrfl€- pawamæ,
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de producteurs est parfois possible. I-e crédit institutionnel dans la grande majorité des cas

semble cependant encore nécessaire même si les expériences passées incitent à beaucoup de

prudence. Des caisses de crédit agricole, gérant des lignes de crédit octroyées par les

bailleurs de fonds et l'épargne paysanne, pourraient permettre de faire face aux charges de

production et d'assurer la maintenance des aménagements. Il est en effet clair que sans sys-

tème de crédit, les groupements ne disposeront jamais des liquidités suffîsantes Pour
financer le renouvellement des ouwages et les opérations exceptionnelles d'entretien non
provisionnées sur un compte spécial (19) (voir encadré p. 78).

- Un cadre jwidiqte indispercable

L'Etat doit accorder aux exploitants la garantie d'exploitation foncière. I-a, loi dewait se

limiter à proposer un cadre juridique, les décisions en matière foncière restant aux mains

des intéressés (par exemple les communautés rurale Sénégal).

I-a réalisation de plans d'occupation des sols renforce la reconnaissance de la propriété. I-es

opérations cadastrales mises récemment en oeuvre à I'Office du Niger constituent une

première étape dans ce sens ; leur réussite mérite qu'on s'y réfère.

L'Etat doit aussi être le garant du respect des contrats passés avec les associations d'usagers.

Il ,doit pouvoir contraindre les attributaires à payer la redevance et les prestataires de

service à effectuer convenablement leur mission (20).

EnIin les organisations de producteurs doivent bénéficier d'un statut juridique et accéder au

statut de personnes morales. De même, le droit des eaux doit être officiellement réglementé

par les pouvoirs publics.

(Ig) La fomute de povisions wr compte spéciat d'enterten pose te probtènrc du rythme d'apprcvisîonnement et de

la sauvegardc ùr capitel éparyné,
(20) On-peut rappeier à ce propos l'importance du conÛûle des travata d'entretien, pour leEtel un appti techniEte

des sewices puhlics reste indispensable. Les services techniEtes des Sociétés de développement régional ont tout

intérêt à ffictuer an même moment des tmvata sinûlaùes sur des anftnagentrcnts voisins.
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CONCLUSION

I-es différentes opérations de réhabilitation envisagées ont manifestement réussi à

atteindre leurs premiers objectifs :

I-es revenus paysans ont augmenté. I-es organisations de producteurs ont pris en charge

I'entretien (sauf les ouwages d'intérêt général). Les sociétés de développement régional

bénéficient d'une plus grande autonomie financière, et leur rôle est mieux précisé et

défini. Mais il est trop tôt pour dire si ces résultats se maintiendront avec le temps,

notamment après le retrait de I'assistance technique et fÏnancière.

A la limite, on pourrait considérer que le coût de réhabilitation importe peu

actuellement, compte tenu de I'importance des enjeux, s'il était certain que I'entretien

soit assuré pendant les cinquante prochaines années, sans appel à de nouveaux fonds

extérieurs (â I'exception peut-être des dégâts provogués par des catastrophes natu-

relles). Mais seules des analyses financières rigoureusement menées au stade de I'avant'

projet sur I'ensemble de la filière irrigation, permettraient d'établir clairement la part

àrt financements qui doivent être supportés par I'aide internationale, ceu,( qui peuvent

taire I'objet de prêts publics et ce qui pourra être remboursé directement par les pay'

sans.

On peut déjà cerner les points de blocage potentiels.

Iæs organisationsi paysannes risquent d'avoir du mal à obtenir le paiement complet et

réguliei des redevances et à gérer les fonds obtenus. L-€ soutien politique dont elles

bénéficieront ainsi que la définition d'un cadre juridique clair (reconnaissance, contrats)

à leurs activités joueront là un rôle décisif.

Même si elles sont réglées correctement, les redevances ne seront pas forcément

suffisantes pour assurer la totalité des dépenses d'entretien. Celles-ci augmenteront

sûrement après les années fastes de la réhabilitation. L.e capital de provision accumulé

par les organisations paysannes sera bien difficile à protéger contre I'inflation et contre

la tentation d'une utilisation détournée.

Iæs groupements paysans prélèvent généralement les redevances en nature et sont donc

sensibles a111( ptobtè-es de débouchés. Or, il n'est pas certain que I'Etat, surtout après

s'être retiré de la commercialisation, continue à soutenir le cours des céréales en

garantissant réellement un prix minimum.

Il semble aujourd'hui clair que sans un appui fort et cohérent des Etats nationaux, même

les meilleuri projets d'irrigation ont peu de chance de réussite. Iæ transfert d'une partie

des respons"Uittgr au( paysans ei le passage de grands périmètres à des petits

périmèties ne suffrsent pas. I-es Etats doivent pouvoir remplir leurs fonctions : assurer

.to environnement luiiOique et économique stable, prendre en charge des
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infrastructures, adopter une politique de prix claire, effectuer un contrôle macro-

économique de la iohérence des dlfférents projets dans le cadre d'une planification

nationale équilibrée.

A ignorer ces conditions, on risque d'avoir à faire face, dans quelques années, à de vives

désillusions.
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ANNEXE I

Réhabilitation physique
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ANNEXE

Exploitation et maintenance des aménagements
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ANNEXE

Marge brute et coût réel de I'irrigation à I'hectare, après réhabilitation
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Iableau corparatlf

cott réel de I'irnlaltlon et revenu esttil_Ces producteursl à I'hl

Irrigatlon gravlteireProduction
et charges à I'ha

llrrlgatlon per porpage sur fleuve
I

! Potpage sw
! forage

g0;AIAc

(tadagescer)
PPI

(lladagascarl
0[fita

(tlgert
lPleine de I'Arbre I'l (Haitil i

trais d'entretien du

réseau (estinés)
810 t 200 F t60 t 200 t'

trais de porpage | ?60t I 1000t' 2210t

Coût de l'lrrigatlon

Fnalg de culture 2070t I t80 F r 300 t (?t

I

| {50t | 530t | 227t0F
lseoences 90 tl

29r0FCollts totaur

Production brute

r380t r {60 F (?t 32r0t 2730F

I rle
| {,5 l/ha

21 950 t

échalotte
{,2 Î/ha

I rlz
! 1,5 Î/ha

i rla t rtz
| 3Î/he t 2llhe

I rlz
| {,5 Î/ha

Prlr 1988 | |,{ F/kg

6300r

| |,0 F/kg I 0,80 F/Lg I 1,70 t/lg I t,26 Fkg

5670t

3,57 F/kg

levenu brut 3000t 600 t 7650F 37 500 F

leuenu net par ha 3390F r620t I r10 F {{{0F 2910t 12 550 t

Jours de travall
farlllel

166 I e0 I | 200 t(?t
I

{00 l' il? I 600 J

levenu/jours de

travail fartllal
5,7 t/J ! lt,{ t/l

I
I

20 Ett r8 r/l Éilt 2r F/j
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COilPANÀISO| DES PNOI}UCÎIOIIS EÎ DES NEVETUS DES EIPLOIÎATÎS DU CASIII 8EÎAIL AVATÎ EÎ TPNES TEHABILIIAÎIO|

Surface !lendeoent i Intensité iProduction
i lculturale I totale
i | ! annuelle

ledev/helAutres lChanges
! dépenses I mnétalres
llf

Bevenu

farillal
total

Jours de t levenu/
traveil I jour de

farilial t travail
I

Avant!5,5he | 21 ! 1,0 lll,0 1 1560F t920t i t180f t7700t i

' I I I i I i fl,(} 1) !(5,5 11 |I

308 !

I
I

25 r/j !

I
a

Aprèsl t,5ha I 51
tltl

tt

2t,0 1 tfil 8{0 t
I
I

II

!fi t 2920 t il3 600 t
| (2f l 1l | (9,7 1l

700 i 19,{ t/l
a
I

I
I

I rt II f ra ,

tltl

tt

rfir 2080 F
I
I

II

r Equlvalent paddy. (l I llivernage seulerent.
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llocuænts diffusés par le gtluPe de travall

"Réhabl I t tatlon des Pérf nÈtrts lrrlgués'
du Réseau Rechercle-Développenent

Restltutlons atelfers-débats ' étudeg de cas :

A1

A2

A3

I312t1989 : les PIY de llatam (Sénégal )

z|t3t[g[g : Réhabf l f tatl on des Pérlmètres Ifff gués au Nl ger

t7 | 4trsss, fl.1*.lrî1ll;î:l.lu.i,l$.'$:*ffii: ff ;:13:1"-
Retal I .

ÉglLtlgtJg: La réhabllltatlon à la S0!'IALAC (l{adagascar)

|gt6tr989:LeproJetdelaPla|nedel.ArbrcenHrlt|

tolTl:rssst!.il.:ïl::.1'rlmètreslrrlsuésdesHautsPlateaux

synthèse des travaux^de I 'atel fer perrnanent entrepri s de

iÉvrier f Julllet 1989

A4

A5

A6

A7



Réf .

BI Table ronde du 8 septembre 1989 : compte rendu des débats
D0SSIER COMPLET comprenant les restitutions des ateliers
débats et les rapports des animateurs

Table ronde du I septembre 1989 : compte rendu des débats
et les comptes rendus des ateliers I ? 3

B2



c3

Réf .

c1

c2

c4

c9

Conception, réal i sation
des périmètres irrigués
de Matam (Sénégal )
Phil ippe BODA janvier

Les périmètres i rrigués vi I lageoi s
paysannes et irrigation
Phil ippe LAVIGNE-DELVILLE GRDR

Diffusion d' innovations techniques
démarche SOMALAC

Cl aude REMUZAT BDPA/SCET Agri

et exploitation hydraul ique
villageois dans le déPartement

1989

de Matam : stratégies

février 1989

et intensification

décembre 1988

Consultation des usagers pour la préparation des travaux
de réhabititation reatttés et perspectives cas de la
SOMALAC

Claude REMUZAT BDPA/SCET Agri iuin 1989

c5

c6

Etude de cas : le lac Ataotra et la S0MALAC - Madagascar
BDPA/SCET Agri .août 1989

à
no

c7

Aménagements agricoles de la Plaine de l'Arbre en Halti
Nore étaUt ie pàr Ph. B0B0 GERSAR-SCP L7 /04/89

et les opérations de réhabilitation
l'exemplà du Proiet Retail (version
1989

La décentralisation
l'0ffice du Niger
Guy FRANCOIS iui n

3)

C8 l{ote de présentation du proiet de réhabilitation des péri-
mètres irritués au Niger - 1986-1991
Bernard M0ET 0NAHA - février 1989

HAITI - Réhabilitation du périmètre irrigué
et dévetoppement de la riziculture
Etude de tâs pour le groupe de travail sur
irrigués du réseau Recherche-Déve!gppement
Betty IIAMPFLER I RAM iu i I I et 1989

de Grison Garde

les périmètres
(Zème version)
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D1

ù2

D3

D4

D6

D5

Rapport d'activités 1989

Groupe de travaiI "RéhabiIitation des PérinÈtres Irrigués"

Sémi nai re "Aménagements hydro-agri col esrl

corpià rendu de î,atelier "Concéption des proiets d'irrigation
et normes d'aménagement"

Gestion des périmètres irrigqgs dans-1:: pays d' Afrique
nàn-méOiterrânéens 20 mai/20 iuin 1986

Sophia Anti Pol i s-Sénégal
CEFIGRE

Quelques commentaires sur le compte rendu du séminaire
,,Aménagementî-iiiOto:tgricol es" oi^gani sé par I e GRET et I e

Minisrère de li"cààpeËatiàn Monlpeiliei' 4 au 8 sept. 1989

P. Y. LE GAL

?o symposium du réseau d'étude des systèmes de

.n Àirique de l'guest 29 août-ler septembre

ôôrpt. rendu des travaux du sous groupe "zones
Philippe JOUVE

D7

Aspects du dévet oPPenrent de

Sub- sahari enne
Document de Présentation Par
Leendert H. SPreY et Pieter

producti on
1989 ACCRA

i rriguées"

I' irrigation en Afrique

Louis F. Kortenhorst'
N.G. van Steekelenburg

la récolte et Post-récolte
Sénégal

Situation et Problématiques de

du riz sur le delta du Fleuve
P.Y. LE GAL iuin 1988
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E1

E3

E4

Aménagements hydro-agricores et réhabiritation des périmètres

i rri qués
Geerl DIEMER

E? Le développement des cultures irriguées dans le

Rapport de sYnthèse
OCDE/OECD ÉÏùs.

Une approche novatrice de I'organisation et de

Françoi s rE 
'ùlrùÀrs

cormunication de l,0ffice National des Aménagements Hydro-

aqricores au--sertnaire nitiôn.r sur iu poritique de développe-

ilnt-à. la filière rizicole
Fi t i ère ri zi;;i; .t aÈutl oppement coopérati f
Atài quàt él éments de réfl exi on
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