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Résuné de Ia note de présentation de

LA DEcEIITRAtISATION ET DES OPERATIOT|S DE REEÀBILITATIOII A IJ'OFFICE DU ilIGER

Ir'exenple du Projet Retail

Depurs de nombreuses années, 1'Office du l{iger et les paysans gui
explcitent les aménagenents hydro-agricoles qu'i1 gère rencontrent
C' :.::portantes dif f icultés pour assurer 1'équilibre f inancier de leurs
activrtés, êr raison notamnent de Ia dégradation de ces aménagements surta
à nn entretien défaillant.

La recherche des financenents nécessaires à 1a remise en état de

ces infrastructures et au fonctronnenent de 1'Office a conduit à une

réIexron plus vaste concernant son organisation interne et sa place dans la
filière. un progranme de réhabilitation est en cours de réalisation et de

négocration, rl concerne :

Le reeentrage de l'office autour des deux fonctions-c1és que constituent
le servtcê à. I'eau (gestion hydrauligue des ouvrages et rnaintenancê des

anenagêments) et Ie eonseil technique auprès des paysans et de leurs
organisations Professionnelles ;

son désengageuent des activités dites "productives" telles que Ie crédit,
I'approvisionnement des paysans, Ia réalisation de travaux d'anénagernent,
Le lâttage du paddy, êtc... en direction des organisations paysannes ou

d'opérateurs spécialisés i

I'intensification des systènes de culture pratiqués par ies paysans
( aug::entation des rendenents, doublê-euIture, . . . ) ;

ia priorité aux investissernents de rébabilitation des infrastructures
existantes i

une réorganisation interne de I'office dans la sens de la déconcentratrcn
des pouvorrs par Ia urise ên place d'unités d,e gestion décentralisées et

specialisées: zones géographigues pour les deux fonctions-cIés eE

centres de profits pour i.r-..tiuités pérrphériques "transférabIes"
(tlzeries, régies d'entretien, etc. . . ) .
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Dans ce contexte, le Projet Retail, financé depuis 1986 par la
CCCE, a joué un rôle de pionnier. Les principaux acquis en sont :

Ie réanénagenent de 1.400 ha de rlzières et jardins naraichers qui
reprend La trame hydraulique existante mais amé1iore la qualité des
parcelles (planage, adduction/assainissement quaternaire,
coi:rpar t i:rênt age ) ,

Ia réduction d'environ 20 t des surfaces attribuées par famille pour
pêrnettrê I'intensification sans abandonner Ia traction bovine,

'.rne intensité culturale noyenne de t22 % rnodulée selon les souhaits des

expLoitants,

des rendenents noyens supérieurs à 8,5 tonnes de paddy/ha/an en double
culturë, dcnt plus de 5 t/ha en canpagne d'hivernage,

r.lne eapacité d'épargne de plus de 78.000 FCFA/ha pour Ia canpagne
d'h j,';ernagê contre 15.000 FCFA en zone non-réarnénagée, :nalgré une
augnentation de 50 t de Ia redevance perÇue auprès des paysans,

1a eréation d'un Fonds Spécial d'Entretien décentralisé où sont ;ersés
i0 % de la redevance et destiné à couvrir les frais de gestion de I'eau
et de r.aintênance des anénagerûents,

un désengagenent de I'Office en :natière d'approvisionnement (engrais et
boeufs de labour) et de crédit,

'tne f orte i::rplication des organisations paysannes dans la gestion des

Eêrrês, <iu crédit et des approvisionnements notamnent,

La :r.ise ên place d'un dispositif de eonseil rural plus qualif ié (niveau
technicien supérieur et ingénieur) complété par une torte activité de

recber che-développeuen t,

1a gestion décentralisée du budget de fonctionnement du Projet au niveau
de Ia zone.

Des difficultés restent à surnonter eoneernant notamnent i

1e coût élevé des travaux de réanénageuent (2,3 iiFCFÀ/ha) et les
problàrnes d'entretien liès à ce type d'anénagement en terre'

la nécessité d'un recours inportant à la nain d'oeuvre salariée (20 à

25 t du tenps de travail) pour assurer notamnent Ie repiquage,

1a :noindre rentabilité financière de la riziculture de contre-saison
comparée à celle d'hivernage, êtt raison notamnent d'un natériel :,'égétal
peu perf ornrant et des dégàts dùs aux olseaux,

Ia faible intéEration du fouctionneaent du Projet dans les procédures de

gestion adninistrative et financière de 1'0ffice.
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Compte rendu de 1'atelier

L'atelier du L7 Avril 1989 a été consacré à 1'examen du projet Retail,
qui concerne 1a réhabilitation d'une zone linitée au sein du périnètre
irrigué de 1'0ffice du Niger. A travers lesthèmes évoqués au cours de
1'atelier ont été abordées Les questions relatives à 1'évolution des
structures et du comportement de 1'Office du Nlger: la réhabilitation
physique s'accompagne de transforroations dans la mise en valeur agri-
cole auxquelles 1es conditions d'encadrenent et I'environnem€nt socio-
économique doivent participer.

Monsieur Guy FRANCOIS a été Chef du Projet Retail pend,ant plus de deux
ans; i1 était donc Ia personne 1a plus indiquée pour présenter ce cas;
son exposé était soutenu par une cornmunication gu'il avait rédigée à

cette occasion, et qui sera comnuniqué à quiconque en fera la
demande.

Rappelons que cette étude de cas fait suite à ceux des petits périmè-
tres de Matan au Sénégal d'une part, et de la réhabilitation à 1'ONAHA
(tliger) d'autre part. Les périmètres viLlageois de la val1ée du fleuve
Sénêgal représentent un prenier type de périnètre, qui répond à une
',rocation sociale, et Les aménagernents du fleuve Niger gérés par
1'ONAHA, sont valorisés par une exploitation intensive. Le cas du pro-
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jet Retail représente un troisième type, où
pompage n'interdit pas une bonne maîtrise de
f intensification de la mise en valeur conme

1'absence de systène de
1'eau et
on pourra le constater.

SYNTHESE

Le texte en italique traduit des opinions de participants à 7'atelier,
ou des observations qui ont conpTété 7'exposé

1. CARACTERISTIQUES DU PROJET DE REHABITITATION

1.1 Géographie et historique (de 1'0ffice du Niger et du projet de
réhabilitation )

Les surfaces aménagées par 1'Office du Niger couvrent 55.000 ha, dont
plus de 8.000 ha abandonnés en raison des mauvaises conditions
d'exploitation. La riziculture couvre 42.000 ha; 8.000 ha de canne à

sucre ont été soustraitsen 1985 du donaine de compétence de 1'Office
du Niger.

Ces chiffres sont à conparer à ceux :

- de Ia surface dont la mise en valeur était prévue à l'épogue colo-
niale: 1.000.000 ha répartis pour 60 % en riz et 40 % en coton.

- de la surface dominée par 1e barrage de Markala, qui rehausse Ie
niveau de I'eau de 5.5 roètres: on parle d'un potentiel de 400.000 ha.

L'atelier a évoqué égaTenent un projet proûu par l'URSS pour équiper
200.000 ha. au Nord de 7a zone équipée par L'1ffice du Niger et desti-
nés en partie à 7'expToitation du eoton; ce projet nécessiterait un
canaT d'adduetion à forte capaeité (lOO à 200 nr/s ?).Tous ces chif-
fres paraissent hors de proportion avec 7e potentieT effectivement
anénageabTe à partir du barrage de I{atkala qui, coûPte tenu (ent,re
autres) des disponibiTités en eau, ne serait pas supétieur à

150.000 ha.

Jusqu'en L972, les terres de 1'Office du Niger ont étê exploitées pour
moitiê en riz et pour moitié en coton. Les rendements de cette der-
nière spéculation n'étant pas meilleurs qué ceux observés en culture
pluviale ( I ,3 t. /ha. ) , la culture de coton a été abandonnée au profit
du riz, ce qui ne s'est pas fait sans aggravation des problènes
d'assainissement. La nappe aquifère qui se trouvait à grande profon-
deur il y a 50 ans est aujourd'hui affleurante; les rendenents sont
passés, en raison de cette submersion quasi-pernanente, de 2,2 à

L,2-L,3 t./ha. La dégradation physique des équipeuents a par ailleurs
accompagné ce phénomène.

A 1a dégradation des conditions physiques de mise en valeur, s'est
ajoutée cel1e de la situation des exploitants (diminution des revenus
liée à la baisse des rendenents en particulier) et de 1'Office (dont
difficultés de trésorerie provoquées par les arriérés de paiement des
redevances par les paysans). Le montant des dettes de 1'Office du Ni-
ger ont atteint 16 nillions de FF (800 millions CFA) en 1985, auquel
se sont ajoutés, entre-temps, 7 millions de FF supplémentaires.



Le principe de la réhabilitation de 1'Office du Niger s'est donc ins-
tauré dans un climat d'échec continu depuis sa création même; les dif-
ficultés se sont poursuivies dans la préparation nême du projet de
réhabilitation, initié dès 1976 par la Banque Mondiale, qui vient
seulement d'aboutir à la conclusion d'un prêt.

L.L.2 Le projet Retail

Le projet Retail couvre 1.300 ha. dans Ie casier du nêne nom qui cou-
vre 4.000 ha. ; il était occupé en rizières très dégradées, gue SOGREAH

avait inclu#dans une zone plus Iarge, de 17.000 ha., à réanénager.

Le projet de réhabilitation, financé par la CCCE, bénéficiait du réfé-
rentiel technique offert par un projet Hollandais (ARPON), qui visait
à une semi-intensification (objectif 3 à 3,5 t/ha. de paddy) mais qui
souffrait de problènes d'alimentation en eau et de défauts de planage.

L'objectif du projet Retail était d'atteindre une intensité culturale
de L25 % et un rendement de 4 à 4,5 t/ha/an. 11 s'agissait de tester
en vraiegrandeur des options de réhabilitation arrêtées en Avril 1986
entre 1'Office du Niger, le gouvernenent Malien, êt 1es bailleurs de
fonds; parmi el1es:

- 1a priorité aux réhabilitations
- f intensification de la culture irriguée
- le recentrage des activités de 1'Office sur les fonctions de service

et de conseil.
- 1a décentralisation de 1'Office en direction des zones
- Ia libéralisation de 1a conmercialisation du riz et du paddy
- la sécurisation foncière des exploitants.

Le montant du projet était estimé à 100 nillions de FF, à répartir
comne suit:

86 millions de FF pour les travaux et études
L4 nillions de FF pour l'appui à Ia nise en valeur, dont I millions en
assistance technique.

2. APPRECIATION DU PROJET DE REHABILITATION

2. I Réhabilitation physique des aménas.enents

2.L.1 Conception

Le réanénagement, çlui a porté sur 1.450 ha. d'anciennes rizières, a
été conçu dans le souci de respecter la trame existante, dont la con-
ception n'était pas contestable. Les opérations de réhabilitation
avaient pour but de permettre (i) ur1, bon. contrôIe du plan d'eau,
facteur indispensable de réussite de I'irrigation et de (ii) faciliter
f intensification.



Contrôle du plan d'eau

Les opérations menées dans ce but concernent la remise en état des
réseaux (primaires) d'adduction et (secondaires et tertiaires) de dis-
tribution d'eau, ainsi que ce1le des drains.
Des modifications ont été apportées aux ouvrages pré-existants pour
améliorer 1a maîtrise de 1'eau: seuils Giraudet et nodules à masgues
sur le réseau (secondaire) de distribution. Le renplacement de vannes
par des seuils évite 1a manoeuvre de vannes.

ii. Intensification

La nodification du parcellaire repose sur la création d'unités de 10

ares, qui puissent être labourées et hersées en une seule journée, et
mises en boue immédiatement, cê çlui évite la dessication et facilite
le planage fin. Les travaux initiaux de planage , effectués à

1'horizontale sur une surface réduite, évitent le décapage en profon-
deur, très préjudiciable à la fertilité des sols (natière organique
concentrée en surface). 11 est enfin plus aisé de contrôler le niveau
d'eau dans 35 parcelles de 1000 mZ qué dans une seule de 35.000 m2

(surface allouée par famille attributaire).

L'ateLier observe que, queTque sojt 7e type de Tabour. -l,es rendements
sont neil-leurs sur Jes petites parceTTes (ex. Sonalac)

La guestion d'aptitude des so-Is à une cuTture irriguée intensive a

également été évoquée; s'i-l ne se pose pas de ptobJènes de saiinité ,

L'aLcal,inisation des so-Zs de 7'1ffice du Niger s'accentue.

2.L.2 Mode d'exécution

Les travaux ont été exécutés à 1'entreprise privée, 1a régie de
1'Office du Niger Iinitant ses activités aux travaux d'entretien.

2.L.3 Coût de réhabilitation physique

Le coût du réarnénagenent s'est élevé à 46.000 FF/ha., en rapportant
1es travaux exécutés aux surfaces effectivement concernées.

Ce montant inclus 1e coût du contrôle des travaux.

La coopération Hollandaise annonce de son côté des travaux qu'e11e
exécute en régie à 12.000 FF/ha., chiffre qui laisse 1'atelier dubita-
tif, et ne paraît pas cohérent avec I'ensenble des prix pratiqués par
les entreprises privées dans la région de Niono.
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2.2 Exploitation et maintenance hydraulioue

2.2.1 Aspects institutionnels

Parrni les priorités de réhabilitation de 1'Office du Niger figure en
bonne place le recentrage de ses activités vers le conseil rural, qui
sera évoqué plus loin, €t la gestion de 1'eau. Pour faciliter ces deux
missions, 1'Office du Niger a entrepris sa décentralisation Par créa-
tion de 5 zones chargées chacune d'un secteur de 5.000 à 8.000 ha.

Le service de 1'eau confié à 1'0ffice du Niger comporte I'entretien
des ouvreges adducteurs, financièrenent à charge de 1'Etat (dans le
principe), 1'exploitation et 1'entretien des ouvrages de distribution
secondaires c'est-à-dire jusqu'à la prise tertiaire et à partir des
drains secondaires. L'entretien des ouvrages primaires n'est Pas fait.
Sur Ie projet Retail, une équipe de gestion de I'eau (trois aiguadiers
et sept éclusiers) et une équipe de petit entretien assurent, sous
1'autorité du chef de projet, 1'exploitation et la naintenance
(travaux 1égers pour f instant) des ouvrages hydrauliques.

Les producteurs, regroupés en Associations Villageoises, ont la charge
de 1'exploitation et 1'entretien des ouvrages tertiaires.

2.2.2 Exploitation hydraulique

Les volumes consonmés en tête des canaux tertiaires (aux prises modu-
lées), varient , sur 1es 1.400 ha. inscrits dans 1e projet Retail, de:

9.000 à 18.000 r]/f,". en contre-saison Q5 % des surfaces)
14.000 à 30.000 nJ/ha. en hivernage.

Ces chiffres sont à minorer de 20 % pour une estination des consonma-
tions à la parcelle.

La superposition de la carte des consoûnations à ceIle des rendenents
montre que, chez les agriculteurs non résidents, une faible consoûna'
tion est associée à des rendements éIevés. L'incitation aux éconotnies
en eau à travers une tarification modulée n'a Pas pu être provoquée:
1'Office du Niger n'acceptait, dans un principe bonus/nalus, que la
partie "malus".

2.2.3 Modalités d' entretien

La maintenance des anénagements repose désornais sur 1'existence d'un
Fonds Spécial d'Entretien où sont affectées 1es ressources financières
qui pernettent d'assurer les travaux d'entretien. Ce fonds est géré
par un conité paritaire de gestion conposé de représentants de
1'Office du Niger et des exploitants: les mouvelnents sur le comPte
bloqué que constitue le fonds ne sont opérés qu'après accord de la
partie Paysanne.
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Sur 1e projet Retail, le Fonds Spécial d'entretien est alimenté par
70 % de 1a redevance payée par 1es producteurs. La gestion du compte
est faite conjointenent par le Chef de projet et 1e chef de zone. La
procédure d'approvisionnement du compte, qui se fait via Ia Direction
Générale, et le reversement des fonds sur Ie compte bloqué, opéré à
contre-coeur, D€ donnent pas totale satisfaction. La Direction Géné-
rale de 1'Office a toujours marqué son désaccord avec Ie principe de
co-gestion des fonds avec 1es représentants des paysans. L'implication
des Associations Villageoises dans 1a gestion de ce Fonds, €t donc des
ouvrages, s'avère cependant extrênenent souhaitable. Le Fonds Spécia1
d'Investissement est actuellenent largement créditeur: les travaux
récents ne nécessltent pas d'entretien coûteux pour f instant.

En ce qui concerne la réalisation des travaux d'entretien, Ia brigade
est rémunérée au pro-rata des travaux effectivenent réalisés, et non
de façon forfaitaire. L'atel,ier a évoqué par aiTTeurs Jes difficultés
que L'on peut reneontrer dans 7e conttô7e des ttavaux exécutés en ré-
gie,et de L'intérêt que I'on pourrait trouver à faire appeT à des
entreprjses privées pout ces prestations, dês -lors qu'un cahier des
charges suffisamment précis pernettrait de paTTier les inprécisions
sur la définition et Jes quantités des travaux à réaLjser.

2.3 Mise en valeur aq.ricole

2.3.1 Autonomie paysanne et encadrement

Les organisations paysannes sont des Associations Villageoises toutes
récentes, identiques à celles de Mali-Sud; elles sont nées de la
nécessité de gérer les batteuses qui venaient d'être données aux
villages. Le succès de ce transfert a pernis au projet de s'appuyer
sur ces institutions villageoises.

Les opérations de vulgarisation et conseil dispensées auprès des Asso-
ciations villageoises Ies préparent à devenir les interlocuteurs de
I'Administration et des opérateurs privés lorsque I'assistance techni'
que se sera retirée.

2.3.2 Intensif ication

La riziculture à 1'Office du Niger est traditionnellenent extensive:
une famille (soit en noyenne 3,5 actifs, ou honnes de 15 à 55 ans)
exploite 5 à 6 ha. A raison d'une seule culture par ân, et en raison
du mode de culture pratiqué (senis sous pluie, irrigation incertaine,
fertilisation en azote linitée à 25 unités/ha. ) les rendements sont
faibles : de 1 'ordre de 2 t. /ha.

Le projet Retail se proposait de passer progressivenent d'un système
extensif à un modèle intensif:

10) par réduction des surfaces de 1,5 à I ha./actif, soit
3,5 ha./famille

2") par introduction du repiquage sur 50 % des surfaces
3") par une seconde culture en contre-saison sur 25 % des surfaces



Ces trois objectifs ont pu être atteints dès 1es deux premières années
du projet:

- la réduction des surfaces, qui n'a pas surpris les intéressés puis-
qu'ils en ont été infornés dès f initiation du projet, a pu se faire
grâce à 1'encadrement dirigiste de 1'Office du Niger et à Ia contre-
partie offerte aux paysans à propos de la garantie foncière (cf. para-
graphe 2.3.4 ).
- le repiquage a été pratiqué sur 1'ensenble du périrnètre dès la Pre'
mière année. I1 occasionne une dépense de 500 à 600 FF/campagne pour
rénunération de la main d'oeuvre salariée.
- le taux d'intensification culturale, actuellernent de L23 %, a été
favorisé par deux éléments:

1o) 1'extension de I'allocation foncière à plus d'un hectare
par actif est possible, en cas d'accord de 1'Association
Villageoise, si 1e taux d'intensification culturale constaté
est d'au moins L25 %

2") le sentinent paysan de justifier d'autant nieux le droit
foncier dont il jouit que la mise en valeur est intensive.

La réussite de f intensification repose par ailleurs sur un itinéraire
technique adapté, auquel les projets Hollandais ne sont pas étrangers:

- Ia variété de riz (gC 90-Z) convient en hivernage et contre saison.
Toutefois, la photo-sensibilité du riz bloque la culture de Décenbre
à ni-Février. Le repiquage en contre-saison doit se faire sans dé-
lai. Des efforts doivent être faits en natière de recherche varié-
tale en vue de f introduction de riz à cycle très court, de 90 à 100
j ours .

- la fertilisation azotée s'éIève à 100 unités par ha.
- 1a culture attelée est systénatique: c'est une condition

d'installation à 1'Office du Niger. Les boeufs (t paire de boeufs
pour 3 ha. ) achetés 1a prernière année du projet auprès d'éleveurs de
1a région de Mopti ont donné entière satisfaction.

Les rendements constatés, de 6 à 7 t/ha/an, sont supérieurs aux ob-
jectifs fixés pour la fin du projet (année 3).

Le nodèle technique proposé par 7e projet Retail, qui a repris les
acguis des projets IloI Tandais, donne aux, paysans un outil perfotnant
et fornalise une nodification fondanental,e des relatjons entre Paysens
et pouvoirs publics. 11 s'appuie égaTement sur des ptoducteurs de bon'
ne technicité, et non endettés. L'ensenble de ces eonditions et -les
a7éas écononigues ne rendent-iJs pas 7e aodè7e d'une part vul.nérabLe,
de I'autre difficilenent reproductible?

2.3.3 Equilibre du systène de production et intensification

i. Logique et stratégies paysannes

f,es notivations des expToitants en faveur de Ia cuiture irtiguée sont
les suivantes:
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1") aTinentaires: 7e eoût de produetion du riz auto-consomné (environ
1,20 FF/kg de riz sur les surfaces non réhabilitées , et noins de
1,10 FF/kg de riz dans 7a zone du projet Retail) est três inférieur au
prix du riz sur le narché (ae L'ordre de 3 EF/kg à Niono)

Avant réaménagenent, 1'autoconsoûrnation représente 50 % de la produc-
tion; ce taux passe à 30 % après réanénagenent.

2") souci , pour -Zes fonetionnaires, de sécuriser Teur retrajte

30) nonétaires.' 7a notivation, eneore une fois pour Jes fonctionnai'
res, de conpTéter un saiaire nédiocrc est três forte: elTe trouve une
réponse dans les cuJtures de tente des zones péri-urbaines et les cul-
tures (naraîehères) d'exportation. Pour 7es paysens, La doubTe eultute
constitue un bon noyen de satisfaire à leut besoins nonétaires.

ii. Temps de travail et main d'oeuvre

La culture de riz dans les zones non réanénagées denande 56 jours de
travail par hectare (soit 5 x 56 = 280 journées de travail Pour
1'exploitation), alors que 1a culture d'hivernage dans le périmètre
réaménagé du Retail denande f66 journées par hectare (soit 166 x 3,5 =

581 journées pour 1'exploitation). La main-d'oeuvre faniliale ne sa'
tisfait, compte tenu des occupations non rizicoles, qu'à L22 journées
par hectare, et fait appel à une main d'oeuvre salariée.

,
La doubie cuiture en niTieu paysan ne réussjt gue dans un contexte de
forte pression foncière et avee des expToitations de taiLLe linitée
(exenpTe de 7a Senry au Cameroun: I ha.par faniTTe ou de L'1NNIA au
Niger : 0,25 à 0,50 ha par faniTle) . La eharge considérabl.e de travail
du nodè7e intensjf interdit d'envjsaget un taux d'intensjfjcation de
150 à 200 % sur une surfaee aussi grande que ce77e attribuée par
faniTl.e à 7'7ffice du Niger (rappeT: 5 à 6 ha avant réanénagement, 3,5
ha sur 7e projet RetaiT), Les projets présentés avec une
intensification aussi forte ne répondent qu'au soucj de faite
apparaltre des taux de rentabilité internes conpatibles avec -Zes

critères de f inancement des bailleurs de fonds.

iii. Diversification des cultures
tion de terroir.

Approche du développenent en ges-

Sur 1e projet Retail, 7O ha. sont consacrés (en contre saison froide)
au maraîchage, pratiqué à la calebasse à partir des canaux. Les surfa-
ces exploitées en naraîchage se situent à la périphérie des casiers
rizicoles.

La diversification est 7'expressjon de notivations caractéristigues:
- 7a rizieulture est pratiquée sous 7a direetion du chef de fanille.

Le produit du travaiT en rizière est intégré de façon gTobaTe dans
7e revenu de La faniTTe et ne peut donner lieu à un revenu indivi'
dueJ

- 7e naraichage est une source de revenus nonétaires personnefs.



La faible participation des femmes à la riziculture,qui se limite à 7

ou I To de 1a nain d'oeuvre utilisée, s'inscrit dans cette logique:
e11es préfèrent se consacrer à d'autres activités, plus rémunératri-
ces, conne 1e naraichage.

La doubie cuTture est un obstacLe à la diversifieatiou Jes cotts €l?-
gendrés par L'intensjfi cation (par exenple; prês de 50 ,6 du coût de ]a
nain- d'oeuvre en contre-sajson est enpToyé eu gatdiennage) et
7'absorption conpTète de 7a main-d'oeuvte disponibTe dans cette acti'
vité interdit toute autre forne de njse en val.eur agricoLe, atJ sejn du
systêae de production Pourtant, le naral,chage peut représenter 20 %

des revenus faniTiaux. 17 serait donc inportant de déveTopper une aP'
proehe du déveToppenent agricole en terae de de terroir viTTageois,-qui intègre toute les eoûposentes du systêne de production et faciTite
7a diversifieation des activités. Une bonne cahétence de
7'organisation viTTageoise, te77e qu'on la constate sur 7e ptojet Re-
taiL, est un atout préeieux pout une bonne gestion de terroit.

iv. Place de 1a Recherche-Développenent

Le projet Retail conporte un volet Recherche-Développenent, et des
expérimentations ont été menées :

- sur 1a recherche de tiz à cycle court et résistants au froid
- sur Ia mise au point de techniques d'implantation du tiz qui puisse
éviter 1e repiquage, très exigeant en nain d'oeuvre (la conttibution
du repiquage à 7a Tutte contre Ie vieiTljssenent des tizières Par en-
herbenent a par aiTTeurs été évoquée).

Le secteur de la recherche,très peu dêveloppé au Mali, apPorte une
conrribution insuffisante dans 1a résolution des problèmes liés à

f intensification. Certaines guestjons comme 7a lutte anti'aviaire
devraient pourtant f aire 7 ' ob j et de proyanmes nationaux: 7 ' exenpTe
fourni par 7'inpossjbjljté de procéder au senjs en pré'geraé, en

contte-saison, donne 7a nesure de 7'impottance du sujet.

2.3.4 L'accès à 1a terre

Le projet RetajJ a fait 7e pari de dininuer de 20 % 7a sutface aLLouée
par actif. Ce pari a pu étre gagné grâce au thène: "réduction des sur-
faces contre sécutité foncière".

Les attributions se sont faites selon les capacités en main d'oeuvre
dont térnoignaient les carnets de fanille des exploitants. La diffé'
rence entre les chiffres annoncés sur 1e document officiel et la réa'
Iité a avantagé 1es fanilles non résidentes, qui ont Pu bénéficier
d'allocations supérieures à leur capacité de travail réel1e, c€ qui
n'a pas été 1e cas pour les fanilles exclusivenent paysannes instal'
lées sur place de longue date. Cette anomalie a pu être rectifiée en
faveur deË familles paysanes résidentes par application de la disposi-
tion relative à I'extension des surfaces aménagées (tZS % d'intensité
culturale et accord de 1'Association villageoise).
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Les demandes d'allocation foncière à 1'Office du Niger sont importan-
tes: 2.500 demandes sont renouvelées chaque année, soit 1'équivalent
de 25 % des familles en place à l'Office du Niger. Pas une seule des
fanilles candidates n'a 1'agriculture pour activlté principale, ce qui
constitue un risque, à terme, pour la productivité des anénagements.

Cet engouenent pour 7a terre se confirne dans 7e périaêtre du projet
Riz-I'Iopti, où Jes résultats sont toutefojs Toin de donner satisfac-
tion.

.Ëes notivations de cet intérêt pour 7e foncier sont les suivantes;

- soit souhait du candidat
- soit désir de déveTopper

elles sont à rapprocher du
tion des bénéficiaires aux
seul enent .

d' acquérir un patrinoine
des activités écononigues rentabl.es;

problène posé par J'absence de participa'
cotts d'aménagenent , supportés par I 'Etat

Certaines parceTTes font 7'objet de transactions foncières qui attei'
gnent jusqu'à 20 .000 FF/ha. à proxiaité de Banako.

La garantie foncière conporte, aux yeux des paysans, deux aspects:

1o) c'est le droit évolutif d'exploiter une surface dont la taille
doit être conpatible avec ses capacités en nain d'oeuvre et les
besoins alimentaires de sa fanille. C'est sans doute cet aspect qui
est à 1'origine du retard apporté dans la pronulgation des textes
relatifs à 1'appropriation des parcelles anénagées. Dans 1'espace
linité du projet Retail, la distribution de titres fonciers, devenue
possible avec 1'érection d'un eadastre, provoquera un gel que les
attributaires souhaitent éviter, pour la raison qui vient d'être
évoquée.
2") c'est aussi 1'assurance de pouvoir exploiter les nêmes champs, et
de bénéficier à chaque campagne des efforts consentis auparavant pour
naintenir les parcelles en bon état. Ce deuxième aspect est plus con-
patible avec le peruris d'exploiter qui va être délivré aur( attributai-
res.

2.4 Aspects jlconorniques et f inanciers

i. Au niveau paysan

Coûts de production

La redevance évoquée au paragraphe 2.3.2 reprêsente 400 kg/ha. sur les
terres de 1'Office du Niger non réanénagées, êt 700 kg/ha/an pour les
terres réanénagées du projet Retail (OOO kg/ha. pour la canpagne
d'hivernage et 400 kg/ha. pour celle de contre saison,appliquée à
25 % des surfaees).

Les montants eorrespondants sont de 660 FE/ha/an (environ 3.300
FF/fanille) hors zone Retail er 960 EE/ha/an (3.550 FF/fanille) pour
1e secteur Retail.
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A cette dépense on doit ajouter 1'achat des engrais, le paiement de
la main d'oeuvre salariée, I'anortissement de la chaine de culture.

Les eoûts de production s'éIèvent, pour la seule saigon è'hivêrnage,
L.474 FF/ha. dans les zones non réarnénagées et à 2.9L2 FF/ha. sur le
proj et Retail.

Cornpte d' exploitation

Camoas.ne d'hivernaq.e seulenent :

Non réaméfragé Retail

Produit brut
Charges
opérationnelles ( I )

I'large brute
Charges structurelles(2)
Revenu net

Epargne monétaire(3)

Rappel temps de travail
Main d'oeuvre salariée

2.868 FF/ha. 6.158 FF/ha. (4,5 t/ha)

I .318 FF/ha . 2.550 FF/ha.
1 . 550 FF/ha. 3.608 FF/ha.

156 FF/ha. 362 FF/ha.
1.394 FF/ha. 3 .244 FF/ha.

300 FF/ha. I . s60 FF/ha.

56 honnes x jours 166 hommes x jours
96 FF 662 FF

ii. Au niveau de 1a ge,-qtion du périnètre

La redevance perçue dans Ie cadre du projet Retail représente
L,2 millions de FF, soit 5,9 % de 1a redevance perçue sur 1'ensenble
des aménagenents gérés par 1'0ffice du Niger, alors qu'en terme de
surface, le projet Retail ne représente gue 2,9 % du total.

L'harmonisation du taux des redevances est contrariêe par une nécon-
naissance du cott réel de la naintenance, et par les écarts dans les
revenus des différents systènes de cultures affêrents aux divers ané-
nagements.

iii. Environnenent socio-écononique

(1) redevance + paienent main d'oeuvre teuporaire + engrais
(2) anortissenent de 1a chaine de eulture et rénunération de la
main d'oeuvre permanente.
(3) ou capacité d'investissenent, après prélèvenent des besoins
alimentaires et paiement de toutes les charges.
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1o) 0pérateurs publics et opérateurs privés: le désengagenent de
1'0ffice du Niger des opérations extérieures à la gestion de 1'eau
et au conseil rural offre aux opérateurs privés I'occasion
d'intervenir dans 1e développenent rural de la zone contrôlée per
1'Office du Niger.
Dans ce contexte, le projet Retail a nis en concurrence 1'Office
et des fournisseurs privés pour I'approvisionnenent en intrants.
Malgré le handicap constitué par les droits de douane (tg à L4 %)

dont 1'Office est affranchi, les Associations villageoises ont
préféré payer ce supplénent en contrepsrtie de 1'assurance offerte
par le secteur privé d'apporter 1es engrais à tetrps, €t à proxi'
nité du lieu d'utilisation.

Le problème est plus conplexe pour les rizeries, qui constituent
une source de profit de I'ordre de 24 à 30 nillions de FF/an (con'
tre 14 millions de FF (?) pour la régie d'entretien). En effet, Ie
différentiel entre le prix au producteur (1.400 Ff/t.) et le prix
du riz à la consomnation (de 3.000 à 4.000 FF/t. entre Niono et
Banako) pernet d'estiner 1a narge dégagée par le décorticage à
300 FF/t. L'0ffice ne souhaite donc pas se dégager de cette acti-
vité, nnalgré les risques de névente du riz, et la concurrence
croissante des rizeries privées.

2") Crédit: Ie relais opéré per la BNDA pour Ies opérations de crédit
jusqu'alors supportées par l'0ffice du Niger a pernis d'alléger sa
trésorerie. L'absence de stâtut juridigue des Associations Vil1a-
geoises ne constitue pas un obstacle à 1'octroi du crédit, çlui est
du reste accordé selon la solvabilité des denandes.

Les prêts sont assortis d'un taux d'intérêt annuel de I 96

3") Politique de prix: la politique suivie par l'Etat à I'égard de la
filière riz est encore incertaine, nalgré 1e nairrtien des prix à
1a production et la protection de la production nationale contre
des inportations observés ces dernières années.

3. Cor{cLUSroN

Les résultats très encourageants du projet Retall ont conduit 1'Office
du Niger et la CCCE à engag,er une deuxiène phase de rêhabilitation sur
1.500 ha. supplénentaires, qui sera conduite selon des principes ana-
logues à la prenière. Les principes ne sont pas définitivenent arrê'
tés, et la participation des paysans à la conception des anénagements,
qui n'avait pas eu lieu dans la prenière phase. peut apporter des ané-
liorations. La question posée par 1'assinilation, dans 1es villages
existants, de nouvelles fanilles, fera 1'objet d'une attention parti-
culière: i1 inporte, €r? particulier dans une optique de Eestion de
terroir, de na pas destabiliser 1es unités hunaines existantes, sur
lesquelles reposent les succès renportés. et I'avenir de la zone.
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