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RESLTME :

Crée'en 1932 , l,G.ifice du Niger esploite une euperficie d'envirln 55 0OO hectaree

sur un potentiel de 960 000. L'objectif principal était d'approvisionner I'induetrie

textile de Ia métropole en coton d'une part et d'autre part de satiefaire les besoins en

riz de l'Afrique occidentale française.

LrOffice du Niger a abandonné la culture du coton en 1970 pour s'orienter vera la

riziculture avec pour objectif la recherche de I'autosuffisance alimentaire.

Noue êêsistons ces dernières années à une dégradation progreseive du réeeau. Lee

rendements ont diminué suite è une mauvaise maîtriee de lteau. Le niveau de vie des

pêysânÊ se dégrade.

Devant cette situation inquiétante, le gouvernement malien, dans le cadre de la

coopération franco-malienne a Êigné un accord avec la CCCE (Caiese Centrale de

coopération Econonique) pour financer ta réhabilitation d'une partie de l'office du

Niger sur une superficie de 1315 hectares dans le Secteur Sahel (Projet nel6l).

-A.vec Ia réhabilitation, le réseau est désormais réarnénagé, Ies parcelles sont planéee et

compartirnentées, et ia maîtrise de l'eau est totale.

Malgré la diminution sensible conEtatée des niveaux de consommation, les volunes

d'eau utilisés par hectdre restent éler'ésr et des difficultés demeurent sur I'entretien

du réseau à Ia charge des payeans.

Le Projet a donc jugé nécesssire d'étudier l'ér'olution dee consommations d'eeu afin

d'en dégager une tendance, de situer les difficultés auxquels lee pêysana sont

confrontés en matière drirrigation, de faire un suivi des activités d'entretien du

réeeau.

Lrenregistrement d.ee débits pour le calcul deg volumes d'eau utilieég à été effectué sur

I'ordinateur avec le logiciel LISA (Logiciel Intégré 8u: syatèneË Agraires). Lee

graphiques et les courbes ont été également faita sur ordinateur à ltaide du logiciel

chart.
L'analyae dee réeultatg obtenus montre une diminution des consotnmationa d'eau avec

la réhabilitation.
Lea enquêtes et les observations ont été faites auprèe de certaing chefg d'arroseur et

payaans. D'aprèe ce5 enquêtêe cette diminution e'esplique par I'acquisition d'expérience

par les paygan8 en uratière de riziculture furtensive et de leur organisation eur

Itarroseur; néanmoine certains problèmes demeurent.
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Figure 1

PLUVToMETRIt ANNUELLE A Nl0N0 ( 1e50- 1990)

[nvennê = 530 nm

Figure 2
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1, LE MILIELT PHI'SIQLiE :

. 1.1. Les sols :

La zone d'action de i'Office du Niger (O N) correspond au "Delta mort ", partie
occidentale du Delta Central Nigérien. LeÊ sola donc alluvionnalres mis à part cour de:
reliefs dunaires situés entre leg grande engembles de cuvettea ; les dépôts eont
anciens et ne conserventr avant irrigation, que dee traces d'hydromorphie, à
I'exception de ceu: située au fond dee falae (marigot) qui eont régulièrement inondés
par les eaux de ruiesellement. L'évolution de cés sols a été très lente, car elle s'est
déroulée sous un climat eemi désertique n'aqtorisant qu'une végétation steppique eauf
dans les bas fonds.
La plupart des eole sont pauvres en matière organique et en élémente minéraur:
directement assimilablee par les plantes. Leurs caractéristiques physicochimiquse eont
cependant aseez varlabies. Les principaux types de sols rencontrés sont:
- Seno: eol. lilnono sableux contenant resoectivement ?4 - 16 - 10fr de sable - limon et
d'argile.
- Dânga: sol limono-argiio-sableus constitué respectivement de 48-19-33% de limon -
argile et sable.

- Dian : sol essentiellement argileux sableux : contenant reÊpectil'ement 40?É de sabie

, L7% de limon, 13% argile.

- Mourei: sol argileu: contenant du calcaire. Il est congtitué respectivement de 311( de

sable' 1??6 de limon et 521 d'argile.

1.2. Le climat :

Il se caractériee par la faiblesse relative dee . précipitations (460 um./an en

moyenne eur les 20 dernières années, 600 mm/an eur lee 20 précédentes, pour une
évaporation Bac A d'environ 3000 nn/an) et par leur irrégularité interannuelle narquée
Comme dana La plupart des régiohe eahéliennee troie saigons se succèdent1 définiea par
la pluwiométrie et les températureg : l'hivernage (saison des pluiee) qui dure de mi juin
à Octobre, voit. tomber I'eeeentiel des précipitatione ; la eaiaon aèche froide, qui dure
de Novembre à Féwrierl avec des températures minima pouvant descendre aux alentoure
de lO'C et des maxina ne dépÊssant pas 3O"C ; la saiaon eèche chaude, g'étendant de
mi-février à ni-juin, pendant laquelle sont enregistrés dee naximâ de température les
plus éler'ée (plus de 40"C pour la moyenne des ma-xima en nai).
Deux principaur vents alternent dane la région:
- en saison sèche I'harmattan très sec et chaud venant de I'anticyclone eaharien et
soufflant du Nord-Est en saison des pluiee,

- la mousson chaude et humide, iseue de I'anticyclone de Saint-Hélène et aoufflant du
Sud-Est.

L'évaporation est toujoura eupérieure à la pluviométrie nensuelle à l'exception du
moig d'Août.
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Pour le riz le climat permet 3 saieone de culture :

- hivernage (semis de fin Mai à Août) ;

- contre-saison chaude (semie de fin Janvier à mi-fér'rierl ;

- contre-gaison froide (eenie de Novembre à mi-décembre) ; les contraintes principales
sont les baseee températures de eaison froide, qui ne permettent ni une bonne floreison
ni un rempliseage correct des grains, et qui bloquent la germination-levée (maie elles
autorisent une végétation ralentie du riz) ; âinsi que les pluies dthivernage qui
rendent délicatea les récoltes à cette période. Pour les cultures pluvialee de mil, la
contrainte majeure est l'irrégularité des pluies ; la pluviométrie joue aussi sur la
biomaese disponible dane lee sonee de pâturage. Pour le maraîchage la saison la plus
favorable pour la plupart dee eepèces est la saison froide ; cependant la patate peut
être aussi cultivée en eaison sèche et en hivernage.

Hrrd rnlncia

L'irrigation de la zore est entièrement assurée par les eau:r du fieuve Niger, dont
la clue est commandée par lee précipitations tombant sur le bassin supérieur, en

Guinée et dans i'er.trême Sud-Ouest du Maii. tln ouvrÊge hydroélectrique (le barrage
de Sélingué) situé sur un effluent du Niger, le Sankarani, aasure un soutien des débits
dtétiage pour la production électrique. Le maximum de la crue Be aitue en Septembre-
Octobre ; Ie débit rnoyen annuel est d'environ 1500 m3/s.
La dérivation d'une partie des eaux vere les zones irriguéee est permise par le banage
de l"Iarkala qui rélève le niveau d'eau d'environ 5 m. L'acheminement dee eaux
jusqu'aux casiers située entre 70 et 150 krn au Nord du fleuve pour la plupart eet
aesuré par de grande canaur adducteurs correapondant Ie plue aouvent au lit des
anciene falae qui a été endigué.

2. LE MILIEU ETIM.AIN

La zone de I'Office du Niger correspond à un peuplement traditionnel assez divereifié,
maie très peu dense, d'agriculteur Bambara, dréleveur peul et Maure et de pêcheurs
Bozo pour les borduree du fleuve. pour lee travaux d'aménagement de l,office du Nigerr
puie pour sa mise en valeur, des agriculteurs des régions soudaniennee ont été
recrutés de force dans les années 1930, en particulier des Mosei du yattenga (Burkina-
Faso) et dee Minianka, Bambara et Bobo du sud du pays (lea agriculteurs de I'office
du Niger sont des colons, établie sur place par l'Etat) ; des populatione localee ont
auesi été installéee, aurtout depuie 19b8 sur des basee de volontariat.
En fin de nombreux nomades Tamachek se sont réfugiée dane cette zone aprèe res
grandee eécheresees dee années lggg - lgg5, ainei que dea Mauree, dee songhai et
des Peul fuyant la sécheresge.
LÊ région eat donc une zone dtaccueil, ce qui nrempêche pas qu'une partie
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d!.s jeunes énigre vers Bamako ou la côte d'Ivoi:e pour chercher un euploi; maia les

retours monétaires vers lee exploitations eemblent assez faibles'

Avec la présence de I'Office du Niger et des différente services administratifs' de

nombreuees petitee agglomératione existent dans la zone, la plus irnportante étant

Niono. Les fonctionnaires, conimerçante, agente de I'Office et retraitée qui y vivent aont

fréquemment attributaires de parcelles iriguées.

3. ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE GESTION DE L'EALT

.Avec la décentralisation le service Gestion Eau de la zone de Niono eat désormaia

dirigé par un chef Serwice Gestion de l'Eau.

Il a sous sa surveillance directe Ie chef du casier Grùber, le chef du casier Retâil et

lee chefs du casier Ko (kouian) et Ki (kolodougou)'

Lechefd.ecaeierestlesupérieurhiérarchiquedeséclusiers,desaiguadiere.Il
supen'ise leur travail et règie les problèmes à ce niveau'

Particulièrement au caqier Retail est rattachée une unité d'entretien qui est chargée

de ltentretien courant du réseau.

ies activités de cette unité sont basées essentiellement sur le cantonnage des pietee

de circulation, le remblaiement dee ornièree laieeées par ltérosion ou pa4.le paesage des

r,éhicules après une pluie et le faucardage des adventices qui pouseent dans les canau'v'

d'irrigation.

I 
4.LES INFRASTRUCTLIRES HYDRAULIQUES

Le freuve Niger long de 4200 km est la principale source d'irrigation des terreJ'

rizicoles de l'Office du Niger qui couvrent une euperficie de 50 O ) hectaree aménagés

enwiron, eur 450 O0O hectares que perDettrait d'irrigrrer le barrage de Markala. celui-
ci rehausee le niveau d'eau dtenviron 5r5 n pour Permettre l'irrigation par Eravité
des terres rizicoles situées en aval. La variation de la côte d'equ Êtlont eat obtenue

grâce à I'ouverture et à la fermeture deg vannes à conmande électrique.
. Le canal adducteur: long de 9 km enwiron, il relie I'amont du bamage aux ouvrages
du point "4" au niveau duquel il ge ranifie etr troia canaur d'irrigation : le caral du

I
I

I
I
I
I
I

Chef Ser:r'ice Crestion Eau

LÏnité d'E:rtretien

Eclusiers-AigxndiersEcrusiers-AiguadiersEch:siers Aiguadiers
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Macina, le canal du Sahel et le canal boetee-Ongoiba' Chaque canal a en aa tête un

régulateur à vannes qui permet de maintenir la côte d'irrigation en aval'

.LecanalduSahel.Ile8tloneide24kmetreliel'ouvrageduPoint''A''àceluidu
point "8" sur le fala de Molodo endigué sur 63 km jusqu'à Niono' Son débit d'écoule-

ment eat 150 m3,/e.

. Le canal du Macina: avec un débit de 50 m3'/e il rejoint à 20 kn à l'Est du point "A"

le fala de Boky-Wéré endigué eur 47 km juequ'à Kolongo'

. Le canal Costes-Ongoiba: long de 2O kn environ avec un débit de 10 m3/s' C'est Ie

plus récent dea canau:(, il a été construit en 1984 dane le but d'ageurer ltirrigation

des plantatione sucrières de Séribala qui étaient auparavant irriguées par pompage'

Les distributeure irriguant les casiers sont alimentés par les cEDauY' Lea partiteurs

et les soue partiteurs qui alimentent leg arroseure gont à leur tour desaervis par le

distributeur.
Ltirrigation des percelles est assurée

arroseurs.

par des rigoles dtarrosage alimentées par les

Suivant leur topograPhiel certaines parcellee sont alimentéee par des arroseurs dits

indépendants qui partent directement du distributeur'

Un régeau de drainage pour ltévacuation des eaux excédentaires eat syrrétrique au

réseau d'irrigation.
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CITAPÏTRE II

GESTION DE L'EAU ALi RETAIL
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I.PRESENT.ATION DU PROJET RETAIL

LeprojetRetaileetunprojetd'intensificationdelarizicultureirriguéedangune
partie de I'office du Nigerr le secteur sâhel, situé à côté de la ville de Niono à 110 kn

au Nord de Ségou. Les objectifs assignée au Projet Retail ne lui eont pas epécifiquee'

ce projet a été conçu comme une opération de recherche développenrent dont lee

résultats intéressent I'ensemble de I'Office du Niger. Ce projet a déurarré en 1986, eon

but e8t de tester en vraie grandeur, avec les paysanE de trois villages (320

exploitatione) I'intensification de la riziculture sur leg casiers rizicolee entièrement

rehabilités. Ce projet se veut également un Projet expérimental en matière de

diversification (développement du maraîchage dans un premier temps) et surtout de

responeabilisation des agriculteurs individuellement ou collectivement (dévelopPement

des acti.:ités des associations villageoises ou A\''). Enfin, plus récenment, le Projet

Retail est à la base d'une expérience pilote de décent:'alisation de I'office du NiEer vere

les zones (il y a 5 zones dans I'O.N.), avec la prenièr'e zone autonome à Niono'

Pour atteindre see objectife le Projet steppuie sur les stratégies auivantes :

- obtention d'une très bonne maîtrise de I'eau dans les réseaux d'irrigation et de

drainage et dane les parcelles : Ies réseâus primaires et secondaires eont curée et

recalibrés, le réseau tertiaire est entièrement repris et est complété par une rigole

quaternaire mixte servant pour I'irrigation et le drainage' LTne rigole quaternaire

dessert €Ir €êu1 d.e part et drautre un hectare de parcelle cloisonné en bassins de 10

aree planés avec une préciaion de 15 cm.

- garantie de I'entretien des aménagements rehabilitée par la création d'un Fond

Spécial alimenté par les redevanceg payéee par les payeans' Ce fond n'est utilisable

que pour le fonctionnement des volets Gestion de I'Eau et Entretien courant du réeeau

, et pour prowiaionner le groe entretien périodique. L'entretien des réseaux tertiÊire8

et quaternaires dee parcelles est à la charge directe des paysans'

- réduction des surfaceg rizicoles e:rploitées par les paysans pour aesurer les

possibilitéa dtintensification, avec participation des agriculteursl des AV à lâ fixation

des eurfaces attribuées à chaque colon. La baee d'attribution des Eurfacea est de 1

hectare pâr travailleur Homme avec possibilité d'augmentation en fonction du taur de

double culture et de ltavie de IIAV).

- intensification immédiate de la riziculture, le repiquage est imPoEé aux paysans les

premières années pour garantir cette intengification en liaison avec la recherche de

variétés non photosensibles à paille courtel et de fortee funures d'azote et de

phosphate sont conseillées aur paysans.

- pratigue de la double culture de riz par chaque paysan aur au moins 1o% de sa

surface. Un minimum de 25* de double culture eet néceesaire pour demander une

augtrentation de surface au delà de ls norme.

- intégration du maraîchage dans lee cultures irriguées officiellement reconnues,

chaque paysan reçoit une parcelle rnaraîchère à partager avec ses dépendants' et

l'appui à cette activité est inté8ré aux programmes du projet.
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- octroi des garantiee foncières âux paysans'pour lee rizières, les jardine et lots
d'habitationl

- équipement ou réequipement des exploitations insuffisamment pauvres en boeuf de
labour,

- négociation de plan de remise à flot avec les exploitations trèe endettéee,
- déeengagement de I'office du Niger, des opératione d'approvieionnement en intrants
et boeufs de labour, ainsi que du crédit; responsabilisation dee -av pour ces activités,
pour lesquellee elles traitent directement avec les fournisseurg et Ia banque (Banque
Nationale pour Ie Développement Agricole),
- Aseociation des AV à toutes les décieions, concernant les villages : plan d'occupation
des sols, modification du réseau, emplacement des ouvrages, réattribution dea terres
etc...

- réorganieation de I'encadrement pour eubstituer une véritable activité de conseij
agricole à la tranemiseion de directives aux paysans, présence drun volet Recherche
et Déveioppement au sein du projet. et association étroite des volets formations et
recherche.

- capitalisation des acquis grace à la présence d'un
Recherche Dér'eloppernent qu! suirrent bien les
fonctionnement des exploitationç.

1.1 L.es s]'stèrnes de proaluctiotr t

volet suir.'i-érraluation et dtun \rol.et

rendernellts des parcelles et le

l.

Deux formes de mise en valeur dee ressources coexistent dans la zone :
- agro industrielle pour la canne à sucre (Société Sukala, séparée de l,office du Niger
depuis fin 1984) ;

- paysanne pour le riz.
Largement baeés aur la riziculture dans lee casiers de I'o.N. les syetèmee de

production dee colons incluent aussi très fréquenment le maraîchage, l'élévage (bovine,
ovins et caprine), Ies cultures en riz ou en patate dans les zonee inondablee
extérieures au casier, les cultures pluvialee et la pêche. Le maraîchage est pratiqué sur
des terres marginales difficilement irrigables pour la riziculture.

Dans de nombreuseg famillea les dépendante du chef d'exploitation pratiquent
également dee activités extra agricoles (petit commerce, artisanat), nais en général les
revenus obtenus ne rentrent pas dans la caisse commune, ils reetent propriétés
individuelles, sauf si la Bituation financière de lterploitation exige leur mobilisation.
Llne partie des attributaires de parcellee sont des "non résidants" (fonctionnaires,
retraités' commerçanta) qui n,habitent pas dans les villagee mais à Niono, ou parfois
È Markala, Ségou et même Baroako. Ils pratiquent la riziculture corlme activité
secondaire (les revenus extra-agricoles sont en général prédoninants dans ces
esploitations, eauf pour lee retraités).
les paysans des zones sèches aur environe immédiats de I'office du Niger aont les
réfugiée chsssés du nord par la sécherease. s tentent de plus en plus de compléter

I
I
I
I
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les culturee pluviales et l'élévage par un peu de rizicuiture et de maraîchage irrigué
al'ec les eau:i excédentêires du drainage des casiers de I'office du Niger.

Les poesibilitée actuelles d'entrée en colonisation sont très limitées vu la preeeion

foncière. lee réfugiée Bellah en particulier constituent lteesentiel de la main d'oeuvre
salariée utilisée par la riziculture de la zone.

Dans la zone non réaménagée du Secteur Sahel, I'exploitation agricole d'un colon

diepoee d'une superficie en rizière d'environ 5 à 6 ha pour une population totale de

14 pereonnee, dont 1O actifs et 4 travailleurs Homme6. Elle a ausei 15 à 20 ares de

jardin, t ha de rizière en dehore des casiers O.N. et 115 ha de terres e.vondées, de plue

en plue irrégulièrement cultivées en mii pluvial. Son équipement comprend 4 boeufs,

2 charruee et I charrette-

1.2 Les systèmes de culture en riziculture :
'l

La riziculture à l'Office du Niger est baeée sur I'utilisation de Ia main d'oeuvre

femiliale et sur la traction bovine pour le travail du sol. Une certaine diversification
dee techniquee enrployées peut être notée depuis quelques annéeg en particulier depuis

le lancement des projete d'intensification. Dans les zones non encore touchées par le
réaménagement ainei que dane une partie de zones réaménagées la culture du ris est

limitée à l'hivernage et reste en général peu intensifiée.
Les rendements obtenus aont Êssez faibles 2,0 t,/ha environ.

Dang les zones réaménagéee, meia aussi de plue en plue dane certaines parcellee des

zones non réarnénagées, des techniquee plue intensives sont utilieées notamment la

préirrigation eystéroatique, I'utilieation de variété à paille courte non photo-seneible

(8G90-2 ; China 988) ; de fortes fumures minéralee et surtout le repiquage.

.Dee rendements de I'ordre de 4 à 5 t/ha sont obtenue. La double culture (riz

dthivcrnage plus riz de la saison sèche chaude) est également pratiquée sur une partie

des eurfacee.

Les teprpe de travaux eont très variables eelon lee techniquee utilisées.
Ils soflt en moyenne d'environ 60 journéee de travail,/ha pour une culture peu

intensifiée et de 180 journéee de travail pour une culture intensive.
En contre-eaison, ils atteignent 300 journées de travail,/ha à cause du gardiennage

contre les oiseaux,

15 à 251, du temps de travail est effectué par les femmee, 10 à 40?( par lea enfante. En

zone inteneifiée, la part du travail salarié est d'enwiron 30?6.

Les opérations les plus coûteuses en tempa de trewail sont le repiquage (loraqu'il est
effectué), Itensemble récolte - battage et le gardiennage contre lee oieeaux en contre-
saison.

Les revenus tirés de la riziculture par les paysans sont très variables. En Doyenne
en zone non réaménagée leg résultate suivants ont été enregistréE par I'Institut
d'Economie Rurale, le produit brut est de 144 000 F/ha soit une rDarge brute de ?8 OO0

F,/ha et un revenu net de 70 0OO F/ha (420 OO0 F.1eyploitation ) ; après déduction de
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I'sutoconsonnation et des impbts l'épargne disponible est de 2? 000 F/ha 'ifSO 
OOO

F/exploitation) ; la journée de travat familial se trouve valorisée à 1500 F environ.

par contre en zone réanénagée le produit brute e6t de 308 ooo FcFA/ha' avec une

rnarge brute totale de 180 000 FCFA. Le revenu net Par hectare est alors de 162 000

FCFA.
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2. DESCRIPTION DE L'.AMEN.AGEMENT REEABILITE

La superficie réhabilitée (1315 ha) eat une partie du périnètre anciennement aménagé

par I'Office du Niger et dominé par le dietributeur Retail.

Vu le mauvaie état du réseau dtirrigation le projet de réhabilitation a jugé néceseaire

de procéder à un confortenent et une remise en état du réseau principal deetiné à

ra'r'itailler en eau le périnètre réaurénagé.

La gestion de I'eau du Projet s'intéreeee à la partie du réseau qui commence à

I'ouvrage de prise de dietributeur Retail. Celui-ci est situé sur le canal Griiber Nord

qui I'alimente.

2.1 Description d.u réseau d'irrigation et de drainage :

construit en 1932 ,le barrage de !"tarkela est sltué eur Ie fleuve Niger et pernret de

rehausser Ie niveau d'eau d'environ 5r5 m pour assurer I'irrigation de façon Eravitaire
des parcelles situéee er,r aval. Lh canal adducteur long de 8 km aseure la liaieon entre

le fleuve Niger et le point A. Par un ayatème de régulation à vannes les 3 canaux (canal

du Macina, canal Costes-Ongoiba et canal du Sahel) sont alimentés en eau Par le canal

adducteur. L'eau eet conduite par le canal du sahel aur une dietance de 25 krn à partir
du point A, puis eneuite par le Fala de Molodo (ancien brae du fleuve réaménagé pour

faciliter la circulation de lteeu), puis vere le point B et la zone de Niono.

La prise du distributeur Retail est située aur la partie nord du Grûber. Le distributeur
et ea branche Niono eont équipée de 4 régulateure à vanneg plates à commande

manuelle.

Cee régulateurs sont :

- Ie régulateur de I'ouvrage de Ia prise du distributeur,

- Ie régulateur de Ia branche Nionol

- Ie régulateur N"1 eur la branche Nionol

- le réEulateur N"2 également sur la branche Niono.

Ces régulateurs fonctionnent en commande par ltaval qui consiete à maintenir un

niveau d'eau constant en aval de ltouvrage. Lee agents affectég à leur maniement sont

appelés éclusiers.

- Les partiteurs (canaus secondairee! :

Du distributeur principal partênt les partiteurs qui sont nunerotée de N1 à N10.

Seuls les partiteurs N1'N3,N4 et N6 sont entièrement rehebilités.
Les ouvrages de régulation des partiteurs eont également équi1Ée de vannes plates à
commande manuelle. Ils jouent un rôle de régulateur de débit. Les agents qui

s'oceupent du réglage de ces ouvrages sont appelés aiguadiere.

Avec le réaménagenent lee régulateurs ont été modernisée. -Auparavant, ile étaient
équipée par des bâtÈrdeaux qui ont été remplacés par dee seuils deversanta de type
" bec de canard ;iÀs.rrrant ainsi une régulation automatique du niveau amont. Lee

1
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partiteurs- sont équipés à leur extrémité d'ouvrage dii déversoir de eécurité qui

conduit I'excès d'eau dans le drain lorsque la côte rnaximale est dépaasée'

- Lea arroseurs (canaux tertiairee)
Dee partiteurs, partent deg arroseurs. Ils gont équipés à leur e:rtrémité avant par

un ou\rrage de prise appelé module à maeques avec un débit allant de 60, 90, LZO l/e'

Les arroseurê alimentent à leur tour dee rigoles d'amoeage par ltinteruédiaire dtun

ouvrage de priae appelé tête de rigole.

Lee têtes de rigole entièrement faiteg en béton sont calibrées Pour un débit de 30 1/s'

Lee rigoles d'arrosage alimentent lee parcelles, elles eervent auesi de drains de

vidange pour l'ér'acuation dee eaus excédentaires.

Le réseau de drainaEe :

Pour aesurer une meilleure évacuation des eau: e:cédentaires le réeeau de drainage

principal e été réarnénagé sur une distance de 20 krn. Les travaux de r'éanénagement

ont constitué à recurer et calibrer le drain déjà exisiant.

.Avant la réhabilitation ,l'état du réseau laiseait à désirer' (absence de diguette, fuite

dreau à travers le cavalier). Ltirrigation ne pouvait ge faire qutaprès avoir rempli le

drain. Le réaménagernent des draine permet de pouvoir évacuer en 5 joure les parcelles

en cas dtune noyade (avec un débit drévacuation de 1,4 l/e). Les drains de partiteur

sont équipés à 0,5 t/s et le drain principal O'45 1/s.

L'importance d.u réseau de drainage est capitale dans un périmètre irrigué. Il évite les

riequee d'alcalinisation et de eodisation consécutives à une atagnation permanente

d'eau dane les bassine de culture.

Le réseau de piete :

Les pistes de circulation jouent un rôle important dans un réseau d'irrigation. Elles

facilitent Ia circulation, assure une bonne e:ploitation des parcellee et en particulier

une bonne gestion de l'eau.

LeB pistes aont conatruitee le long des canaux d'irrigation (distributeur r partiteur

etc). On distingue 4 types de piste de circulation :

- les pistes construites de part et d'autre du distributeur Principal et ayant une

largeur de 6 m gervent pour Ia circulation deg canions. Cee pietes sont recouvertes de

latérite ;

- sur le cavalier des partiteurs les piates latéritées de 4 u de largeur de part et

d,autre du partiteur, permettent la circutation des petite camione et des charrettes dee

e:ploitÊnt€ ;

- les pietes non latéritéee de 3m de large situées entre le drain d'arrogeur et

l,arroseur suil'ant. Elles permettent I'accès aux parcellee et facilitent le trarleport du

riz après la récolte. Ces pietes sont impraticables en certainee périodee de I'année,

car elles ge trouvent noyées par lteau prot'enant de ltengorgement du drain et de

l'infiltration à travers le cavalier d'arroseur.



e

d
f
Nt-
3
g
c{
l-
{
a

t
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
t
I
I
t
I
I
l
I
I
I

15

Ainei, dans Ia conception du plan de réaménagement du Retail II, I'ernplaceurent de cea

pistes a été revu. Elles eont désormais faites en remblai compacté sur le cavaller

d.tarroseur ce qui permet dréviter leur noyade même en caa dtengorgernent des draina

résultant drune groeee pluie. cependant un accent doit être mis sur I'entretien de ceg

pistes car elles eont eoumises à une dégradation progreesive due à l'éroaion par la

pluie.

- Ies pistes de 4 m également non latéritées et situées le long du drain Permettent en

particulierlraccèe aux véhiculeg de l'équipe dtentretien facilitant ainsi les travaux

d'entretien du réseau.

3.1. Définitiqn de l'arroseur :

on désigne par arroseur un canel tertiaire qui irrigue en moyenne 20 hectares de

terre cultivable. rl regroupe un nombre rrariable dtexploitants qui storganisent poltr

se pa;tager la main d'eau.

En zone réaménagée lee modulee à masques ont remplacé les l'annes plates'
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3.2 ROLE DU PERSONNEL DE L{ GESTIOii E-AU

- Lea aiEuadiers :

Le tnatin à l'heure fi.rer l'aiguadier Passe ouvrir les cadenas qui verrouillent les

modulee à masquee de prieee d'arroseurs (y comprie les arroseure indépendante).

Chaque chef dtarroseur peut alora modifier à sa convenance Ie reglage de sa prise'

. Peu aprèe il repasee reverrouiller lee cadenas. En même temps il relève les débits

des priees dtarroseur et il en fait le cumul pour un partiteur donné'

Il majore le cunul ainsi obtenu d'un coefficient de perte.

. En fonction de la perte de charge qu'il mesure sur Ia prise du partiteur et à l'aide

d.e I'abaque appropriée, il règle I'ouwerture de la vanne de façon à obtenir le débit

voulu. Il s'assure que le niveau du plan dteau est satisfaisant (notamment dane les

derniers biefs pour le partiteur éq'-ripé de régulateurs) et ei besoin èet' il modifie le

reglage précédant en conséquence.

3.3 Rôle des pavsens dane La gestion de I'eau :

Au niveau de la geetion de l,eau lee exploitants <ioivent être organisés de manière

à se partager équitablement I'eau sur chaque arroseur. ceci nécessite bien ér'idemment

une discipline entre lee différents utilisateurs de l'eau'

ceux-ci sont groupés autour dtun chef dterroseur qui est leur représentant auprès de

I'Office du Niger et en particulier auprès de I'aiguadier chargé de la distribution de

lteau sur le partiteur.

- Rôle dee chefs d'arroseur

plusieurs chefs d,arroseur affirment avoir être choisirpour des raisons suirrantes :

- courageux, respectueux ;

- toujours présentsdans le chamP ;

- ayant son champ près de la Prise.
Leg chefe d'arroseurs repréEentent les payeans dtun même arro8eur auprès de

I'aiguadier chargé de la distribution de lteau sur le partiteur. Ila ont pour rôle

principal d'assurer la coordination et l'arbitrage pour la détermination du tour d'eau

qui doit être impérativenent reapecté par toue. Ils doivent par ailleure faire reepecter

ce tour d'eau et arbitrer les éventuels conflits.
Chaque rnatin, ils font le point sur les beeoins en eau de leur arroseur pour la

journée. A lrheure convenue ils ouvrent la vanne à module à masques, en tête de

I'arroseur au débit voulu. Sauf ercePtion ce débit doit être inféfieur ou égal au débit

défini par le tour d'eau. si un chef d,arroseur a besoin d'une nain d'eau supPlémen-

taire il s'adresse à I'aiguadier pour que celui-ci juge de la poseibilité en fonction des

disponibilitée de débits sur le partiteur.

- Ile coordonnent les besoine des esploitants et doivent favoriser I'instauration d'une

auto discipline su eein du groupe de paysans dépendsnt d'un même arroseur.

I
I
I
I
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Rôle dee ravsans :

Chaque paysan doit inpérativemênt respecter le tour d'eau dans I'intérêt

commun.

- En cas de forte pluie ils fernent les prises de rigole' L'aiguadier doit à Êon tour

fermer les prieee dtarroseur afin de le uraintenir plein'

- Ile ne doivent pae drainer pendant et après une forte pluie sauf si cela eet

abeolument nécessaire comme dans Ie cae des pépinièree ou des labourg afin d'ér'iter

I'engorgernent des drains.

- Les têtes de rigole doivent être ferméee eoigneueement afin d'éviter le gaspillage

d'eau et aasurer la sécurité du réseau.

La vannette en béton doit être :

- disposée verticalement ;

- enfoncée comPlètement ;

- bien centrée et bien colmatée avec de la terre ;

- dégagée à sa partie sgpérieure de façon à laieeer dé'rerser I'eau en ercès'

En ce qui concerne I'entretien, chaque paysan est responsable pour I'entretien de

sa parcelle, des rigoles et des diguettee qu'elle contieni'

11 doit en particulier asaurer individuellernent un entretien euffiesnt et correct de ces

ouvragespourmaintenirunniveauderendementrizicolesatisfaisant,nepas
consommer plus dteau que néceesaire et ne pae gêner sea voisins'

-IldoitaseurerlebonfonctionnementdesesprisesderigoleetcolEaterinmédia-
tement toute fuite ou brèche anormale dana lea cavaliers dtarroeeure, ou les diguettes'

-Ildoitveilleràdéboucherlesbueesd'accèsauxparcelleesituéeadansledrain
d'arroseur, ei cellea-ci sont obsturéee par de la terre ou de la paille'

procedure de remplissage deg baesins

Pourlerenpliesagedesbassinelepayeandoite'assurerquelebouchondewidange
eet bien fermé. Il doit également contrôler que les diguettee de ceinture ne presentent

pa8debrèche.Chaquerigoled,arrosageirriguedepartetd,autreuneeuperficiede
t hectare compartimentée en baesine de eulture. Les parcellee de double culture sont

compartimentéea en baÊsin de 1000 m2, et celles de siuple culture en 3 bassine' Pour

une bonne maitriee de I'eau d'irrigation dee bassins eupplémentairea sont aDénagés par

certains payÉana.
pour irriguer les parcelles, on ouvre la vannette en béton qui ferne la tête de rigole.

une ouverture pratiquée sur l,a rigole d'arrosage pernet l'arrir'ée de I'eau dane les

baesins.
certains paysans remplissent sueceesivement les bassins contigrra en vidant le contenu

du premier dans le secgnd et ainsi de suite. Ire tempe de remplis8age dee baseins

dépend de la hauteur d'eau dans l'grroseur.
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3. BESOINS EN EAU E'TJ RIZ IRRIGUE :

Pour la détermination des beeoins en eau

deux périodes :

du riz il s'ar'ère nécessaire de distinguer

-de Ia préirrigation juequtà la mise

-la mise en eau définitive.

en eau définitive (période préparatoire)

Pendant la période préparatoire les besoins en eau sont déterminés par lea caracté-

rietiquee phyaiquee du gol (structtre Enrryibt etc" ) l'éiat de I'aménagement'

Lore de Ia mise en eau définitive l{{a.c"oin" en eau aont déterminés par les

demandes climatologiques et le dér'eloppeurent du riz' La part de la percolatiol est

négligeable ou presque nulle car la nappe eet affleurante'

Le pr'éirrisation (pé!'iode préparatoire)

Les objectifs ':isée par la préirrigation Êont :

- rendre le sol humide afin de permeitre Ie labour principalement avec Ia culture

ettelée ;

- lutter contre les mauvaises herbes en les faisant prégermer' La prégermination est

suivie d'un labour qui permettra dtenfouir les adventiceÊ'

La quantité d'eau nécessaire à la première préirrigation dépend :

- du type de sol et ees caractéristiques d'infiltration ;

- de la denivelée du champ à irriguer

- de la suPerficie du chamP.

La préirrigation n'est pas pratiquée Par tous lee paysans' L"tertaina préfèrent attendre

lee premières pluies pour labourer les parcellee pour plueieurs raisons :

- rieque d'humidification excessive eur sol argileu:r' rendant le labour difficile'

- risque dtinondation dee parcellee si la préirrigation coincide avec une grosse pluie'

ceei'pouvantentraînerladégradationdesdiguettesdeceintureetdeedifficultésde
drainage.
Le labour: il intervient après la préirrigation ou après la pluie. II peruret de préparer

le eol pour le senis ou pour le repiquage' Lee lrauvaises herbes gernées avec la

préirrigation sont enfouies dans le eol au monent du labour' Certains paJ'sane

pratiquent un second labour pour lutter contre leg adventicee qui repouesent avant

la rnise en boue.

Après le labour on Pratique
dans les parcelles. La mise en

Le repiquage ou semis :

La miee en boue et le plânage étant terminés on msintient une lame d'eau d'environ

5 cm d'épaisseur pour repiquer le riz. Le repiquage se fait à la main et en foule. Il est

exécuté le plus souvent entre mi-juitlet et mi-août. Le nombre de plants pBr poquet est

une mise en boue en maintenant une mince lame dteau

boue eet suivie dtun Planage'
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très variaùle d,un exploitant à un autre. Il est de I -ptant/poquet pour certaine

exploitante et 2 à 4 plants/poquet pour dtautres' Certaine exploitanta font le repiquage

dang I'eau et d.'autreg le font dans la boue pour éviter que les plants ne flottent danÊ

l'eau.

L,âgedesjeunesPlantsaurepiquageesttrèer'arieb]e30à40joursdepépinièreen
Doyenne, les extrêmeg étant de 15 à 61 jours'

Miee en eau définitive:

Elle consiste à naintenir après repiquage une lame d'eau dtépaisseur variable Êuivant

l'appréciation du payÉan' leg beeoine en eau lors de le Ériode de mise en eau €ont

essentiellement déterminés par les conditions climatiquee d'une part et d'autre part pâr

le stade de dél,eloppement végétatif. Les périodee de tallage et de floraieon conÉtituent

dee phases végétatives otr lee beeoins en eau aont les plus inportants'

certains paysans meintignnent une lame relativement importante dang les parcellee pour

lutter contre les adventiceg et souvent contre les rats'
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1. METIIODOLOGIE :

Les noyennes ont été caiculées à partir des débits rele\'és régulièrement par les

aiguadiers sur leB modules à maeques placés en tête de chaque arroseur. Lee calculs

ont été effectués à lrordinateur eous Ie logiciet LISA (logiciel intégré au:r eyetèmes

agraires). Les graphiquês et lea courbes eont également faits à I'ordinateur aous Ie

logiciel CIIART.

L'étude a concerné 5O arroseurs sur 62 qui ont fonctionné'

En effet 7 arroaeurs munis provisoirement de vannes plates à mesure impossible ont

été écartés pour précision insuffisante. Il en est de même pour 3 arroseurs indépen-

danis (Rlg ,R2g 'R3g) 
à r'annes platee définitil'ea avec abaque mais dont on doute de

Ia fiabilité. En fin 2 ar!'oseurs équipée de modules à maequee sont écartés pour des

poblèmes de drainage de Parceiie,

Aprèe ce tra..'ail une enquête a été aupr'ès des exploitants des arroseurs âyant

surconsommé et ceul: ayant uiiiisé un volume d'eau équivalent en moyenne de la norrne'

L-e qui a permis dtaYoir des renseignements eur les raisons des fortes consonmationg

dteau et sur la st:.atégie dtirrigation d.es pe;-sans pour une meilleure valorisation de

I'eau d'irrigation.

z.ANAI.YSE DE',S CONSOMI'IATIONS D'EAU D'}TI\IERNAGE ET LELTR E\IOLUTION :

2.1. Evolution Éénérale des consommations d'eau d'hivernage :

Drune manière générale on observe dans I'ensemble une llette diminution dee niveaux

de coneommstion par râPport au:l années précédentes'

Enzonedesimplecultureplusdoublecultureleniveauglobaldeeconaommations
d,eau en hivernage 87 étÊit de 22 000 m3,/ha environ éontre 20 500 D3/ha en 88 et 1?

602 rn3/ha en 89. La figure N"1 montre ltér'olution des niveaux de consomnation de

l'hivernage 8? à 89. On remarque que le nombre d'arroseur à faible conaoDmation a

augmenté de 8? à 89 et que les fortee conaommations ont diminué'

En hivernage 88r 2411des arroseurs sont rêstés dang la tranche de 2o o0o n3,/ha contre

33?6 en 89. Les tranches de consommation supérieures à 30 OOO n3,/ha ont disparu et 42?(

des arroseurs ont coneomné entre 1? 500 et 20 000 n3,/ha'

2,2

. zone de double culture: le niveau des consommations d'eau eat paesé de 18189 m3/ha

en 88 à 16 47O m1/ha en 89 :

- la plus faible consommation

- Ia plus forte consommation

t
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est de : 14 165 m3/ha en 89

: 11 056 m3/ha en 88

est de : 18 868 m3/ha en 89

i 28 252 m3/ha en 88.

Consommati
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. zone de simple culture : les niveau:i

ha en hivernage 198? à 21 175 m3/ha

rrne diminution dtenviron !7,v"'

- La plue faible consommation

- La plus forte conaommation

d.e consomrnation d.'eau ont ér'olué de 21 890 m3/-

en 1988 pour atteindre en 1989 18 089 m3,/ha soit

est de : 11 021 m3,/ha en 1989

i 12 158 m3/ha en 1988

est de : 29 985 m3/ha en 1989

: 34 849 m3/ha en 1988.

CONCLUSION :

En comparant les volumes moyens d'eau utilisée par hectare de l'hivernaÉe 1987 à

1989 on constate une diminution des consonmÊtions en zone de eimple et de double

culture.
Lanormethéoriquedecongomrnationd'eauenzonededoublecultureestinférieureà
celle de la aimple culture parce que le Êol est déjà huroide avec la culture de la contre

Éaison et le travail du sol ae fait pendsnt l'hivernage donc avec peu ou pae de

préirrigation.

2t

rel:

Repart it ion des arr0seijrs par trai'cl-ps de consorffrût i0n

IrI|3/ ha_)

I

I
I
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RTITION RNAGE

mmationI
I La figure N'2

en fonction de la
montrer l'évolution des besoins en

durée des différentes opérations

eau du riz au cours de la eamPagne

culturaleg. On obserrre dtabord un
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premier pic qui correspond à la prèirrigation pour la miee en place dee pépinièreË et

le labour. On constate une dirninution des consommations en début juillet due à l'apport
d'eau de pluie. Les besoinÊ en eau à ce moment, Êont en grande partie satiefaite par

la pluie. Cette période correepond au moment de repiquage otr la lame d'eau est Ie plus

souvent reduite pour faciliter et asaurer un meilleur repiquege.

.{près le repiquage la consomrnation décadaire augmente et ee stabiliee juequ'en ui-
Novembre. C'eet la période de miee en eau définitive où la laue d'eau est maintenue

constante pour lutter contre les adventicee. A partir de mi-No'r'embre la consommation

diminue jusqutà quelques jours avant la récolte oir I'on procède à une mise à sec.

Figure 2 :

I tFl / I | 
^IIJ/ NA

_ 3 ' FORTES

..... u-rrEN.r€

'l r l-ô l}|| Fq. rr.uLÈv

L : L/r bâur

R.p= P.t-:Pi

D: DashcÀl"1,".

,B= D -,rLe
I

3.2. Répartition de la consommation dteau en zone de eimple culture au cour de

la campagne :

La figure suivante N"3 montre la répartition dee consommationg d'eau au cours de

la canapgne en zone de eimple culture en fonction dee opératione culturalee.

- On obeerve eur cette figure un premier pic qui correspond à la préirrigation et
I'installation des pépinières euivieg du labour. En début juillet, lee consommationÊ ont
dirainué. C'eÊt la période correspondant au début d.'hivernage où lee begoine arrtà,, d.,
riz Eont en partie satisfaits par I'apport d'eau de pluie. Cette période correepond au

repiquage.
.{près désherbage on conetate une augnentation des coneomnations correepondant à

la mige en eau définitive où une lame d'eau est maintenue conetante jusqurà quelques

I
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jours avant la récolte. Elle sera

récolte.

z3

par la euite vidéer pour faciliter lei travaux de

F igure 3 :

$irple Cultre

Evolution des coneomnations dteau oÊr tvpe d'exploitant :

L,'analyse des niveaux de consomnation montre qutil n'eriete paa une grande

différence entre les consommations en eau des arroseurg eur lesquele exploitent les

paysane non réeidantg et des arroseura avec payaans résidantg.

En hivernage 1989 la consommation moyenne pour lee deux tJæeE d'exploitation a évolué

dans la mêue tranche.

Elle était de 1? ?34 m3/ha pour lea exploitants non réeidants contre 16 514 n3/ha pour

les exploitante résidants.
En zone de eimple culture la noyenne de la consomuation d'eau eet 16 616 m3./ha

et t7 306 n3/ha respectivement Eur leg aroseurs avec exploitants résidants et non

résidants.
En zone de double culture elle est de 16 227 m3./ha pour les erploitanta résidente

et de 16 594 m3/ha pour exploitênts non régidente.
En hivernage 1988 I'analyse des donnéeg eur les niveaux de consomnation avait

montré une co*élation entre le volume dteau utilisé à l'hectare et la piéeence

dtexploitante non résidants sur ltan'roeeur.
les calcula effectués gur leg moyennea des consomnationg dteau de lthivernage

1989 ne confirment pas cette corrélation maie il demeure touirure une différence
arithmétique entre lee deux typee d'exploitation.

I
I,
I
I
I
I
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3.3. Consomrnation dteau par ..'illage et leur ér'olution

Connparaison entre viilege pour !a campagne-d'hivernage L989 I

N1 (Iim26 ) N3 (Nrmgo i N4 (Sassa-Gad.ji )

ltlnrrpnnp S(] 18 168 li 5:i9 L8 26()

Moyenne tC t7 2L9 16 1t)8 15 193

Moyenne générale
ti 873 li 1t)3 li 464

La figure N"4 rnontre ltér'oluiion des consommaiions d'eau par campagne potrr les

tiifféreniee soles.

Etiorrrp d '

a 6\,-. r.r-a n.11
È1 

't 
rl\rvF) HAI{ ^.a 

an. Flif . I rr r-nal.^F

I-.AMPAl:ltlE F I VtHNAI-'IE

!I

t,l1/ uô
!rle,t I ll r

SC:: Simnle Culture

DC: Doubie Culture

Evolution des consomnnetions dteau au N1 (Knn !:6):

Le volume moyen de Ia consommation d'eau a é'rolué

m3,1ha en 1988 et 1'7 873 m3./ha en 1989.
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En zone de double culture, l'arroseur qui a le plus consornmé eet le N1-6g avec 18 868

n3/ha. La plus faibie consommation étant 14 1?1 rn3/ha sur I'arroeeur N1-4g.

Evolution des consommationg dteau au N3 (Nango):

Le volume moyen d'eau consommé a éwolué de 17 526 m3lha en 1987 à 18 808 n3/ha
en 1988 pour retornber en hivernage 1989 à 17 103 m3,/ha.

Onconstate donc une legère augmentatin de !a coneommation dteÊu ,

En zone de simple culture la pius forie consornmation est 20 516 m3/ha sur I'arroseul
N3-6d et !a plus faible 12 924 m3 sur I'amoseur N3-1d espioité par un seul attributaire.
La zone de double culture est i!.riguée par un seul arrosetrr qr-ri a coneommé 16

108rn3/ha soit une consomrnation d'eau supérieure d'envi:'on 35* par rapport à la norme.

E..'oLution des consonnrnations au Nl.i | \Aqsq-l;r\rl 'rr l'
\ v\.svr4 ev sv-, .

La consornnation rnoj'enne a baissé en !.98? de 21 û9? rn3lha à 20 603 m3/ha en 1988

pour retomber à 17 464 ru3/ha en 1989.

En zone de double cuiture:
- le rnasirnurn est 16 611 m3/ha sur I'arroseur N4-4d

- le rnininum est <ie 14 165 nn3,;ha sur I'arroseur N4-6d.
En zone de simple cu!.ture:
- ie nna:rimurn est égai à 24 692 nn3/ha *ur I'arroseur N4-3g

- le nnininnurn est !.4 116 rn3/ha sur I'arroseur N4-gL.

La figure N^ 5 rnontre l'érrolution des consommations d'eau de la
par \rillage.

eampagne d'hivernage

Figure 5 :
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a. cottsOltt"lAtrON O'g-lu oe LA CoNtne SÆSoN-:(n3/ha)

La contre-saison 1990 a concerné les trois willagee réaménagés soit au total di:

arroseurs.

On aÊsi8te à une diminution relativement sensible des niveaux de consommEtion'

Cependantl malgré cette diminutionrles consommations d'eau sont toujoure élevéee par

rapport à la norme calculée (14 500 m3/ha enrriron)'

Cornoeraison entre nivePu de consommation et le rendement de la contre-eaieon l

on constate que leÉ rendementg ne sont pas correlés avec les consàmmations d'eau'

Le tableau ci-dessous montre Ia comparaison entre le rendement obtenu par carré de

sondage sur un arroseur et ea coneommation'

arrosertrs N1-3s N1-4s N1-5e N1-6s N1-7s N1-8s N3-1s N4-4d N4-il N4-6d

Voh:rne
dt eau

(n3/ha )

15550 15364 22724 233ié- 20222, 26254 14584 16?70 23227 23366

3,84 4, 59 4'5 5'9 S rlz 6r9Rendement
(T/ha) 4,2O 3,84 4,01 4,L7

CONCLUSION

Quelques soient les campagnes (contre-saison et

(sole de simple culture et de double culture)' lee

hectare restent élevés.

UneoptimieationdesconsoDmationsd'eaus'an'èrealorgnéceggaire'Leschefs
draFogeur doivent disposer alors d'un tableau, indiquant les besoins en eau esprimée

en l./s ou en bauteurr au courg de la campagne' ce tableau leur gervira alors comme

outil de conseil.

PRINCTPE D'EL.A,BOR4,TION D,UN OUTIL DE CONSEIL i

La consomnation tnoyenne décadaire deg troie arroseura ayant le moine coneonmé

(bonne gestion de lteau) est calculée pour lee trois dernièreÉ campagnea de la contre-

gaigon.

hivernage) et les eoles de culture

v'flumeci moyens d'eau utilieés par

1989

20 515
28 744
15 331

1988

20 3L2
30 339
16 376

Moyenne générale
lda-.rim-un
llinimr-m

Contre
saison
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partant d.e ces données une courbe est tracée, montrant ]tévolution moyenne du volumd

d'eau utilisé par décade au cours de la campagne (voir figure N"6 )'

Cet outil de travail ainei élaboré permettra au:r chefs d'arroseur de connaître

approrimativement le débit à introduire en tête d'arroseur' Ce système de geetion ne

pourra marcher que Ei I'on in8taure un tour d'eau impératif et un calendrier cultural

homogène.

D'IRRIGATION

.Afindemieuxjugerleevolumeed'eaud'irrigationconaomuéeàl'hectare,ile'avère
necgsaire de lea conparer à dee normes théoriques dtirrigation

Dans I'étude de factilibité du Projet Retail SoGREAII (société Grenobloiee d,étude des

App[cations llydrauliques) a indiqué des normee correapondants aux beaoina en eau

théoriques du riz.
pour la riziculture d,hivernage, la norne d'irrigation définie est de 12O(X) n3/ha en

eimple culture et 10 000 rn3/ha en double culture. En riziculture de contre-eaison

chaude elle est de 14 5OO m3./ha environ.

Le Projet BEAU (besoins en eau du riz) pour ea part a également étudié lee besoine en

eau dane lee conditions naturelles d'exploitation proches de celles du Retail'

Ainsi leg besoins totaut en eau dtirrigation ont été obtenua en pratlquant lee

techniquee culturales suivantea :
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- en pratiquant deux préirrigaiions et en étalant la période préparatoire au niveau

de ltarroseur eur 8 semaines;

- vidange pour I'application de I'azote à I'initiation paniculaire ;

- culture d'une variété de 120 joure'

Les besoins totaux d'eau pour I'irrigation dang ces conditions de culture sont de 12

000 rn3/ha.

Les besoine en eau du riz ont été déterminés par BE.AU à partir des lyeimètree inetallég

dans lee chamPs de riz irrigué'

LesnormesdégagéesparSOGREAIIontétécalculéesàpartirdel'évapotranspiration.
Cee normee ainsi définies ne repréeentent pas les beeoine réels exacte en eau du riz'

Cependant elles se rapprochent beaucoup du volume total dteau nécessaire pour

eatisfaire les besoins en eau du riz'
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RENDE|IENT D'HiVERNAGE ET L 1-T DE CONSO}iI"TATION E\i EAU DLI RIZ :

Ltanalyse comparée 4t= rendements

consommation a montré' que les fortes

avec ltaugmentation des rendements'

On constate en effet que certains arroseurs ayant le plus conaomme

plue des besoins totaux) ont un rendement faible par rspport auT

une consoTnmation équivalenter en moyenner à la nortne'

Par exemple au Km26, l'srroseur N1-2D-9d avec une consommation de 18 500 m3/ha a

une production obtenue par carré de sondage équivalente à 6'?7 t/ha' '{vec la même

consommation aur l'arroseur N1-9g on a obtenu toujours par sondage 3t74 t/ba' '

Au N3, le meilleur rendeurent( 6158 t,/ha) est obtenu gur l'arroeeur N3-4d avec une

consommation dteau de 19 909 m3,rha tandia que le rendement le plus bae est observé

sur l'arroseur N3-5d avec 1? 323 m3,/ha Pour un rendement de 5'38 t'lha'

Les arrogeurs ayant les faibles consommationg avec dee rendemetrts élevéa sont ceux

où les calendriere agricoles sont les plue resserrés et leg plus honogènes'

C'est le cas' per eremple, deg arroeeurs N1-2D-3g et N3-1d (1 seul attributaire)'

Rappelons, que les meilleurg rendenents rizicolee avec des variétés à haut potentiel

sontobtenusavecunelamed'eaudeS*lOcmaumomentdelamieeeneaudéfinitive
d'où la nécessité de réduire Ia lane d'eau pendant cette rÉriode'

obtenusrpar carré de sondage aux niveauv' de

consommations ne Eont pas toujours correlées

(environ 50% de

arroEeura ayant

I
I
I
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Dans les zonea non réaménagéee il eat difficile d'estimer avec précieion les niveaux

de consommation à cause de la déEradation importante du réseau'

Le mânque d'entretien a entraîné une dégradation du réseau soue ltaction dee pluiee

qui provoquent l'éroeion des digues et des pistes, et Êurtout le paeeage des animaux

eur les cavaliere des canaux d'irrigation. Cette eituation a entraîné ltaffaibliseement des

cavaliers empêchant ainsi le niveau d'eau d'atteindre la côte normale d'irrigation dans

leg canau:. DÊns les parcelles la dégradation a entraîné la dieparition dee diguettes

de ceinture installéee afin d'assurer une bonne maîtrise de I'eau. Lee parcellee qui

étaient planées se sont déEradéee.

L'absence de nodule à masques combinée à tous ces facteurs rend difficiles sinon

impossibles les mesures de coneoml1ation dteau. Les vannes platee en tête d'arroseur

sont sou.\'ent absentes, Ie drainage des parcelles esi difficile en caa de fortee pluiee'

augrnentant ainsi les risques de noyacie des plants eurtout lorsque ceux-ci sont jeunes.

Malgré I'absence d'ouvrage pour la mesure des volumes dteau consommée par hectare,

il reste certain que les .consommations dteau en zone non réaménagée sont supérieures

à celles de la zone réaménagée. La consommation moyenne serait de 5o 000 m3/ha.

2. GESIIC-IN DE L'E.AU .AU PROJET .ÀRPON :

Dans le cadre de la réhabilitation de I'Office du Niger le Projet ARPON (Anélioration

de la Riziculture Paysanne à I'Office du Niger) a adopté un système de gestion de I'eau

en conformité avec aes objectife qui sont basés sur la semi-intensification de Ia

riziculture. ce syetème d'irrigation est assuré par 5 réseaux.

- Le distributeur :

Il alimente les partitêura et quelques arroaeurÊ dits indépendants. La gestion de

I'eau dans le digtributeur consiste à maintenir un niveau d'eau congtant à I'aval.

L'entretien du distributeur est entièrement à la charge de |tofficê, il n'a pas subi de

modification de la part du Projet.

- Les Dartiteure :

En tête de chaque partiteur est insiallé un régulateur à vannes plates à conmande

manuelle. Il consiete à faire varier ou à rnaintenir le niveau d'eau conetant. trne échelle

graduée servant pour la lecture du niveau d'eau est placée à I'amont du régulaieur.

Sur chaque bief du pêrtiteur est Placé un dévereoir de sécurité qui diveree

automatiquement ltexcès d'eau dane le drain chaque fois que lteau dépasse la côte

norrnale de 5 cm. Lee régulateurs de niveau sur partiteur sont équipéa de vannee dont

le nombre varie de I à 4. Au fond eet placée une vanne qui permet de vidanger le bief
en cas de travaux d'entretien aur le partiteur.
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- les erroseurs :

Les prises d'arroseur sont équipées de vanneg piates qui laissent passer un débit
d'eau constant à raison de 1rB l/s,/ha si la côte eet normale dans le partiteur. Sur le
cavalier d'arroeeur sont placées dee boucheg à eau qui aont des buses de 30 cm de
diamètre.

.Au niveau des parcelles I'irrigation ee fait par tour dteau sur leg bueee. Chaque
exploitant diepose de 24 heures pour irriguer ea parcelle. Pour une bonne efficacité
de ce système Ie débit cumulé du nombre de buses ouvertes doit être égal au débit de
I'arroseur. Les parcelles ont une superficie de 2 hectaree. chaque hectare eet divisé
en deu..r compartiments. Le sous compartimentage est laissé à la charge du paysan. Ce

système d'irrigation permet une répartition équitable de I'eau.

Le réseau de drainaEe :
Il permet une ér-acuation des eaux excédentaires et des eaux de pluie en dehors des

champs. Le drainage est souvent difficile compte-tenu de la faible pente naturelle du
terrain. De plus certains exploitants placent des barrages en aval du drain pour
gonfler le niveau d'eau afin d'irriguer les champs situés en dehors du casier.

Les pistes :

situées le long des cavaliers de partiteur et de drains de par.titeur,ellee servent à

rendre accessibles lee champs en facilitant la circulation. Elles permettent I'inepection
du réseau et facilitent les travaur d'entretien. La largeur des pistee est de b,00rn avec
une risberne de lr00 m entre la piate et le drain.

Rôles des oayeans dans la sestion de lreau:
Pour une bonne maîtrise de I'eau les payeane procèdent à un soue conpartimentage

des parcellee et ltinetallation des diguettee de ceinture.
chaque paysan entretient la partie d'arroseur ou de drain située en face de eon champ.
le coût du réaménagement s'éleverait à de 450 OOO FCF-A,/ha.
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1. REM.A.RQUES SLÎR LE DRAINAGE :

Pour une meilleure évacuation des eaux excédentaires et des eaux de pluie les

drains ont été curéa et recalibrés sur toute la longueur. Le réseau de drainage eat

eymétrique au réseeu d'irrigation. II est conçu dans le but de pouvoir évacuer en

quelques jours (3-5 jours) lee eaux excédentaires dee Parcellea en cas de noyade pour

éviter I'asphyscie dee Plants.
Le réseau de drainage est constitué d'un drain collecteur qui reçoit les eaux des

drains de pÊrtiteur et dee drsins d'arroseur.

Pourunbonfonctionnementduréseaudedrainagecelui-eidoitêtreêntretenuet
régulièrement s'-rrveillé. Lrne deg équipee de I'tinité d'Entretien a pour tâche eseentielle

le faucardage des rnauyaisee herbee notamrnent les thypha qui poussent à la surface

d.es eaux des dreins empêchant I'écoulement normal de I'eau'

Le drainage eat souvent difficiie et parfois même impossible en cae de forte pluie'

tela s'explique par le fait que ie drain collecteur est commun eu casier du Retail et

aux casiers non réamé4âgés qui utilisent beaucoup d'eau' A cela s'ajoute la faiblesee

de la pente naturelle du terrain et I'installetion de barrièree sur le drain par certains

er:pioitants pour déborder I'eau afin de pourvoir irriguer lee parcelles hors casier'

2, Causes des fcr!@:

' Pour mieux connâÎtre lee problèmea rencontrés par les pal'sÊna en natière de

gestionde],eauainsiquelefonctionnementduréseauàleurchargeile'al'ère
nécegsaire de les contacter car ctest eux qui sont les premiers concernés pour

I'utilisation d'eau d'irrigation.
crest ainsi qurune enquête a été menée dans ce aena auprès des chefs dtarroseurs et

quelquee paysans. Ltenquête a concerné lee arroseurs à fortes consommations et des

arroseura à faibles consommations. Elle a été menée dans le but de connaître la

stratégie d'irrigation dea exploitantg de ceg arroaeurs et d'entirer leg raieons des

forteg consommations. cette enquête s,egt déroulée sous forue dtun entretien eans

questionnaires précis.

D'une manière générale elle a nontré qu'il ntexiste pas de grands problèrnes auxquels

les èsploitants sont conl-rontés pour une bonne gestion de lteau dane leg parcelles.

cependant dee problèmes comme la nature du sol et eurtout la mauvsise organisation

dee exploitants (mésentente) d'un rnême arroseur ont été évoqués'

Problèmes orranisationnels :

Avec la réhabilitation les parcellee ont été planées à 1 5 cn. .Ainsi on rencontre

souvent dane certainee parcellea une denivellé jusqu'à 10 cm au marirnum. Pour dominer

alors les parties hauteg des parcelles, il est indisPensable que le plan d'eau nominal



I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

32

soit atteint dang ltarrogeur. Le respect du tour d'eau stavère donC néceesaire pour

maintenir le plan d'eau nouinal, afin de pouvoir douiner les points les plue hauts'

Sur certains arroseurs à fortes consommations il a été constaté que le chef d'arroseur

ne joue pas correctement son rôIe de transmiseion des besoinB d'eau des exploitante

à I'aiguadier car étant le plue aouvent absent dans Ie champ. .Ainsirlee erploitants

exprirnent directement leurs besoins à l'aiguadier chargé d'ouvrir l'arroseur aans pour

autant passer par le chef d'arroseur quil grâce à eon expérience a une idée eur les

besoins en eau de l'arroseur.
Ce comportement dee Payaans explique sou.t'ent les forte€ consomnations car ils

peuvent demander plue d'eau qutils en ont besoin en réalité'

À cela il faudrait ajouter la négligence de la part de certaine payaana de fermer bien

et correctement les prises de rigoles aprèÉ Bati8faction'

.Après une pluie par esenple et quand lee beeoina en eau dee parcelles eont satiefaite'

certsine chefs d'arrogeur ntinforment pas I'aiguadier de diminuer le débit. c'eet

Itaiguadier rnême qui prend I'initiative de réduire ou même de fermer complètement la

prise d'arroeeur.

trn accent particulier .doit être mis sur I'entretien des diguettee de ceinture. Les

diguettes de ceinture affaiblies ou basseg sont susceptibles de se caaser au moment de

rernplissage des bassins entraÎnant un gaspillage inportant d'eau si les dispositions

immédiates ne Bont pae priees. Ce cae est le plus souvent fréquent chez lee paysane

qui laiesent les prises de rigole ouvertes pour remplir les bassins avant de revenir les

fermer quelques joura Plus tard.

D'autres paysans oublient de bien ferrner le bouchon de I'idange ou le ferrnent mal au

moment du remplissage dee bassins entraînant ainei une perte inutile d'eau'

Lâ nature du eol est le facteur le plus fréquernment é'roqué par lee paysana pour

e:rpliquer lee fortâB consonnationg. Ce qui ne sembLerait pas fondamental dans la

mesure oir il y a deg arrogeurs dorninés par un sol sableuv (filtrant) qui ont une

consorn!.etion faible et des arrogeurs irrigant des sols ergileux (non filtrant) à fortes

consornmations.

e,est le cas par exernple de I'arroseur N3-1d dorniné en grande partie par un sol

sableu., a.r,ec une consornmation d'environ 13 000 m3,lhs et I'arroseur N3-4d à so! non

filtrant rnais avec une consommâtion éler'ée d'environ 20 000 m3fha'

Toutes ces raisons évoquées ntexpliquent quten partie lee niweaux élevée des

consommetiong dteau. Ic principal facteur sernblerait être la mau'raige organisation

entre les exploitants dtun même arroseur.

3. CONSEQT]ENCES D,UN EXCES D'E.{LÎ :

- les aventages :

A6ràs ie repiquage certeins paysarrs maintiennent rrne larne dteau pour lutter contre

les adventices. Cette pratique pernnet ainsi dtétouffer certaines espèces dtadrtentices.

Elte rler met de réduire le temps consacré au désherbiiée manuel.
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D'autree raaintiennent une lame dreau importante pendant la période de mige en eau

définitive dane le but de timiter les dégâte causés par les rata'

Par contre certaine paysans préfèrent esécuter le déeherbage manuel que de maintenir

une lane dteau relativement importante.

L'épaisseur d.e la lame d'eau dépend de la denivelé du tenain' et de la volonté du

paysan.CestechniqueeculturâleeexpliquentenpartieleeniveauxélevéEde
consommation dteau.

Lee inconvéniente :

- Conséouence sur le réeeau :

La coneommation excessive d'eau eet préjudiciable au réseau dtirrigation pour

desraisons suivantea :

. elle accroît les risques de détérioration

dégradation des diguettes de ceinturer en

d tarroseurs.

.elle accroît coneidérablement lee difficultés de drainage en remontant le niveau d'eau

dans lee drains, retafd.ant ainei le drainage en fin de cycle pour faciliter la récolte.

conseouencèÊ agronomiques :

une lame dteau importante dÂnB lee parcelles peut provoquer le noyade dee jeunee

plants. EIle inhibe la fornation des talles.

. Elle réduit également lrefficacité des engrais car ceux-ci se trouvent très diluée d'oir

la nécessité de réduire la lame d'eau au moment de l'application dtengrais.

consequences gur la naope ohreatique:

Le loaintien permanent drune lane dteau importanr-e dans les parcellee entraÎne une

remontée de la napPe souterraine.

La remontée de la nappe constitue actuellement un problème trèe délicat dans certaines

zones de I'Office du Niger. Elle egt à I'origine de la salinisation et de lalcalinigation.

Les surfaces atteintea par ce phénomène sont alcaiinee et préeentent deg tâches

blanchâtree. Déjà certaines parties du caeier sont inexploitables en riz È cause du pII

élevé.
Ce phénomène d,alcalinieation prend de I'ampleur dans les autrea zonea et s'intensifie

dane les parcelles déjà atteintes.

-4u moment de I'aménagement Beliue (1940) a trouvé des nappeB entre 20 - 30 nr dans

certaines zonee de I'Office. Avec Ia re6ontée de |a nappe qui eet dtailleura affleurante

à I'heure actuelle, le niveau d'eau dang le eol ne descend au dessous de lr5 m que dans

certaine pointe haute et en eaieon sèche.

de I'ensernble du réseau en entraînant la

provoqLrant des brèches 8ur le8 cavalierg



CILAPITRE VI

Entretien du réseau
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En empêchant le leseivage cea nappe8 perùettent une éveporation des eaur d'irrigation

eur place, ce qui aboutit au roême phénomène. cette dégradation a atteint à Dougabou-

gou dans le complexe sucrier des proportions inquiétantes.
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L'ENTRETIEN DLT RESEAU :

I 1. R{ppEL suR LE pEcRET pE cEltANcE ET LE p-ARTAGE DEs AcrlvrrEs D'ENTRETTEN

DLI RESEATI :

Pour ltentretien du réeeau nous distinguong 3 niveaur :

- ler niveau : le réseau principal congtitué par lee ouvrages et canaux adducteurs

(canal du Sahel, canal Costes-Ongoiba, canal du Macina)' il est gère

et entretenu par I'O.N. mais financé par I'Etat :

- 2è niveau : le réseau priraaire et secondaire(dietributeur et partiteur) + drain de

partiteur dont I'entretien est assuré et financé par I'O'N' ;

- 3è niveau : arroseura , drains d'arroseur et parcellaires dont Itentretien est à la

cherge des payaans et des associations 'rillageoisee'

2.SUIVI DES ACTI\IITÊS DE L'LTNITE D,ENTRETIEN COLÏRANT :

2.1. nécessité d'un entretien :

La pérennité et la bonne maintenance de tout réseau d'irrigation Passent Par un

entretien correct et régulier. Cette pérenité est loin d'être réaiisée sans Ia partici-

pation effective des paysane à I'entretien.
Etant donné qutun réeeau d'irrigation est toujoure faite, pour une amélioration des

conditions de I'agriculture en .vue de répondre aux objectifs dee exploitants, la

participation de ceuy-ci à la définition de la conception, et à l'entretien stavère

indispensable pour faciliter leur participation au-.'( travau:< d'entretien'

Le Petail, étant eoucieux du bon état de ses infrastructurea hydrauliquea' a mis aur

place une unité d'entretien courant qui s'occupe de l'entretien correct et régulier

du réseau. Lea activités de ltunité d'entretien courant sont financéee par le Fond

Spécial d'Entretien.

2.2 Le fond special d'entretien :

Lrexploitation des terres à I'office du Niger est conditionnée au paiernent d'une

redevance dont le montant varie en fonction de la superficie exploitée.

Dans le secteur Sahel où intervient le Projet Retail la redevance eet fi!ée à 600 kg de

paddy,/ha en riziculture d'hivernage et 400 kg/ha en riziculture de contre-saieon.

Pour le uraraîchage la redevance etélève à 700 kg de paddy/hectare.

La redevance collectée alimente un fond appelé Fond Spécial d'Entretien (F.S.E).

Le financement deg actiwités de l'Unité dtEntretien Courant est aeeuré par les ?O* de

la redevance. Lee 30:É restant eont gerés pour financer leg fraie adminietratife.

Le fond spécial d'entretien est conjointement gère par le chef Projet et le Directeur
de Zone.

Depuis juin 1990 les responsables de Tone et Associatione Villadeoieeer repréaentant
des paysane de 'la zone réaménagée; sont aseociée à ib gestion de ce fond.
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3. Itunité dtentretien co-urant :

Organisation :

L'unité dtentretien courant eet composée de la manière euivante

- 1 conducteur des Travaun

- 1 mécanicien

- 2 chauffeurs

- 1 maçon

- 10 manoeuvrea non permanents

Elle se divise en 2 équipee :

Une équipe de cantonnage constituée de :

1 chef d'équipe
1 chauffeur
5 manoeu\rreg non permanents.

Elle e'océupe de I'entretien des pistes de circulation le long du
partiteure et des drains. Elle utilise la latérite pour remblayer les

l'érosion et par le passage des r'éhicules sur lee pistes et cavaliers

Une équipe dtouvrage et de faucardaEe :

distributeur, des

trous laiseée par

après une pluie.

Elle a pour activité principale la remise en état dee têtee de rigole, le remplacement

des bouchone de vidange et des busee dtaccès aux parcellee eituéeg sur le drain
dtarroseur.
Olle intervient égalenent eur le réseau hydrauliquer en faucardant les mauvaiees

herbes gui pouesent dane l'eau, perturbant ltécouleuent normal. Lee msuvaises herbee

les plue fréquenment faucardées sont notamment lee typhasr et les nenupharea qui
pouseent abondamment sur leg eaux du distributeurr dee partiteurs et dee draing.

La composition est la suivante :

1 chef d'équipe
1 chauffeur
I magon

5 manoeuvres non permanents.

4. .Àctivitée de l'unité d'entretien pour la ca!ûnatne 1990 :

Rappelone que le suiwi dee activitée de ltunité dtentretien a eoromencé au uois
de mai et les travaux continuent.
Cependant les résultatg ci-desgous présentés récapitulent les noyens et natériels
utilisée pendant la yÉriode datant du ler mai 1990 au 3O septembre.
Au cours de cette campagne on n'a pae rencontré jusqu'à l,a date indiquée des dégâte
importante sur le réseau qui néceseitent une grande intervention de I'unité d'entretie-
n.LeÊ travaur Êe aont limitée notamment le cantonnage, le faucardage et le renplace-
ment des têtes de rigolee, buees de paaaage et dee bouchons en p.V.C.
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Au km26 (Ni?no Coloni) :

Les mstériele suivant ont été utilisés pour I'entretien.

- nombre de buee 70

- nombre de vannette 26

- nombre de tête de rigole 24

- nombre de sac de ciment 6

Au N3 (Nanco)

- nombre de tête de rigole I
- nombre de vannette 9

- nombre de buse 27

- nombre de sac de ciment 1

Au N4 (Sassa-Godji)

- nombre de tête de rigole 0

- nombre de vannette 2

- nombre de buee 6

- nonbre de eac de ciment I
Lee activités de l'équipe de cantonnage ont porté essentiellenent sur :

- le remblaiement des troue iesus d'éroeion et du passage deE véhiculee, avec la

latérite ;

- le transport du banco pour le coublenent dee piBtes en banco'

Cee travaux ont concerné une euperficie d'environ 13 180 m2 recouverte de latérite

eur l'ensemble du réseau.

-Au Nl (Km26)

- lee drains ont été faucardé sur une dietance dtenwiron 13 522 n'

- le partiteur êur une dietânce de 2 i25 m environ.

Au N4 (Sagsa-Godji)

- le drain N&l est faucardé sur 1 790 m.
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CONCLUSION - STIC,GESTION :

Le réaménagenent a permis une maîtriee de l'eau. Mais cependant leg volumes

dteau utilisée restent élevés par rapport aux beeoins réela du riz malgré la diminution

seneible constatée depuis la réhabilitation. Lee difficultés apparaisaent souvent au

niveau de ltentretien du réeeau et du drainage des parcellee.

Vu les conséquencee d'une consomnation excesgive d'eau et d'un mauvaig

entretien sur ltétat du réseau, la création dtune équipe de sensibilieation et
d'information dee paysans, pour une utilisation optimale e'avère néceseaire. Ce travail
pourrait être entrepriË par I'équipe FoP en collaboration avec le service gegtion de

Iteau.

-La surveillance du réseau afin de liniter sa dégradationl due à la divagation des

animaux doit être systématique.

-Un accent doit être mie sur I'entretien correct et régulier du régeau de drainage
pour feciliter l'évacuaiion des eaux excedentaires en cas d'inondÊtion ou au moment de

Ia mise en aec avant la récolte.

-La réhabilitation de la zone non réaménagée, oir les consommatione d'eau eont plus

élevées qu'en zone réanénagée, est nécesseire efin d'optimiser ltutilieation d'eau.

- Lee chefs d'arrogeurs et les aiguadiers doivent diepoeer d'un outil de travaill élaboré

sous forme d'un tableau indiquant le voluue d'eau exprimé en litre par aeconde ou en

hauteur. d'eau qu'il faut apporter au riz au cour6 de la campagne. Ainsi, le chef
d'arroseur connaîtra approximativement le volume dteau à fournir en tête d'arroseur
pour chaque opération culturale.
Ce travail ne pourra se faire que ei les exploitanta dtun même arrnoBèur adoptent un
calendrier cirltural homogène. Or dane la pratique, on conatate parfoie un décalage

entre les calendriers culturaux des exploitante d'un nême ârroaeur. La 1Ériode de

repiquage des uns correspond Éouvent avec La préirrigation ou le labour des autres.
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.ANNEXE

Fonctionnement dès modules à masques :

Lee modules installée en tête d'anroeeur sont du type X 2

X: signifie que le débit est 10 l/e pour 10 cm de largeur du module; ainsi les modulee

dont la capacité est de 60 I (les plus fréquente sur le Retail) font 60 cm de large'

2: eignifie que le module a deux naaquee c'eat-à-dire deux plaquee de tole à I'amont

imrnédiat de la vanne.

Celles-ci sont destinéee à perturber l'écoulement quand le débit augmente et ainei à

le maintenir constant à peu près' La courbe guivante qui donne le débit en abcisse en

fonction de la hauteur d'eau amontl préeente deu:r rninimum de débit'

Grâce à ces deur' minimum le débit est peu'rariable et donc bien maitrigé'

Si la hâuteur d'eau à I'amontt au dessus du seuil ne varie qu'entre 13'5 et 28 crn le

débit est maîtrisé à 5.%.

t

I

Si elle varie entre IZ,8.et 31 cm le

Ii importe donc de s'essurer que

dessus définies, limites d'ailleurs

* limite maïimale : Iteau ne doit

débit est encore maîtrisé à 10% près'

Ia hauteur de lteau d.emeure entre les limites ci-

très faciles à obser\'€r'

tout simplement pas déborder au dessus du grand

masque.

I 
* ,t*r,. minimale : I'eau doit atteindre ie grand maaque' ou le frôler d'un cm au plus
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t"1!-tr:tl,iD89 . GST 6 ehamps 55 enreg.
donnees generales hir'89
1à55

Ê1r. Ind \iIIl-.{GlE

1 --V Nl
2 --1i N1
3 --\t Nl
4 --\i Nl
5 --\i N1
6 --V Nl
7 --\i N!.
8 --- N1
I --V Nl

1û --\r Nl
11 --\i Nl
t2 --\r N1
13 --\r Nl
14 --\.r N1
15 --V N1
16 --v N1
17 --V N1
18 --\r N1
19 --\i N1

2û --1i NL
z1 --v N1
22 --1.i N1
23 --\i NL
24 --\i Nl
2:ô --\i N1
26 --\i Nl
27 --\r N1
28 --V Nl
29 --- N1
30 --\i Nl
31 --V Nl
32 --\r N3
33 --V N3
34 --V N3
35 --\r N3
36 --\i N3
3? --V N3
38 --\r N3
39 --\t N3
40 --v N4
41 --V N4
42 --V N4
43 --V N4
44 --\r N4
45 --\i N4
46 --V N4
47 --V N4
48 --V N4
49 --\i N4
5t --v N4
51 --V N4
52 --V N4
53 --V N4
54 --\i N4
Db --v Nb

ARFfSELrR TI?ECULT SLIRFLNIf \itltllifv{fl!{

SC

SC

SC

SC

SC

SC

sc
SC
SC

SC
SC
SC

SC

SC
sc
sc
[C
sC

TC
SC

IC
SC

TC
sll
tc
SC

tc
SC

SC

SC

SC

SC
tC
SC
sc
SC
SC
SC
SC
sc
SC
SC

Sc
sc
SC
EC
SC
Îfl
sc
TC
SC
sc
SC
SC

SC

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2D-1Crd
2D-1ld
2D-t2d
2D-ts
2D-2d
2D-28.
2D-3d
2D-3s
2D-4d
2D-5d
2D-6d
2D-1d
2ft-8d
2D-9d
2d
3d
3s
4d
ùo-è
5d
hd
vè

6d
Âo
vè

7d
'lt.ê
8d
Rc
vê

9d
9s
R1s
Ti^?o

1d
1cÀê
?d
3d
4d
5d
6d
Fla
1d
1o^ê
2d
2a
3d
3s
4d
4s
5d
5e
6d
6s
7d
8d
91
3G-6s

11 .0?
L2,t2
11.54
20.o2
11,72
19.86
LL,i2

/.ED
20,12
21 .50
1?.58
L2.23
11.55
11 .02
27 ,85
20. 35
43.45
t3,72
21.37
14. 15
2L,!4
1Â.1?
20.40
L4,t2
2t ,47
!4 ,12
16.56
12 .01
20. 14
44,22
33. 32
20.59
59.62
21 .65
2!..38
21.59
2û.00
14.54
33.00

5 .04
19.97
11.55
21 .65

'/ .4b
2t.24
24,55
42 .89
2L,9L
16.44
21 .41
10.82
t2,92
13.90
t1 ,20
30 .98

19512
1?073
29985
1.4199
11021
18468
29820
1 L44?
1s869
164 16
16562
18509
L2233
18503
1490?
12504
t7002
!1 792
t4L7 !
t_u'/ t3
18289
1528?
18868
13884
1?385
L6552
181 16
2igtt
18?6'8

8456
9745

L2924
r6108
16841
18812
1.9909
L7 323
20516

6103
20829
t5229
22068
15364
6544

?4692
16611
18855
14610
16901
14165
18525
16952
1s083
14116
7600
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