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RESUITTE

Le Mali est un pays salrélien confrontê à de graves problènes
êcononiques eÈ qui souffre d'un déficit alinentaj.re inportant.

L'Ai.de française (Caisse Centrale de Coopération Econonnique et
le Fonds dtAlde et de Coopération) onÈ financé deux proJets d'amênagements
hydroagricoles :

la rêhabilitation d'un périnètre à I'Office du Niger,
Ia créati.on d'un PPIV en régi.on de GA0.

Ces derrx projets ont connencê respecÈivenent, en 1986 et en 1984 .

Une nission conjointe FAC-CCCE a eu lieu en juillet t987 pour faire Ie
bilan et étudier la suite des interventions de I'Aide française dans ce
donaine.

Dans un preoier tenps, le présent rapport rappelle dans quei
contexte hunain et uechnique se déroulent ces projets puis il présente les
conclusions de la nission d'évaluation : dans le contexte actuel de névente
des céréales, toute nouvelle intervention dans le donaj.ne hydroagricole est
subordonnée à I'adoptlon d'une série de nesures de politique agricole
visant à protéger le oarché intérieur nalien.

En der:rière partie, figure un essaj. d'explication de la chuEe
actuelle des prix du riz au MaIi rappelant Ia politique agricole suivie ces
dertrières années et examinant les caractéristiques du narché uondial du
riz.
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I - I,A SITUATION ALIIIIENTAIRE DU MALI

Le M81i conpte parui 19" 5 pays les plus pauvres du uonde ; Ie pNB par
habitant g'y est que de 140 Us$/habit.ant (donnée de 1984 ) . La popularion
était de I oillions d'habltants en 1986 dont 8O / dans les zones rurales er
90 f dans le secteur agricole.

Le Mali couvre L,2 uillion de 1s2 uais 6S f de la population vit dans
Ia zone sahélo-soudanienne 1à où les précipitations sont conprtses entre
35O et 8OO nE. Les productions agricoles principales sont le sorgho, le pe-
tit Eil, le nals et le paddy. L'élevage est égalenent inportant.

1.1 - Une dégradation rapide

Historiquenent, le Mali esu I' ar:,cien grenier de I'Afrique Occidentale
Française. Mais Ia croiss€urce rapide de Ia population et la sécheresse per-
sistsnte depuis les années 70 ont largement renis en question cette situa-
tion. Les inportations de cêréales ont conmencé à être signlficatives à Ia
fin des anrr-êes 50 et depuis, le Mali souffre d,'un déficii vivrier chroni-que. (cf. ci.-contre).

Désoroais, en année Boyenne, le Mali produit L,2 uilllon de tonnes de
céréales et en inporte 300 000 tonnes.

A Ia suj.te de Ia sécheresse de 72/74, Ie gouvernenent nalien a a:<é sapolitique sur la recherche de I'autosuffisance alinent4ire.

Les cultures pluviales sont linitêes par Ia sécheresse actuelle i deplus, €D raison d'une pressi.on dêoographique accrue, tout est désornais
cultivé : jachère, temes de ooindre qualité. Le potentiel d'augnentatj.on
de production des céréa-les pluviales est donc faible et rendu très aléatoi-re par la pluvioné trie . t a sécrri té alimen taire ne peut donc ê tre
raisorurablement assise que sur les cultures imiguées.

D'autant plus que 1'urbanisation accéIérée du Mali a favorisé la nodi-fication des habitudes aU.nentaires : le riz est désornais beaucoup plus
denandê que Ie nil en raison de sa facilité d'enploi.

0r le Mali dispose d'un potentiel de terres facilenent ipigables très
important (5OO 000 ha environ en tenant cotrpte de la tressource en eau et dupotentiel des sols ) .
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L.2 - Lcs mes:tnes adoptêes par le gpuf,rernement

Dans un prenier tenps, Ie gpuvernement opta pour des périuètres
rf.zicoles anénagés à faibles cotts, nê per"nettant pas une réelIe ual,trise
de I'eau (casiers de subnersion contrôlêe).

Ai.nsi furent lancées l'Opération Riz Mopti, €t I'0pération Riz
Sêgou, soust tutelle d'ggences de l'EÈat ayant des pouvoirs étendus en tra-
tièr'e d'approvisionnenent et de conaercialisation.

. Ces progralnmes qui ont eu I'appr.rj. des bailleurs de fonds (Banque
Mondiale et FED) ont connu un certain êchec en raison de I'absence de nai-
trise de l'eau : la crue a rarement êtê suffisante pour per.nettre une bonne
iæigation et la con jonction pluie ( levée des senis ) /cnre ( irrigatlon ) ra-
renent opti.nale.

1.3 - t"a réhabilltatl.on de l'Office du Niger

Dès lors, I'enseuble des bailleurs de fonds et Ie gouvernement
nalien ont décidé, €n concertation, de porter tous leurs efforts sur la va-
lorisation du potentiel existant, avant dtentreprendre la constnrction de
tout nouveau périmètre. La réhabtlitation de périnètres, ooins coùteuse fut
ainsl décidée. Au preni.er rang figurait I'Office du Niger. Fondé en L932,
i1 s' ag'it du plus grand périnèÈre irrigué d'Afrique de l'Ouest. Sur les
65 0O0 hectares autrefois anénagés, 50 OOO sont plantés en paddy. La pro-
duction atteint environ 70 000 torures de paddy soit, le tiers de la produc-
tion Del ienne.

Le réseau d'arnenée d'eau à la parcelle esc très dégradé êt, de ce
fait, la production est Èrès dêpendante de la pluvionétrie. Néannoi.ns , Ie
site est tout à faiE retrarquable et I'ensenble des grandes infrastructures
peut être renis en état, s€uls investissetrents crop lourds . Les bailleurs cie
fonds, tant bilatéraur que nultilatérau:< se sont donc intéressés à ceproiet. La Banque Mondiale intenrient la preoière, suivie des aides
française ec hollandaise. Puis , ur1 progr€trule de I' ai.de chinoise se
développe à part sur un périnètre sucrier ; récennent des prograrrnes de
I'aide allenande et du Fonds Européen de Développenent ont été lancés.

L' inport,ance du nonbre des intenrenants s 'explique en grande par-
Èie par la taille de I'Office du Niger et sa place particulière au MaLj.,
rêsultat d'une histoire étonnante. Ainsi la réhabilitation de I'Office Cu
Niger est autant institutionnelle que technique.

1.4 Les aménagements hydroagricoles de la région de Gao

Dans des réçions narginales, des aménagenents hydroagricoles ont
étê réalisés davanEage pour fixer des populations durenent frappées par Ia
sécheresse que pour les cêréales qu' ils poumaient nettre sur le narché
nalien.
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II . HISIORIQT'E DE LIOFFICE DU NIGER

L'Offl'ce du Nl.ger est Ie plus lnportant et le plus ancien proJet d,ranê-
nagenent nis en place du teups de la présence française en Afrique gcclden-
tale. D'aborri conçu pour approvistorurer en coton !a nétropole, 11 est deve-
ou, après I'Indépendance, le prenier pôIe de production de riz du Mall.

2.L - L'0ffl,cc pendant la Dériodc colonl,ale

Les preniers essais

Au début du siècle, I'industrie cotorurière êtait tout à falt pri-
nordiale dans l'éconouie des pays développés . L'Angletege et la France selivraient une lutte acharnée. Le narché du coton à I'e:çortatlon était con-trôlé par les Etats-Unis. Mais I'Angleterre irnportait nassiveaent de la ua-tière prenière depuis ses colonies (Eglpte et rnde ) .

La France se lança donc dans Ia recherche de sites favorables
dans ses colonies et des industriels créèrent I'Association Coloniale
Cotonnière d'après un nodèIe anglais.

Les premiers essais de culture du coton, dans Ia va1lée du Niger,portant sur des plants a.uéricains, eurent lieu en 1895. Ces tentatives fu-rent faites goutt pluie et n'eur€nt que de nédiocres résultats.

De nouveau, €D 1909, I'Association Coloniale Cotonnière cultiva
des variétés égætiennes en irigué.

Mais, conpte tenu des faibles quantités collectées et de l,i.npor-
tance des frais d' oçédi.tion d' abord vers Dakar puis vers Ia France, f.prix au producteur était si bas qu'i1 valorisait très ual le travall. Les
rendenents restèrent donc à un bas niveau et I'expérience fut abandorurée
après quelques anulées.

Le plan SARMULT

Après Ia prenière guerye nondiale, la position de la France vis-à-vis de son euplre colonial changea radicaleoenu . Jusqu ' a't ors , la posses -sion d'un enpi.re avait été un noyen de conserver sa voix dans le èorrcertdes nations et de trouver un chanp d'exercice pour son arnée, afin d'effa-cer Ie souvenir de 1870.

A partir des années 20, il falluE reconquérir sa puissance écono-nique en s' appuyant sur son innense enpire.

Le changeuent des rapports entre la France et ses colonies escconsacré par le plan SARRAULT de L922 : ne plus se contenter d,'une €xploi-tation ninière de leurs richesses , ne plus les ut j.liser co61re un j ardind'échantillons, Eais les associer au progrès technique et écononique ta" laoise en oeuvre de projets rentables.

Ce plan retint le projet de I'office du Niger préféré à I'anéna-genent du Fleuve Sénégal.

I
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Le ProJet BELIME

L' idée d, utlliser 1 ', eau du Niger pour iffiguer de vastes chanps

de coton fut alors reprise pour s'affranchir du nonopore anêricain et ap-

provislonner directenent f industrie cotonnière française, êt, en particu-
-ii"t, 

Ies filatures de I'Alsace Lorraine reconquLse'

une nission d'êtudes avait étê envoyée au soudan français sous la
conduite de l, J.ngénieur BELTME entre dêceubre 1919 et aott L92o ' cerui-ci
avelt travatllê en Inde auparavant et pour Iui, la clef du succès reposait

sur la culture intensive irri'guée '

Un site fut alors identifié d'où, êD relevant Ie niveau du fleuve

de j nètres grâce à r:n ba*age, une surface d'environ 1 nillion d'hectares

êtait, irrigable-

Avant de lancer le projet, un site plus petit' fut repéré près de

Ba.uako, à sotuba, qui pertrett""it, d'acquérir une prenière expérience'

c,est à ce noment que fut rédigé Ie prenier schêna d'a-nénagement'

L'objectif du Proiet était double :

. fourrrir du riz aux pays côtiers (SénéSal, Côte d'Ivoire) afin de

s, affranchir des ioportations de brisures en provenance de I' rndochine

française,

approvisj.onner en coton la nétropole'

Les premières controverses

Pourtant dès la publication du rapport BEIJME en L92L' des con-

Eroverses eurent rieu sourignant res diffèrences entre il Egræte et le sou-

dan français ; Ie prenier, vieurc pays de culture irriguée, bénéficiant de

voies de connunicatj.on faclles vers I'Europe, le second, 100 fois noins

peuplé ( 3 à 4 habitants/l-2 seulernenc ) et si loin du débouché naturel de

ses Productions.

BELIME avait Eout de suite perçu le peoblène de la conversion de

rareg cultivateurs et pasteurs en cultivateurs "uodernes" tn" iI pensait'

aisénent Ie résoudre en transplantan! une partie des Mossis du plateau du

yatenga très peuplé ( 50 habi rants 1vn21 . Une fois installés , ceuc-ci s ' éta-
briraient vol0ntiers dans cer ilôt, de prospêritê que consrituerait a10rs

l'Office du Niger -

Melg;I.é ces oppositions, Ies preniers essais gSandeur nature eu-

rent lieu cès Lg22 et, en Lg25 coûlrrencèrent, leS Eravatr:c du barrage de sotu-
ba. Achevé en LgZg, il peruit, I'irrigation de 7 500 hectares' dont 3 000

cultivés en t!2, 3 OOO en cocon et 1 SOO en plantes fourragères. L',inaugu-

ration eut lieu en présence du ninistre des Colonies, A. ItAGINoT' "Le Niger

sera bientôt, pour le Soudan, ce que le Nil fut touiours pour I'Egypte, il
en assurera re déveroppeaent et ra prosperité et en pertre.tra le ravitail-
lenent régulier".

'r
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BELIIIE effectua en LgZg une ulssLon longue où tI établit, le sctré-
na d'anénageuent. L'enplacenent du bamage fut choisi à côté du vitlage de
Sausanding, Ie tracé des canalrr naltres fut établi.

MaLs, è Ia sulte du craclr boursler d'octobre LgZg, la sltuation
éconoulque uondiale fut bouleversée, cê qui anena les uLlieruc écononlques
de I'AOF à révlser leur posltion vLs-à-vis de l'0ffice du Niger. La Chanbre
de Conmerce de Ba.uako s'inscrivit nêue en février 1930 contre la poursuite
du proJet, lndiquant que I'argent de I'Etat pourrait être utilisê de façon
plus efficace que sur un serrl pr.oJet si lnportant.

A partir de ce monent, seul 1 | Etat françai.s s ' inpliqua réellenent
dans le proJet soutenu à la Chanbre p€rr les lobbies colonial et cotonnier.
A Ia suite de I'F.:çosition Coloniale de Paris en 1931 , I'Assenblée Nationa-
Ie accorda les Eoyens financiers pour Ie projet d'a.nénagenent qui fut ap-
prouvé par Paul REYNAUD, le nrinistre des Colonies de l'époque.

Par décret du 5 janvier L932, l'0ffice du Niger était constitué
en établissenent public appartenant à I'Etat français. Son siège êtait pla-
cé à Ségou.

Les travau:r

Grâce à la loi d'enpnrnt de 1931, les travaux purent cotrtrencer.

Des ouvriers inûigènes furent engagês par conscription une fois
la sêlection faite, par I'aruée.

En 1936, le chantier du bamage de Sausandjng débuta.

11 devait, être fini en 1941, Eni s les canatxK furent creusés d,ès
L935 pour celui du Macina et t937 pour celui du Sahel. 0n put donc i.rriguerles teæes pendant les Erois nois de la crtre, cê qui peroettait de soutànir
une culture pluviale et ce pour les preniers casiers a.uênagés Kolongotono
dès L935 et Niono en L937.

Les prenières installations de Mossis sunrinrent à cette époque
1à, et en L937 on conprair déjà 10 000 colons.

Des débucs dlfficiles

A la veille de Ia seconde guerre nondiale, seuls 13 3OO ha
étai.ent anénagÉs sur les 960 000 prérnrs dans le pro jet d' anénagenent. La
production de coton n'étaiE que de 4ZZ tonnes au lieu Ces 1OO OOO toujours
amoncées par BELIME et, la production de riz se nontait à 6 L97 tonnes. Les
causes de ce relatif échec sont dues à des problènes agronotriques consécu-
tlfs à Ia faiblesse des essais effectués, au pasisage très rapide à la cul-ture 8ttelée qui était très ual naitrisée par les agriculÈeurs. -La faibles-
se des anioaux de Erait, était très grande alors, du fait de l'absence de
culture fouFagère. Les engrais n'étaient quasinent pasi uÈilisés à cause dela faible trésoreri.e des agricul teurs et des problèoes d ' approvisi.onne6ent .
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Maissurtout'àlasuitedelagrarrdedépression,lescoursBon-
diaruc du coton s, étaien? effondrês et coupte tenu des frais de transports

eÈ des frais générauh de liofflce, les prix au producteur étaient très basl'

donc peu rnciiatifg. t es pawans étsient donc tentés de soigner reurs cul-

tures vivrières plutôt quà 1e coton nécessita't beaucoup de travail et peu

rérnr.tnérateur

L,officeréag:itetrdêveloppantunefortecoercit,ion:Iescalen.
driers culturar.uc êtalent flxês, les'nauvais producteurs frappés d'êvictLon'

l,.ffice avait le uonopole d,achat de la proâuction. un intense uarché nolr

se développa dont le ""pàt"usne 
de I'gffice n'eut iasais raison'

Pour tenter de rêsoudre le problène de 1'êcoulement de la

producti.on, BELII,IE aesOr,oaiS- Dj.'rect'eur Gênéral de I' 0f fice proposa au

gouvernement français;-ù;jet d9 chenin de fer trans-saharien qui fut

soutenu par Ie gloupe des Maitres de Forges '

une gare fut construite à Markala et les preniers raj'ls posés '
nais dans les Eroubles de I'avant-guerre' lê projet fut oublié'

L' après-guere

LaguerresrrspenditlesEravaur<nalgréI'octroid'unnouveauprêt
par re go,rrr"rienent a" îî"rrv. 11 falrut attendre la libération pour que Ie

baffage de Markala soit achèvé en Lg47. L'iEigati.on pouvait désor"nais êt're

nenée toute l' année ; ce qui pernettait une catrpagne de conÈre saison ;

néar:noi:rs cela ne changea p€rs res habitudes des corons qui n'utilisèrent
ileau d,i*igaÈion gue cotrtre un soutien des pluies- Les rendenents

restèrent donc statiorurLres ta'dis que de nouveauK casiers étaient nis en

place.

Unetentativedeculture'motorisèe''futniseenplaceavecl'ar-
rivée des cracreurs . c, est ainsi qrriàrrt". 19?8 et L96t 5 6oo hectares fu-

rent cur tivés par une errproitation d' Et,at utirisant des salariés ' cette êx-

périence fut arrêtêe en raison du cofit prohibitif des natêriels sans rap-

po"a avec Ie surcrol't' de production'

Enfg6o,laderrrièreannéedelaprésencefrançaise'40000ha
furent prantés en ti..z ec en coton p* 3i 009 corons. 7oo Africains travair-

Iaient, da's I',usine d'égrenage du "oto"' 
les rizeries et les nagasins de

l, office, *1à nêne où é,êuendaient autrefois d,'innenses savanes irùabi-

Eêes".
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2.2 L'Offl,ce après 1 ' Indêpendance

En L955, les terres de I'Office avaient été innatriculêes au non
de I'Etat français ; elles auraient donc dt faire partie d'une clrconscrip-
tion adninistratl.ve autonoue, gérée par une soclétê française darrs un Mati
indépendant. Le gpuvernenent nall.en dut Benacer de dynani.ter le bamage de
Markala pour obtenir le départ des Français.

En 1961, 300 far"+lles françaises qui.ttaient Ségou.

L'Office soclallste

Des cadres naU.ens for:nés dans les éco1es françaJ,ses prirent la
direction de l'Office. Le prenier gouvernement du Mali, dirigÉ par Modibo
KEITA était d'inspiration socialiste. 11 lança une politique de décolonisa-
tion écononique dans le cadre d'une "planification socialiste fondêe sur
les réalités africaines' .

A I'Office, cette politique se traduisit par Ie dêveloppeuent de
coopératives sensées retrouver I'esprit coununautaj.re d'antan.

En fait, I'Indépendance ne rcdifia pas les rapports entre les co-
lons et Ia 4lrectl,on : le caporall,sue hérité de l'êpoque coloniale resta de
mise.

Le ci,z des fonctioruraires

A partir des années 70,le gouvernement décida d'utiliser
1'Offlce essentiellesent pour appr.ovisionner les circuits officlels en
riz. 11 pouvait ainsi conpens;er les bas salaires des fonctionnaires et
surtout de 1 ' aroée par la possj.bilité d' achat de tLz à ba.s prix dans des
uagasins d'Etat. La culture du coton fut donc abandonnée, en partie aussi
parce que la retrontée de Ia nappe avait fait chuter les rendeuents.

Désornais , I ' 0f fl.ce sera un Eoyen pour I ' Etat d' avolr du riz à
bas prix pour les serviteurs du rég:ine. Le paddy est peu payé aujr paysans
qui , de ce fai t , produisent r:niquenent pour assurer leur auto-consomna-
Èion. Les suqplus sont collectés autoritairenenc par 1'Office et une police
écononique contrôI€rnt la circulation du paddy sur les périnètres tente,
sans succès, de lutter contre un narché parallèIe actif.

L'EEau accorde souvent des emplois à l'Office à des uilitanÈs duparti unique ce qui accroiE lourdenent les charges fixes qu'il faut coopen-
ser par des. subventions .

Les dêpenses d'enEretien et d'investissenent sonc rêduites ce qui
explique une dégradation rapide du réseau.

La naitrise de I'eau n'est plus réellement assurée.' Entre LgtO et
1984, la production de paddy tonbe de 1OO OOO ronnes à 60 OOO : les gains
de production des der:x précédentes décennies dus à une neilleure uÈilisa-
tion des engrais furent, ainsi anéancis par la sécheresse. Le fabuleux po-
tentiel de I'offLce du Nlger est toujours pour demain.
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CONCLUSION

L,office du Niger pour être édifiê, puis étendu et consolidê' a tou-
jours denandé de gr:*a" sacrifices à I'Etat d'abord français puis nalien ;

et celui-ci a touJours su trouver des ressources uêne au,:K heures noires ( r

35 pour les canal'( nattres , Lg47 pour le ba*age de Markala) ' Pourtant'

lrEtat n,a Janats établt ae-poirtique de prix Lncl'tatLve Pour les agricul-
teurs, s8 seule aEEe a êté 1a coercition'

L,Etat à court dfargent, a touJours gêné I'offiCe en ne payant' pas le
riz suivant les cotts â. production, en nt accomplissant pasi I'entret'ien
prérru, €[ lnposa't des sureffectifs et en contrepartie' il a assuré la
sunrie de I' institution au Boyen de subventions .

Mais I'Etat a toujours surrreillé de près l'offiCe, plus g3osse entre-
prise du pays, fort de ses 3 0oo enproyés bien o'rga'isés en syndicats. Le

poids des enployés est donc sErns cotrrune Desure avec celui des paysans '

L,objectif "=t 
donc d'assurer Ia paye plutôt que de rêgler le paddy rivré

par les Pays€urs -

cet état de feiE est clairenent illustré sur le terrain : "1es palais"
de la direction générale à Ségpu sont à plus de 100 ko du prenier pêrinè-

tre.

Enfin, l,itrportance de l'office du Niger au Ma-li est telle QUê, soit' sa

hiérarchi.e est cosplètenent ribre, soit elle est conplètenent subordonnée

au pouvoir cenÈra'l .

Suivant les cas, un proconsul siège à Sêgou cotrme BELTME qui dêfaisait
Ies gouverneurs dU soucan français, ou un fonctionnaire sans

pouvoir qui attend les ordres de la capitale.

t
,J

I
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III . IA REXIABIIJTATION DE L'OFFICE DU NI@R

Les uodalités de æhabilitatlon de l'Offlce du Niger ont été négociéesentre I I Etat ualien et la conqrnauté des batUeurs de fonds. LesprctglaDes mls en oeurtte coqlrenncnt deux volcts : drune part,rt'6slgantsation de 1t tnstltution et adoptLon de nesuaês de p.llt1gueagrl'cole sensées être pftls favorables à,o pr.oducteursil , d, autre partir€lrab{ll,tat{on phystque de certal,ns pértnètrasi. ' - .rvô=i t

3-1 - Réotlganlsation instltutl,orurclle de l'office

Tous les bal'lleurs de fonds étaient d'accord poure obtenl,r gn dê-sengageuent nassif de I'Etat mall,en de façon à ce que l'bfftce ne soit plrrsà te$ne qutun fourfrtsseua de serrrlces et en partietrlier dreau. Les acti.vt-tês de rnrlgarisation agricole doivent à 1 ' aveni.r être financées par I , Etat,tandls que pour l'approvisiorureuent en intrants, la connercialisation etl'usi'nage, l'Office doit être uis en concurrence avec Ie secteur pri.vé.

La Banque Mondiale a subordonné son interrrention à ces réforneset à r'adopti'on par le Souverîrenent nalien de tresur€s de politlque agricolelibéra1e :

- Suppregsion
- suppression

suppression
contrôIe des
teoent.

du oonopole d'achat de I'EÈat pour le paddy,
à ter"Be de pri.x garantis offici.els,
des subventions,
inportations de riz par la tarcation et non le contingen_

C'est ce qui explique que depuis 10 ans, elle ne soit encore queÈrès peu intenrenue.

Les aides hollandaise et française ont préféré une action oru"concrète visant à renforcer re pouvoir au niveau du périnètre de façon àaccrol'tre les florces cenErifuges au niveau de l'Officà et à 'vider' peu àpeu la direction générale de ses attributions.
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3.2 - Le fonctl'onnenent dc I'Offl,ce du Niger avant r€habtlitatLon

3.2.L - Aménagenents

tn Rapport d'évaluatlon du proJet Retail
JauJay - Borrderon Janvler 1985

I - LES GRAN0ES INFRASTBUCryRES

"Les terres de l'0ffice sont irriguêes per gravité avec les eaux
du Niger dérivées â partir du barrage de Markira (I)."

Le barrage de Markala, â hausses mobiles, relêve le plan d'eau d::
fleuve â la cote maximale de 300,54. Ce barrage ne renplit aucunê fonction de
fgylarisation des.apporfs du Nigar I une régularisation partielle des dêbits
du Niger esi cependant obtenue grâce au barràge de Selingir6 rêcemment mis en
service sur un affluent du Niger', Quêlques 35Ô km en amont de tlarkala. Sa
retenue d'environ I 900 millions de m3 permeE de rele.rer les dêbits d,êiiaqe
disponibles à llarkala, c'est-à-dire au cours de la pêriode allant de FêvriËi
a Jui n.-

a

Les eaux sont déri'rêes en rive gauche du Niger un peu en amoni C=
MarkaÏa et conduites Pq un grand canal adduc:eur de 9 [n de tônguàu.-jutqu,ej;(
ouvrages du point A qui cornrnanden!, par un sys:ène de vannes, l'ittneniacion
l.t !.tois_grencis canôux, les canêux àu Sahel et du l4acina e'- le canai Cost=s-
0ngoîba récement consirui t

Le canal du Sahel, creusé et encigué sur 24. km, dëbouche libretre-
cians un ancien dÉ1-1uenE, du Niger' (Fala de uolàoo ) . Certe ciépression es-,.
endiguèe de part et d'autre, èt divisê3'en ? biefs d'environ 50 km de lonoue..:
chacun par un ouvrage dit régulateur du poinc B qui contrôle Ie niveau à;;;-.
imonE inrnédiat p9r àes nannei tevintes; le deuxië:ne bief se tsr-nine per unedi 999 transve:'sal e et un déversoi r de sêcuri té ( poi nt C ) qui é..,ôcue ï es 33uxexcédentaires non utilisÉes â partir d,u seccni bief du Fala de i.!olocic. L3ssiaiistiques de I'Of;-ice du r\iger monErent que des Cëbics sucé:.ieurs ,i ÈO n3 :ont-pu être incroduics dans le-s3rstëne adduc:=ur du Sanel pour une su:e:.:'.ic:e
ll"i gab l e d'en'ri ron 39 000 ha afïectée à l a r: zi cu i rure. cï no .;;;d-;;i nc.: ;::xci'une longueur totale de 75 km (Gruber Suci, Grucer Norc, i,!oiocc, Sokr'îo eEKogoni ) sinr al imencês À parti r des deux bi ef s. Ces cânêu.\ princi oaux ai ln=n-_:r-è I eur tour :

- '108 km de canaux seconqê.ires c.:;s d.i sr:-:buceurs.

- 401 km de canau.r ter-,_i ai res di cs parti.,-eurs ,

- I 700 km de caneux quarernai res d'i t,s arrcseurs.

ç!aqye ar!'oseur alimente une suoe:'iic'ie d'environ 20 ha(l 000 m x z0o m) div'i sàe en bassins ds r à r ha.

I
I
I

( 1 ) Extrait du Rapport
S0GREAI{ à l'0f fice

socREAr{ 32.039
du Niger Mai

Synthèse eÈ bilan des prestations
1984
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l-e canal du Hacina, long d'environ I km, est prolongê par un bief
arr marigot de Eoky-t'lêré endigué sur une longueur d'environ 59 km ; ce bief
llt àOture e son extrênité aval par une digue i de ce point partent deux distri-
iii.urs d'une longueur totale de l'ordre de 45 km. Une superficie irrigable
iiiiuiron 15 000 ha dont les 2/3 sont actuellement abandonnés est desservie par
lnJïron 90 krn de canaux partiteurs et 400 km d'arroseurs : les parcelles
;i;icoles alimentées par.les arroseurs sont plus larges (300 â 400 m)'dans le
i,ri"ina que dans le Sahel (200 m). Initialernent construit pour un dêbit de pointe
Ïà-SS mj/s, le canal du l,lacina fonctionne actuellement avec un dêbit de pointe
de ?A â 25 m3/s.

Le canal Costes-Ongoîba, récemment achevé (longueur : l9 krn),

oart du point A et alimente les périmètres sucriers de 0ougabougou et de

liribala dont la superficie irrigable actuelle est d'environ 4 000 ha. Le

àanal alirnente chacun des périmètres par un réseau de distributeurs, parti-
teurs et arroseurs.

-13

e 100 ka
.!64 kra

?43 kn
50 kn

Sa secti on Permet
supéri eur aux besoi ns actllel s.

? LEs RESEAUX t)'TRRITATION IT

le passage d'un dêbit naximal de 13 m3/s,

OE ORAINAGË.

I
I
I
I
I
I
I
I

Les ouvrages construits sur les canaux d'irrigation comFrennent :

Portes de garde des'.inées e isoler les canaux principaux du
Fal a de ,',to I odo .

, Ouvrages de prise des cênaux principaux, ciisiributeurs 3:
partitgurs, êquipés de vannes. '

, Régulateurs sur cenaux principaux, distributeurs et part'iteurs,
équ'i pés de batardeaux.

' Qéversoirs de sécurité sur canaux principaux et distribui3urs.

,Prises C'arroseurs écuipées de vannett,es.

Un systëne de cciature et d'assainissement esi destiné à crilecte:'
les excès d'eau distribuée et â perme?--,.re 1a viciange des rizières. Ce sys-.êne
ccmprend, pou!' I es systèmes du Sahel e'- du Mac': na, I es longueurs de f cssés ê-u

canaux sui vantes :

0rai ns d'arroseur
0rai ns de part'iteur
0ra'ins de di stri butaur et drai ns cri nci oaux
Gr ands co ï I ec--eurs
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3 . L'ETAT ACÏUEL DES RESEAUX

Une grande partie de cette infrastructure hydraulique date de
plusieurs dizaines d'années. Le temps et le manque d'entretien ont entrar'né
des dÉgradations plus ou moins importantes parmi lesquelles on peut citer
principalement :

- Affaissement des digues et cavaliers qui obligent e abaisser
les lignes d'eau pour êviter des débordements et â effectuei des rêparations
somrnaires dans des conditions urgentes.

Oêgradation des ouvrages de prise et de rêgulation qui gênent
le contrôle de la distribution d'eau.

- Envasement et obturation de certains drains.

Le contrôle défectueux des dêbits distribués et l'absence frêquente
de gestion d'eau à la ferrne par les colons (partiellementliêe â la dimension
excessive des bassins, aul( dêr-auts de planage et au mauvais entretien das
diguettes et des arroseurs), entral'nent l'engorgement plus ou moins saisonnier
du systêrne d' assai ni ssement êr-, notarmnent dans I e Maci na, I 'envahi ssement des
parcelles par les riz sauvages.

4 - AUTRES INFRASTRUCTURES

Aux infrasiructures hydrau'liques dont dispose l'0ffice du Niger
s' ajoutent I es i nfras-..ructures sui vantes :

? sucreries (Dougabougou er Siri'oala)

4 rizeries (Molodo, N'0ebougou, 0ogofiri, Kolongotomo),

des ateliers d'entretien mécanioue (Sêgou, l4arkaia, [)ougabougou,
Moiodo, Niono, N'0ebougou, 0iabali, KolongoEomo et Kokery),

- des citês et- villages evec bureaux, logsments, hangars, magasins,
cantres d'accueil et VRD.

J
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3.2.2 - Mise en valeur agtl'cole

Ia rLzl,culturÊ à I'Offlce du Ntget n'est pas à propreocnt parler
unc r'lztcnltræc trr-Iguée ; c t est plutôt unG cttlture pluvtale soutenue Par
l t l,rrlgatlql.

Ea fslt, Èout fonctlorure couae entre L935 et L947, avantÈ que le
barragp de Marlcala ne solt constrrrit.

Le calendrier cultural

[^g calendrLer errltural est tr€s dêpendant des conditions nétéoro-
loglques. Les agriculteurs aËtendent les plrries de Juln/iulllet qui peruet-
tent d'aneubllr le so1 avant de le labourer. Suit un pasisage croisé de
herse pu1's un senis à Ia volée. Des pluies régrrlières sont alors nécessai-
res pour assurer une levée satisfaisante- 

.

Qrrand le cLz atteint 10 à t5 cu de haut, les parcelles cotnnencenc
à être inondées ce qrri peroet de liniter le noubre des adventi.ces. Le plan
d'eau est natntenu dans les rizières d'aorJt à déceobre/janvier. La oolsson
a lieu en Janvler/fêvrter.

Eû Contre-saison, les colons font du oaraichagp en utilisant
I'eau de la nÊppe sub-affleurante.

ta riziculture reste donc conplèÈement dépendante des facteurs
hydrlques du cllnat : les pluies pour la levée, la crue pour I'inondation.

Le bagage de Markala ne sert qu'à dérj.ver le fleuve dans les ri-
zièreg.

Ce uode de culture est en fait ioposé par I'absence de oaitrise
de I'eau à la parcelle qui résu1Èe de I'étau de I'enseqble du réseau.

Un réseau dégradé

Les canaux en terre dont la plupart ont plus de 50 anÉi d'âge sont
en uauvais état i

affaisseuent des di.gues et des cavaliers,
- envahissenent par les tlæhas (roseauc) ,

nauval.s fonctlonnenent des ouvrages de prise et de régulation.

Cela peut s'expliquer par la nature des sols de l'Office, les dé-
gradations dues au:r( troupeauc et au.:K habicants ( lavoirs. . . ) uais surtout
par I'absence de travaux d'entretien que l'Office, uouJours à courÈ d'ar-
gent, I comltanment reportés.

Alnst I pour éviter les débordenents, les lignes d'eau ont été
abaissées ce qui a conduit à abandorurer environ L5 I de la surface initia-
leaent anénagÉe.

Les débits ne sont palr du tout contrôlés, ce qui auguente les
gasplllages d'eau et contrl.bue à engorger un systène de drainage déià sous-
dinensiOnné, Cgtrpte Èenu de I'absence d'exutoire naturel.

.../..,
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à brabanc sinple ' PartanÈ du

reJecée vers I' intérieur'

ce qui donne aux chanPs un Pro-

I

L,êtatduréseauinPosedoncuneconduiÈedel'eautoutàfait
particulière. Le r€seau air*isattog seat à ânener ileau da's les parcel-

les, 1e réseau de dsarnag; a-c;r,t"oler le nl'veau de l'eau dans les pareel-

les au rcYen de barcages'

L,eaudesdrsinsPertretêgalenentlanlseencult'uredenonbr€u-
ses parcelles hors casfers. Celles-ii sont très rectrerchées par les a$i-

culteurscarellegnesontpassoumlsesàlaredevence.

Ceaodedegestiondel,eaucondrritàdesconflitsentreagricul-
teur€ puisque re nlveau a" pr* d'eau est 'nigue 

pour tout u' quartier :

certaines parcelles sont donc noyées' d'aut3es presque exondéeS'

Le dêfaut de planage des parcelles est aggravé par le node de la-

bourpratiquéàl'Office:Lelabor:renplanche'

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

L' agrJ'clrlteur utilise une charnre
uilieu de ta parcelle. la terre eSt, touJours

De ce fait, I8 déraYure s' élarg:it
fil très onduLé.

Alaooisson,leszoneshautesson!infestéesd'advencices,Ies
zones basses onÈ souffert d'un engorgenent prolongé'

Pouroaintenirleplarrage,ilfaudraitrégutièreDent,reprendrele
labour en pra'crre en conaençant son sillon arterrrativenent du oilieu ou du

bord de ra planche, ce qui àécessite une force de traction itrportante' 0r,

en fin de salson sèche, les boeufs sont crès faibles et ceÈte opération est

crès difficlle-

Déniyrrres
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CONCLUSION

. L r abserrce de planase et 1 I état du r€seau d' lrrlgetlori ne per-
uettent pas la ualtrlse.de l'eau à la parcelle. Lors de son irplantatlon,
le ttz souffre du ranque dreau, puts de la concurreace des adventl.ces et
d| éventuels excès dteau.

De ce fait, les paysarut utllisenË des varlétés tradl,Èlorurelles
peu erigeantes, Ea{s peu pr.oductlves, dont re cycle de végÉtatlon est trop
long pour autoriser Ia dorrble culÈtrre.

. Les rendenenÈs deaerrrent donc très bas , de 1 à 2,5 torures/ha
avec une Boyenne lnterannuelle de 2 torures/ha.

. D€ plrrs, ces rendeuents sont relattvetreng dépendants des condi-
Èiorut cllnatiques.

3.2.3 - Leg colms

. AuJourd'htrl. I'essenÈiel des colons de l'0fftce du Ntger sont
des Banbaras. MaLs qrrelques lltntanlcas, Mossis et Peulhs sont égalenent ri-
zlculteurs.

Srrr les pêt-InètrrrÊg r vtvent êgaleocnt de n.obrcrrx Peulhs unl,que-ænt éleveurs qul' gardent lerrr bêtail et celui des Banbaras et le font pil-turer soit dans les rLzlères, sol.t dans les pâturages qui srl'stent atrx dé-
bouchés des drains.

On coopte 9000 fnnllles de colons et 3O0O eoployés de I'Offlce ;si I'on ajoute les éleveurs et les urbains, cê sont donc 2OO OOO personnes
quJ. vlvent sur la zone de l f Offl.ce.

. A I'0ffLce, Ies paysaæ ne possèdent pas la terae. Ils bénêfi-clent seulenent du statut du colon qu1 leur attribue de la Èerre aoyennanÈ
une redevance de 400 kg/ha.

Le calendrLer cultural est ioposé.

Jusqu'à ces derrrières années, I'Office avait le uonopole de la
vente des intrants et des achats de paddy.

L'Offl'ce sc laLssc Ic drott d' expulser tout paysan qui nesuLvral,t pas le catrl,cr des chargcs.

.../...
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. L8 dLffêrenelatl,on soelele est l,aportante ltur les terres de

I'Office .

Certal.nesfanillesl.nportant,esontplusieursdlzainesd|hecta-
rJes. La Sanr_Ile E.yerure dfUne do'zalne de persorures a envlron I ha. En ou-

tre, noobreux sona les paysans sana -terre, nétayers de grands propriétai-

r€s . par.Bl ce'x-ci , ue"rrËrrp de cacteues at 1' ôffice qui se sonÈ taillés
des donalnes qllant Jrrsqu'à une centaLne d'hectares'

Dernière caÈégprle, les euployês de I'offlce (3 000 ?) qui sont

attrlbutaires de te*es et les travar.lient le week-end ou y envoient des

Jourrrariers. Erl Boyenne, ce' sçloltatlons sont très gpandes en cotrparaison

avec ceues des autr€s pértuètres 
. 

-i*rsues d'Afrique de 1'ouest (0 
' 5

ha/faraille à la senrîr-c"rriot-, t ha/fantlie vatlêe du sênêgal).

Lestravarrr<deschanpsgontbienrêpartlsentrehonnesetfenmes:
les fenmes Banbaras ne participent pas à ra riziculture sauf pour ra nois-

son, et Se résegrent fes cultures pluviales' les parcelles en hors casier

et le naral.chage en saison sèche (oignons, tonates" " ' )'

.Actuellenent,lesfan*llesqursouhaitententrerencol0nl'sa-
tion à l r offr.ce du Nlger sont tr€s noobreuses ( envr.ron 10 000 pensonnes

concernées ) .

Ce sont soit des ag3ifllteurs culti.vant iusqu'à présent en plu-

viai et qui ont souf fert del rÉcentes condr.tlons clinatiques, goit des

fonctlonnaires et des enpl0yés désf.rerrx d' ass'rer la subsistance de leur

fanille. Ell effet, les salaires sont souvent payês avec retard et une par-

cerle à r,office peut consti.tuer un conplénent de revenu apprêciabre sur-

touÈ sl on la fait travaLller par r:n jourtralier'

CONCLUSION

. Ava't l,intenrention des baillerrrs de fonds, iI convient d'in-
sister sur res conditions .d'existence difficiles des colons (précarité de

ilaccèg à ra terre, faibtesse des revenus nonétaires) et la très gpande

disparitè de leurs situat'ions '

. Les très oauvaises conditlons technique de production des agri-
culteurs (absence de oaitrise de I'eau) et la faiblesse des strtJctures

d,encadrenent. Aussi, dans reurs proJecs de réhabilitation de certains des

périruètres de r,office, res baileu""- ae fonds allaient, partir du uêne dla-
gÊostlc :

reprendreleréseauhydrauliqueporrr-€EsureruneréellenaiÈrisede
I'eau à Ia Parcelle '

reprendreleplarrageet,S.ssurerleurentretien,

asrsurer arur corons rrne neilleure sécurisation foncière, avec pour ob-

Jectif d,augmenter les rendeoents, seule façon d'accrolt're les revenus des

agriculteurs, d,ncsurer l'équilibre financier de 1'Office ec d'a'néliorer la
balance des Paienents du Mali '

Dans la uise en oeuvre des projets, detuc conceptions très diffé-
rentes se sont af frontêes, I'r:ne financée par I'aide hollandaise, I'autre
par I' aide française -

I
i

I
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3.3 - I€rr prtJets de r€trabl,lLtations

3.3.1 - Le proJet 4RPON : Auéltoratl,on -dlfa_H"i@

Le proJet ARPOI{ ^est le plus 
"rr"r.r, 

L" deux, pulsque res premiè-res études datent de 1978. 11 a bénêflclé de 1 'échec 
-d'rm proJet BanqueMondiale qrl s | étaLt essentLelleuent pr€occupé du r€anénageuent des pa"""f-les et de ia reuise en éÈat dn rÉseau-hydr"uitqrre. Cependant I'auguentation

des rendeoents ntavatt pas sulvl.. .

L'aide hollandal.se a donc centré son proJet sur Ie facteur hu-lFa{n. Leur ttrène princlpal "réhabj.liter les honues" tranche avec lestradl'tiorul de I'Office eÈ se prc,pose de faire rêaliser paa les utillsateurs
eux-Eêtres une réhabilltaÈlon légère (Cf . annexe "Projèt de réhabilitationdu KL 2").

Les lntenrentl'ons effectives ont êté précédées par der,c étudestl€s conplètes sur les besoins en eau et la gestion des easx (projets ÀEAùer GEAU).

Ces études constltuent une base de connaissances tout à fait re-narquables.

Les options du pr€jet

Les travanrx les plus Lnportants sonË réallsés uécanlquetrent parla r€gÉ.e de travaux de-l'0fflce. 11 s'agLt essentlelleoent d'un fl*age à ladrague des canauK et des drains peroettant de conforter 1es cavallers et der€bausser les lignes d'eau.

Pour faclliter le contrôle des débits, des régulateurs staÈi.quesont été placés et res prtses d'eau ont été oodlfiées :

- vannettes tlulÈiposltlon fonctlorurant en orifice noyé en tête de p€rr-tlteur,

- déversolr en tête d'alrogeur ("seni-oodule"),

buse en clment dans le flanc du cavalier de I'amoseur fonctlonnanten orlflce noyé et obturable avec une notte de boue coone prlse de rigole.
Le personnel ec le uatériel ont été fourrris par l'office, Iesprises et ouvrages ont été réalisés par les ateliers de l;Offlce avec l,ap-pul d'une équipe d' e:rpatriés .

Par contre, tout I'anénageoent des parcelles e êté confié aux
Peysan! .

I
I
t
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un uatérLel lnportant a étê conçu pour tenter de peraettse 8ux

agriculteurs de reprendre le planagp en sec avec des instrrrnents à tractl'on
attfrafe.'f.€ boeuf-dozer (cf. annexe) a donc été conçu' sorte de godeË

tracté par des boeufs persettant de creu,Eer, transporter ou reublayer la
ferre,

La ràrron esÈ effectuée par un'boeuf-scrapper'(cf. annerce)

qul doLt perBettne un planagp à t 5 cE. Le contrtle est fait par un
gÉomètre.

Ce uatériel est r€alJ'sé par I'0ffice.

Le problène du planage

En fait, nalgfê I'apport de taureatrx sélectionnés, lê cheptel de

trait n'a Janais été en uesure de réallser un planage satisfaisanE drautant
que les parcelles (1 à 2 ha) n'ont pâs êté parcagées en bassins suffisam-
oent petlts et que les dénivelês de départ étaient tt€s inportanrts.

De plus, les ag3iculteurs ont du ua1 à effectuer ces travaur( car
la taille de leurs eçloitatlons est Festée itnportante, la norne de réat-
trLbutj.on étant fixée à 3 ha/travallleur hoome.

I€ plagagie étant resté dêfectueux ( t 10 cu) , 1' Lntroductlon de
pratlques de rl'lztflf trEÊ intensLve ( reptquage. . . ) est Lûposslble.

De ce fait, les calendriers et les uéthodes culturales sont r€s-
tés lnclrangÉs. Les rendenents n'onÈ donc augÛentè que de 1,8 t/ha à 2,1 E/
ha ce eul, conpte tenu de la légËr.e d.tninutlon de surface, r€ fait pas un
icportant gein de production.

Par ailleurs, la double culture est touJours inpossible.

Alnst. uême si le corlt de r€aoénagetrent est faible 25O 000 FCFA/

ha, il n'est pas valorisé par le surylus de productton dégagé.

De plus, le uatériel de I'OffLce nornaletrent destiné à lientre-
Eien est détourné de sa tâche sarul contrepartie financière.

Mats surtout, après 7 00O ha r€anénagés en 5 ans , I' êquipe hol-
landaise envlsage de faire réaliser le planage uécaniquenent.

CONCLUSION

Le pr.oJet, ARPON n'a pes attelnt ses obJectifs : Ies paysarul de I'offLce
du Nlger n'ont ni la force de tractl,on, ni le teups de faire du réanénage-
oent en plus des travarrn des chanps . Néannol.ns , il a perois d' accuottler des
références tant en nati.ère d' agrononie , d'hydraulique ou d' animation ntrale
qul doivent pouvolr servir aux prctJets ultérleurs.
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3.3.2 - I€ psoj€t SttAIL

I€ psojet dâ l'st& françatsê €st co-fl!âncÔ Pa! 1€ FAC 6t 18

, ,ç..rbccs. f.E nfC iinànce lês étud€s SÉoénalês ot les !8s13t!8ts tocbDl$rÉ aâ-

- . (." l1'*'î.* "*i.fr.. 
ag el.v€41 da 1r Offl'c. ôr l{lgpr €t Ia CCCE Ie projot paopaêûêot

(Tà.',iiç." ' ' dlr.
NB - tr DroJ€t r r.trD.ll. trsoJ.t B.talt c.8 fe ilhâbtttt tto Doat 'ua 

1ê3

t6s! r 1rrr-;É.6 aiirg rà al,rtcltntcur n t tl d8 n6 dÉ ro racÉotcur geg-

cgl.

L'onfg:fnautâ de ce DroJet €st dr a9prcber 1ê3 protlèrês atê l'offlce
du NttÊa eË-r" ut", eur un D€rbètrê DFêc13 ilê 1315 b8- €t adr ile façon
gtobale..sooobjectlfàteme93tdê!êttresufPt€ddcastaucûIres
e'errceareoeot".''-t".p6çt!ètr€3defaçorràpouvolr\rld€rD€ttÈàp€Èltle
s1ègÊ alE se aubetance àt.d. "" bureaucratle. De plus. 11 p€!!et d. tester è
petr.te eclcuà- G. æ-.f.rB de r€5p6s8btl1Èé3 ile_ I'offtci veÉ 1e3

associatloos Paltsannês qul PouFtlt Dtr 18 8uiÈe êtse éteûdu33 à 1' êcho}la
des Pêrl!àtres.

3.3.2.L Les Prlnclpes du ProJet

! 5c-

partant de I'orpérlencc du proJêt ARPION, l'aidc françatsê souhel'-
tatt rrol.r 3l ên ll,vrant nn enénagEoênt rÊfait à neuf arr gaysans, ils au-
raient la capacitê de paatiquer unc rdzl,crrlhrae intensive et d'cntretenir
les anlnegiænts de façon à assurer leur pérerurl,té.

Principes agÉononiques

Pour fatre une rlzi.eulture LnÈenslve, derrrc conditions sont né-
cessal8eg :

un plansgp rltpurreux I

une bon$e oal,trise de I'eau.

La base du projet consiste donc à réaliser un planage nécanlque
de a!*a. pour lisiÈer les Eouve8ents de terres, cê planage a êtê réalisé
par basslns de 10 aFes.

Pour valorlser pleineoent les a.aénageaents, il faut lntroduire
des variéÈés non photo-serclbles à patlle courte. Ces vaalétês sont à haut
potentlel (7 t/hai , êt leur cycle cotrt perûet de caler une double culture.

HlverrragP : juilletàdécenbp
Contre-saison : janv{er-**u,*r F.'y.rc' i J *,lf .r

dEAU
Une variété avait été Cesté dans le proiet âAPSI, elle sere re-

prlse ici.

Poq^r pe1'1qettre d' introdulre les technlques de la rlziculture ln-
tensive (reptqueger intrants, Eal,erise de l'eau), il faut dinlnuer de façon
ioportante les surfaces accordées à chaque fanille. Dans le cadre du pro-
j.t, Ia r€allocation s'est faite sur la base d't ha/travailleur hoone. Les

fenmes ne part1clpant pas à la riziculeure. Cette dininution de superficle
a pernis de fal.re face au surcroit de travall tout en linitant le recours à

la naln dtoeuvre extérieure.
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/4o%
Le pr.oJet a lnposé quelF/ au uinloun de la surface réhabilitée

solt cultl.vée en double ctrlture.

De noubreuses actl.vltés ont, êtê gransfêr€es de l'0fflce du Niger
aux paysans par le tnrctreuent des iclÊ8&lËI5ë# vtllageolses. Celles-cL ont
désoroais accès au crédlt et ont perois de glouper les approvigiorurenents
et la contrerclalisatlon, d'assurer le battage. C'est à lerrr nlveau que sera
assut€ lterrtretien dss-æés'eau*' l'*n. p-'ft.. 4t'> tissorr+x r

Prlncipes hydraullques

Avant de réhabillter Ie périnètre, touÈ ce qui est en anont doit
être exasiné et êventuellenent sécurisé.

Apr€s exaaen rapide, le banage de Markala a pu être lalssé en
l'êtat dans un preoier tenps.

Les points A et B eui contr'ôlent le canal-nattre (fala de Molodo
cf . carte) doivent pouvolr ètr.e inspectés afin de vérifier I'état des van-
nes. Pour ce fal.re, ils dotvent être équipés d'un systèue de levage des
battardeÊu:K éIectro-oécanique .

Les digues du Fala de Molodo et du canal du Sahel sont à confor-
ter aftn de préveni.r un rêel risque de nrpture et de relever la ligne
dt eau.

Un systène de régulation de l'eau de Èlrpe "bival" doit être nis
en place afin de rédrrlre les pertes en collaEure et de uieux contt€ler le
niveau du plan d'eau en tête du distrlbuterrr Retail.

Un curage du canal Grûber Nord quj' alinente le pértnètre à partir
du poi.nÈ B est à faire pour disinuer les pertes de charge de 40 c8.

Pour la réhabilitation du périnècre proprenent dit, afin de lini-
ter les cotts à I'ha, Ie canevas hydraulique de l'Office a êté consenrê.

Le recali.brage des cananuK a été fait par curage à la pelle pour
éviter les cha.ubres d' enpnrnt ce quj. a contribué à augoenter I ' euprise des
cananut(.

Ce aode de réhabilitation a inposé un surdinensionnetrenc des
canaLu( et leur a doruré une Er€s lnportante section nouillée. Ainsi. Ie
nlveau des lignes d' eau dans les amoseurs a pu être relevé , des
régulateurs et des prises peroettant de rêguler effectivetrenE les débits
ont été placés assurant une réelle ual,trise de I'eau à la parcelle (le
dêtall des critères techniques est donné en annexe 1).
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3.3.2.2 - [ês r€sulÈats de la preulère tranche
---------------

,\ i

.Ç..r ' i

,lt' i

1n"

La prenière tralctre portalt sur 13gO ha dont 200 ha ont étê 11-
vrés en JufILàt 1986 et 11OO ha en Jul'Ilet 1987.

tæs lnterrrgatlons portartt sur le succès du proiet concetîaient
trois polnts :

- quall'Èê du Èravall de r€trablll'Èatlon'
- acceptatLon de dinLnution de srrrfaces par les agricultcur€,
- r€srrlÈats agsononiques.

En ce qut concerne le travaLl de r€habllitation, la qualitê est
satisfaisante 3 on peut considérer que I'anénagenent livré est-aussi bon
que s'1.1 êÈa1t neuf . Pourtant, ce Ètæe do r€allsatlon est rare, aussi 11 *
fallu tester des tecturiques et les aJuster au cours des travaun- De FIus,
Ie chantl.er s'est déroulé pendant la contre saison sèche donc les sactrines
ont étê uobllisés sur seulesent 6 nois. Pons la 2èoe phase, 100 ha êtal'ent
cultivés donÈ le réseau était en char8e, cê qui a posé des problènes de

pour les englns.

Les agflctrlteurs ont accepté sans rechigner les dir"i nutions de

surface nêne s'1.1s nront pag per.'du tout espolr de les reprendre un Jour.
Les pointes de travail (repiqua,gg, . uolsgon, battage - . - ) ont pu ètre
passées en falsant appel à des Journallers. Par contre, la rlzlculture
intensive a condrrlt à renforcer le pouvolr du clref de fa'ille à eui revient
te prodult du triz. Les feqmes et les Jeunes ont eu à travailler aux clrasps
sans être vraluent r€urrnér€s corne tls l'êtaient avant par le hors ca'sier
et 1e uaral,chage de- contre sa.ison : c'est ce qul peut sspliquer un exode
des jeunes Luportant.

Les transfeats de conpétence allx associations villagpoises se
sont blen passés.

les rendeoents ont été sstl'sfaLsants, le repiquage a été lntro-
duit sur toute la surface, la condulte de I'eau n'a poc connu de problènes.

Lerendegent,(1)agronouiqueenhl'vernageestde6,2tlhad'après
sondage, le rendeoent écononlque est de 5,3 E/ha après perte au chanp, €t
de 4 ,2 e/ha plané i. e en coaptant I' enprLse des digUettes . Les rendeuents
ont donc doublé dès la lère carpagne Eur un périnètre réhabilité-

La uoitlé de la surface llvrée a été plantée en contre saison et
les rendements en début de ooisson senble satisfaisants : de I'ordre de

-L+/na (1) .

Pourtant, ces résultats ne sont pas vrainent significatifs car
ils portent sur seuleoent !J fanllles d'agriculteurs triês sur Ie volet et
ayant bénéflclé d'un encadGènt tr€s sêrr€ de la part du projet.

De plus, pour cette canpagne, les agriculteurs n'ont eu gu'à re-
piquer le rLz pulsque Ies façons culturales avaient été réalisées par I'en-
Ereprise.

\'' t lt'^

- \\c)
- l to -" .n1 io'

I'.n ce^vc 
- '

I

il

I
t
I

( 1 ) référence superflcle repiquée
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1100 ha
de la ctrxnpa€De
éventuellenent de

-2-

viennent d'être livrés aux agricult,eurs. Les résultats
en. cours pernet,troqË de nieu< juger le pro j et et
I' améliorer avant de lancer la seconde tranche.

Le coupte rendu de la nission d' évn'l uation

I
I

3.3.2.3

a) Bilan tecfinique

La preuière tranctre des travanu< de réhabilitation du secteur
REIAIL s'est déroulée sur 2 catrpagnes : 2L5 ha ont été nis à Ia
disposition des agriculteurs de l'0N avant juin 1986 et 1100 ha avant le
courant juillet 1987.

La réhabilitation effectuêe pemret désornais de disposer d,'uneqaitrise effecti.ve de I'eau au niveau de la parcelle.

' . Des uodificatj.ons techni.ques sont interrrenues au cours des
travanuc. trIles concernenÈ principalernent le curage du réseau secondaire
et tertiaire de drainage finalenent effectuê par I'enÈreprise alors que
i1 devait initialement être à Ia charge des paysans. Erl consêquence de
quoi , pour respecter 1 'enveloppe, seules 2 d,iguettes transversa-les sur 9ont êcé réalisées par I'entreprise.

Une note plus conplète figurant en annexe 1, reprend en détail
I'ensesble des nodifications survenues dans I'anénagenent au cours de la
1ère tranche.

Le projet technlque peut encore être anéliorê essentiellenent
sur 2 points :

réduction au ueilleur corlt de I'emprise des arr€seurs,
uise hors d'eau des pistes d'arroseur de façon à assurer leurpraticabilité.

b ) BLlan Financl,er

' Si I'on cotrpare le narché et le nontant effectif des travatx, on' peut constater que I'enveloppe a êté respectée (débours 4,5 Md FCFA sur
un nerché de 4,80 Md FCFA).

t Par contre, si 1ton cotrpare le coût à l'ha anênagê, orr constate
une hausse sensible de L,66 U FCFA dans le rapport d'évaluation à 2,30 g
FCFA au regard des chlffres de la prenière tranche, soit 40 /
d t auguentation.

Une preqière retrarque concerrre Ia notion nêne d'ha anénagé. Dans' Ie rapport d'évaluation, la superficle utllisée est celle fourrrie par
l'0ffice c'est-à-dire la gqpgqlicie doninée imigable hors enprise des

- tnfrastnrctures, solt t ee par la lèr.e
/'t-t+h'tJr^t tranctre (agsoeârrs N1 à N4 ldbts).

Sur cette superf{cle, seuls 1180 ha ont été plarrés eÈ donc payés
à I'entreprise.

Les L35 ha restants ont servl à élargir les pistes, conforterles cavallers, agrandlr leg arroseurg, creuser des chambres dtempnurt,
réserrrer des parcelles au naralchage ou è I'extension des vlllages.
C'est pourquoi pour.ratteindre I'obJectif 13OO ha réaoénagés, 1OO ha
supplénentaires ont été planés dépendant dc< ,*ÊXZ.:':I,N 6 3 &

{
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Le calcu1 du cotÈ Â I'he du rapport drévaluacion consldérait la
surface brut€ (1315 ha) tandis qqe celui effectué ê posterloal ne coapte
que Ia surfêcê planée. C'est ce qui explique rme au$rentatlon de 11 l.

- , L.-r<Nû!A 1 :- Lg suffacà attrtbuée êux paysans est calculée guivant I-l€*.|-€uI t Âr"r"tt'( d'z-E,'Eleg*il9-tFxrgftSaiêliijl' - éû" 
-cavarier de rlgpre ec de ra dlgueÈte de

ceiÂtu!ê. Donc. la surface effectlvelent r€piquée est de 80 I de la
surface attrlbuée. Elle æt un peu plus 1ûpoFtanÈe que la surface plané€
(pied de cavalier d'arroseur, axe dlguette)..

A tertre, la rigole de pied de diguette se corûbIera eE aLors 90 f
de 1a surface attribuée pourra être repiquée.

NOTA 2 : En ce qui concerne les rendeaents, on trouve 6,2 t/ha repiqué
ffi-base de sondage au cha.Eps : c'est le rendenent agrononique.

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

Au battage, le rendenent est
s'e:çlique pEIr des pertes au
dissinulations ( 18 /) .

cie 5 ,3 E/ha repiqué. Cette baisse
;iÉp:Èqftage et à d' éventuelles*r1r

Le rendenent à l'ha attribué est de 4,2 E/ha (- 20 fI .

Le calcul du coût à l'ha peut être fait cotrtre suj.t à parttr de
ce qui a été effectiveoent déboursé au cours des travaurc pour la 1ère
Èranche et des nontants figurant, à I'APD pour la 2ène tranche (source
SoGREAII) .

. Corlt, de réhabilitation à 1 'ha plané

1BAVATIX
MOI{TA$f
MF CFA

SITRFACE
CONCERNEE

HA

COIN A L'TIA
PT.AI{E

FCFA/rrA

Série 1 Frais insta[atlons
et générau,:'(

Sérle 2 Réseau pal irrigation
( ter*assenent )

Série 3 Réseau pal drainage (Niono
Gr{lber 5A I i.e s.total
7 50o ha)

Série 4 Réseau secondaire ( teras. )
Srârie 5 Anénagetrent parcellaire
Série 6 Piste accès village
Série 7 .L. Ouvrage sur réseau pal
Sêrie 7.2. Ouvrage sur secondaire
Sêrie dlvers régle

bâtlnents
ContrôIe Èravanur estinés 6,8 /

CotÈ à ltha planê ......

785

684

64r

1.113
2.Lgt

46
407
613
114
140
280

547 3.740238 2 580
3.740

7 .500

2. 980
2'980
2.58o
3.740
2. 580

)
) 3.740
)

238.500

183:0oo

85 .000

43t.ooo
850.000

18.000
109.000
238 .000

2.L52.000

147 . ooo

2.299.000

Ce calcul reprend celui ef fectué par Ia SOGBEAH ( anner:ce 2\ sauf
sur un poLnt : le coût de la rêhabilitation du drain principal est ici
inputé sur toute Ia surface effectlvenent drainêe.

I
I
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Le calcul fait dans Ie rapport d'êvaluation et najoré de 11 I
pour tenir conpte de Ia correction de surface expliquée ci-dessus doiÈ
être repris et conparê au calcul a posteriori.

COMPAAAISON DU COT]T A L'HA CALCIJLE A PRIORI Ef, A POSTERIORI
(en nilllers de F CFA par tlectare)

Anénagenents à
. Planagp
. Arr"oseurs
. Drains
. 0uvrages

la parcelle

Réhabilitation réseau secon-
daire et principal

. prinaire

. secondaire

. piste

Provision
Contr€le et suntelllance

(1)
MOI\TTA}TT

RAPPORT
EI/ALUA-

TION

(2)
APRES

CORREC-
TION DE
STJRFACE
(+ 11 /)

(3)
ESTI},IA-

MATION A
POSTE-

RIORI

(4)

VARIATION
EN/

(3)-(2)
2

325
240

p. B.
115

361
266

p. ln.
L28

680

300
190

755

333
2LL

952

426
750

22

+ 26 I

4go

363
L27

544

403
141

1.198

149

+ LzO/

1.660 1.843 2.299 + 2Li

-L'ensenble des postes ont auguenté, ce quL peut s'exÈliquer
globaleoent par une hausse de la nain d'oeuvre et du gasoil entre
l'êvaluati.on et I'appel d'offre estinée à L5 f .

La hausse la plus lnportante a êté celIe du rêseau secondaire
d'lrrigatlon et de drainage (+ LzO /). En effet, le réseau de drainage
n'étal.t tnltia.lement pas à la charge de 1 ' entreprise. De plus , le prix
du oètre linéaire de secondaire a été augmenté du fait de la correction
de surface. EnfLn, les travaurc ont été plus cotteux que prérnr, ce gui
s'Orpllque aLsénenÈ Conpte tenu de leur caractère novateur.

St Ia hausse du poste rÉseau principal a étê de + 28 /, c'est
rrniqueoent dt à une augnentatl.on des quantiEés liées au curage du drain
principal non conpté à l'orlgÉ.ne.

Quant aux anénageuents à la parcelle. leur augnentaÈlon de 26 f
est essentlellenent due à la rÉaltsation des drains d'amoseur.

A noter que Ie uontant prérnr pour Ie contrôle et Ia survelllance
a éÈê respecté tandl.s que 1e3 provisions pour névisions de prlx ont été
nuIIes.

.../ ...



t
I

Finalenent la hausse de 40 I du cott de I ' aménagenrent à I 'ha I
s'explique globalenent conme suit : I

+ 11 / nodification de Ia notion d'ha anénagé (désor:nais c'est
I ' ha plané )

+ 6 I hausse du corlt de réhabilitation du réseau prinaire
+ 33 / hausse du cott de E€habilitation du réseau secondaire
+ L2 I hausse du cott des anénagenents à la parcelle

22 / non coru;oouatlon des provisions pour révisions de prix.

11 faut noter que pour la 2ène tranche, Ie corlt de Ia
réhabilitatj.on peut être évalué è 2,6 It{F CFA/ha sur la base des prix
actuels. Cette nouvelle hausse résulte d'un canevas hydraulique plus
complexe.

Si I'enveloppe globale a finaleoent pu être respectée, c'est
qu'on a effectué des transferts entre lots. La hausse inprérrue du lot 1
(drainage) a pu êtrê cotrpetué par une intervention de fai.t plus rÉduite
sur les berges drr Fala.

Le lot, 3 concerrrant l'électronécanique des vannes du polnt A est
resté inchangé.

De ce falt, ualgré la hausse du uarché de f ingénleur-conseil
(avenants) à qui des interventions suppléoentaires ont étê deuandées, le
uontanrt total à Ia fin des travanrx est-il sensiblenent êSal à celrri du
uarché hors provisions et inpr€rnrs.

!@![TANT MEAL DES TNAVATJT( ET CONTROI.E 1ERE TRANCTTE
(cn nillions de F CFA)

AVAIfT RABAIS APRES RABAIS SIIR MARCHE

LOT 1
LVt 2
Lor 3
CONIBOLE
AITENA}TÎ 2
AlrENAlrT 3

3 700
4zo

3.500
400
255
280

20
10

3.332
608
244
228

4.465 4.4L2
t 

O" le trontent total du fl,nancenerrt CCCE pour les travaux se
uonte à 4 650 !{FCFA à quoi 11 convl.ent d'ajourer 148 up cFA réalisés
par I'entreprlse nais inputables sur le budget à la nise en valeur.

Fl.naleoent sur un financetrent de 4 800 !,tF cFA, seuls 4 465 MF
CFA ont été consonmés, ce qul lalsse un reliquar de 335 MF CFA.

c) Problèoes en suspens

Der.rx problèoes techniques déternlnants pour assurer au uierus le
fonctlonnement et la pêrennlté physique des a.nénagenenÈs deneurent
entiers Ia gesÈlon des eaux

l'entretien de Ia zone réhabilLtée.

I
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1) Gestion de I'eau

L ' a.nélioration de Ia gesti.on des eaur a fait I ' ob jet d'un
contrat entre l'Offlce et la SOGREAH sur financement FAC. Cet apgui
technique par le Service de Gestion des Eau< (SGE) a pemis la nise en
place d I r:ne régulatlon de t]æe bival sur Ie fala de Molodo. Celui-ci a
été nodélisé et désornais, la côte du plan d'eau egt relevée aux points
A et B transmise à Markala où on cotrpare leur troyenne pondérée à une
côté de consigne fonction des besoins en eau sur les périnètres. A
partir de là, la Eanoeuvre des vannes du point A est dêteroinée et
exécutêe.

La nise en place de ce systène a pernis de liniter les
gaspillages d'eau- (15 à 30 f) et le narnage du plan d'eau.

Le curage sur 2 lcu du canal Gniber nord a per:nis de liniter les
pertes de charge ec a relevé la ligne d'eau de 40 cE ce qui pemaet de
doniner le périnètre Retail sarul problène.

Les problènes de la gestion des eau.:K portent sur le distributeur
Retail.

Avant, réhabilitatlon, la seule fonction des aiguadiers êtait de
uaintenir les vannes ouvertes en période d' imigatlon, le contrôle du
nLveau de I'eau étant assrrré par des bamages flaits par les paysaæ sur
le systèue de drainage. De ce fait, les agents du service de la gestion
de I'eau sont ua-l forués et souvent absentéistes.

Pour la preoière canpagne aprês réhabilitation, la gestion de
I'eau a été assurée par l'éguipe de la oise en va]eur, aidée de quelques
nrlgarisateurs.

La gestion des eaux dans le distributeur Retail a été laissée
dans le pr"o jet en conmande par I' a.nont. La réhabilitation des cavaliers
et la faible pente de ligne d' eau ont per"nis d' envisager le pasrsage en
conmande p€rr 1 ' ava-l , les nodélisations de ges tion ont confiroê cette
possibilité finaleoent adoptée conpte tenu de sa souplesse et des
éconouies d' eau per:nJ.ses .

Pour l'ouvrage de prlse du Retail et les 2 régulateurs R 1 et
R 2, la consigne est alors de naintenir le plan d'eau aval de I'ouvrage
entre deux côtes de consigne .

La prêsence pernanente d'rrn éclusier est donc nécessaire sur ces
ouvrages. 11 dlspose d'un oanuel de gestion des eaux (prêparé par le
SGE) contenant des abaques de aanoeuvres des vannes qu1 donnent la
Eanoeuvre à effectuer en fonctlon de la viEesse de variation de Ia côte
du plan d'eau et de la perte de charge dans I'ouvrage.

A partir des prlses de partlteur, le systèoe est en connande par
ItanonÈ et Ia gestlon de I'eau est le faiÈ des aiguadlers.

A 7h30, I'aLguadler parcourt le partiteur et ouvr€ le cadenas
des uodules de prise d'amoseur. Chaque responsable d'amoseur règle le
déblt souhaité pour la Journée et à t h, I'aiguadier repasse pour feruer
tous les cadenas.

Prise du Rctai

/...
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11 fait Ia sonme des débits appelés et va oanoeuvrer la prise de
partiteur en fonction de ce qu'i1 lit sur son abaque à 2 entrêes : perte
de charge dans l'ouvrage dêbit appelé.

A 11h, le réglage est fait et I'aiguadier doit garantir le débit
en fonction des variations de niveau du plan d'eau dans Ie partiieur.

Au niveau de 1' anoseur, un tour d' eau avait été fixé naj.s il
n, a janais fonctionné. Le chef d t aroseur ouvrait chaque jour en f
fonction des besoins de la veille sans soucl pour les gaspillages d'eau.

Pour garantir le fonctiormement du réseau, il faut 3 équipes
d' éclusiers sor.tmis à des asrtreintes , des ai.gadiers et des chefs
d t arroseur.

Cette êquj.pe doit être nonmée dans le cours du nois de juillet
pour éviter de conprotrettre la saison d'hiverrrage et eIIe sera placêe
souxr I'autorité du chef de proiec.

2) Entreti.en : Une rér.urion entre I' expert du FAC et I' ingénieur
de !a SOGREAII-a per.nis de conclure à une dissociation du petit entretien
qll:j. dott être nanuel et coordonné avec la gestion de I'eau (repérage des
griffes d'éroslon) et, de I'entretien pérj.odique qui doit être assuré par
qne association optinale entre ture régle de I'Office et rure entreprise.

Au niveau de la zone, le fonctlonnenenc peut être schénatisé
contre suit :

fdez

I
I
I
I

serv:.ce It
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I

eti
en

Pe
tie

one

\en*erien
"eau

. \\1t1e

tret

ll|ll{intertrention nécaniquequ:L

ent
éq

distrlbuteur

Les nodalités de Ia uise en place de I'entretien
être précisêes avant octobre 1987.

courant doivent

Les travatx d'entretlen pérl.odique des anénagenents hydrauli.ques
et du systène de pistes devront être assurés avant, la récolte
d'hlvernage 1988 .

La rér,tssite et le bon fonctlorurenent de ce serrrice dêteruinent
largenent la suite des lnterrrentionÉr de I'aide française suD l'Offlce et
I'appui apportè à sa rêgie générale d'entretien.

L'entretlen doit être financé directenent par les redevances à
affecter à un Conpte Spécial d'Entretl.en des anénageoents, géré par le
projet dans un prenier tenps puis cogéré par les bénéficiaires.

.../...
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d) Tests cooplénentaires

Le narché des travar:x ayant laissè un reliquat d I environ
335 I{F CFA et la CCCE ayant posé des conditions à la poursuite de son
interrrenÈion susceptibles de nécessiter un certain dêlai, cê tenps
poumait être nis à pr.ofit pour tester d'autres options technlques.

ce11es-ci pounaient viser les objectifs suivants :

di mi nssr les corfts d t aménagement ,
anéliorer Ia gestion de I'eau,

- din{rruer les cotts d'entretien,
réduire l'euprise du rÉseau.

Dewc voies peuvent être envisagées.

D'une paft, cooptê tenu de leur g3barlt, les anroseurs actuels
peuvent pasiser deu< foig- plus 'd'eau qu'ils n'en font paqser. uneqodl.fl.cation du canevas hydraulique peruettrait alors de placer des
prlses de rigole des der:x côtés de I' amoselxr. Alnst un uêoe arroseur
pourrait dessenrir une surface double.

drain piste .r.o#SlgI | ^t-,
\\

V

rf0uvtAu scHtf{A

aFrostut

t
I
I
I

I
I

pisle drrain .,- l,--,

r
Ce schéEa parait sédrrisant, uais 11 faut vérlfler si le surcottinduit par la topographie et le planage supplénental,re sont coupensêspar la dLuinution du llnéa,ire d' amoseur et I' augeuentation de la

surface crrltlvable.

Dfautre part, dtautre node de rêalisation des acroseurs seront àtester en grandeur nature. Ainsi des arroseurs retatllés dans des
reoblais conpactés ou préfabriqués en béton poumont lisiter I'entretien
et pour re second, llnlter l'enprise au sol du réseau.

Coûts de ces tests

Le corlt de ces tests est à prendre sur les rellquats de travaux
(cf . note en annexe) .

e ) ComereLall.satlon

La névente des céréales qul frappe le Mal1. depul.s I'hivernage
86-87 n'a pas épargné lfOffice du Niger. pourtant pour des ralsons
tecturlques, ce problèoe n'a pas encor€ perturbé Ie processug
drl.ntensLftcatl.on engagÉ sur le secteur Retail.

.../...
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En effet,, suite à une neilleure naaitrise de 1'eau' à la prati'que

du repiguage et à leur choix variétal, les paysans de la zone

réhabilitée ont été les preniers à troissonner sur les terres de

1'Office. C'est ce qui ; pe'qis que leur paddy soit acheté et
effectiveoent, payé co,nme cela était convenu ent're la direction de

I'Office et la CCCE.

De plus, le voh:ne livré était insignifiant, (800 t # 1,5 f de la
coilecte tol"t.i "" 

qui ne sera plus le casi quand l'ensenbre de la Zène

tranche aura étà livré (5000 t à connercialiser)'

11 faut rappeler que si 50 0OO t de paddy ont étê achetêes aux

agriculteurs, l'esséntieI de ce tonnage a été payé en bons de calsse'

Les paysans du Retail ont donc été privilêgiés.

Les stocks de I'Office sont actuelleaent très inportants :

000 t de paddY
000 t de tiz

et ils s,écoulent lentenent nalgré des ventes pronotiorurelres
inporta'tes aux cotrmerçori. privés (40 Z au ronnage vendu en 1987).

Ainsi, l,OPAli[ n'achetant gUère (50 / ae ce qu'il avait acheté en

1986) et ne pouvant régler ce qu'it Aort, lê persornel ayant ùinlnué ses

achats à prix préférentiek rnr qu'lls sont désonaaj.s voisins de ceux du

uarché, f' 0f fice à cours de uqulditês s ' est tourrré vers le secteur
prl,vé à qui, faute de fourrrir un eiz à prix concurrentieL, il offre un

senrice financier.

En effer, l'offlce yend du riz au privê à 140 F/Ke alors que les
corlt de pr.oduction tels qu'ils sont estiaés dans r.n barêue officiel bien

optj-Éiste sont de t62 F/Kg.

Mais Ie conmerçant ne paie au collptant que 25 / de la
uarchandlse et le reliquat à LzO jours. Mais it peut' revendre

tnnédiateuenr son crz à Li5 F/Ks à ségpu. Dans ces conditionsr r'office
pernet donc au conaerç"ttù-ae rèatiser un etrpnrne à court teroe à 1l f
p"" 8'1. Mais conrrne en réalitê , I t 0f fice ne recouvre ses créances que

pf,o tard que prérnr, le taux réel de ce prêÈ est très attrayant '
L'of fice en dif ficultê peruet donc au,:K cot!trerçants poI1rualenÈs de la
place de Ségou d'intéressants eBpnrnts de trêsorerie coEpte Eenu de

I'encadrenent du crédlt.

Les rentrêes d'argent de l'0ffice servent essentiellenent
assurer la paye et le fonctlorurenent des services. Aussi la det,te vis
vls d,es pays€as est restée intacte pour I'instant.

Cer-rx-ci ont dt trouver d'autres voies. Le cotrtrerce prlvé a

contlnué de se développer ual.s ne tral'te touJours qu'une très fatble
paat du r.""rrÀ : 6 à- 

-8 
f du vorune des achats de paddy de l'office

seulenent. ces achats se font à un prix de 40 à 45 F/Ks solt les 2/3 du

prlx offlciel.
Certains paysansi cotrmercialisent une partj.e du riz qu' ils

décortlquent eux-oême. IIs consotrEent la brisure eÈ vendent un

équivalÀnr de (Ru 25) à 100-110 F/Ks à Niono, soit 50 I du prix offictel
( 198 F/Kg) .

45
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Néanmoins , cela peraet de valoriser le paddy à 50.60 F /KS, soit
80 I du prix officiel. Ce débouché très étroiÈ est lini.té arriK pays€urs
proches d'un narché urbain com'"e Niono.

Pour la contre-salson actuellement en cours, I'Assocj.ation
Villageoise du Ifu 26 a fait urne lettre à 1'0f fice du Niger lui signalant
la livraison prochaine de 20O t. Aucr:ne réponse n'est encore parvenue,
ce qui inquiète les agttculteurs.

Pour la catrpagne qui commence, les retards survenus dans la
livraison des parcelles et la nise en eau des canau:K ne pernettront
probablesent past aux agriculteurs du Retail de noissorurer les preoiers.
Ils ne bénéficieront p€ul de la nêne rente de situation que I'an passé.

De p1us, certains agriculeurs aEtendent de I'0ffice des
assurances d'achat de leur paddy au prix officiel. Ils ne veulent pÉui

coumir le risque d'auguenter uassivenent leurs actrats d'intrants et le
travail consacré à la riziculture pour tripler leurs créances vis à rris
de l'Office.

Une solution au problèue de Ia cotrmercialisatlon et une borure
diffusion de cette inforuatlon apparaissent cotrtre indispensables à une
poursuite de I'intensiflcation sur l'ensemble de la zone réhabilitée.

N.B. : En annexe 4 figurent quelques données quantitatives conplétant ce
6ËîTu'e. ÊLles résultent de 1 'utllisati.on d'un nodèle d' évaluatlon
écononique de fl1ièr.e déJà utlllsé pour la SAED au Sénéga1 et qui a
pernis de traiter les données rasseoblées lors de la nission.

f ) Conclrrsl,on sur I'l,nstructl,o.n du proJet REf,AIL II

Cf. entretien avec le Ministne de l'Agriculture du 9 iuillet
L987.

La poursuiÈe de I'interrrention de I'Aide Française sur l'Office
du Niger reste suborrclornée à certatnes décisions que les autorités
uallerures devront prendre sur deux points jugés essentiels :

la conmerciallsation du paddy et du ti,z,
I' entretien des anênagetrents.

L'entrée en vigueur des solutions proposées lors du séninaire de
Baneko sur la politique céréallère esc aÈtendue pour septetrbre 1987.
Elles vont pemettre une uel.lleur€] prc,tection de la prpduction nationale
et I'instauration de nécanlsnes de péréquation à partir des ta:res
douanlères et OSRP.

Au niveau de I'Office, I' autononie des fonctl.ons
cotrDerclallsation usinage doit peroettre la disponibllité effectlve de
trésoreri.e lors de la conmerclallsation.

La pérernLtê physlque des araênagenencs doit être assurée par un
servLce d'entretLen courant flnancé par un Fonds Spécial d'Entretlen
alluenté pa.r les redevances, uls en place au 1er octobre au plus tard,
condltlon du déblocage ultérieur du financenent du natériel d'entretien.

.../ ...
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Le délai nécessalre à la levêe de ces préelables pernettra
d'anéliorer certains points techniques.

Ajnsi pour dininuer les cotts d' e.nénageuent, f acili ter 1a
gestion et I'entretien, réduire l'enprise du réseau, derlc voies peuvent

être e:rPlorées :

t
I
I
t
I
t
I
I

I
I
I
I
I
I
I
t
1

I

uodiflcation du canevas hydraulique en \ re de
noubre des arroseurs,
testage de nouveaur tlrye de canaux, préfabriqués
sur remblais ccnPactés.

réduire Ie

en béton ou

Dans I'attente du cada.stre définitif , chaque colon touchê par le
projet devra recevoir une lettre d'attributi.on provisoire des terres
slgrrée du *irecteur génêral de l'Office et lui précisant la taille et
I'esplacement de son lot.

Dans la suite des rêallocatj.ons de terres, 11 faudra veiller à
ce que la nonne de t ha/uTt{ ne soit past dépassée de façon à liniter les
problènes lors des pointes de travail (repiquêge, battagp, noisson).

Les uêthodes d'entreti.en de planager le testage des vari.étés,
suivi pédolo5ique devr.ont faire I'ob jet, de recherches dans le cadre
l'0fflce et d'un contaat avec I'IER.

L' émergence d' associations prtfessiorurell,es hors du cadre de
I'Assenblée Villagpoise devra êÈre favorisée .

Un suivi de trésorerie des colons sera fait de façon à limi ter
les pertrrrbations liées au reuboursenent de Ia dette uoratoriêe par
I'Etat et des dettes acquises depuis 1985, en particulier dans le cadre
du projet.

La rêorganisatlon financlère et conptable de l'office du Niger
a fait, I'ob jet d'un uarché avec la société IDRII-EIAO 7 sur financeuent
FAC. Un uanuel de procêdure conptable et des proposltions
opératlorurelles ont êté sou.nis à la direction de 1 'Office. 11 lui
appartient désornais de statuer avant septenbre L987, sauf à
cotrprotrettre la poursuite de la reoise en ordre cotrptable de l'Office.

I1 n'y a donc pas urgence pour effectuer Ia préquali.fication des
entreprlses. Les reliquats de travaruc pourraient senrir à tester
d'autres possibilités d'a.nênageoent sur 60 ha en octobre. Si le Conseil
de Surveillance dorure une suite à la 1ère tranche, ceIle-ci sera scindêe
égelenent sur 2 campagnes.

g) Utl,ll,satl.on du financenent appuL à la restnrcturatl,on flnancière

Dans la convention signée entre Ia CCCE et 1 'Etat na-ll,en, ll1
niltia:.rC de F CFA devait être débloquê au terue de la prenlère Èranche.
Ils pourront ètre uËlli.sés conme sul.t . sulvant deuandes glnm{ négs
conJolntenent :

+ 60 tr{F CFA pour I' achat de natêrLel nécessalre au lancenent de
I'entretien courant sur le pértnètre Retail.

HI
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+ 35 l,tF CFA pour nqsuxer un soutien dég2ressif sur 3 ans au Fonds
Spéclal d'Entretien

+ 60 ItlF CFA pour I'êtude des cotts de production du paddy à
I'Office du Niger nenée sur 3 €urs par I' IER.

+ 30 !F CFA pour la couverture par photos aérierures et cliCrés
spot de la zone de I'Office.

+ 35 l-lF CFA pour équiper d'un systène de relevage hydraulique
les tracteurs Renault acquis par I'0ffLce.

Reste disponible r.rne enveloppe de 780 W'CFA quj. peruettra drune
part de fournir un fonds de rouleoent à des rizeries autonones.
financièrenent de l'OffLce et d' autre part, de trettre en place un
dispositif d'entreÈlen des anénageuents sur la zone de Niono.

ST]ITE A DONNER :

- Transtrettre au Milriscr€r I' aide-uénoire de la oission
(Annexe 3)

Obtenir de l'Offlce
des reliquats

Vérifier 1r scécution
1987 eE la olse
d' Entretien.

les requêtes ou accords sur I'utllisatlon

des travaux d' entreti.en prénrs en octobre
en place effectlve du Fonds Spécial

CONCLUSION ST'R I,E PROJEtr RETAIL

Uatgré des
I'aspect novateur du
êté encourageants.

problènes technlques inportants conpte tenu de
proJec, les rêsultats agronouiques du proJet ont

NéannoLns, 11 faut bien voir que Jusqu'à présent le projet n'a
toucltê qu'une petl.te surface ( 2OO ha) et les agriculteurs les plrrs
perfornants. Aussi faut-Ll volr quels seront les résrrltats sur les
L3L5 ha auJourdthul. llvrés et conment seront réglés les problèoes de
I'entretlen et de la gestlon des eaux.

Mais surtout, tanÈ que les paysans auront autant de uaL à
écouler leur productlon, toute tentatLve d'intensification de la
productlon est vouée à I'éclrec. C'est ce qui oçIique le report du
Iancenent d'une deu:dène tranche de travarx.

.../ ...
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Ar{ltExE

llodifications surryenues dans l'amênagerent entre les deux prerières
phases de travaux de Retail I

La première phase de travaux de rêhabilitation du secteur Retail s'.rt Ë"ou-
lêe sur deux campagnes ;lLS ha ont êté mis à la disposition des agriculteurs
avant juin 1986 et 1 100 ha avant le 30 juin 1987. .

Lors des travaux, des modifications ont êtê apportêes au schêma d'amênage-
ment. Avant de procêder à l'êvaluation du projet Retail I, il est bon de re-
venir sur sa conception initiale et d'expliquer la raison des amêliorations
et changements apportês.

I - COIICEPTIOTI I}IITIAtE DE L.AIGNAGET.C}IT

L'objectif du projet êtait d'effectuer une rêhabilitation respectant au

mieux le rêseau existant de façon â rêduire les coûts, tout en permet-
tant une rêelle maîtrise de 'l 'eau et partant une riziculture intensive.

1/ Paranètres d' êquipement

Le dêbit d'irrigation retenu êtait de 1,54 lls/ha aux prises d'arro-
seurs ; it correspond au besoin de pointe â la saison des pluies.
C'est insuffisant pour couvrir les besoins de pointe en saison sèche
(fêvrier-mars) qui se montent à 2 1/s/ha + 10 %.

La main d'eau êtait fixêe â 35 l/s.

Le rêseau de drainage êtait dimensionnê pour êvacuer la pluie quin-
quennale de 5 jours de juillet; il peut donc êvacuer une lame d'eau
de 60 rm, c'est-à-dire un dêbit de 1,40 l/s/ha dans les drains d'ar-
roseur.



?l Pri nci pes d' arÉnagennnt

La maille hydraulique est de Z0 ha ; c,est pour
dêtivrée une main d'eau. Le découpage des terres
tês de t ha constituêes par 1,0 bassins de 0,1 ha
guettes.

cette surface qu'est
est rêalisê en uni-
séparés par des di-

L'ouvrage de prise de l'arroseur est êquipê d'un rnodule à masque.

L'eau est apportêe en tête de I'unitê par une prise (dans le côvô-lier) équipée d'une vannette.

L'irrigation se fait par bassin dêorl ha à la fois : id
soit par dêversement d,un bassin à l,autre,

- soit par un sous-arroseur perpendfculaire assurant l,indêpen-
dance des bassins.

Le recalibrage des arroseurs est fait par curage et confection de
nouveaux caval i ers : i'l n'y a ni chambre d' emprunt, ni transport de
matêri aux.

Cette solution augmente de façon importante l'emprise au sol du ca-
nal et I ui donne une mauvai se secti on hydraul f que mai s permet de
conserver la maiile hydraulique et diminue les coûts.
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Les ligues d'eau sont câlêes comne expliquêes ci-dessous.

La régulation est assurêe par des vannes manuelles à glissement
fonctionnant en orffice noyê.

0 irrri buîcur Fcriitcur R i:iàre Crqin

* lOOcrn

Vqrioèlc -l !,,{9 Lt !
+ 6Ge.:r 5lÂrr+{.J--.r

A
I

mociu I e XZ

Pour 'l 
' exêcuti on du pl anage, I ' appel

de chiffrer deux possibilitês :

d'offre demande à l'entreprise

un planage laser â t Z cm avec topographie prêalable,

un planage simplifiê â + 5 cm.

deuxième possibilitê permet de ne pas prendre le risgue d'un ap-
d'offre infructueux.

systÈme de drainage est laissê tel
par les agriculteurs eux-mânes.

rêseau de circulation comprend :

un système principal de part et
drain collecteur,

quel ou êventuellement recreu-

La
pel

Le

sê

Le

un système secondaire le long du

un systàre d'exploitation le long

l'accès aux parcelles se fait par

d'autre du distributeur et du

partiteur et de son drain,

des colatures quaternalres,

un passage par bloc de 20 ha.

...1 ...



4

TI LES IOOIFIC

Lors du dêroulement du chantier et

mise en valeur et des utilisateurs'
avec le concours de 1'équiPe de la
diffêrentes modifications ont êtê

dans l'ordre qù elles sont surve-
apportêes. Elles vont être prêsentêes

nues.

F

<ù "*v

Le dêbit d,irrigation a étê finalement portê à ? l/s/ha aux prises

d'arroseurs de tuçon à permettre une culture en contre-SaiSon Sur

toutelasuperf.iciependantlasaisonsèche.

La main d,eau doit être ramenêe de 35]/s à 20 l/s pour tenir conpte

des possibilitês de conduite de l,eau des agriculteurs. En effet'

ceux_ci font le prus souvent marcher deux rigoles en paralrète pour

n'avoir que L7,5 l/s sur chaque bassin'

Jusqu,à prêsent, 1es modules à masque placês en tête d'arroseur per-

mettaient de prendre 60 l/s ; ceux-ci êtaient nêcessaires pour pas-

ser 35 lls puisqu,il n,existe pas de modèles cormerciaux lntennê-

diaires entre 30 et 60 l/s. L,êquipe de la mise en valeur a soulignê

que cette surcapacitê avait apportê beaucoup de souplesse au systè-

,,r€, permettant d,irriguer avec 3 rigores en paralrère, portant cha-

cune une demi_main d,eau. pour ra deuxième tranche, res modèles de

prise pourraient être rêalisês par ilentreprise. peut-être serait-il

alors opportun de choisir des modules permettant de prendre plus que

r ta main d,eau (30 à 40 1/s) de façon â apporter rpins de rigiditê
t-
I dans I e ro ur d, eau . L1 ç_gqtrepgl!! g__qg 

-.jt_tg-99gplg-s 
se est un êven-

\ trlel gatqll-l ase di .1y:

2/ l{odification des principes dr aménagetpnt

. Dès le dêbut des travaux

L,ingênieur conseil avait, demandê à 1'entreprise de chiffrer un

autre mode de rêallsation des arroseurs: creuser la cuvette de

l'arroseur dans un remblais compactê'

Dès l,ouverture des plis, cette solution, hydrauliquement plus sâ-

tisfaisante a êtê êcartêe en raison du surcoût qu'el1e reprêsen-

tait par rapport à un simple curage (+ 50 %) '

t'ft i .. .f . . ,
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/ rt-r ar;oseur Piste bassin
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Calr c

Le curage des drains d'arroseur a pennls de llmiter ces problèmes
en fournissant un matêriau qui a servi à surê'lever la piste de 10

à 15 crt.

5

La distribution de 1'eau à la parcelle se'fait à partir d'un
sous-arroseur (rigole) perpendiculaire à l'arroseur au rnyen d'une
brèche faite à la daba dans sa berge. C'est donc la seconde solu-
tion qui a êtê retenue, la première nêcessitant un planage en mar-
che d'escalier plus dêlicat â rêaliser.

De pl us , cette ri gol e permet égal ement I a vi dange des parcel'l es .

Un dêversoi r de sêcuri tê a êtê pl acê à I 'extrâni tê de chaqugarro-
seur afin d'êviter Ies dêbordements.

Après la première phase

Lors de la campagne d'hivernage qui a eu lieu à la suite de la'l i-
vraison des 200 premiers ha, un problème d'accès aux parcelles
s'est posê.

En effet, les paysans ne disposaient que d'un accès pour 20 ha ce
qui les obligeait à porter des charges sur la tête sur des distan-
ces pouvant atteindre I km. Des passages busês ont alors posê de

sêri eux probl èmes d' êcou'l ement dans I es drai ns dr arroseur. Fi nal e-
ment, ceux-ci ont dû être recalibrês pour l'entreprise alors que

ces travaux devaient être rêalisês par les paysans.

Une fois recalibrês et reprofilês, certains drains d'arroseur dé-
bouchaient plus bas que leur drain de partiteur. Finalement, c'est
1'ensemble du rêseau de drainage quf a dû être repris par'l'entre-
pri se.

En outre, des problèmes de praticabilitê étaient signalês sur les
pistes d'arroseur en raison de leur côte infêrieure e la côte pié-
zomêtri que.

.../ ...
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Les passages busês et la rêhabilitation du rêseau de drainage ont

êtê faits à partir de fêvrier 1gg7 tant sur la zone dêià livrêe

que sur 1'extension.

Le surcoÛt entraînê par le recalibrage du rêseau de drainage a dû

être compensê par un certain nombre d'économies'

Ainsi, le nombre des diguettes e rêaliser par l'entreprise*;r êtê

ramenê de g à 2. Les 7 autres sont faites par les agrïculteurs-

La 'li gue d' eau est cal êe

base, mais Par contre la
revanche a êtê ramenêe â

les partiteurs.

En effet, lê terrain a une lêgère pente maîs la ligue d'eau dans

.r,arroseur est quasi-horizontare ; la revanche a donc êtê rêduite

de façon â limiter la hauteur du cavalier en extrêmitê d'arroseur.

de la mêrne façon que dans le croqui s de

crête des cavaliers est plus basse ; la
30 cm dans les arroseurs et 40 cm dans

côte cavalier Prévu ---
côte cavalier néaIisé -'+
côte plan dreau

Les ouvrages de rêgulation des partfteurs devaient être des vannes

à glissement. Finalement, cê sont des rêgulateurs statiques qui

oni ata pracês ce qui prêsente re double avantage de faciliter la
gestion des eaux et d'être moins onêreux'

par ailleurs, ur plan d'eau en marche d'escalier a permis de lirni-

ter les terrassements.

outre cette modification majeure, d'autres aJustements sont inter-
venus au cours de la lère phase ; ils vont être êvoquês en suivant

le fil de l'eau-
;

I
i
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Les prises d'arroseurs d'origine de I'office devaient être
conservêes au maximum quitte à placer le module e masque en aval
du cavalier (i.e au dêbouchê d'une buse).

Fi nal ement, I es pri ses se sont avêrêes en si mauvai s êtat qu' i I a

êtê jugê prêfêrable de toutes les changer.

Les prises de rigo'le devaient être des dêversof rs p'lacês daÉ une

êchancrure dans le cavalier d'arroseur; ce type de prise gênait
1a circulation et fragilisait le cavalier. Elles ont'donc êtê rem-
placêes par des dêversoirs conmandês par des vannettes dêbouchant
sur des conduits busês.

Le planage au'laser a êté rapidement abandonnê car il exigeait une

connaissance prêcise de la topographie que n'a pu fournir l'0ffi-
ce. Le planage au landplane a étê rêalisê en rêgie à l'entreprise
sur une zone test. Les résultats sont encore à 1'êtude.

L'essentiel du pl anage a donc êtê rêa'l i sê par des passages croi sês

Scnde' de sffipp€r permettant de gormer I es pri nci pal es ondul ations du

terrain. Ensuite, un levé topographique était effectuê permettant
de vêrifier si le bassin de 10 ares êtait bien dans la tolêrance
de15cm.

Une finition était alors opêrêe avant un levê dêfinitif fixant la
côte du bassin nêcessaire pour le calage hydraulique du rêseau.

Pour rabaisser la ligue d'eau sur le drain principal, i'l a fallu
effectuer un curage au-delà de la zone rêhabilitêe. Comne tradi-
tionnellement, les paysans de l'office règle la côte de l'eau dans
leurs bassins â partir du niveau de'la ligue d'eau dans le drain,
il a fallu placer les vannes au dêbouchê des drains de partiteur
de façon à maintenir une hauteur d'eau suffisante en zone non rê-
habi I i têe.

...1 ...
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La circulation le long du distributeur devait se faire sur une

pi ste p1.acêe sur le fl anc du cava'l i er ce qui I imi tai t I es terras-
sements . Ce choi x pose des prob'l èmes pour I e franchi ssement des

partiteurs. Les pistes latêritêes seront donc placêes uniquement

en crête de cavaliers. Une pente latêrale de 3 % vers le canal

permettra de limiter l'êrosion. Par ailleurs, cela permettra un

entretien plus facile du distributeur, êt une largeur en crête
portêe à 6 m renforcera la soliditê du cavalier. 'rp

. ModifiCations retenues pour la seconde tranche ;

gans l e cadre d' une conmande par I ' amont, sur I ' ensemb'le du di s-
tributeur retail, des modules à masque avaient êtê envisagês en

tête de partiteurs. Finalement, compte tenu.du marnage important

dans le distributeur tant qu'on est en cormande avalr les vannes à

glissement seront maintenues. Nêanmoins, des modules seront placÉs

sur les sous-partiteurs-

L,entreprise devra proposer un prix de rêa'lisation des modules par

son atelier de chaudronnerie.

Actuellement, les prises de rigole fonctionnent comne des dêver-

soirs. Les dêbits sont donc très liês à la côte du plan d'eau et
surtout e la tolêrance d'implantation des prises. 0r, celle-ci est
importante vu que les remblais ne sont pas compactês.

pour I a deuxi ème tranche , des vannettes mêta'l I i ques i namovi bl es e

3 positions et fonctionnant en orifice noyé seront instaliêes.
Elles conserveront la possibilitê de fonctionner corme déversoir
de sêcuri té.

La praticabilitê des pistes d'arroseurs posent toujours problème.

Aussi, dans les derniers ha de la lère tranche' une autre position
de la piste a êtê testêe. La piste est dêsormais sêparêe de l'ar-
roseur par le drain.
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Cette posi tion devrai t perrettre I a

mais une question subsiste : quelTe
me nêcessaire pour que le gradient
diffêrence de niveau entre l'arroseur
d'êrosion ?

9

mise hors d'eau de la piste
est I a 'longueur de ri seber-
hydraulique rêsultant de la
et le drain ne soït la cause

Au vu du comportement des 100
ou non être retenu.

l-o r.s de I a Zàne phase , à4,
par les paysans. Elles leur
un rêsul tat peu convaincant.
de faire faire le mouvement
se tandis que la finition,
sera 'lai ssêe à I a charge des

ha ai nsi êqui pês , cê nrcdèI e pourra

F

diguettes sur neuf ont étê rêalisêes
ont demandê beaucoup de travail pour
Pour la Zàne tranche, il est envisagê

de terre mêcaniquement par l'entrepri-
actuellement faite par des tâcherons,
paysans.

La rêhabilitation de ce type de pêrimètre étant une nouveautê,
la première tranche a permis à l'entreprise et au concepteur de se
constituer une expêrience qui pourra être mise â profit dans une
phase ul têrieure.
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AT{}IEXE II
=:=============

Document S0GREAH

RETAIL Rapport No

Pièce N" :

DESIGNATION : COUT A L'HA AI4ENAGE Date z p /06/1997
ha

3 740
Retail complet

ha
+1280+1300
le + 2e tranche

Marchê
le tranche

Marchê
2e tranche

Sêriel-prixgénéraux

Frais fixes le tranche
Ze tranche

Frais proportionnels le tranche
Ze tranche

Sêfie 2 - réseau prjncipal irri-
50t

-
lère tranche
2èrne tranche
3àne tranche

lère tranche
Zàne tranche
3àne tranche

reseaux secondaires

lère tranche
2àne tranche

Sêrie 5 - aménagement sol s

lère tranche
2àne tranche

lère tranche
Zàne tranche



'îlil-. I

I
2 f l

I( sui te)

Sêrie 7 - ouvrages

Frais fixes

Frais proPortionnel s

Sêrie divers

TOT
rîi:

'\l

Coûts
Après
Avec

A L en.-millions CFA

travaux/ha en 103 cFA
rabai s 5,8 %

contrô\e 6,8 %

DESIGNATION :

2 3141106 4 420,106 3 699

le tranche
2e tranche
3e tranche

le tranche
2e tranche
( 530-212 )

le tranche
?e tranche

114
149

(sêrie 8)

?12 I

*"t I
140 |

;l

195
2L?

0

?95
318

79
140

35
0'

619, 103

6??

1 730,103

1 740
Coût e l'hectare en

= ? 349 â
2 213,10s CFA/ha
2 363

extrapolant 1+2e tran

Rapport N' :

Pi èce N":

Date z 27 /06

cout a I'hectare

COUT A L.HA AI4ENAGE

incluant les lots 1 2 et 3 (cf pages 2 et 3)

base tranche 1

2 200 000

11 000

5 000

base .tranches 1

2 363 000

11 000

5 000

etz

I
l,

I
I
+
I
I
I

Lot 1

Lot Z

398,106

Lot 3
255,106

1,068 x I
3E-TtU'-

1,068 x I
FryUU

ha

ha

2 220 000 eFA/ha

*
&

6\

RETAIL

2 380 000 cFA/h


