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CHAPÏTRE A

TNTRODUCTTON

Les aménagements agricoles occupent une positJ-on-cré dans
Ies plans globaux de développement du bassl-n du fleuve Sënégal
par les Ëtats-Membres de lrol{VS et seront grandement affectës
par Ia réarlsation des autres projets de développement.
rr y a un besoin urgent d'une augmentation rapide de ra producr
tion agrlcole vivrière, J-aquel1e, mëme avant, Ia sécheresse cêtas-
trophlque de 1968 à 1973, nra pas satisfait les besoins engend,rës
Par l"a croissance démographique des pays du bassin du fleuve SënË-
gar.

Ïr y a quelques potentialités dfexpansion et d,améIioration
de la production des cultures vivrl-ëres pluviales dans res zones
à prus forte pruviométrie du sénëgar et du Mari. cependant, ll
1t a de qrrandes superficie$, spëcialement le tong du fleuve sénêgal,
au Sénégat et en Mauritanie, où les plutes sont insuffisantes
pour garantir res récoltes, êt pour ces zones, seule une agrlcur_
ture irrJ_guée peut augmenter l-a productivité,

Si des dÉficits chroniques de cultures vivrières doivent
être surmontés et ra production totare approcher des niseaux
d'auto-sufflsance dans les pays concernës, Ja product,ion de cur-
tures vivrj_ères irriguées doit êt,re accrue. En outre r un déve1op_
pement de I'aqrriculture irrlguëe permettrâ une diversificat,ion
des rëcortes et une expansion des cultures d'exportatlon. Le be-
s,oln d'augmenter res apports alimentalres est tout aussi l_mpor_
tant que Ia nécessltë draugmenter les revenus de rrimportante
popul-atlon rurale des pays concernés si le niveau de vie dolt
être érevé à un polnt permettant un essor ëconomique grooar.

rt existe dans quetques zones du sénégal de nouvelres terres
où il est possibre de s,étabrlr, mais des sors pauvrës et unepluviomêtrie faibre sont des contraLntes sërieuses, et seules
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des exploltations assez grandes pourraient assurer des revenug
qui inciteral-ent à sIétablir.

Par conséquent, Ir5-nvestissement requ{s pour l,ÉtablLssement
de chaque cerlure famiriale sur de t,erres terres serait Égal à
celuJ- qui seralt nécessaire pour obtenir ce même nlveau de reve-
nus en agriculture irriguée

Les eaux du fleuve Sénégal s'écoutent en grande partie dans
I'Océan Atlantigue sans être utilisëes, sauf pour Itirrigation de
quelques r2.000 hectares de terres presque entièrement, situëes
dans le delta, €t pour des cultures de décrue re rong du fleuve,
qui peuvent varler entre f5.000 e 140.000 hect,ares pendant IrannÉe,
selon Irampleur de Itinondatton annuelle, cett,e ressource d,eau
renouveJ'able, de Itordre de 25 mlttiards de mëtre$ cubes par an,
est disponible presgue entièrement pendant ta saLson d'inondation.
Vers Ia fin de Ia saison sèche, les écoulements dans 1e fleuve
baissent jusqu'à peu près dix mètres cubes par seconde (ro m3r/eec),
ce qui limlte considërablement Ia quantitë de cultures doubles
irrlgEëes possibles, sans les posslbJ-J-ités de conservation de tr"f eau,

Parmi les consëquences que les constructions des barrages
de Diama et de Manant,ali auront sur lragrlcurture, figure la per-
te des terres agricoles de décrue, due au contrôre ou dëblt du
fleuve et â rrapport d'une solrrce d'eau annuelre constante qui ré*
sultera en Ia crêatton de nouveaux périmëtres irrigués et en I,eN-
pansion de ceux qul exist,ent déjà

LÊ changement drun systëme agricore traditl_onnel à un pro-
qramme agrlcole intégré devrait déboucher sur Ie dëvetoppement
d'une économie rizicole, céréarière et hortlcole et sur une amé-
l-ioratl-on du niveau socio-economJ"gue de Ia Eropuratlon du bassin
du fleuve Sénégal

Les changemente dans I'agriculture auront drautres impacts
sur rrenvlronnement physique et soeio-économlque du bassin du
fleuve sénégal, dont quetques uns seront positlfs et dfautres
négatlfs- Par exempre, avec re dêvetoppement des systèmes d,r-r-
rigation dans .les grands périmëtres, des problèmes dans res zones
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de stockage dleau morte peuvent ëtre rëgrës, cÊ gui, â son teur,
af fectera l-e secteur de Ia santé nublique. I, I augmentation prévue
dans I'utilisation de produits chlmlques agricoles (engrais et
pesticldes) par l"es paysans de la vallëe aura des effets bënéfl*
gues et quelques effets négat,ifs d'ordre mineur

Les impacts des amênagements prévus en agriculture et les
effets dus aux ehangements des technJ-ques agricoles sur res au-
tres secteurs de Irenvironnement seront identifiés et ëvatués dans
res sectlons suivantes de cet,te étude. Là où elles seront appli-
cables, des approches seront suggërëes pour attënuer res impacts
nÉgatifs et, pour accentuer ceux qui sont positifs, et sl posslbre,
on proposera des plans draction.

Dans quelgues cas, la déterminatlon finale quant aux effets
bénéfiques ou négatifs de 1'arnënagement, agricole sur l,envl-ronne-
mentr sera fait dans les études d'autres équlpes travalllant sur
lrEvaluation Globale de rrEnvironnement du projet de I'oMVs.

t
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CHAPITRE B

OBJECTIFS ET PORTEE

La sectlon d'arnénagement agricole du groupe drëtude gur
1révaruation de lrenvironnement a pour objectifs princJ"paux dti-
dentifier et sl- possible, de quantifier les impacts sur rrenvl-
ronnement, à la fols posltifs et négatifs de t'amënagement agrir
cole prévu dans le bassin du freuve sénégal et de proposer des
mesures qui accroltront Ies effets bénéfiques et amoindriront les
lmoacts négatifs liés aux nrojets draménagement.

Les impacts des deux autres projets d'amënagement, ceux des
barrages de Diama et de Manantalirsont également à déterminer.
Dans le but d'évaluer 1'agriculture acÈuelte, €t les aménagements
agricoles courants et potentiels; i1 est nêcessatre d'évaluer les
donnëes de base. La collecte de donnêes a impllqué la révislon des
études publiëes et celles d'autres documents ; elle a aussi nëces-
sitê des ét,udes de reconnaissance à travers te bassin du fleuve
Sënégal, et des contacts personnels avec des organisations diverses
et des responsables des Etats-Membres de IfOMVS.

Des visites furent effectuées, aux centres de documentatlon de
l'ollvs de Dakar et de st Louisr êu Bureau de 1,organisatlon des
Natlons Unies pour I'Alimentatlon et I,Agricu1ture (F.A.O.) de
Dakar, et à Ia station de Recherche de Ruflsquer âu Bureau de
ilorganisation pour la Recherche scientiflque et rechnique
d'outre Mer (ORSTOI'I) et au Laboratoire National drElevage, tous
deux situés â Hann, Bt au Bureau du Haut Commissariat de ITOMVS
à Dakar. De nombreux côntacts personnels ont ëtÉ établl-s avee
des dëlégués de Ia sociétë Nationale pour le Développement de la
Terre du Delta du Fleuve sénégal (s.A*Ë,D), avec ceux de ra So-
ciétë Nationale pour Ie Dëveroppement Rura} (SONADER) et avec
ceux de I'Ooération përlmètres Ïrrilués (OpI), {ui sont tous di_
rectement concernés par rrAmÉnagement Agricole dans les dtffé-
rents Etats-Membres de I,OttVS.

Les investJ-gations sur le terrain se sont faites â travers
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des voyages dans le bassin du fleuve pour s'assurer de Ia si-
tuation présente des pratiques agri-coles et évaluer les pot,entl+-
Ittës agricoles globales de Ia zone. Aussi bien pendant les sai-
sons des pluies que pendant l-es saisons sèches, des visites furent
rendues aux grands et aux petits périmètres i"rrigués et à des elr-
ploitations egricoles privées dans les 3 Etats-Ivlembres de I'OMVS.

Furent visitées 1es stations de recherches de 1'Tnstitut
Sénégatais de Recherches Agricoles de Richard Toll et de tsambey

alnsl que celle dê I'AssociatJon porr Ie OÉttelcçpanent de. Ia Rizleulture
en Afrigue de I'Ouest (WARDA) à son centre de Recherches de Rj.-
chard Torl, ët les stations de Recherches de rrolrfvs de Guédê,
samé et Kaédi. A chaque.foisr ori tfnt des conférences avec re
personnel pour obtenlr des renseignements sur leurs actlvltés
et pour collecter des données de leurs expérlences sur le ter-
rain

On passa plusieurs jours à Ia Compagnie Sucriëre Sénëgalaise
(c.S.S.) de R.ichard Tolt pour y faire des investigations soutenues
sur û.e système d'irrigation et de draj.nager slrr les usages agrico-
Iês, et sur res recherches entreprises à cet, empracement,

Au cours des missj.ons de reconnaissancesr on examina et ëva-
lua les t,echniques agricoles, res schémas de récorte et res pro-
ductl-ons. La eonceptlon des systèmes d'irrigation et leur ren-
tabirité furent ëtudiées, res procédes de fonctionnement, res
techniques de gestion des eaux et tes conditions de drainage fu-
rent observées et analysées avec Ies responsables techndrques.

On srentret,Înt avec les agrj"culteurs af in d'obtenlr leurs
réactions envers I'agriculture irrigu6e. On srefforçât partJ.cu-
ILèrement à obtenir des rensel-gnements sur 1'utllisation cles pro*
duits chimiques agricoles (engrais, pesticLdes et herbicides) de
façon à ppuvoir dëterminer leurs lmpacts potentlels sur 1'envi-
ronnement. Les dlfférents typeg de sols clu bassin du fleuve fu-rl
rent l-dentifiës et les problèmes drërosion, à ra fol_s ceux qui
exlstent et ceux qui sont potentiers, furent étudtés.
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6.

Une enquête sur ItéIevage fut menée et les différentes pha-

ses de Ia production de 1'élevage et de sa gestion furent analy-
sées, Une étude fut faite sur les maladies du bét,ail, ên prenant
soin d'inclure celJ"es qui affeetent à Ia fois lrhomme et les au-
tres animaux.

On rassernbla des données climatologlques et on étudi.a les
impacts probables de I'amênagement agricole 5rrévu sur les lnflu-
ences cllmatologiques dans le bassin du fleuve SënÉgal. En plus
de Ia construction des barrages de Manantali et de Diama, Ie pro*
jet de ITOMVS comprend des plans pour I'aménagement permettant Ia
navigation pendant toute lrannëe sur Ie fleuve Sénégal. CeIa né-
cessitera Ie dragage du lit du fleuve et créera Ie problème de

Irévacuatlon des matëriaux excavés excédental-res dus au, dragage.
Comme lron disposera probablement, de ces matériaux excav6s en

les ent,assant sur les terres d'alentour, on a essayé de détermi-
ner I'utilisation la plus bênéfique de ces matériaux et leurs ef-
fets, g'11 lr en a, sur I'environnement. Cependant, cela ne de-
vralt pas poser de problèmes si ces matérlaux sont entassès sur
la rive adjacente au fleuve, étant donné qu'il y a sufflsaflutcent
de terres entre Ia rive du fleuve et les dlgues protectrlces des
périmètres agricoles.
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CHAPITRE C

INVENTAIRE DES RESSOURCES ET TECHNIQUES AGRICOITES ACTUEI,LES

C.1. Cllmat

Beaueoup de dëtails concernant le cllmat du bassin du fleuve
sénégal sont donnés dans Ie Livre 2 du volume 4, t,andis que dfau-
tres renselgnements apparaissent dans te volume intit,uré !

"Le Bassin du Fleuve Sénéga}" (ORSTOM, lg?4).
Cependant, dans 1'lnventaire sur 1'agrlcurture, ort devrait mett,re
lraccent sur certaines caractérl.stlques â cause de leur J.mportance
par rapport à I'aqriculture et aux technlques agr.lcolegr

c. 1-1. Evapotransplration

Alnsi qu'ir est typlque dans les zones des Tropigues, res
tempêratures mensuelles rnoyÊnnes dans le bassin du fleuve Sénégal
varlent relativement peu au courg de I'année. cera n,implique
pas que Ies jours considérés lndlviduellement ou de courtes pério-
dee ne marqueront pas f,.es dévlatlons apSrréciables de Ia moyenne
(peut-être plus ou moins 5 degrés centlgrades dans les zones tn-
térieures). De terles përlodes ne sont pas prévisibreç â trës
Iong terme, malheureusement. Sl ces përiodes lnhabituelles sont
particullërement chaudes, elles ont lncontestablement des réper-
cussions sur les végétaux en ce qul concerne leur réel-stance e
Ia chaleur et au manque d'eau.

Le taux d'ëvapotranspiration (ET) dépenA des varlables cli-
matlques qui sont : ra température, les eouranÈs drair, ra radla-
tlon netter êt Ie dëficit de saturation (la différence entre Ia
quantitê de vapeur d'eau que l'alr peut contenLr, et Ia quantltÉ
gue l'air contie.nt vralment) . Etant donné gue -La plupart cles
rapports empiriques rient l'évapotranspJ.ration (ET) à ra tempë-
rature seulement, ir est souvent suggérë que res varlattong en
évapotransplration (et) d,une.année à I'autre sont fainleer pâ[_
ticullètemênt dans res Troplgues. En rëalitë, cela est erronë,
Çar l-es vareurs annuelres de ET peuvent varier de prus ou moLns
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f5 t (FAO, 1177,al tandis que les valêurs mensuelles de ET peuvent
fluctuer de 50 t ou plus dlune année à I'autre. Ces faits, ainsl
que les variations pendant les pérlodes plus courtes qutun meiÉ,
sont tndiqués dans la figure C.l-I , II faut remarquer que cette
figure est fournie comme itlustration seulement. Ires valeurs spé-
ciflques ne seronÈ pas appllcables pour Ie bassin du fleuve Sênéga1,

lJn ca1cul approx5-matlf, des valeurs maximales mensuelles de ET,
pour différentes conditions cllmatiques, peut être dëduif des rap-
ports indiqués â l-a figure c.r-Z. Dans cette flgure, les courbes
reprêsentent différentes condltlons crimatiques t,erles que :

- Courbe no I r climats arldes et semi*arides et, ceux a\tec ufi
temps génëralement dégagé pendant un moLs

d'évapotranspiratlon maxlma des cultures.

- Courbe no 2 z climats semi*continent,aux et cll-mats sous-
humides avec un temps nuageu)Ë hautement va-
rlable pendant Ie mois de ET maxima des cul-
tures.

- Courbes 3 et 4 t climats seml--continentaux avec un tempË
nuaçIeux varlable et un taux d'ëvapotrans*
piration moyen des cultures de S et I0
runr/jour, respectivement.

Une autre compllcation surgJ_t
une petlte ëchelle de ET, Selon la
potransplration dans un bac situé à

Nasserr ên Egypte, ëtalt deux fois
sur le rivage.

à travers des changements, sur
FAO (Ig77,a) , le taux d'èva*
250 mëtres de,s rives du lac

supérleur à celui enregistré

C. f-2 Précipitations

Bien que la varl-abtrit,ë de ra pruvlométrle d'une année Ét

lrautre soit mentlonnée dans le llvre 2 du voLume 4t Ia varia-
bilitë géographlque dans Le basein du fl-euve SÉnégal devralt aus-
si être considérëe, Génêralement, Ies courbes pluvlométrlques
à rong terme (annuelles ou mensuelles) sont en moyenne rarsonna-
bl"ement régurières, sauf en terrain montagneux, mais au fur et â
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Figure: C. l-2
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mesure que I'intervalle de temps dLminue (annuel, puis mensuel ou
quotidien), cette nropriêté n'est pas nécessal.rement applicable.
Cela est un fait d'lmportance considërable quand les quantitÉs
sont exprimëes en tant que pouicentages de ieurs moyennes respectl-
ves. Par exemple, Poaor peut recevol-r f50 * de ses plures mo-
yennes drAott pendant I'annëe "X", tandis que Ivlatam obtient seule-
ment 7Q t de sa moyenne d'eoot. chaque mois ou année doit être
trait6 seiparérunent. Quelgues oiftérences géographl-gues spécifi-
ques parmi les totaux annuels sonr indiqr-Éee au tableau c.l-r.
rr est crarr que n'lmporte querie eourpe (ptuviométrJ.que) peut
être présente, êt pendant ae courtes périodes, lr est rarement
possible oe faire des afflrmatj.ons génërales correctes du genre :

"il a beaucoup plu dans le bassin du fteuve sénégar ce moj.s-tâ
(ou cette année) ".

Trois principales proorJ-ét,és cte Ia pluvLomérrie, c.est-â-
dire quantite, frëquences et intensit,é, sont d'intérêt, pour ie
météoroiogue. Cependantr €rr agricuiture, on ne meË pas lraccent
sur les plures a Proprement parler, mais sur les plul-es effecti*
ves (détinies en tant que pluies utiitsables). Si L'on considère
res besoins en eau des çurtures, r'eau cte prule qui s,êcoure par
ruisseilement, de surface et par percoration profonde;ainsi que
i'humldite latssee dans ie sol,est dêfinLt,rvement perdue. La
quantlté qur reste (pluies eftect,ives) est rnfruencÉe par pru-
sreurs fact,eurs : météorotogiques, ceux de ia terre, du sor, de
I'eau du sol, d€ Ia nappe phréatique, de la gestion, de ta canalL-
satlon, et des cuitures. A cause du nombre de variables j-mplr-
quÉes, of, procède toujours à quelques stmplificat.J.ons. Les exem-
ples vont du pius simpre -pour lequer,un pourcentage fixe de tou-
tes les pluies est pris coilme eftectif (souvent 65 à 8U t) - à Çeux
pour lesquels ie pourcentage varie avec Ia quantltÉ de pluJ.es et
celle de Ia consornmatl-on. La plupart des mÉthodes utltlsées mon-
Èrent gu'iI est pius rëaiiste d'accepter que au fur et à mesure'
que Ia pluvlométrie augu.nente, le pourcentage etfectif décrott.
En utiiisant une métnode préconisee par Ie U.S. Department of Agrt*
cuiture (uëpartement de IrAgrtcurture des Erat,s-unLs) (rg62; et
qui a été modifrée Pour son utrlisation oans le bassin du fteuve
Senégal, Ie schéma des plules annuelles effectives est conme tndi-
qué dans Ia figure C.I-J,



TABLEAU C.I-I

PluviométrLe Ànnuelle Totale (exprlmée en pour-cent
de la moyenne des préclpltatl"ons)

Année Saint-Louls Podor. Matam

t9r8
r936
r94r
L9 42

r955
r966

r90
ro5

62

50

1r.9

95

|72 rr4
ro2 222
8r 5t
30 ro3

24c 96

38 89
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Peut se réswner conrme eul.t :

f9I8 très humlde à St. Louis et podor, moyenne à Matam

f936 moyenne â St. I,ouis et Podor, trÈs humlde à l{atam

f941 annÉe sèche aux trols statlons

7942 très sèche à St, Louls et Podor, moyenne à lrlatam

1955 moyenne à St,. Loul-e et Matam, très humLde à podor

1962 moyenne à St. Louls et Matam, très sèche à podor
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C. f-3. Ëonelusion

11 n'y a pas eu suffisamment d'études pour savoir les besotns
exacts en eau des diffërentes eultures au cours de leurs différen-
tes phases de dëvetoppement dans res Tropiques seml--arides.
CeIa slgnifie que le volume dreau nëcessaire pour produlre les meil-
leures récoltes est inconnu. On devrait procéder à des études Iy-
simétri.ques dans les régions de Richard rotl et de lr{atam pour ac-
centuer 1 'ef f icacltiS de I'emploi d"e 1 'eau. Le cott de I | êquipe-
ment et des installations serait inférleur à I0.000 dollars par
station. Un agronome qualifté serait nécessalre pour superviser
Ies lnvestlgations.

C.2. Ressources de la terre

c.2*r .

Le fleuve Sénégal est Ie second, de par sa grandeurr êrr Afri-
que de lrouest, rl a prus de r.800 km de long, dral_ne querques
290 -000 krnZ et a un ëcoulement moyen annuel de plus de 25 milliards
de mètres cubes. Le bassin du fleuve occuËe prus de 14 t de ra
superfJ-cie du sénégal, presque 13 t de cerl-es du Mali et de ra
Guinëe, €t presque 7 * de cetle de ra Mauritanie...Tandis que EzS
km, ou à peu nrès 45 t de sa trongueur forment Ia frontière entre
le sénëgar et ra Mauritanie, presque bs t ou 1s5.000 kmz de ra
sugerficie de drainage est en Répubrique du t{ari et presque 50 t

des apnorts au fleuve provlennent de Guinée. Géographiquement
Je bassl-n du fleuve sénégar est divlsë en trois rëgions :

ro)
2")
30)

c.2.r-r

Ie De1ta
1a VaIlée moyenne
et la Haute valtêe.

Le Delt,a

Les 200 kilomêtres inférieursrde I'Océan Atlantique à Dagana,
forment le delta prat. A r,exception de querques bancs sabreux,
Ie Delt,a a une superflcie extenslve, difforme et globalement sans
gradient- Le delta est g6nëralement d moins de 2r5 m au deseus du i
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niveau d,e la mer. Dans ra région ent,re saint-LouLs et podor,
ra hauteur maxima est de 5 â o mètres au dessus du nlveau de
ra mer. Les surfaces des terres se présentent conme prates
et risseer ou rêgèrement ondurées. pendant les pérlodes de
bas écourement du freuver unê langue dteau sarée srlntroduit
dans le fleuve jusqurà Dagana.

11 sembre-que jadls I'océan ait couvert ta zone maLnte-
nant occupée par re derta et y att déposé des sabres fLns et
très fLns. LIlnondatl-on subséquente par re freuve sénÉgal a
d,éposé des mat,iëres dont l-a texture arraLt de moyenne à f Lne,
Cela constitue I'essentlel des matÉrlaux de la couverture du
EoI. Les crêtes de sable s'ëIëvent au-dessus des sëdLments du
fleuve.

Les sols du delta varient de ceux à texture grossiëre et,
qul sont trës permÉabres et sabronneux sur res crÊtes et les
borduree des freuves, â ceux dont ra texture est flne, et qui
sont relatlvement imperméables et affectês par le gel dane les
?ones de dépresslon. La plupart des sole du derta ont une tex-
.ture quJ. va de la moyenne à ra flne et qul ont une couche tnf,É-
rleure de sabres flnsr profonds de 30 à plus de lz0 cm. En
général, res sors du delta sont â la fols salés et acld,es.

Généralement, une végétatlon ëparse, des arbustes et des

I herbes sont la couverture prédomlnante, mais il y a de nombreusesr uonÊs arLdes

A lrexception des crêtes de sables et des digues naturelJ.es
le long du freuve et des marigots, re drarnage r.nterne est très
peu dëveloppé. cela peut être imputé au gratlent plat,r âu manque
drêlévatlon des terres au-dessus des zones dfeau, â une conductL*
vl-të hydraullgue des sols relatlvement basse et dee J.nondatlons
fréquentes. Des nappes phréatiques sarlnes exlstent en petl_tes
profondeurs dans la plus grande partle du derta

La varrée entre podor et Richard Torl eat une zone de
traneitlon et res terreg dans cette réglon peuvent avolr dee
caractéristr-ques eoit du deLta, solt de la varlée moyenne, malssont plus caractËrlstlques de La vallée moyenne.

I
I
t
I
I
I
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C.2.1,2 La }Ioyenne -Va}lée

La VaLlée moyenne, plalne alLuvl-ale large de IO à
20 km entourée dfun seml désert, stétend sur une dj-stance de
600 km de Dagana à Bakel. Les terres lct sont soLt 1lsses ou
légèrement ondulées, soLt prates ou régèrement en pente et
s'érèvent de 3 à 15 m au dessus de la surface de l_reau du
freuve pendant l-a saison sèche, une portlon de ces terres eËt
lnondée annuell-ement, mais res endiguements naturels re rong
du fleuve et autres crêtes sont rarement ou Jamals r:ecouverts
par les eaux drinondation. une végétation éparse et des her-
bes sont la couverture prédomlnante, blen qu'ir y att quel*
ques petltes zones de forêt clairsemée.

. Les sors se sont développés drabord sur res dépôts
alluvlonnaires. ces sors qul ont génërarement une texture
quJ- va de moyenne à fine, sont profonds, soit très peu ou mo-
dérernent permÉabres, ont une capacltÉ adéquate d.e conserva-
tlon de lfeau, ne sont pas sarêsr.ê sont pas sodrquesr Êt
sont, reLativement peu sujet,s à des concentratlons néfastes
de substances toxiques.

Bien
adéquat et Ie
observé aucune
raclnalre.

que peu développé, Ie dralnage de surface est
dralnage tnterne est de modérë à pauvre, On n,a
nappe souterraine libre à lrlntérleur de ra zone

Lfagrlcurture de décrue prévaut dans cette portJ.on
de Ia vallée. parce gue la texture de ses sors est fLne et
qurirs sont peu perméabIes, cette réglon constl"tue une zone
adéguate pour un aménagement agricole drlrrlgatton de cul,tu-
res dl-verslflées et de productlon de rJ_z paddy.

c.2.r.3 Iia haute vaLlée

Les IOOO km qul restent
petits périmètres dans Ie Mall et
long des fleuves Sénégal et FaIémé

forment la haute vallée. De
le Sénégal sont sltués Ie
dans ceÈte zone. Lee terres
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hautes se composent principalement de colllnes basses avec

une surfaçe lisse ou Légërement J-nondée, Une végÉtatlonÉpalcse et

des herbes couvrent la plus grande partJ-e de la suPerflcie'

Les sols sontr Pour la plupart, rougeâtrÊsrde tex-
ture grosslère et dtorigJ-ne éolienne, Cee sols semblent, avolr
un taux éIevé d'inftl-trationr ur taux Ëlevé de dtalnage lnter-
tlÊr une faibte capacité de rétentlon dreau, unÊ falbLe câpa-
cité dt6changes de catl*one, et ees sols seraj-ent sujets à une

forte éroslon si Ia végétatlon actuel.le êtatt, enlevëe. On

trouve fréquenrnent un sol rougeâtre, peu profond, de texture
moyenne, avec ,de la latêrlte consolldÉe ou non'

Hntre Bakel, âu Sënégat et Kayes au MaIl, où une

pqrtte de.la route est à I'lntérteur, Ioln du fleuve, Itéro-
slon classigue par rave.Lines eet évidente â I I lntérieur de

grand nombre de uones naturelles de dralnage qul traversent Ia
terre. Les hautes terres qul bordent la vall-Ée ne semblent
pas propices à un aménagement dtirrlgation. La zone de fron-
tiëre entre les terres hautes aux sols de texture grosÉ1,ëre

et la vallée df alh.lvlon, ntâ pas de çaractérJ.stLques de aur-
face déflnies.

c.2.1.4 ee@

A lrexeeption d,u fleuve SÉnégal, le système du Uaf;L-
go! est ta caractéristl-que la plus remarquable â IIintérleur
du champ drinondatlon du fleuve. Les marlgots sont des brae sL-'
nueux du vleux fleuve, dont Les élévations de sol varLent à

travers toute Ia valIÉe. Ce système est constdéré à présent
comme falsant partie J.ntégrante de lragriculÈure de décrue
dans le bassin. On ne volt pas pour le moment Ie rôle qurJ.Is
joueront dans I'agrJ"culture futureç

En amont de Bakel, le fleuve est étroit, avec un che-
nal blen déflnl al-nsl gue des rives extrèmernent haut,esi crest
Ie polnt de départ des terres hâutês du Sénégal. qul srétendent
jusqu|à I'Lntérieur du Mall.
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Le champ dtinondatlon du fleuve Çommence approximatl-

vement à dix kLl,omètres en aval- de Bakel. A 4 km en amont de

Vfaondér ufi petlt marigot s'écarÈe du fleuve SénÉgal et s'é-
coule en avalr l1lf,is ne repÉnètre pas dans Ie fleuve. Un grand

rn llgot, Ie Dl.ammÉI' conmence à 2,5 kn en dessous de Matam,

srécou1e gênéralement vers le Notd*Ouest en direction de Tht-
logner €t pénètre un vaste champ drlnondation' Cê ehamp drLnon-
datlon a, à peu près 65 km de long et approximetLvement 20 km

dans sa plus grande largeur, entre Thl-Logne et le fl-euve Sé-

négal. A I'intêrleur de cet immenge chanp dtinondation' 1l y

a floraison de marlgots de diverses tailles quL commencent

solt à partir de celui de DlamméI solt du fleuve SÉnégal. Le

DlamrnÉI dlsparalt ensUite dans cette régiOn, Deulc autres im-
portants mqrjgots eitués dans la même région sont ceulf de

paol et de dLorbtvol. Le Douér ull grand marigotr sLtuér à peu

près à IO km en dessous de MtBggne, débouche du fleuve SÉné-

gaL et stécoule verg Itouest.

Le Doué donne naissance à plusleurs petits marlgots
qul se dirlgent en amont vers Horé fondé. A Dlammel Diayat'
Ie marlgot tiatiotol débouehe du doué et devl-ent le dadÉvol

â envlron I km en avâl. Ces deux canau:t fl"nissent par former
une f loraison de petl-ts cours d'eau.

Le marlgot Gayo débouehe du fleuve à Do'naye et par des

rÉardl=e se dirige en anont vers la for€t de tiéIao. Prèg de Ndla,rÈ.nrr i

Ie marigot dia ané conmence. Il coule en amont et se dlvise
pour former Ie marigot Koundi qui s'écoule vers Ia Maurl.tanle.

A deux kilomètres en amont de Rosso, Ie pettt marigot
de natehié commence. A deux kilomètree de Rong, le marlgot
gorom sort du fleuve et aprës des méandres sur slx kllomètrest
sten écarte pour former les marlgots de dlovol et de kassak.

Le Kassak srécoule en aval et rencontre Ie marlgot de

Iampsar qui va pénëtrer ëventuellement dans Ia zone du delta.
Le marlgot de gorom ftrnlt par rejoindre le fleuve SénÉgal en

avalr èu dessus de IrIIe de tJ.eng. Le marLgot de djeuea Bré*
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tend entre ceux de gorom et de lampsar puls jotnt le lampear
à approxlmativement 35 km en aval, ôù tous dewr etéaoulent dans Ie
delta, rejoignent le fLeuve Sénéqal et se dévereent aLnsl vers
1 | océan.

e. 2 . 2 Descrj.ptlon qënéra1e des sols

La source d'information Ia plus conplète sur les sols
du bassin du fleuve Sénégal est Irétude de classification
des sols et des terres flnancée par la FAO et faJ-te par Ia
Sociétë drEtudes et de.Dêveloppement Àgrlcole (SEDAGRI) en
197.3, Dans cette étude, des cartes à rrne ëchelle fu Vn Otr) firrent

grorryÉes per aires gÉoqrâphiqræ;, de Saint-Louie â Bakel. Il n'y a
pas de cartes dlsponibles pour les sols en amont de Bake1.
Un !.nventaLre des classes d'aptitude des sols f,ut préparÉ
pour chaque réglon. SÊ basant sur une étude de la SËDAGRI,
re Groupement Manantali (t977') a éval.uÉ Ltaptitude des sols
à l'lrrlgatLon selon un système de claesl-fleatLon mis au point
par re us Bureau of Reclamation et qui tient compte des prl-n-
cipaux facteurs ci-après !

I
2

3

4

5

6

profondeur des sols utillsables
structure des sols, particulièrement leur
perméabilité à lfeau et à I'alr.
Capacité de rétentlon d'eau.
J.e pH et Ia sallntté du sol.
texture qul détermine Ia permÉabiltté, la
rëtentl"on d'eau et Ia capacitÉ d | Échanges
topographle (relief oû pente)
Condltions de dralnagte.

stabilitÉ.

capaclté de

des catlons.,
7

8

sLx clasees ont Étê reconnues
catëgorlee. alnsi l

classe I I sols facilement
bonne texturer profonde nappe
non salins.

et le Groupement, Manantall les

irrigables. SoIs profonds, de
Bouterraine d.Ieau llbre. SoLg
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classe 2 t sols irrigables, maj-s avec réserves en ce qul

eoncerne la culture. Certains probJ-èmes se présentent : l-reau

met du temps â pÉnétrer les solçr les sol-s sont sallnst I'a

topographie est dëfavorable, la nappe dteau sOuterraine est
peu profonde.

classe I r I culture de rlz. SoLs à texture flne (plus

60 * d'arglIe) non salés, topoEraphLe, rêgulière.

classe 2 t : culture rizicole sujette à rÉserves. SoIs à
telrture dtargile, dépots de sels retenus par des partl-cules
de sols, dralnage en profondeur nécessaire. Une uone de vëgé-

tatlon permanente est aussL probable. .

classe 6 : Sols non irrj-gables, texture trop groesJ.èret

topographie lrrégulière, dralnage dtfflctte ou ealtnlté ex-

cessive.

classe 6 r : SoI-s non-irrj.gables. Ces terres pourront
être remlses en valeur p6ur ta rlzlculture dans d'es condL-

tions de gesltcn coûteuse. Ces terres sont composées de eole à

la texture fine, la nappe souterraine d'eau est saline.

Les descrJ-ptions des classes draptttude des sols ainsl
qurelles ont été déerLtes par SHDAGRI (1973) ' dLfférent
].égèrement de celles lndtquÉes ci-dessus, maLs puisqureLles
sontren essence, Ies mêmes que celles données par le Groupet

ment de Manantali, elles sont fourntes cl-aprÈs par souël de

clariflcatlon

Clasee t ; ï,Ês meLlleurs sols, Cee eols fournlseent les pLus

forte productions pour la ptupart des eultures adaptéee âu

climat, sans travail excessl-f . SoIs non salins.

Classe 2 : Lâ granulométrle, Ia toPographle et Ia salinlté
de ces Êols présentent des problèmes. NÉanmoJ.ns, des sols de

cette catégorle peuvent, fournl"r des productLons setlsfalsen-
tes pour des cultures adaptées au cLimat, mais une plus
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grande quantlté de travail y est requJ-se gue pour la classe
I.

Classelr;CessoLs
pour être irrigués de
propices à la culture

Classe 2 g r Ces sols ressemblent â
à la différence qu'ils sont salins.
pour la mise en valeur des terres,
comme 11 le faut, ils sont propl_ces

La superflcle couverte
a ëtÉ rÉvlsée afin de I raccorder

ont une teneur en argile trop grande
façon norrnale. Leur texture lee rend
du riz. Sols non-sallns.

cr+sse 6 : sors non-irrr-gabres. ces sors présentent tant,
de problèmes que }eur aménagement nfest pas économlque.

crasse 6 r r sols non irrigabJ-es. ces sore ont une forte te-
neur en argire et sont extrèmement sall-ns. La nappe souteri_
ralne dreau est saline, Ie drainage est trèe difflctle.

Les résur-tats de ra cr,assifrcatlon des sor.s en rai-
sons de leur aptltude et par réglon apparaLesent au tabreauc*z-r. La zone totale propLee â rrrrrrgatlon (ra somme des
cl-asses Lr Z, I r et Z r, â partlr du tableau C.Z-f) eet de
828 o33 hectares,

Le rapport de la SFTDAGRT (1973) cbmportait également
des cartes de classifieation des sors couvrant ra même zoneque les cartÊs de clasglfleatl0n dee terreB et celres drapti_tude des Eors. un inventaire gênërar fut entreprie en tantque partie intégrante de cette étude afrn de comparer tes ty_pes de sols par sérr.e géocartographique avec rrrnventar.re declasslf,lcation des terres et des sors en rarson de reur ap_titude. une estimatlon approxj.mative du pourcentage d,es prln_clpales catÉgortes de sors dans chague sërr-e cartographlquerégionale est indlguée au tableau C.Z_Z;

ceux de la claese I r,
Le dralnage est nêcessaLre

Sl ces sols sont eultivés
à la rlzl_culturêr

par chaque catÉgorle de sols
aux dlvlsLone établles eelon



lt
il|.flll

tfllr.p ll*ll(fr llF{ llÉl llrll
Ë{ ll

-lr*sF{oo\ÉtftÉ,ldu-)ëcr)f*|rl(Y]C'\æ
l.)t\rl 6l.*u-)rn\fôl
O+\t*thrÈr'1ut(\\È'{rnrôrt|(pêtfiiI(\lEOH

F{H(\(\l(\t

(+)
r*
r|
r*(\

Is.)rÔEfF{cnfrlc{ôlcn
o(\(Td\oru.r Cnrnlm

\P rî (v1 tË t*o t\ tf-l F{ CO I rrt
*tt\t\5lt

H'tÉr\e€OAælct
,*{ ,{ H Fl qr f.l I Lft

Ftl(\l
I

d0l
llr*chl

-{
r\r{

Ëlll\o

ul
É
o
trt
ro
t{

H
(d
Ê
+J
o
u
Ë{
o
|n

utl
o
d
o
d
!
+,
Fl
+r
A{
ru-m€o

rr)ut ulod
Ft tl F{
tm()êr t6
,: .{vu
HHa(ddÊ'uoË^ Osrio ttl

t{ .F{
rd .q+, o{(Jrd

,o t{,ttrt
o

Ê !d,)gur
o
+J
t{
o
>t
o
U

o
É
o
Bn

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

Tf
(n

rrl
f4

o\
l\l
CN

r.l'

co
co
Ë

os

rn

ro

ô
fn
c\|

rU
+J
o
H

ro
O- ul
+J tt 'Fl
h-l 5.d.É 'Ë{ O
Oft Â Fttddtdl
Ot{O r-{ .q Ë d f{ É +J td
-l ttr+J o -Fl ru 7d o fit É Er
l{ O r{ J4 É{ +J r,(I) tld Ut +l 5lovD 5 d q) rU rd O rU tt O(â tFo Él m t M tu Ê ul É

rOEfiO
f* (rl Cn =fllltrtF*u.) rrrl

lY) (\l f*(ï

rnto(\lûrf*O
E,OO(t!ldl

l€t\Otl\roO
tl\t5rl

tgosI\cOrl
Flô|i!É(r|

r*Oqrq.rîtY)f\6fi
(ï tn ,1 ip t\ (\ (v) tÉl tîrrg f* çv) F{ Cï C) Cp =fr\tr\l\

cO \9 1.Ô Ot Fl tfl (V)
Fl l.) .+]æC{Or

.+

\.oÔt\rrc)tl|\t'trË'
chôtF{firo(f) o

A f* U-l F{ Or ôl \f r*O

\*\\ttrl
(\{ .rI F* f* Crl lf ,{

lvt rf (r) @- ({

É(ï

û
H



r.o [n l{
Ullll'r'l

Fl Fl î.)

(l)
Ttt
t
O{
Id
tl
trr
oq)
Ut

Ê
o
.r{
trr

\(l)i
t{

h
rÉ

Ê
Uli

o;uli
ol
trt1
tâ
oirl
t{
o
tn
$)
+J
d(\o

I(r{ rn.Out{I5(l)(g '-l
Org

F{ És(dm
HO

E
0)
Ut
rd
+J
É
o
()
t{
5
o
Ê
Ê
o
É
o
+J
a
.a
.r{
h
+J
o
Ê

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

EfFIO
atr

Ë{r{|.n
F{ F1 |vt

|.|.l
l.l (\l

Hrrro': I
f{

<Fe
ar

l\oo (\I

o\o
.l

lolm
Fl

rntôo
-'*";
tfir*o

ra
6.) -l lOc{ (\

rrl
F{ (\l

{+e
r.l

dr rn

CD
rll

o

trll

ttll

ro (\l (\ to
rat.

rf(\lÀct

(rl.+

+

(r)

' (\l

UI(t

(J

rYlr.tl

C'\rl (\l

trl

!f
a

l\ol

ur+ou
flÊ
h
o
trtr{D i{+r 4+ui
rÉ
(J

EOd+A

F+Un+l
rnoo

atl

ll$lF{tOll
r-l r+ r{

tO f* F{ t{ O\
raa

(9lC.lulF{F{'ill
ft (\l (\ r+ (\

tf Or Ût r{ r{)
arral

!\Orroqffill
ç-1 (\ S (rl 

'-{

t||æctlrtr\o\|{o
aaal

ôu.)rifGÊOF{O
Lf-) (\ (\| (Yt -{ Él

F

E
r4

û
ErlO

.q FIddlFl .AEr{t{É+J(t
O.FtrUE|OfitÉtF
J1 -lJJr(l)dbt.F{ddorurûofil|t'o
É(/ltHAÊUJFI

lq)oÉ
+J trr
Hrt
tTt 3()Ê

ru
Ot{T{ trtt{oW{)
Eâ U'



1,8.I
I
I
I
!
t

Iraptl"tude des sols données Pour les séries cartographlgues
(Groupement Manantall I L977) â 1'exceptlon du cês du Groupe

de Podor. La superficl.e de Ia zone eouverte qul correspond
au pourcentage évalué est indlquée au tableau C.2-1.

Les numéros de code des cartes lndlvidueJ"lee sont
fournis au t,ableau C.2*2.

Une brève expll"catlon des caractérJ"etl.ques dee ca*
tégories de sols décnttes partiellement par l-a SEDAGRE (1973)

est nécessaire pour bien comprendre le tabl-eau C.2.3. LeÊ

noms locaux sont indiquÉs entre parenthèeee.

SoIs alluvlon@ (fondé)

Ces sols sont caractérlsés par et dus â un excès
d|eau survenant par moments â Ia surface. t |épal.sseur et la
structure du sol montrent Ia présence ou les effets dtune
nappe phréatlque.

v - Vertiqql.s eË QUagi-V,erllsqlq (HoIIaIdÉ)

Ces sols ont un prcfllA (B) C plus ou moins homogène, une
texture de plus de 35 + d'argJ-Ie (souvent de 50 à il1 t), une
coloratlon sombre et présentent solt des fJ.ssures, solt dee
folsonnements selon leur teneur en eau. IIs ont une poroslté
trës faible et une structure prlsmatique massive ou polyé-
drique.

Les sols hydromorphes alluvlonnalres et les verÈi-
sors augmentent en amont au fur et â mesure que lron stappro-
che d,u champ dtinondatlon. Alnsl qurrl est montré au tabreau
c.2-2, 73t6 t des sors dans Ia sérle carto-géographJ.que de
séltbabi eont de composition AH et v. plue loln en aval lee
sols sont encore essentLelLement des vertisols ou hydromol--
phes alluvlonnalres. AH et v totarlsent Tirz t de tous res
sors du groupe géographtque de Kaêdl et 62 17 t dans ceruL de
Podor.
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19.

PG = Pseudoglqr : Ç'est un groupe de sol hydtomorphe caracté-
rlsé par le processus de réoxydation subsêquent à la réductLon.
Les Pseudogleys peuvent contenir des concrétlons de fer ou de
manganèse, et présenter des marbrures typlquement rouLIIées ou
nol-res.

V + PG - Associatlo+ de Vertl"sol et de pseudoqley
crest une associatlon de soJ-s gue rron trouve sur les levéee
de berge prJ.nclpalement en aval et qui ont les caractérl-ettques
agronomiques des vertisolsr ,

ÀH+PG - Àssociatlon des sols alluvlonnalres hvdro.morphes et
des sols pseudoqlev,

Cette assoelatlon de sols occupe les levées de berge actuelles
et en formation, le rong de la vaLrée. Lflnfruence du pseudo*
grey est prédomlnante et l-1 impose ses caractérLstJ.ques sur
l'utlllsatlon de 1'aÊsocr.atlon grobale de ces sore, partl"cu-
lièrement dans les zones basses du terraln,

AH+S - Sol alluvionnalre hvdromorphe avec un horLzon
faible en .teneur sallne.

crest une association mLneure que rron trouve seurenent
dans le delta ou dans Ia basse va1lée.

P G + * Àssocl-ation de pseudoûrevs ; c'est une associatlon
mlneure â prédominance autre gue ceIle de vertl-sols ou de eols
hydromorphes, et que lron trouve à la foLs d,ans les zones de
Kaëdi et de Dagana,

G - crest une catégori-e maJeure de sors hydromorphes dans res-
quels Ie processus de réductlon prédomine, et dont, Ie profll
contlent trois hortzons ou plus; il y a fréquemment aues!. une
nappe phréatique.
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20.

t

G Glev avec une lnfluence sall-ne
-S

Ce sot. hydromorphe a des proprtétÉs qul sont, essent,J-e1lement

celles drun gley, mal"s Ia présence de sels est suffl-eamrnent

ltnportante pour justifler une ldentificatlon séparêe.

H , Sols Halorqg$,flrl- avec un taux d'acl"de non;déùerminant

Hn Sols Halo4gg[g, Iêgèrement aclÈqs

Hl Sols Ëelqrnqrptreq, fortement acLdes

Les trois sols dont on vlent de faire lrénumératl"on (Ht, HZ,

H:) forment un groupe se dlstl-nguant par la présence de eels
sqlubles qul produlsent une lmportante modl"ftcatLon dans la
végétatlon. La eonductlvité éIectrlque est d'au molns 4 mtl-
limhos,/cm. En outre, des dlfférences de pH surviennent. On

dlt qurun sol est salLn mals aclde sl un horlzon de 2O cm ou
plus de profondeur a un pH lnférieur à 6,5 à une profondeur
de 60 cm,

I
T

I
I
I
t
T

t
t
I
I

I

Les sols halomorphes avec taux dracide
. çeux qui détiennent les plus hauts pH,

acLdes sont ceux supérieura ou égaux à

fortement acides sont ceux lnférleurs

H + Assoclat,lon de sol-s halomorphes

H+S

quées

EIles
celles

non-dÉterrnLnant sont
Ies sofs lËgÈrement
pH 5, et ceux qul- sont

à pH 5,

Sols halomorphes avec un horlzon faible de eurface

Les deux variantes énumérées ci-dessus ont Étê remar-
dans Le groupe géographtque de St. Louls et de Louga,
possèdent les caractÉristiques des sols halomorphes et

dr autres associations dlsttnctlves.
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I SoIs lsohumldes semi-arldes (dlÉrt) Ces sols des dunes

structure partl"*sont marrons:rouges, de texture sableuser de

cullère et nront pas de eohésion.

O Autres sols Cette catégorJ.e comprend des sols dlsparates
d|lmportance mineure gue lton trouve â travers tout Le bassin
du fleuve Sénégal. Les ressources du sol ont ëtÉ aussi classëes
par hectares de fondé, de slmiti hoLlatdé erest-à-dire avec des

caractérlstlques quJ. chevauchent entre ceIIes du fon4é et du

Iiollaldé) et de Holl-al4é, gtrê lron trouve à IrLntérieur des
zones de I'U.N.E (Untté Naturelle drEqulpement) sur Les deux
rl-ves du fleuve SénÉgal (Groupement Manant,ali, 1977) ,

Le tableau C.2.4 dresse une llste des ressourëes en

sol selon cette terminologle vernaculalre. Le système de

I|I.I.N.E. fut mls au point pour arrlver â des chiffres slgnl-
flcatifs et pour servir de référence pratique à un amënage-
ment futur. (Juton, 197I).

À ItlntérLeur du basel-n du fleuve SËnégal, 72 uones
ont été déslgnées conme futures zones dtaménagement. Le choLx
de cÊs uones fut dÉtennlné en fonct,lon du rellefrde ltapti-
tude des sols, et de Ia dlsporttbilité en ealr Ces unités de ressour-
ces naturelles furent ensulte regroup6es en fB zones (trols
au Ma1Lr slx en Maurl"tanLe, et neuf au Sénégal) autour dee

centres d'aménagement (F.A.O,/O.M.V.S., L977)

On ne peut établtr de relation slmple entre la elas-
siflcatLon technique des sols utllisée par la SEDÀGRf, Ieur
claesiflcatlon des terres selon leur aptltude et la claeeL-
fLcatlon des sole qut utillse Ia terrnlnologLe locale. Blen
que la surface totale des terres à Irlntérleur du Walo excède
I 2OO OOO hectares al-nsl qu I J-I a Été lndiqué dans les cartes
et les classtfLcations de la SEDAGRI, Ie toÈal dee hectares
à lrlntÉrj-eur des zones de I'U. N. E. est constdérabl.ement
molns élevë parce que certatnes t,erres de I{4Io nront pae été

t
t
:l
I
I
I
t

JugÉes proplces à être lncluses dans ce système de IrU. t[. E.
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22.

En outre, res considérations ohl.mlques et génétlques
sont prus importantes pour la crassiflcation technlque que pour
ra termlnorogl-e rocale qut trent compt,e surtout des caracté-
rlstiques de têxtures et drexploitation des sols.

un .des problèmes les prus Lmportants, rté â la prod,uc-
tlvitê agrl-core dans re derta est cerui de la sallnlté des
sols

on remarquera grâce au tableau c z-L que re pourcenta-
ge des sols de nature halomorphe décroit brutalement à IrLn-
térieur des terres (cf. figure c z-L pour re code des cartes
lndlviduelles) ,

La série géographique de srx cartes pour ra zone de
st. Louis montre EG rz * de sors haromorphes. La zonê de Lou-
ga entre Rao et. saint-Louls contLent 33r5 t de sols haromor-
phes. Dans la carte du groupe géographique de Dagana, re pour-
centage de ces sols descend à 24rS et ils disparalseent tota_
lement en amont

c'3 LrAqrlculture actuelle dans le basEln 4u_lÀeqye_ sénégral

C.3. I fnlroduction

selon des données dêmographrques présentées dans cette
étude (Eossier socio-économlque) ta popuratton du basej-n du
fleuve sénégal en 1976 était de r 600 ooor drautree estrma-
tions sont plus éIevées. une grande partj.e de eette popula-
tion, 90 t au Mallr êt 76 I au sénégal, est engagée d,ans rra-grlculture de subsistanee.

En Maurltanier où rract,ivrté pastorare est ta prrnct-
pale occupatlon tradittonnelle, et où 70 g de la population
est nornade, lragriculture est aussi, essentLelremenÇ â un
niveau de subslEtance, Les revenus sont par eonséquent bas etil y a beaucoup de pénurles alimental"res.
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23.

Le Mall, la Maurltanier êt le SénÉgal ont besoln drlmpor-
ter la plupart de leurs aliments ainsi que drautres.marchandlses.
Ces pays ont, donc, habttuel.lement, de grands dÉflclt,s dans leur
balance cotmnerciale * Les donnëes de Ia productlon et des l"mpor-

'tatj"ons du Sénégal, de 1968 à Ig74r sont !-ndl"quÉes au tableau
C 3.f (Bechtel, 19761 . Ce tableau montre cLal"rement que ta pro-
ductl-on céréalIère du sénégal ne couvre pas Les demandes de
consonunatlon locale et gue de grandes quantltés de céréales,
spéclal-ement le riz et }e bIé, doivent être lmportées..Dee d.on-
nées économiques plus récentes indiguent que J.e Sénégal lmporte
à 1'heure actuerle une moyenne de 3oo ooo Èonnes de cÉréales,
dont, rr5 ooo de bré, Aucune donnËe nrest dlsponibre pour ra
productton cérÉa1ière et les importations du MaIl'et de Ia Mau-
rltanLe.

L'J,mportance de 1'agriculture dans le bassin du freuve
sénégal est davantage soulignée par re falt que 33 t du produit
natlonal brut cu Mali de Ia Mauritanle et du sénégal, viennent
de lragricurture et que 7s t de la maj,n-dfoeuvre dans ces paye
sont engagés dans lragrlculture et dans les activités parallè-
Ies.

L* survle de lragrleulture dans le bassln du fleuve séné-
gar dépend de deux ressources dreau, Les pruJ.es et re freuve
SÉnégal' Malheureusement Ia pluvlométrie est trës irrégullère.
La saison des pluies commence normalement, en juin ou en juillet
et flnit en octobre. Les précipltatlons varlent de 3oo à goo
miltl-mètres par ânr comme l'indj-que ra carte pruvlométrique de
la flgure C,3. I

Le freuve sénégal a des déblts annuels qui vont drun maxL-
mum de ro ooo m3/s en Aott-septembre pendant une pérJ.ode de
grande inondation,à un déblt de to m3/s en mai à Bakel.

La guantl_té annuel_le d I eau
lrocéan, varle de 34 milliards de
milllards de mètres cubes (t97Zl.
dêblt, ItlntrusLon dreau salée va

du fl.euve qul se déverse dane
mètres cubes (r936) à hutt
Pendant les pérJ.od,es de bae
au delà de Dagana; durant

lI
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une année except,l-onnellement sèche, J_'lntrusion peut attein-
dre Boghé (Groupement Manantali, Lg77l ,

La conséquence directe des courbes de précJ_pJ.tatlonr
de la variatlon annuelle du débtt du freuve, et de l_fampli*
tude des intrustons dreau sarée fut le déveroppement de trols
différents systèmes agricoles dans Ie bassln du fleuve Sênégal.
Le premier est lragrl-culture traditionneLle de tepies sèches,
ou de diërt, ÇIui dépend entièrement des prules annuelles et
qui se pratique essentlelrement dans ra haute varlÉe où res
plules annuelles sont les plus l"mportantes.

Les deux autres syst,èmes sont !

L) lragrieulture tradltlonne]-le de dÉcrue gue lron pratJ.gue
sur les champs d'inondatlon du fleuve et

2l les pértmètres irrigués.

r,es deux derniers systèmes utirlsent lreau du fleuve
sénégal pour ilaménagement des ressources de ra terre.

rl faut savoJ"r que re bassLn du freuve sÉnégar est dl-
visé selon ses caractérlstiques géomorphologiquee en troLs
zones r le delta, de saint-Louis à Dagana, ra varl_ée moyenne,
de Dagana â Baker et Ia Haute valrée, de Baker à Manantarl.
ces dtvlsions apparalssent dans la prupart des écrits et sont
ëgarenent utilisés dans res autres vorumes de cette étude.
cependant, Pour présenter une lmage plus nette des activl_tés
tradltionnelles agricores dans re bassin du freuve, ll eet
nécesgaire dans ra section sur Iragrlcurture de cette étude
de divlser Ie bassln de Ia nanLère suivante :

le delta - (de Sal_nt-Louis â Dagana)
la partle inférieure de Ia vatlée moyenne
la partte centrale de la vall_ëe moyenne
Ia partle supérieure de Ia vallée moyenne
Ia haute vallée - Au délà de Bakel.

de Dagana à Boghé
de BoghÉ à Matam.
- de Matam à Bakel
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25.
Ces dlvisions addit,ionnelles du bassin sont rendues

'nécessaires par les fluctuations pl.uviométrlques et par Ie
falt que }es actLvltÉs agrlcoles du bassin - par exemple les
dlfférentes techniques agricoles, les courbes de récoltes,
et 1es dLvers progranmes d|actl"on agrlcole etc.. - dépendent
aussl des courbes annuelles de cruës du fleuve.

Les superficies consacrées aux cultures de dÉcrue et
aux crrl-turËs pluviales augmentent dans des proportlons lden-
tiques, de Saint-Louls (le delta) à Matam (eornmencement de
}a partle centrale de la valtrée moyenne) où la superflcie
pour les deux systèmes de culture est à son maxLmum. La con-
centratlon la plus éIevÉe de cultures de décrue se trouve
dans Ia rÉgion qul conrmence approximativement, à 10 km en
amont de Dagana, à Bokhol et,se termine à 50 km en aval de
Baket à Dembancane. Au delà de Matam, l-es zones de culture
de décrue dlminuent progressivement pour atteindre un nlveau
néEllgeable au delà de Bake}.

. Le niveau maxlmum dfhectares consacrés â ltagrJ.culture
pluviale sè sltue entre Matam et Bakel (partle supËrleure de
Ia vallée moyenne), pulsque c'est une zone de hautes précipl-
tati-ons.

Tous les écrits disponlbles sur le bassin du fleuve Sé-
négar mentlonnent res aIéae des cul-tures pLuvlares et de dé-
crue. Les productlons sont affectÉee par tant de facteurs dff-
férents (par exemptre, la hauteur et lel dates des lnondatLons,
la guantlté et La dLstrlbutlon des plules, le nombre de pré-
dateurs...) - qurelles peuvenÈ srélever de presque rLen, à un
nlveau moyen, puls excellent, eL peuvent varier grandement
une année Bur lrautre. Lf entière économie de subsl"stance du
bassin du fleuve est basÉe prJ-nclpalement sur ces récoltes
imprévislbles et fluetuantes
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fl y a des problèmes qut surgissent tant pour ltagrl-
culture de dÉcrue que pour cel-Ie de DlÉf,l, et guJ. eont dûs aux
l-nteractl-ons des deux systèmes, Les semaLlles dee cultures de
décrue peut corncl"der avec la récorte des curtures de Dléri.
ce confrit est, ironl.quementr âu nl-veau Ie prus lntenser pen*
dant les annÉes de très grandes pl.uies, rorsque tes produc-
tlons de curtures de {r-éri. sont à reur maxlmum et que re plus
grand pourcentage de terres ut,ll-lsables de décrue est Lnondé.
Dans tee bonnes années, la terre de Dlerl- est prus productl"ve
par hectare, ainsL le travalr est transféré, de la culture
de la terre de lValo à la récorte du Diérl. Donc, si la récolte
du dlérl est prorongée, 1l se peut qu'll solt trop tard pour
curtiver les terres de walo même si ces dernl-ères ont été
normalement, J.nondées (f 976) ,

un vent chaud et sec apperé harmattan affeete res cu].-
tures des systèmes aEricoles traditionners. ce vent dÉbute
généralement en févrLer, mais peut aussj. être présent en Mars
ou Àvrlr, 11 est, d,'ordlnalrer non-côntinur maLs it cause dee
dommages considérables aux cultures. Les feuLlles sont Échau-
déesr êt si les ëpis sont en formation,,r ra production peut
décrottre de 40 ou 50 t,ou }a récolte entlère peut être dÉ-
truite.

une infeetatlon de petJ.ts crJ.quets (pÉrertns) survi.ent
chaque année vers ra fln de la crue (ootobre-nove$bfê). cet
tnsecte-fléau consume les jeunes plants dans res Ëones de
EÊ&, forçant 1f agrJ.eulteur à replanter une ou prusJ.eurs fols
durant la saison, Eelon la durée de Itinfestatl_on.

Pendant Ie mois dfoctobre, dans les réglons de
et de dléri, l-e nombre de moustrques et ra température
mentent. ces deux facteurs dimlnuent le rendement des
culteurs et leur capacitê pour les travaux des champs,

Walo
aug*

agrL-
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t
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C.3.2 Agriculture tradltj-onnelle des terree de culturee
sèches (dtért)

La saison normale des plules dans le bassln du freuve
sénégal se situe de juln à septembre, et correspond â ra pé- .

riode de culture du diëri, Dang res pays franeophones du sa-
hel, on appel-Le cette saison hlvernage.

La culture dee terres d,e cultures sèches est sédentalre,
non'itlnérante, êt ra récolte prlncl"pare est le mLl. De nom-
breuses terres du bassin du fleuve sénégal sont propJ.ces aux
cutrtures sèches., Parce qurLl nty a pas de probJ.ème de terres
dlsponlbles, re plus grand facteur llmltatif dans Ia culture
du 41.érl est celul des plules. cela a été démontrÉ drune ma-
nière dramatlque par res années de sécheresse de rg?z et de
L976. Le tableau c.3.2 énumère les différentes curturee de
terres de cultures sêches du bassin du freuve sénÉgat.



Tableau C.3-?

Cultures de terres sèches du bassin du fleuve SénÉgal

Nom commun Famille et espèce Nom loeal

I
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HarLcots

MiI

Sorgho

Pastèque

Viqna slnensls

Pennisetum gamblense

Pennlsetum pvcnostachvum

S# sp.

Cltrullus vulqaris

NtÉbé

Souna

Sanio

Niendlco
Bassl

Bèref
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C-3-A.I Répartition du dlérl dans fe bassl"n du fteuve Sénéqal

Les potentlalités pôur lragrlculture du dlÉri sont lmpor-

tantes e travera torrt le bassin du fleuve. Votcl une brèv€ ânâ*

lyse de I'explottatlon agrlcole du 4éÉËL te1le qurel'Ie exLste

maintenant dans les majeures dlvislons du bassin du fl-euve

SénëgaI

Le Delta (de Salnt-Louis â Daqana)

La culture des arachldes fut orlgtnellement Le lot de Ia
régl.on de Louga puis f,ut transfërée dans Ie Delta où J-es produc-

tions étaient bonnes car Ia pluvlométrle était ad.équate. A

cause des falbles plules dans Ie delta ces dernl"ères anhÉes,

on ntobt,ient une bonne récoLte qutune fols tous les quatre ou

cJ.nq ans quand les plules sont sUf,fisantes. Cependantl et' cela
est dt â Ia traditlon, Iragrlculteur ouolof du d.elta cultive
lrarachlde sur une petite ëchelle

. La culture du mll, Çlul demande peu d'l-nvestLssements
agricoles, disparalt pettt â petit du detta parce que les agrl-
çulteurs frntqrent vers Ia va1lée du Lampsar pour y cultJ"ver Ie
ELz lrrlgué. Cette migration a conmencé tl y a vtngt ans guÊnd

on a Lntroduit le rlz dans Ia valtée. BLen quril y alt encore

des plantatJ-ons éparses de mll et un peu d,e manioc. les zones

de dieil dans Ie del-ta Éont princlpalement des zones de culture
de niëbé (Vtgna (Vtgna sinensls, une espèce drharicot) et de

bÉref (une vartëté de pastèque dont les graines contiennent
une huile que lton peut extralre et exploiter à des fLns com-

merciales) .

Les petits eharnps sont bordés drarbrlsaeaux
sabarifta), qlue lton déslgne en langue ouolof Par

(Htblscus

@!..

- La part,le Lnfétleure de Ia Vall-ée Movenne (de Dagana â Boghé)

Les pluJ.es dans cette zone ne sgnt, guère abondantesr ce

qul llmite les actlvité agrlcoles â Ia culture extensive de

pastèque. On cultlve un peu de mL1 dans cette zone, mals les

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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productlons sont basses.

- ta pqllle çÊ atê 4e L4] (de Boghé â lvtatam)

Un bon équlllbre entre I'agriculture pluvJ,ale et cel"Ie
de dëcrue exlste d,ans cette rëgJ-on. Les préclpitatlone varlent
entre 35O et 600 milimêtres par an.

Sl la saison est pauvre pour les cultures de dÉcrue,

Itagriculteur exploJ.tera une zone extensive de dleri en y cul-
tJ.vant Ie mll et le sorgho ; ei Ia salson de dÉcrue est bonnet

I'agriculter.lr exploitera moins ou pas du tout de culture de

dieri.

- La partle supérLeure de la Vallëe Moyenne (de Matam â Bakel)

La cultrrre de dlerl de mil ret de sorgho dans cette par-
tle du bassin est généralement extenslve et les productions
sont bonnes car Ia terre et lteau y sont abondantes.

. Pour ces mêmes ralsons, lt y a de grande potentlal-ltÉs
dans cette réglon quant à 1rétablLssemenÈ dréIevage et dragrJ.-
culture diversiftés.

C-3,2,2 Les technlques aqrlcoles

I,es teehniques tradltlonnelles de culture de mll dans

te dlérl comprennent plusleurs s,tades. DrabordT on enlève les
mauvaises herbes et les arbrisseaurt du sol, et les petlts
arbres sont déctrnés. I,es débrLe sont ensuite brtlés. Toute cette
actlvlté survlent avant Ie début de Ià sal.son des plu1es. Dane

guelques zenes de $!ÊÉ, Ies agrlculteurs possédant du bÉt,all,
font venlr leurs troupeaux vers leurs terres pend,ant Ia salson
sèche pour que les excréments du bétalI fertLlisent le sol.
Avant lrarrivée du bétatl, Ia terre aura, étÉ généralement
débroussaLllée et ne nécessLtera auëune préparatJ.on u1térleure
pour les semallles.

il
I
I
I

il
I
I
I
I
I
I
I
I
I Après une pluie suffisante et après avoir lalssé lthuml-
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dttÉ pénétrer profondément le sol, Ies agrlculteura commencent

à planter. Lropératlon de semis est entreprJ.se par deux per*

Ëonnes. L'une ouvre le sol â une profondeur de deux ou trole
cent,lmètres aveÇ une houe. La deuxlème met IO e 15 gral"nes

dans Ie trou, Ies reÇouvre et tasse }e Ëol avec Ia plante de

son pled. Lrespace normal de semLs pour Ie mll est à Peu

près d'un mëtre carré.

une graine de harleot ou de pastèque est habltuelle*
ment plantée avec Ie mll.

Dans quelques zones de dllirc:L, iI y a certalns champs

exclusivement plantés de nLÉbÉ, de pastèque ou d'êrachldes'

Immédlatement après les semalllesr les champs eont

travailLés en surface. Ce procÉdé a plusJ"eurs buts :

protéger les semences des rongeurs et d.eB oiseauxt

- contrôIer les mauvaiees herbes t

- aérer le sol'

- faciliter Ia pénétratlon de I'eau des plules dans Ie
sol, et ainsl contrô|er Ie rulssellement de surface.

Quand. les plants de mil attelgnent à peu prÈs to cm

de hauteur, on lee cueille pour ne laisser que clnq ou six
plants par poquet. Les plants quL sont enlevés sont replantés
dans un autre poquet. Les champs de mLl sont prot,égés des

olseaux pendant la journée.

Ltutllisation de charruee dane les cultures de dLêrL est
presque non*exJ-stante, Dans Ia partl"e supérl,eure de Ia moyenna

vall.Ée, Itagriculteur utilise parfoJ.s un semolr attelé â un

cheval ou à un âne. Le seul autre l"nstrument qu I J-I utillee est
une houe. L'emplol d t un semol-r augmente la quanttté de Pl.ânts
Eur une certalne superficJ.e, ce quJ., â son tourr aecrott Ia
productlgn. Plus tol-nr êll aval, dans ]a vallÉe basse et dane

la partie inférleure de Ia moyenne vel.Iée, Ia plantatlon de



nil est une opération manuelle et la productlon y est plus
faIbIe

Un calendrler typtque pour le cycle de culturee de
dtérl est présenté au Élgure c.3-2 Parce que les actlvltés
agrl"coles de diéri sont intimement lléee à celles dragrlcul-
ture de décrue, Ia fJ.gure C-3.2 comprend aussl Ie calendrier
des actlvlt,ës agrJ-coles pour La culture de déerue, lesqueLles
sont analysées dans Ia sectlon C-3.3.2 de cette étude.

C-3.2,3 Productions aqrlcoles de dlÉri

Dans les terres de {Êéfc:l, Ia productlon d.épend des pré-
cipitations. Celles-ci augmentent progressivenent en femontant
Ie bassin du fleuve SënÉgal. I1 est extrêmement difficile drob-
tenir des données spécifiques sur les productLons dtagrLculture
tradltlonnelle.

I,ee renselgnements suLvants ont été obt,enus dtaprès
BOUTTLLIER et AL (1962).

En L957, année de la mlsslon socio-économique du f,J.euve
Sénêgal (MrsoES), Ia productLon moyenne de mll était de 4oo,/k11o-
grammes,/hectare. Le travail investL dans cette productlon repré-
sentatt 7or5 jours par heetare. sur le total de ces journées de
travall | 42,5 furent des jours d'adultee de sexe masculln, 16
des jours dradultes de sexe fémLnin et t2 dee jourg dtadolee-
cents et drenfants (BOUTILLIER et AL (1'962). Les producttorre ont étÉ

3r,I
I
I
I
I
t
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I
t
I
I
I
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I
I
t
T

I
I

REGION MiIr/Sorgho

Productlons
( xl logramme srlhectare

*-T---
Ntébé | BéreI

(harlcots) | (eastègues)

lloyenne VaIIée 24o 460 300 300
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consldërablement rëdultes ces dernières années â cause de la
sécheresse,

C-3-2.4 Aqrlculture de dléri - Utilisatlon drengraLs
et de pesticides

Dans rragricurture de diérl, les engrais et res pestl*
cides ne sont, pas utllisés sur une large écherre et lrs ne
Ie sont pas régull-ërement non plus. cera est d,t au f al"t que
Ie facteur détermlnant, pour l-'obtent,l-on d'unÊ bonne ou mau-
valse récolte pour n'J.mporte çrelle année, réside dans ra
pluvlométrie observée.

Lragriculteur de diÉri hésite à investj-r le capital
nécessalre à ces instruments d'exploltation agricore sur une
base annuerle, alors que res revenus dÉpendent des cqprlces
du t,emps.

c*3.2.5 Aqriculture de dléri, problèmes d,e drainage et de
sallnlté

I
t
I

Et,ant donnë que les terres
vallfu ITEDrenrË du bassin du fleuve
bleux, Ies condttions de chal-nage
pas de problèmes.

de dléri se trouvent dans Ia
Sënégal où les sols sont sa*
et de saltnlté ne présentent

t
I
I
I
I

c-3.3 êgriçulture tradltionnerre - Agriculture de d.écrue.

Le second genre d'agrlculture tradltionnerre pratiquÉ
dans le bassl-n du freuve sénégal, r,agrl-culture de d.êcrue, utl-
lise les eaux dtinondatton annuelle du fleuve. euard_ Ie fleuve
déborde, rreau recouvre te champ drl-nondatlon et rrhuml_dLté
imbl-be re sor plus ou molns profondément selon la durée de sub-
merslon des terres et re degré de ruisselrement des eaux dri-
nond'atlon. Àu fur et â mesure que les eaux dtlnondatlon baJ.ssent,
et Ere I'a tçrre devl.ent aeceselble, les agriculteurs commeneent
â semer leurs cultures. La pousse des prants est assurée par
lreau fetenue dans le sol.
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La culture de décrue dans Ie bassln du fleuve cOnsls-

te Ên deux genres de culturesr falo et qqlq. Le Figure C.3-3

montre un profll du champ d'inondatlon à Matam et un système

agrtcole traditlonnel typique (BËCHTEL' 1976), I,eS dëslgnatlons

des varl-étës de sols f|gurant dans Ie profil du Figure C'3-5

hollaldé, !qn4e et gLÆ ont été expliquées d'ans la
sectlon C-2.2 de cette étude'

un inventaire de la culture de décrue dans Ie bassin

du fleuve devrait indtquer Ie nombre d'hect,ares exploités
chaque annéer pâr cOmparaison au nombre d'hectares inondés'

Cependant, Ie sujet est trës complexe et les donnÉes énoncées

par dJ-verses références sont contradtctol-res. Le débat sul--

vant sur les fluctuatlons des inondatlons et Leurs effets sur

La culture de décrue' est proposé en qualité d'Lntrod'uction
à ce sujet complexe pour permettre Au lecteur de comprendrel

au molns en partie, les rapports qui exlstent.

Le Groupement l"Ianantali (1977) estime qu'approximatlve-
ment lOO OOO heetares de terres sont cult,iVées chaque annéet

sur une surface totale inondëe de 4OO OOO hectares. Cette

approxl-mation est basée sur une observatlon de I'J-nondation:'
de I9?O et sur Ia récolte de dëcrue de I97O=I97I. Cette l"non-

dation que I'on considère avoir été une j"nondatlon d'amplltu-
de moyenne, dura 30 jours, Une ml-ssion aérienne fut entrePrlge
dans tout le bassin du fleuve Sénégal pour déterminer Ie nOm-

bre d'hectares de terres exploitées. Les résultats de cette
mi"ssion sont lltustrés par les cartes de M. ,ÏUTON (f97O-197I)

(Voir Figure C.5-4). On devralt remarquer que, bien que Çes

deux cartes indiquent un total de 11O 285 hectaresr sous cul-
ture de décrue pour Ia saison de crue de I97O-1.971r le
Groupement Manantali 1977) a cholsi le chiffre de IOO OOO

hectares comme une approximrtl-on du nombre moyen des hectares

sous culture de décrue.

Les observations tlrëes de I'inondatlon et les données

sur I'agriculture de dëcrue flgurent au t'ableau C-3.3.

À partir de ces données. il est évident que les eones

seulement 30 t du totaleffectivement exploitées représenfent
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34.

de Ia zone de décnJe lnondée et cultivable'

La surface des terres J-nondées dÉpend naturellement de

la hauteur maximale attêtnte Par Ia crue. ËIIe dÉpend aussl

de Ia nature de Ia courbe des débtts de Ia crue (quantlté écou-

Iée par rapport au temps d'Écoulement).

on a donc prJ.e lrhabl"tude de déterml-ner une cÏ.ue non

seulement par sa hauteur maximal-e mals aussi par Ia hauteur

dépassé pendant une durée spécifiquq Par exemple 3O jours

L'expêrlence a démontré que Ia surface de la z6ne lnOn-

dée varie cOnsidérablement entre une haute et une p-asse erue.

La Socl-été Grendlolse drEtudes et d'Appllcatlons Hydrau-

tiques (SOGHEAH) a trouvé qu'J.l étatt poseible de calculer Ia
quantité dreau d'une crue en ueant d'un modèIe mathémat'Lque et
estima ainsi les inondations de 1958 et 1970.

Les rÉsultats sont montrés ci-dessous (O.lt'l.V.S. I f 977)

JUTON (f 971) a établi qu'J.l nrexlste pas de

dlrecte entre Ia hauteur de la crue ou La durÉe de

et la surface exploitée par les cultures de dÉcrue.
Ia durée de temps pendant laquelle l'eau rcste aur
un facteur critlque pour la recharge de Irhumldlté

corrélatLon
I'inondatlon,
Cependantt

le sol eet
dudlt sol.

Année de crue Amplttude de
la crue suRFAcE INSNDEE_IEUaI

i;-;;;;;-til-r""i" l -' r"""
r968 Trës forte r 530 850 4rs

re70 Moyenne â
faible 3 930 3 285 2 455

Taux - Surface inondée en
197O,/Surface i"nondÉe en 1968

3 r6 3r9 5 r9
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35.

Le Groupement lvlanantall (Is77) a dêtermlné que 25O â 3OO m111-

mètree dfeau sont néceesal.res pour aseurer une bonnes pôusae

des cultures.

Une recherche exhaustive des écrlts existants Eur les
cultures de décrue dans le bassln du fleuve sénÉgal a été
falte pour dét,erminer si un rapport exLst,e entre Ia nature
de Ia crue, le nombre d'hectares inondés et l.e nombre d'hec-
tares cultLvés pendant les 33 dernLères années,

La Table C-3.4 montre les rÉsultas. II est évident
qu t aucune relatJ.on slgnlf l.catl"ve n'existe.

Ce manque de corrélatlon peut êtte attri.bué â des fac*
teurs que lron pense gÉnéralement, être "Becondaires"r maLs gutr
en falt sont aussl lmportants que la hauteur et Ia durée des
crues. Quelques-uns de ces facteurs sont :

I'ampJ.Ltude de Ia crue,

la courbe et Ia vLtesse de décrue,

; Ia dlversité des technlques agrlcoles dans les dtffÉ-
rentes fermes,

Ia dlsponlblltté en maln-droeuvre pendant J.a saJ.son
act,lve,

la rel-atlon entre les cultures de 4iiÉfi et celles de
décrue dans le bassl"n du fleuve. Par exemple si les récoltes
de cultures pluvlales (dlért), (lesquetr"Ies sont faltes d'abàrd)
sont, bonnes, il y aura peut être molns de cultures de décrue
pendant cette salson particulière.

I,es ét,udes faltes sur }es cultures de décrue montrent beau-
coup drLnconsLstance quant â La dénomination d'une crue ; par
exemple, forte, falble ou moyenne. Les nombres fournLs ne sont
pas amblgus en eux-mëmes, mais la déctslon de quallfl"er une
crue de forte, faibLe ou moyenne dépend entièrement de lrlnter-
prétatlon LndJ.viduelle falte par chaque source de référencer

t
I
T

t
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TABLEAU C.3-4

AII{PLÏTUDE DE LA CRUF, SURFÀCE INONDEE ET QUETWTTE DE TERRES SOUS

CULTURE DE DECRUE iI(

Année Àmplltude de Ia erue Nb total drha inondés Total des ha sous
cul"ture de décrue

L944

r946
r946
L947
L947

r950
r95r
195r.

r9s2
r9s3
r954
1955

r 956

L957
r957

r969
I9 6I

t9 63

r964
r954
r955
1966

L967

r968
t969
r970
l9 70
r970
19 70
1970
r970
L97 2

falble

moyenne

petite
forte

moyenne

moyennement forte

grande

moyennement basse

très basse
moyenne

moyenne à basse

basse â basee

moyenne

80 000

800 000

r30 000

230 000

100 000
3s0 000

r05 000
80 000

r19 000

1r6 000
r30 000

98 000

88 000

r3r 000

r0l 000

r42 000

r43 000
r80' 000

I
T

I

zeo 660

r23 000

rr7 000

r40 000

86 000

9s 000

'nl_loo

350-000

78 000

94 000

r09 000
245 000

r23 000

rL7 000

140 000

85 000

95 000

110 r 00
110 285
99 945

1r0 000
l0r 700
r00 000

15 000

moyennement
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L973
1973

1976

TÀBLEAU C.3-4 (suite)

Année Amplitude de la crue Nb total d|ha Lnondés Total des hasouB
culture de dÉc:nre'

zrg-îio *rs

60 000
275 000
500 000
745 000

97
87

32

000
200

600
trës basse
basse à moyenne
moyenne à forte
très forte

* : Renselgnements fournle par dlfférentes sources de référence.

:l:lÉ I (d'après simulatlon sur ordinatuer) .

t
I
I
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Répartitlon des cultures de décrues dans }a VallÉe
du fleuve Sénëqa1

de décrue sont rÉpartles dqns les sections
Sénégal de la manière sulvante :

SaLnt-Louis à Dagana) :

36.
c-3-3. t

Les cult,ures
du bassin du fleuve

- Le Delta (de

Dans cette zone, Ies cultures de décrue sont limLt,êes
et insiEnlflantes,

- La partie inférleure de Ia dovenne vallée (de Dagana

à Boghé) i

Icl, Ia zone de

nondation srÉtendent de

du fleuve Sénégal.

walo est très grande. Les champs d'i-
f4 à 20 kllomètres sur les deux rlves

Etant donné que
lmportantes dans cette
efforts dans la culture
tlons sont généralement

Ies cultures de diérl ne sont pas très
régIon, lragrlculteur déplote tous ses
de walo. Par conséquent, Les produc-

ble crue. La capacité de
ques tradltlonnelLes du

bonnes r rflême durant les années de fal-
lragriculteur â maltriser lee technl-

walo et à aceepter les nouvelles
technlques de culture, contrLbue à son succès dans cette ré-
glon.

* La partle centrale de Ia movenne vallée.(de Boghé â

Matam) :

Dans cette zone, il y a beaucoup de marigots quJ. sré-
courent presque parallèrement au freuve sénégat (ntrmbodla,
Mbagne, Palol, Goçgol, Diamel, etc...). Ces marlgots dts-
persent lreau sur une grande surface et augmentent alnsl
I"es etilets des ffiues du f,Ieurie. DËns cette région, les cultures
de décrue et les cultures pluviales existent en quantités
égales. La pluviométrle annuelle est dans des Il-ml"tes aecep-
tables (5oO â 600 mm) r ee qul- permet à lragrlculteur de pratl*
quer des cultures dl-verelf,l,ëes et de dLvLser res actlvLÈée
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t entre les cultures de diét! et celles de décrue.
I

I Le succès de I'agrlculteur de cette région lra aldé
[ à accepter facilement les nouvelles idêes telles que ltamÉna-

I gement des përlmètresrirrigués. La culture en petits pérJ'mètres

I J-rr1.gués a commencée dans cette région, êt eIIe est en train de

s'accrottre sur les deux rives du fleuve'

- La partie supérLeure de-la moverr'ne vAllÉe (de Matam

à Bakel) :

Ici, les cultures de décrue Bont extrêmement limltées'

r Les courbes pluviométriques y sont très importantes et

t contribuent â Ia très grande utllisation des terres de diër:L

Ë. pour les besoins de lragrlculture. Les cultures de décrue sont

I considérées comme des efforts supplémentaires et n'lnfluent
guère sur I I agrJ-culture de la régLon '

J.

I 
LeE types de sols que I'on trouve dans les uones expLol-

I tées sont dlvisés approximatLvement de la sorte I

r
Falo : 7tS t

Fondé i 16'0 t

HolIaIdé et

SlmIIl-hoIlaldé t '76,5 t

I
I
I
I
T

t
I
I
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I C-3.3,2 Cultures de décrue - Technlques aqrlcoles

Le début des activit,és de cultures de dêcrue dêpend de

Ia décrue du fleuve Sénéga1 ; dans Ia haute vallée moyenne'

partle supérieure de la moyenne vallée, ces actlvltés conrnencent

à peu prës â Ia mi-octobre, dans la partJ.e centrale de la
moyenne vallée vers décembrer ,Êt dans Ia vallée lnférieure au:t

alentours de janvier. Le début approxlmattf des récoltes Ee sl-
tue vÊrË la fLn de fëvrier pour Ia partle supériêure de la
moyenne valléer du mois de mars pour la partie inférJ.eure de

Ia moyenne vallée et au mols dtavril pour la vallée lnfërleure.
La date exacte du début des ctltures et des rêcoltes varle
selon ltamplitude de la crue, Ie niveau de I'eau de décrue et
la date où les vents secs csnmencent (harmattant).

I
t
I
t
I
I
t
I
T
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I
I
t
t
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Un calendrier typique pour les
dëcrue est montré au tableau C-3.3 de
cette étude r âu chapitre I'techniques

acttvLtés de cultures de

Ia sectlon C-3.2.2 de

agrlcoles de 4lËElu.

Le Falo r le terme falo est utilisé pour désigner les
terres des rlves du fleuve Sénégal et les nombreu.x marisots
qul y sont associés. On parle généralement des terres de falo
comme de la régJ"on jardJ,nlère du bassLn du fleuve, Ces sols
sont trës fertiles ëtant donné qu|J.ls sont Lnondés de façon
presque ré9u11ère et qurils sont regénërés chaque annëe par
ïes dépôts de limon issus du fleuve. te ffi est drordinalre
réservé aux cultures qui ont besoin de sols très fertiles,

Environ 75 t de ces zones sont plantées de maIs, ce quJ.

contribue substantlellement à Ia production céréaIlère. Les
apports eont estlmés à environ f0 000 tonneÉ pour I 000 hectares
de terres.

Le tableau C;3.5 donne les noms scientlflques et locaux
pour Ie maÏs et l-es autres cultures de décrue du bassln du
fleuve.
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Tableau C-3.5

Les dlfférentes cultures de décrue du bassLn
du fleuve Sénégal

Nom commun Famllle et Espèces Nom local

Haricots
MaIs

Mi.1

Sorgho
Patates douces

Vlgna Sinensis
Zen mayg

Pennisetum hlrsutun
Sorghum Cernuum
Ipomaea batatas

Ntébé
makka

tlotanda
SaEe, sewJ"l

Pataes

Chaque annéel on plante Ie maTs en différentes étapes au
fur et à mesure que les eaux dfinondation du fleuve se retlrent.
Querques graines de légumes sont incorporÉes au mars dans Ie
même empracement. Quant Ie retralt des eaux a lalssé un sor de
texture llmoneuse et sableuse, les agrl-culteurs plantent des
patates douces. Le niveau en dessous de cette zone est générale-
ment très sableux et on y plante une varLété partLcullère de
mil. Ce mll du nom de t,iotandL en peul , produit de grosËes
graines vert foncê. Les zones lnférLeures des terres qul sont
les plus proches du chenar du fleuve reçoJ-vent de rthumtdtté
non seurement du dralnage des eaux drlnondatlon, mais aussl du
suintement de rreau venant des terres prus éIevées du champ
d'inondation.

Dane Ia zone Ia plus élevée de la région de felo, les
dépôts de ll-mons sont ex!,rêmement ltml"tés r ou aloris lle eont
non-exlstants lors des annéee dtLnondatlon prus fal.ble que ra
moyenne. sur ces terres, les agrl-eulteurs cultj-vent du nl.ébé.

Le walo : Les sols hollaldé du chapp eentral d,'LnondatJ.on
eont appeJ.és Walo, et on y eultive tradttionnellement du sorgho.

on peut curtlver du sorgho ou du mare dans les terres de
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fond,é eI Itinondation a été assez forte Pour lcs àttèindre.

( same)

fërent

on plante deux genres de sorgho i une espèce noire
et une espèce blanche (sewtl). LeÊ agrtculteurg pré-

Ie sewil.

aussi
basses
salne ,

MalheureusemenÇ les oiseaux et les singes }e préfèrent
et les pertes dtes à ces prédateurs contrLbuent aux

productlons. Parce que Ia variante de sorgho appelée

sédult moins les prÉdateurs, elJ.e est La plus cultJ-vÉe '

Pour cultlver les terres de ry4lc, I'agrlculteur prçcè-
de à une progression bien dëfinie des activltés agricoles.
La préparatlon du sol commence avant Ia salson des plules.
Cette activité consiste prJ-ncipaLement à arracher les mau-

Vaises herbes et â couper les broussailles. On enlève les
mauvalses herbes une seconde fols avant Ia décrue flnale.
La deuxlème phase est accompliê en coupant les mauvaises

herbes au dessous de lreau.

La portion des herbes la[ssée sous lreau meure car eIIe
ne peut plus nl resplrer ni procéder à Ia photosynthèse, I,tar-
rachage des mauvaises herbee sembte être Ia phase La ptue dlf-
flclle des pratlques agrLcoles et en cel-a constLtue Ie facteur
Ifinlt,ant }a taille de I'unl"té de productLon. I,eE agrleulteurs
essayent souvËnt de payer des travailleurs quJ. aLdent à Irar-
rachage des herbes.

La difficulté des opérattons dtArrachage des herbes sur
les terres de walo, dépend de I'ampleur de Ia crue annuelle
et des fluct,uatlons des lnondatlons sur une pÉrlode dtannéee
successives. La quantité et ta qualité dee mauval-ees herbes

dépendent directement de trhumidité d.u terraln. I,es herbes qul

Fûussentsur une terre qui a été euffisanment alimentée en eau

pendant deux ou trois années de sulter sont plus dlfftclLes à

enlever que celles qu1 surgl-ssent après plus!"eurs années d'J.-
nondatlon lnsuf fisante

Far conséguent, la basse terre de hollaldé est génêraLe-
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ralenent plus difftclle à cultiver que la haute terre de holLeltÉ ett

sl on leur donrlait Ie ctrojx, les ge6s déserteraient les bâsses ztrres

por:r les hautes zoræs perdânt les anrrfus de grarde ctrue'

I€sactlvitÉsagricolegdewaloccrrnerrcentrrorrnalgrerrt15â20
jorrrs apn€s le retralt des eaur qUard la telre est assez dure lnur que

lron [r.rJ.sse rratcher deesus. Porr trarrailter le soI, ltagficnlteur utlliset

solt r.ure frore manuelle attelëe à un boeuf ou â un cheval.

cetteFnrerdèreactivitéagricoleatrol.sforrctigrsextrânerrerrtlrportantesl

- EIIe prépare la terre â recevolr le semle'

-ellecontrôlelacrol.ssancedesmauvaisesherbes'
-ellearrêtelamontéecaplllalredel.eauât'lnté-

rieur du proftl du sol, conservant ainsi I'eau du sol pour les

cultures.

A cause de Ia forte humldité des sols hP.ltaldÉr rf, Pro-

cédë unique est utilisé pour Ia culture du sorgho dans Ie t*alq'

Les semallles nécessltent gÉnëralement quatre personnes qui

marchent I'une derriëre lrautre

cuvette dans le solLa Première Personnê creuse une

avee une grande houe. cette cuvette est rarge dtà peu près ro

â 15 cm et profonde de 3 cm. L'espacement entre les cuvettes

est approximatlvement dtun mètre et dtun mètre entre les slllonËt

IapersonnesutrrarrtefaituntrouaumttieudelacrryetteàIlalde
drr:n rnalllet lound et trnlntu, ce trou or] eersrt plantÉes Les grejnes est

F|tmforrd dtà peg prës 5 srr. La troisifuÉ peËsonne en ligrne dépose plusleurs

graines de sorgho, Plus r:ne gralne d'harleot, (nlébé) orr de pastQquel (béref)

dffs Ie trou.

La derniëre personne en ligrre, qrrl est habiftellsrEnt un enfantr reêotF

rrre les gralnes a\rec à peu pnès un centlnÈtre (lsrù de sable sec' Les gral-

nes strrt englllte laiesée$ alnsl pour la pÉriode de Eermlnatfsr'

t
t
t
I
I
I
t Ouand les Plants

che les mauvaises herbes
sont suf f isamment dÉ\tËlcEDëB on arra-
et on travaille le eol â nouveau' CeE
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Apérations sont Presqutentièrement faltes par les hommest

étant donné qu'elles nécessitent Ie plus d'efforts PhYsl-

ques.

Le travail monotoner qul- conslste à protéger les cul-
tures.des oiseaux, des rongeursr des sangliers et d'autres
prëdateurs, conmence à cette épogue. Pendant Ia salson de

décrue, Ies familles construlsent une hut,te grossière dans

Ies champe et l'utillseet conme quartier de résldence tempo-

ral-re pour rester à proxinl-té des cuLtures.

Protéger les cultures des prédateurs, dont J-a plupart
ont leur habttat naturel dans les forêts de $onaklé (acacLa

nllqllge), est une actlvité lmportante et tout }e monde y

participe. On estine que les prêdat'eurs peuvent détruire juç-
qutâ ?5 * des producti,ons potentielles. Quant les cultures de

sOrgho sont â polntr orl les récolte et on l-es transporte au

vlllage. On les entrepose aveÇ les épts toujours Eur lee tiges
jusqurâ ce qu'i]-s soient battus pour être utilisës conme all-
ments.

Les actlvités agricoles de walo s'étendent de Novembre

à Mai et leur rËpartit.ion ert lndiquée au Ëigure C-3 .5. Le

temps néeessaire pour terminer les dtfférentes activltés agrl-
eoles, pour un heetare de terre, est l-e suivant :

Nettoyage, prÉParation et
mise en semallles i

Àrrachage des mauvaises herbes :

Protection des cultures 3

Rêcol"te !

15 jours

15 à 20 Jours,

48 Jours.

7 jours

EOTAI-. ! 85 â 90 jours.

En moyenne, une famille comprenant trols adultes et trols
enfants peut cultj-ver entre deux â trois hectares de walo'
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Entre 5 â I kg de gratnes Par hectare sont nécessalres

pour le semis. La technologie de culture de walo est asBez

slmple et la plupart des gens continuent dtemployer des outj'le

de fabricatlon locale. Ces dernlers comprennent' une houe ma-

nuelle ( jalo ou daEl), une pique â creuser des trous (@),

une petlte hache (jarnbale); une grande hache (saqqqÉe) t une

grandehoue(qert{ertEg)runcouteau(labi)etunefaucllle
(waafdu) .

A L,exceptlOn d'un cheval ou drun boeuf occasionnelt

on n,emploie essentlell-ement pas de machines ou dranLmaux de

trait dans Ia culture de wa10 à I',heure actuelle. Toutes les

opérations, de Ia préparation de La terre au battaget sont

faJ.tes princlPalement à la main.

C-3-3.3 Culturesde décrue, productlons

Dt aux hasards des LnondatLons annuelles du fleuve

sénégal, gul varient consLdérablement une année sur lrautre,
Ia zone de rëcoltes de falq et de walq est substantiellement

molns grande que la surface plantée. L,es renseignements

exacts Êur les productlons moyennes de cultures de décrue7

(diért) sont extrêmement llmttés. Les productlons moyennêsf

alnsl qu,elles ont été établies par BOUTII,LIER et AI (1962) |

sont les suLvantes I

zones ral-e ' 
- :iÏ. (haricor)

- patates douces

Rëgton de Bakel : mals

650 kgsr/hectare

25A kgs/hectare

2 à 6 tonnes,/hectare

8OO kgs/hectare

on considère que ces productions Pour les zones de

falo sont basses. Les raieons des plus grands rendemente de

mals par hectare dans la réglon de Bakel n'ont pas Été

dÉtermlnées,

Zones de walo : - Sorgho 4 30 kgs,/hectare
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n1ébé 3OO kgs/hectare.

Les reeherches de Ia MISoES en rgST (BoUTILLIER et AI,
1962), ont établt les données sulvantes :

Les rendemente de sorgho pour les cultures de W4le
étaient de 43o kgs/hectare (graines sèches) pour un travall de
85'5 jours/hectare. euarante (4o) de ces Jours de travalr é-
talent des "jours dtadultes mâleÊ", lB des "jours d'adultes
femerres", et 28 des " jours dradolescentg et drenfants', (consL-
dërant que toute personne au*dessus de 14 ans est un adulte),
Pour la ferme moyenne, gul comprend s-7 personnes, dont 3 sont des
adr.rltes actlfs, 1ee actl-vités agrlcoles combLnéee des cultures
de dtérl- et de décrue, représentent la force de travaLr sui-
vante !

215 jours de travalr df adultes de sexe mascurJ.n,
9l jours de travail d,adultes de sexe fémlntn,

rt4 joure de travail drenfants et d'adorescenÈs.

C-3-3.4 Cultures de dëcrue Utili tion d'
pesticl-des

A lrheure actuell-er on n'appllque pas df engrals dang
les zones de falo ou de walo.

Lrutilisation drl-nsecticl-des dans les curtures de dé*
cruer est llmltée'à lrheure actuelrerà cerle de produite chl-
migues (prtncipalement dr ttrCH et du DTT) pour contrûIer les
invasions de crtquets (pél_ertns) sL et quand ellee survlennent.

Pendant res troLs dernières sal-sons de culture, res
paysans qui s roccupent de curture de décrue ont utirLeê un
nornbre considërabre de fongl,cides dans le traitement des sê-
mences pour contrôler les maladLes provoquées par la molslssure.

c-3-3.5 cultures de décrue : Problème de drainaoe et de eau'ltÉ

rl nry a pas de problèmes Lrnrnédlate assocLÉs aux condi-
tlons de dralnage ou de salinltÉ dans lee zones de cultures de dë-
erue â travÊrs tout re baesin du freuve sénégal.
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45.
C,3,4 Les Cultures irrl es dane Ie Bassln d,u f,Ieuve

SénéqaI

c.3.4.r Introduction

Pour une meLlleure comprëhensLon des cultures J-rrl-guées
telles quf elres exletent aujourd,hul dans le bassj.n du Fleuve
séné9a1, une revue de leur orlglne et de reur dëveroppement
subséquent est néceseaire.

Les Françals commencèrent Ia mise en valeur des ressour-
ces du bassl-n du Freuve $énégar pour ce qui est des curtures
lrriguées, à Rlchard ToII en lBIg (Hardy, tg2f). En IgZIf
Jacgues-FrançoJ-s Roger, alors Gouverneur du sénégar, emproya
les services d'une équipe d'experts européens, dont re prus
remarquabJ.e étatt l rhortlculteur Richard, pour ÉtablLr une
statj.on expérlmentale gul commença à fonctionner offl_cierre-
ment en juln L922 à Rlchard Tolt. Hardy (fg2f) fournl_t un ca-
talogue des expérlences extenslves condultes par Rlchard à
Richard To11. Àu dÉbut du siècre, Mathy (tgo4) proposa un
système de barrages et de canaulc pour régularJ_ser rrÉcoule-
ment du Fleuve sënégal dans l'intérêt de lfagrl"curture et du
transport f1uvl,al (papy tgSZ).

À cause des sols très sallns du delta, Henry (Iglg)
recommanda le développement de Ia curture de rLz rnÉcanLsée,
En 1922, Bérine suggéra la curture du coton dans La varrÉe du
Fleuve *

En 1938, le Gouvernement coLonlar français créa ra
Mission d'Amënagement du sénÉgat (M.A.s.). La M.A.s. êtalt
responsabre de I'aménagement de plusl.eura centainee drhec-
tares arzec la statlon expérJ-mentale de DiorbLvol et deemillLere
d I hect,ares â Guédé pour la culture du rLz. Des Études plue
sul-vl-es de ra M.À.9. (rgs3) produl"girent un programne ambl-
tieuxr" Projets pour lf iunénagement du Freuve sénégal. ,,,
concernant res cultures lffJ.guées. De concert avec le servtce
de 1rÀgrl"culture, des reaherehes et des expérLenees ont étÉ
menëes à RLchard Tortr à Guédé et à Dj.orbLvol, pendant. cet"te
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pérlode, les amënagements et
inportants ont Été obtenus à

réglon rizicole

les rendements agrlcolee les plus
Rlchard ToIl r Ç[uL étaj.t alors une

Lrexpansion agrlcole fut menêe par la lvt.A.s. pend,ant
ra pérlode arranr de 1945 à 1953. De t9s3 à 19s9, ra rêgion
Étalt sc'us la gestLon drr.nre cuçaErie dtlngÉnlerie fra:rçaise lrOFfAL.En
plus de ra gestion, cette compagnie étalt aussl responsabre
de la conceptlon et de Ia eonstructlon du système aErJ.cole.

Ltindépendance du sénégar en 196o mit fLn au contrËre
par I 'oRTALr êt ta société NatLonare sênégaralse pour le Dé-
veloppement du g1s (SI\ËDR) fut crëée pour mettËe en oeuvre le
projet (uAtca, 1976, Dtagne, L974, . En rg7o, re Gouvernenent
sénégalals llqulda ses intérêts dans le projet dfirr{gatton
de Rlchard To1lr Êt une compagnle pri-vée, ra compagnle su*
crlère SÉnÉgalaise, (C.S.S) transforma l.a rÉgion en une plan*
tation sucrlèrer ![ul opêre toujoune. cette reconverelon étalt
nécessl-tée par le falt que le rrz lmportÉ de rrÀeLe au sud-Est
coûtait molns cher que re riz produit locarement.

un-.orEanisme de servlce pubtlc, lrorganlsatLon Autono_
me de Ia vaIlée (o.A.v. ) prit en main res opérations du projet
de Guédér avec lraide drexperts de Tarwan. Des projet,s furent
aussl établls à sardé, r,IÉry-Mboumba, Madlna, pétÉ-Galoya et
Nlanga. De tous les projets rra seu]"e réusel_te fut cerul de
Guédé. un autre organrsme de service pubrlc, rf orgqnl_satlon
Autonome du Dert,a (o,A.D.) r un anarogue de lf o.À.v., eommen-
ça d'aménager 1'I-rrl"gation des cultures dans res rÉgions Ln*
férleures du bassln du freuve sênégal-. Dee proJets furent
établts à Dagana, Gaé, NtDembo, Thlagarr êt MfBagam. ALnsl,
lragriculture sédentalre n'a étÉ une réaIlté pour re paysan
sénégalai's du derta que vers Le mLlleu des années 6o quand
le Gouvernement du sénégar corunença l raménagement ugro-
lndustrLel de cette région .

it
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C. 3.4. 2 Agences Gouvernementales responsables de
ilAm@.

SAED : En termes de sa surface dropëration, des capJ.taux
inveetis pour Ia marche de ses programmes, de ilamprltude de
ses projets aetuels et futurs (artant de saint-Louls à Bakel.,
plus les emplacements intermédiaires) et de Irampleur des
impacts de ses activitës sur Ia population du Bassln du fleuve
séné9a1, 1a sÀED est rrune des agences res ptus J.mportantes du
Gouvernement du Sénégal.

L'organisatlon J.nterne de ra SAED est très eomplexe et
pour cette raisonr oD n'anarysera icl que re cadre organLsa-
tionnel directement lié aux dlfférents dlstrLcts de pérlmètres
lrrigués.

Dans 1e schéma organlsatlonnel de la sAED, le bassln du
fleuve (de Saint-Loul-s â Bakel) est dlvlsé en 7 régJ-ons_
pérlmètres séparées. ce sont re Dettâ, Dagana, NJ.anga, Aéré
rao, Guédé, Matam, et Baker. Les struetures de ra $AED sont
illustrëes à ra flgure c.3.6. chaque réglon pérlmètre a Eon
propre schéma organisatl0nnel et ses cadres aux dlverses EêB-
ponsabilltés.

A rrintérieur des régions périmètres se trouvent des
amênagements irrigués qu'on d6slgne du nom de " proJets ,,,
par exemple : Boundoum Nord, Kaesak sud et Grande Digue*Terlel.
Le périmètre du delta possède â lfheure actuerre de loln le
plus grand nombre de projets sous sa jurldtctlon et Ç,est
aussl tre prus large du poj-nt de vue du nombre drhectares de
terres aménagées pour Ia culture irrlguée. Lee pérLmètres de
Dagana et de Nlanga ont tous deux à peu prës r.ooo hectares
lrrlgués et leur expansion est envisagÉe. Les périmètres de
Aéré-lao, Guédé et Matam consistent en de nombreux petJ.ts
projets. Le périmêtre de Bakel a prusieurs petLts proJets et
lrexpansion est entravée par le manque de terreË, seron res
responsablee de I-a SAED, lrexpansr,on des pérlmètres irrlgués
se fera prlnclpalement dans 1a moyenne va1Iêe.

il
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SONADER (Mauritanle) - Kaëdi est le centre du champ dropêra-
tlon de Ia SONÀDER dans le bassln du fleuve SénÉ9a1. Dans ce

centre, iI y a un Directeur, un Directeur-adjoint eÈ des tnplo-
yÉs de bureau responsables de toutes les activltés admJ.nls-
tratl-ves. En outre, lI y a quelques cadreg du service tech-
nique, (qui sont surtout des expatrlés) renviron trente employés
du service de vulgarisation, dont dix sont qualiflés pour le
travall de vulgarlsation

L'exploitat,ion .et I I entretien des systèmes d t irrlgatlon
de tous les pérlmètres sltués dans la partle maurltanl-enne de

Ia vallée du fleuve sont sous la juridictlon du personnel de
Ia SONÀDER. L'organisatlon du centre opératl-onnel est divL-
sée en 4 secttons : Vulgarisatl-on, construction, gestl-on et
rnaintenance Lee périmètres lrrlgués sont divisés en trois uni-
t,és adml-nlstratives, selon Ia taitle du pérlmètre : petlt,
moyen et grand.

Avant qu'un petit pérl-mètre-villageoLs pulsse recevolr
de lfal-de de Ia Sonader, 1I dott posséder au molns 60 famJ,Ilee.
Aprês son aménagement, le périmètre devient une coopératLve.

I,e village reste pnoprlétaJre dc Ia terre. Les cultivateurs
construlsent eux*mÊmes toute I'lnfrastructure hydraullgue. La
Sonader procure les services topographl-ques, installe les pom-
pes à eau et, pour Ia premJ.ère année de lfexploltatlon du pÉ-
rimètre, fournl-t gratultement des engraJ-s et des pestieides.
La Sonader est consclente que les petits pérlmètres sont, à

L'heure actuelle, surtout à un niveau de culture de subsls-
tance. Etant donné que I'aménagement moyen de 2O hectares ne
constltue qutun supplêrnent à la productLon alLmentalre, le
culùivateur doit aussl pêcher et falre un pÉu de cul-ture de
décrue pour survl-vre. La Sonader est êgalement conscLente que
les cultlvateurs manquent encore de Ia technologle néceseaLre
aux meilleurs rendements des cultures des périmètres.

I
I
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Les petits périmètres ont trols fonctlons vitales :

* procurer de Ia terre à ceux qui nten ont pasr ërr éliminant
les qrandes exploltations qui profltent à quelgues prlvl-Ié*
giÉs et en redlstribuant Ia terre à un plus grand nombre.

éduquer les gens à accepter Lrne technologie agrlcole plus
avancëe, falsant alnsi oeuvre de zonesd'essai.

- régularlser la productlon de cul-tures viv:rières pendant
lrexécution des projets de barrage dans l-e tsassin du Fleuve
Sénéga1

Les moyens et grands përimètres dolvent être autonomes,
chacun ayant son propre budget et son personnel teehnJ_que et
df expJ-oltatlon. T.rorgfanj.satj-on de chague pérlmètre comprendra
les sections suLvantes : adminlstration, agronomle, hydraull-
euer formation, mécanisation et archlves.

Chague cultivateur assoclé â un moyen ou grand péri-
mètre aura un contrat de travalr avec la sonader. Ce contrat
stl-pulera les droits et obligatl-ons des deux partles et conti-
nuera drêtre valable tant que le cultivateur travaillera pour
la Sonader,

OPI/API (Mali) - Les quartiers génÉraux administratlfs et tech*
niques de I'opr/APr sont sltuÉs à Kayes. Le personner est peu
nombreux et comprend un Directeurr un Directeur-adjoint, un
persmnel de bureau et un très pettt servlce de vulgarleat,ion.
un conselller technJ.gue agricole est procuré par la FAC pour
aider le directeur.

Les servlces techniques fournis aux cultlvateurs sont
lirnités â des revées topographigues prérj-ml-nalres et au nlvel*
lement des terres. 11 n'y a pas de département drlngénlÉrle,
et on ne fait auÇune étude de sol avant ra construation drun
pérlmètre lrrtgué. Les cultivateurs ont la responsabltitÉ de
la constructlon du përimètre, La distribution des terres aux
curtivateurs se déroule comme sutt : chaque cultLvateur



I
I
t

rl
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

il

50,

reeoit- or50 hectares pendant Ia saison des pruJ.es et o,25
hectares pendant la saison sèche,

C.3.4.3 Les qrands périmètres irriquës

L'aménagement de cultures irflguées dans de grands
pérlrnètres du delta et de Ia partie lnférler:ne de Ia vallfu no'yerure drr

bassin du fler:ve Sénéga1 a donnê lleu à une âmlutlon des tedg,rlqræg

drirrigation et de gestj"on. cette ëvotution partit drun sys-
tème primaire, passa â un systëme secondaire et ftntt par un
système technologiquement beaucoup prus compJ.exe qu,on appelle
tertialre. Lrévorutlon de ces trois systèmes drlrrl.gatLon dee
cultures est analysée dans res sections suivantes.

syst,èmes primaires dtirÈigation. tJne des premièrès phases
dans 1f évolution des dlfférents systëmes drJ.rriEatlon, fut la
constructlon par Ia M.A,s. drune digue de protection de g5 km
Ie long de Ia rlve gauche du fleuve sénëgat, alrant de Thia-
gar à lrembouchure du Marlgot Gomm. cette dlgue fut cons-
trulte dans le dessein de protéger partlelrement ra zone du
delta contre l_es crues du fleuve.

On install-a sept vannes pouï contrôIer lee admlsslons
dreau dans Ia régton. Ensulte, lraménagement des systèmes
primaires dIirrigatLon conmença. un système prlmaJ.re fut cons-
titué par la constructlon dfune grande digue tout autour drune
zone cultivée (gut varlalt de zoo à 3.ooo hectares) pour la
protëger des crues du fleuve.

cela fut falt par exempre re long du marlgot Lampsar
dans le bas delt,a. Quand Ie martgot s'empJ-issalt pendant ra
pérlode de crue du fl"euve sênégat, la submerslon des champs
ëtalt accompli.e en laissant directement lreau du narlgot'
s'écourer par gravlté vers res champs. Au fur et à mesure que
les eaux d'lnondatlon se retlralent, 1'eau restant dans Les
champs srlnflltrait dans le sol-,

une autre forme de système primaire fut dëveloppêe
en construisant une dj,gue protectrrce autour drune dépres-
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slon afin de former un étang. Pendant Ia crue naturelle du

fleuver lreau sfachemlnait par gravlté vers lrétang en passant
par un petlt marlgot. Àu fur et à mesure du retral-t des eaux
d'inondation, le petlt marigot devenalt une vôle de dralnage
pour Ie retour de lreau vers le fleuve.

Dans ces deux formes de systêmes prlmalres, les graL-
nes de rl-z étal-ent semées à la volée dans les champsr au dë-
but de Ia saison des pluies, pour que les pluies les fassent
germer et pour qurelles alimentent te so} en humldité jusqurà
IrarrlvÉe des eaux drl-nondationr ên Août ou septembre. A cette
époque, Ies plants étaient alors âgés dfun ou de deux moig.
Le succës de ces systëmes d'J-rrJ-gation primaires fut partlel-
Iement limitë par Ie falt que J.es zones irrLguÉes n|étaient
pas subdivlsëes en bassJ,ns plus petlts et que les champs ntÉ-
taJ.ent pas nivelés. L.r ÉIévatJ-on d.es terres à travers toutes
ces zones différait de plus ou molns un mètre.

Tous ces facteurs rendirent difftclle Ie contrôle de
Ireau drirrigation. Le succès des cultures dépendal"t aussl de
deux éIément,s que les agriculteurs ne pouvaient contrôler :

la pluviométrle et le niveau maximum des crues.

selon DiaIIo (1925), Ies rendements de riz cultlvé
âvec le réseau primaire se situaient entre 9 et IO qulntaux
par hectare. Lrobjectif intttal dravoir 30.9OO heetares cul-
tivés dans le deltar rÊ fut jamale attetnt. Durant la salson
I969-70, seul-ement 9,5OO hectares étalent cultLvée.

Les réseaux prJ,malres drlrrl"gatLon étal-ent gérés par
I'O.A,V. et I'O.A,D. pendant les premlères années drexlstence
de ces organlsations, Cependant, ces rêseaux n'ont pas été
poeltffsr por'rr plusJ.eurs raisons, y comprLs une mauvalee geË-
tion de I'eaur Én fonctionnement lnadêquat et un entretlen
insuffisant des réseauxTde mauvaieee conditions de draLnage,
et à cause des dimensions inadéquates des dLgnes de protectlon.
Ën 19657 unê inondatlon catastrophique détruLsit les eultures
de rLz et dëmoralisa les agrlculteurs.
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A Ia suite de ce désastre, le gouvernement Sénégalais d"éctda

df éllminer lrutllisatlon du réseau prJ-maire qul- était lmprÉvl-
slbLe et qui avait déjà enregistré plusieurs échecs.

Systèmes secondaires drirriqatlon

Le Gouvernement institua un autre rêseau drJ-rrigatl-on,
qut?n déslgne par réseau secondaire. Pour mettre en oeuvre
ce nouveau réseau â travers Ie basein du fleuve Sénégal, Ie
gouvernement a créé Ia Soelété drAménagement et drExploJ.ta-
tion des Terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal
(s,e,E.D. ) À partlr de f 966, Ie preml-etilréseau seeondaLre"
drirrigation utlllsant 1'écouLement par gravitÉ, fut amÉnagé

par la S.A.E.D dans la régton du delta.

Dans Ie réseau secondaire, la terre fut subdlvlsÉe en
de grandes parcelles qui furent ensuite redivlsées en de plue
petites unités, avec des niveaux dtfférant de pas plus de
25 cm entre Ia zone Ia plus ÉIevée et celle Ia plue basse dee
parcelles.

Une parcelle entLère fut endiguée et submergée dans des
conditione contrôlées. Une canalisation servit à Ia fols pour
lrirrigation et Ie dralnage. Au fur et à mesure de Ia décrue
et du retrait des eauxrle dralnage des terres comrnençaLt.

Quand le nlveau des eaux d'irrLgatl-on étatt à 20 ou 60 crn,
les cultures poussaient bien. Cependant, étant donné que les
cultures êtalent toujours ensemeneées au début de ra saison
des pluies et dépendaient de la pJ-uvlométrJ"e pour germer et
maintenir l-'humidlté du sor, res deux varLables crucl"aLes
étaient encore ra hauteur des précLpitations et rtamplitude
des crues.

Selon DiaIIo, (1975) | quand les deux varlablee 6taLent
favorables, Ies rendement,s moyenà srélevaient de IO à f F
qulntaux par hectare, Entre f956 et I97Or url total de 8.17O
hectares de terres fut muni de réseaux secondalres dtLrriga-
tLon (Républlgue du Sënéga1 , I97I').
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Les contralnt,es riées aux rËseaux secondalres d,lrri_
gation étaient les sulvantes :

le niveau de submersron dans res bassins (petites unités)
était directement rlé à ra hauteur du niveau de ra crue.

les 25 cms de différence de nlveau exlstant dans res par-celles étar-ent encore trop grands pour permettre une submer*
sLon adéquate pour la rlziculture

Ia même canarisation fut utilisée à la fors pour 1fJ_rrrga-
tJ"on et Ie dralnage.

Pour par-rier re rnanque dreau pendant res pÉriodes debas nlveau des crues du freuver et pour assurer une eubmersionsuffisante des champs de r!2, la S A E D a eonetrul"t 3 sta_tlons prlncipales de pompage à F.ong, ThJ-agar et Diawar.. cettetentatlve de compenser rrécourement de rfeau par gravité dansles réseaux secondaires en pompant rfeau ne rÉsorut cependantpas les problèmes des rÉseaux.conséguemmentron mrt fln auxréseaux secondalres drirrigation pour adopter ree réseauxtertlaires d r irrJ.gatlon

La conversl0n en systèmes tertlaires commença en rg72.

r,e système terttalre de dtstrtbution des eaux drlrrr_gatlon en eours à la fols en Maurltanie et au Sénégal (le Ua_Ii n'a pas de grands périmèt,res à lrheure actuelle) eet clas_eé en tant que réeeau ouvert. Dans un réeeau ouvertr on con_dult L'eau de la source au champ par un système de canarr.sa-tLons ouvertes, non-prëssurisées, et au débtt ltbre, gul dÉ_pendent de la gravit,é pour 1f écoulement de l.reaui ces cana_lisatlons sont donc construr.tes, de façon â épouser de trèsprès la topographLe dIune réglon
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Les apports en eau pour tous les
basein du fleuve Sénégal provlennent et

projet,e irrJ.gués du
provl-endront gÉnéra-
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lement de pompages à partir du fleuve Sënëgal et/ou de ses
affluents (habituell-ement de grands marigots) . Les statlons
de pompage eonslstent en de multipres lnetallatlons de pompes
arrant de deux à quatre unités avec des moteurs dlêser ou
électrlques.

L'eau est générarement pompée à parttr de nl-veaux bas
et se déverse directement dans le prlncipal canar dflrrJ.gatLon.
Le système compJ-et d'irrlgation tertiaire d|Écourement, par
gravltér pour un grand projet, comprend, un réseau complexe de
canaux prlneipaux, seeondal-res et tertlaLres drlrrigatlon, êt
de canaux de dlffuslon d'eau (arroseur de quartLer - volr
Figure c.3'7) vaguement égutvalents à des canaux dtJ"rrlgatJ.on
à la parcelle égulpës de mécanlsmes de contrôre du niveau
dteau et de dlstribution des écoulements.

Tout le réseau d'adduction
mètres est ereusé dans du matérlau
tous les canaux drlrrigatlon sont
adoptée parce que crest un type de

d'eau pour les grands péri-
naturel. par consÉquent,

en terre. Cette formul_e fut
constructlon peu coûteur!,

Le systëme a pour but de malntenlr lreau à un niveau
constant dans les prlnclpaux canaux. Le niveau de lreau dans
le réseau de canarlsatlon principare est eontrôlé par des
vannes situées à intervalles tout au rong du eanal drtrriga-
tlon principal.

Quand Ie réseau est opératl_onne1, 1 | eau d'I.rrJ.gation,.
est dLstribuée aux parcel-res de dtf férentes manl"ëres. un mo_
dule d'orLfice â masque Neyrple (voir .Ftgure C.3.g) est un
système de métrage utilisable quand lfeau est fournie sur
une base vorumétrique. ces modures sont utlllsÉs extensj.ve_
ment dans les grands projets d'irrigatlon, on res constrult
général-ement dans des structures de béton. dr.rectement Eur ra
rlve du canal prlncipar, un modure est capabre dILrrJ.guer
un secteur hlrdraulique, soit 4g à 60 hectares. Lreau eoure
à travers le module et sf lntroduit dans un disel_pateur d.réner-
gle lequel débouche directement sur un canal tert,laire.
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Figure Ç.3-8
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Dans Ie canal tertiaire, à peu de dj.stanee au dessous

du module, se trouve Ie distrl-buteur. Cet ëIÉment eEt cons-
truit en bébon et possède des orlflces de rnétal pour dLstrl-
buer Iteau - drune manlère proporti.onnelle, sans autre régu-
Iatlon, - dans trois canaux dradductl"on dteau d'LrrLgatlon.

Normalement Ie dlstrLbuteur dlrtge lreau d'*rrlgatlon
vers de petfts canaux dans troLs directionsdtffÉrentegt sl
nëcessaire, elle est distribuée en ouvrant manuellement une
vanne qul condutt directement à chaque orifice. Lreau drLrrL-
gation est ensutte canaltsÉe dans Irarroseur d,u quartj-err gul
a pour but dfirriguer cinq unltés parcetrlaires en canalLsant
lreau vers des slphons indivlduels d,e bêton qui condui"eent
directement à chaque unttË parcellalre.

Dans quelques cas, Ie canal prlmalre drirrlgatlon eon-
tient un siphon en bëton, gul srouvre sur un canal secondaLre
dont la tête est munl"e d|un module à masque Nyerplc pour rÉgu-
rarlser 1'écourement de rreau dans le rêseau tertralre, rÉpé-
tant alnsi Ie processuÊ dëerlt plus haut.

Les unités pareellalres agricoles des grands projets
dl.sposent drun plan d.e rÉseau drlml"gatlon. Ces parcelles
sont prévues pour lrlrrLgation de surface par sil1one, pâË
bordures de dlgues, ou par bassins. pour les beeoins de lrLr-
rigatLon, ra SAED dlvlse res grands pértmètres en unités Êpé-
clflgues suivantes r â peu près 3 hectares forment une par-
cerre, 4 parcerres de troLs hectares forment un quartLer (à
peu prës Lz à 15 hectares), et 4 à s quart{ers forment un
secteur hydraulique (entre 48 à 60 hectareg).

chaque grand projet eet équlpé df un système de draJ.nage
qui consiste en des drains de surface pour res parcerles et
en des collecteurs profonds et à cLel ouvert qul dépoeent
les eaux effluentes dans des dêpressl-one ou de petJ.te marl-
gots pour IrévaporatLon.

Lrlnfrastructure hydraurlque d'un* proJet est générare-
ment protégée des Lnondations du fleuve par un syetème exten-
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slf de dtgues longeant une rouÈe prlnclpale de desserte'

une compagnle française drLngénlerLer Ia soclÉtÉ cen*

trale pour l'Equipement du Terrltoire (S C E T) | Était respon-

sable de Ia conceptlon des travaux drirrlgatlon et de draLna-

ge de tous les grands projets de Ia S A E D. Les plans de

base de tous projets sont fdentJ-ques. La seule dLfférence ré-
sldant dans ta taille érætrtuelle. Le pérfuÈtre de Nlangra est une

elrceptlon - Ies plans furent fal-ts par une compagnie alleman-
de, Ia Ing - Gesellschaft Herdecke -

A Itheure actuelle, Ia Maurj-tanle amènage seulement

des pértmètres irrlguÉs d,e tallle moyenne, Ils sont fonda-

mentalement identiques en structure hydrauflgue à ceux du

Sénëga}, à Ia dlffÉrence unJ.que de Ia taille. Cependant ces

périmëtres de " ta|Ile moyenne t' reprÉsentent la premlère
Étape vers les grands périmêtres. Là où les condl.tlons topo-
graphlques ont permls de prévolr des Unités Naturelles d'Al.
mÉnagement (II N À) dans Ie pl"an général d'aménagement du

bassLn du f leuve Sénégal-, les périmètres irrl-gués débuteront
par de grands pérlmètres. A 1'heure actuelle, Ies pÉrJ-mètres

de " taille moyenne" de Ia MaurLtanLe vont d.e ?OO à I.OOO

hectares. Quant à ta saLson des plules de 1978, lI Y euti 575

hect,ares amÉnagés pour ItirrlgatLon au pérlmètre de Gorgol
(Kaédt) et 954 hectares du pérlmètre de llrPourie, (Rosso) frl-
rent plantés de rlz. Ces deux pÉrimètres ont des Potentlall-
tés d'expansion, à condltlon que les rendementg solent satLs-
falsants et que des fonds dfamÉnagement puJ.ssent être obtenue

de diverses sources'

I1 n'y a pas de grands pérlmètres au MaIL à lrheure
actuelle.

Le Tableau C.3.6 dresse une llste des grande et mo*

yens pêrimètres extetant dans Ie bassLn du fleuve,$ÉnÉgal
atnsl que le nombre d'hectares de chacun.

I
il

I
t

I
t



Tableau C.3*6

Grands et moyens périmètres exLstant â Itheure actuelle
dans le bassln du fleuve SénÉgal-

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

Pays Périmêtres Hectares Total

GRÀNDS:

Sénégal Savoigne

Boundoum

Kassak Sud

Thl-agar

Grande Dlgue

Balky

$ousee

Mbane

Dagana

Guede

Nianga

TelleIe

300

2 400

270

r 000

r 000

500

150

140

r r367

s50

780

8 457

T

I
I
I
I
t
I

MOYENS 3

Mauritanie

Gorgol

MPourl-e

r6r

954
#

I lr.5

MaIi Aueun

Grand total : I 572



T

I
t
I
I
I
I
T

t
t

s'7 ,

I
I

RÉseaux tertiaires, co{lt, du projet A lrheure actuelle, la
plupart des projets drirrigation secondaire du delta ont êté
reconvertis dans le système tertl-aLre. Quand ra $.A.E.D ee
rendlt compte que les réseaux secondaires étalent lnéfflcaÉes,
erle suspendlt temporalrement 1faménagement dIirrlgatlon agri-
cole du delta (piallo, 1975) et en L972, fit une reguête au
F.A.c. pour financer Ia reeonverelon de tous les projets du
delta à des systêmes tertiaires. Malheureusementr rrnê grande
partie des réseaux seeond,aires dtt être ériminée aux grande
dépens de ra s.À.8.D pour construlre res réseaux tertlalres
(DTAGNE t rg7 4l .

Le premier réseau tertlaire ûut, aménagé â Boundoum
Nord (I85 hectares) en I97O à un coût de IFI.OOO f. CFA par
hectare (MAIGA I 19761 . Les rendements y furent exceptl"onnelle-
ment bons, à peu près 35 qulntaulc paf, hectare. D'après une
estl-matl-on de L976 (nëpublique du Sénéga1 t L976) la reconver-
slon d'un réseau secondalre à un rÉseau tertlarre coûteralt
35o.ooo f. cFA par hectarer âu eas où une stat,l-on de pompage
existeraft déjâ pour Ie projet.

Le problème des coots d I amÉnagement est ]-onguement
analysé dans de nombreuses études et des chlffres très dtffé-
rents eont citésr res plue grande surpassant de trois ou gua-
tre fois les plus petits (O.tt.V.S., Lg77) . Les estj.mattonE
sont très varlables pour les prlncipales ralsons suLvantes :

l. rl se peut que res contrats gouvernementaux de tra-
vall ne soJ.ent pas consldêrÉs con'flle stables en Mauritanle ou
au sénégal. En fait, la coneurrence entre res entrepreneurs
a étë liml"tée à un petlt nombre dtentre eux qul_ sont ÉtablLe
depuls de nombreuses années et qul ont alnsi un monopore
presque de facto. un seul projet à ta fols est entreprle,
cholsi au hasard, au fur et â mesure que les fonds sont dls-

I
x

I
I
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ponlbles.PourintéresserdenouveauxentrepreneurstêtâEsu-
rer un emploi optlmat du personnel et de I'ÉguLpement, iI de-

vraLt y avolr beaucoup plus de travaux étalÉs sur plusLeurs

années I cela permettralt au mol-ns drÉtabllr des rapports

plus réa1j-stes entre les prlx convenuÊ et les coûts vÉrLtables

des projets.

2.I,escoûtsParhectarecltéspardtfférentsauteurg
comprennent Ia provislon de dlfférents types de eervices' ce-

Ia rend lmpossible toute comparaison slgntfJ'catLve de cotts'

Le dépouillement des coûts prévus dans un contrat ne donne

pas toujours une nette vieLon des diffÉrents coûte Pour Chaque

type de constructlonr augrnentant aLnsl" Ia confusion'

3 - I,a dÉtermlnatlon du co{lt par hectare dÉpend du dÉno-

mlnateur ut|I|sÉ et les chiffres de réfÉrence varlent grande-

ment.Quelquesétudesutl.Ij.sentlasuperficletotaledelazone
(surfacegéographtque),9U1représentelasuperflcieobtenue
par planimëtrage de Ia région endl-guée. D'autËes études utlll-
eent la.surface lrrlgable de Ia uone. Cette surface est obte-

nue en soustrayant de Ia zone totale ces rÉgions quL ne peuyent

être lrriguées (les surfaces non nlvetÉes, Ies zones pédOlogl-

quement inadéquates et (ou) des nappee dreau permânentê8 et des

mariqots). Dfautres êtudes utlllsent encore un autre dÉnomlna-

teur, Ia surface ,'J-rrigable nette", e'est à d,lre, 1â surface

dfsponibl-e â Irheure actuelle Pour la culture après avoir soue*

traLt de Ia superficte "irrigable" l',espace utlllSê pour Ia

constructlon.

Lesét,udesdelaSoGREAHpourtrolsbassinevereantË*
pllotes et quatre pérlmëtres montrent quer êr gÉnÉral, tra su-

perfJ.cie ,,totale'f brute dolt être corrJ'gÉe Par un coeffj'clent

de réductj.on de 30 t pour obtenlr la superflcle "l'rrLgable
nette,,, selon que I'on utll"iSe Ie premler ou Ie dernLer déno-

minateur, les cotts par hectare varlent de plue de 40 t
(o.I*{.v.s., r9771 .

4,I,escootspeuventvarl.ergrandementd'unpayeâl'au*
tre et dtune régJ.on â lrautre du mËme pays'
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5. Quelques unes d,es subdivlsions principales d'aména-

gement agrlcole , vU leur diversltÉ, nécessitent les serviceg

d,entrepreneurs aux spéclalttÉs et â comPÉtences diffÉrentes.
Ces subdl^vlsJ-ons comprennent le travall d'endiguement en gênê*

ral, Le n|vel"lement des Petites dLgues, la constructlon de

bâtiments agrieoles et de stockager ].es rËseaux d'Lrrlgation
et de drainage avec routes aesocLées, l-es factlltés PÔur les

transports de récoltes ; Ies stations de pompage i le débrous-

salllage des terres (arbustes et souches) | etc...

Ëxemples de coûtq de Proiets :

It fut très dtfficile drobtenlr des données stres et
spëclflques de coûts de projets pour les grands pÉrlrnètres

irrlgués du bassln du fleuve SênÉgal. Quelques exemples Bont

donnés par I'o,M.v.s. (Avril t L977) , I,e tabLeaU c.3-7 est

tiré de leur étude (o.I{.v.S) et montre des estLmatlons Çaleu-

Iées par J. CHAUMENY, qui les a baeé sur dee études de la
SOGREAH (19?4), et qut devralent être appllcablee en L974.

On devralt remarquer que eeÉ chiffres indiquent lee co{lts

exempts de taxes par hectare "net lrrJ,gable'r et que les prix
de la SOGREÀH de Lg73 ont été augmentés de 15 t pour couvrlr '

des cotlts imprévus1 aLnsi que les fraLs drétud'e et de EuPer

visl,on etc, . .

I
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i
t

Le volume 4 du rapport S'A.E.D/SCET (Mlnlstère de

lfHydraullque, République du Sénégal) énonce le chlffre de

8O5 OOO f.cfa par hectare Pour I'amênagement au SénÉgal.

Ce coût réfère à la superflcj.e nette lrrlgable et spéci-
fiquement â I'endiguement, à Itinfrastructure prLmaire et
aux statlons. Dans une tentatlve de comparaison des coûtsf
Ies prix de 1974 de Ia SOG[IEAH furent augmentég de 30 *r Êê

gul donna une sonme de 630 OOO f .cfarlhectâre.

L'o,M.v.s. (Avrtl rg77) effectua les comparaisons
sulvantes :

cependant, 1rétude de ra SCET (1976) lndtque claLrement
que la sonme de lOO ooo f.cfa rêfère seulement à "IrLnfrastruc*
ture prlmail:e êt aux statl-ons" â I'excluslon des réseaux dtJ.r-
rJ.gation secondalre, tertLaire et quaternalre. et, deE catratuc de

dralrrage, et que donc toute tentatlve de comparaison est valne,
Comme I-fÉtude de Ia scET (1976) se base partlculLërement sur
les résultats de la oonstructl.on des projete de Nl.anga et de

Dagana et que les prlx de la SOGREAH ne représentent que des
prévlslons, les chlffres de Ia SCET sont plus réallEtes.

I
I
I
I

Cott des lnstallatlons
Én mllliere de francs CFA

s.c.E.T. /S.A.E.D.
( r976)

s.o.G.R.Ë.4.H,
(Moltenne)

lravaux d'endiguement

Statlons de pompage

Réseaux d'irrlgatlon
et de chalnage

Routes

llménagement de parcelles

80

too

625

95

110

23s

15

r75

Cotlt Total
(par hectare lrrigable net)

805 630
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Les lrlx de construction cles digues d.épendent â Ia fols

du type de projet (totalernent endiguér tel que le genre de sAL-

DE WALA ou partlellement endigué et adossé au dl-ér! tel que Ie

genre de Boghé) I et, de Itemplacement du pérlmêtre dane Ie bas-

sLn (les niveaux d'eau dtffërent plus en amont qu'en aval)

Le chiffre de 95O OOO f. cfa par hectare pour lrl-nfrastructure
hydraulique et ltaménagement des parcelles de Ia rlve gauche

fournl par I|O.M.V,S. G977l| et hasé sur les prtx de L977 |

semble être raisonnable. Lors dtune des missions sur le ter-
raln faLt,es par ltéquipe agricOfe, A. VILLACEL, du Centre Tech-

nique de Ia S.A.E.D de SaLnt-Louls fournlt les renseignements
suLvant,s quant aux co0te de projet (Communlcatlon personnellet
r978) :

Le prix en 1972*1973, pour dêvelopper un hectare de

pêrJ.mètre irrlgué â I'i.nclusion de 1r Lnfrastructure hydraull-
que pour un rêseau tertialre, êtatt entre 3OO OOO et 4OO OOOf.

cfa. Ce chlffre ne comprenâ|t pas Ie cott des systèmes de

dralnage et de nivellement complet'

- A Dagana, Pour Ia pérlode allant de 1974 à 1978, Ie
coût par hectare êtalt de 85O OOO à 9OO OOO f. cfa pour la
digue de protection, le système d'lrrlgation sans draLnage,

et pour Ie nlvellement comPlet.

- A Grande TelIeI, le coût drun Frojet du delta sréta-
lera entre I IOO OOO et I 2OO OOO f. cfa par hectare et com-

prendra ; une dtgue de protectl.onr utl nlvellement completr un

réseau drirrigation sans drai-nage.

Une comparaison des coûts de 1977 â f978 montre gue les
prix dtaménagement drune infrastrueture hydraullque ont aug-

menté d'à peu près 25 +l ce qui eEt un chtffre consldÉrabIe.

Le cott des projets augmente drune manière contlnue et
iL est évident que I'utllisatlon des formules standard Pour
ajuster les prJ-x contractuels nè permet pas de prédire exaçte-
ment les prix que les entrellraneuæ demardenont lors &r prodraln ÊFFeI
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d I offres.

ITAIJEIIêI{rE :

En Mauritanier CoIïffiÊ au Sénégal, Ies cotts de congtruc-

tion relatifs à Irinfrastructure hydraullque des pérlmètres

irrlgués sont d I lntêrêt primordJ-al".

Le pérlmètre de Boghë n'a pas encore étÉ construtt,
mais les calculs approximatifs préIi-rnlnaires montrent gue les

eoûts de constructlon de l'lnfraetructure hydraullque seront

de 2 45O OOO f.cfa par hectare. Les dLfférents êIémente de

Itlnfrastructure hydraulique comprLs dans cette estimation
Ëont I un syÉtëme global de digues de protectlont un réseau

d'adiluction hydrauliquer uD ëqulpement de pompage et I'amêna-

gement des parcelles. Le pérlmètre de BoghÉ contlendra un to-
tal de 4 260 hectares de zone "irrJ.gable nette", naLs seulement

I O8O hectares eeront aménagés dans la phase LnltLale.

Le pérlmètre de GoRGoIr est partlellement construLt à
lrheure actuelle, Il consiste en un réseau de dlgues de PËo-

tectlon sur Ie f leuve Sénégal r êIl un pont â PertuIB sur I'e

GORGOL et en une infrastructure hydrautique. La superflcLe
t'lrrigable nette" est de 6O5 hectares. Les coûts d'investlsse-
ment par hectare sont de I 7IO OOO f.cfar Cê gult par hectare

représente un cott considérablement moindre que Ie coût du

périmètre de Boghé

I
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@

Le systëme agricole actuel- de }a S.À.8.D. requJ.ert une

certaine mëeanisatl-on pour accompllr les travaux préliminalres
de culture. Cela est dt à Ia nature lntensive de lragriculture
dans des rëglons telles que Ie périmètre du delta. â IrcxLstence
de zones extenslves où la population est éparse et où 11 nty a

pas suffisanment de travailleurs, êt aussi au falt que Lron

trouve des sols trës lourds dans Ie bassin du fleuve $énégal.

Ces pratiques agricoles comprennent Ie labour lnttial
de la terre, Ie disquage et Ie hersage pour Ie semis et pour
L'applicatl-on des engraLs. Dans Ie projet de Daganar otr ut'l-
lise aussi des machines pour les semailles Parce que cela
donne des plants de rlz beaucoup plus unJ-formes'

Ainsi 1e rôIe des ouvrlers agrlcoles. assoclés aux grands

projets opérés par la S,A.E.D., est grandement rÉduit et ltnité
â des actLvités telles que Ia semence des gral.nes de rlz Ià où

Ies machines ne sont pas utilisées, Ie débroussaJ"llager Ia Pro-
tection des cultures (par exemple1 guetter les oLseaux) et Ia
rëcolte. Tout Ie travall investl représente approxLmatJ.vement

40 jours de travall d'un homme pour une cuLture de rLz, ce quJ.

engendre un sous-emploi très prononcÉ (!,IAIGA' 1975).

Pour le Sénégal, où 11 y a abondance de mal-n-dtoeuvre
et un besoin de création d'emploJ-s, de nombreux auteure ont
suggéré que l-es animaux de trait eoient utllLsés en agrlculture
en tant que technologle utiler êt lntermédLaire. Il y a eTr

quelque augmentation dans I'utilLsatLon globale des anlmaux de

tralt au Sénégal, mais cela prévaut presqurentlèrement hors du

bassin du fleuve Sénégal. A cette heure, les agricuLteurs du

bassin du fleuve ne semblent pas enthouslasmés par la posslbtfi-
té de tract,ion anlmale. Les sols lourdsdu bassln nÉcessltent
la traction anlmaleror les boeufs dressés à cet uÉage sont pres-
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que inexistants dans cette région. 11 existe un centre de

dressage de boeufs et de formatton de conducteurs â Daganat

mais qul n'a pas suscLté beaucoup d'tntérêt (BECHTEL I Lg76l.

La S.A.E.D. a réeemment estimé que les lnvestlssements

inlt,laux, nêcessalres Pour doter les proJetsrde boeufs dratte-
lages et de matériel de tractlon animale, senaLent à peu près cù=

86 OOO f,cfa par hectare de terre. En plus de cet lnvestlsse-
ment, iI y aurait Le cott drapprentissage extenslf nêcessaire

aux animaux et conducteurs' Ies travaux préIlminalres à Ia
culturerfaitSpoit manuellement, soit mécanlquement, êt 1'appro-
vLsionnement en nourrl"ture deg animaux.

Aussl, un tel systëme de tractlon anlmale lmpllqueraj.t
au moins aut,ant de problèmes qu|un système de mécanisatLon Par-
tlelte, êt on auralt gUand même besoinr tous les quatre anÊ, de

machlnes pour le renLvell-ement du terraln.

CISSoKHO (lglt) établit qurll y a I5O palreÊ de boeufs

intégrës au système d,u projet de Boundoum et que la tractJ-on

anlmale est valable pour les parceltes de trols hectaree de

cette région. On rapPorte auÊsl que lrobjectif des c.adres de

la gestion est draugrmenter Ie nombre de boeufs.

En Mauritanj.e, où les pérj-mètres actuels de talll-e mo-

yenne, sont censés se dévelopPer en de grands pÉrlmètresr les
pratiques agricoles sont déjâ fortement mécan1sées. Cependant

comme Ia poputation est plus éparse, Ie sous-emPlol nrest pae

un problème comme iI ltest au SÉnégal.

Le lot de terre attrl-buÉ à chaque qdulte aeùj.f -de qe.#eii

mascul.in varie â t,ravers tout le bassin du fleuve Sënégal et
d'un pérlmètre à I'autre. I,a m.oyenne totale pour J.a régLon du

deltardu temps de la phase initlale dee pérlmètres Jusqu'en
f97O, éialt de 0165 hect,are par adulte (MAIGÀ' 1976) . Pour Ia
saison 19?6-L977, à Kassak Sud, la moyenne ét.alt de Or23 hecta-
re par adulte productif. La terre attrlbuÉe à chaque adulte
à Nianga est de lr$ hectare, tandis qutà Dagana, !a moyenne

va de Or52 à O.7O hectare par adulte pour la culture du rizr
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et de Or25 à Of 35 hectare par adulte pour celle de'la tsnate.

selon des renseignements récents de la S.A.E.D.f lee

"groupes de producteurs" du delta oorrtlerurerrt,de 4r5 à 5 tr"aVâll-

leurs productifs par famillel blen que SeUlement ? hectares
de terre soLent attrlbuée à chaque chef de famLlle.

Dans Itorganlsation agrJ.cole du groupe de producteurs,

tout Ie travail, y compris I'agrJ.culture à proprement parler
et les actLvités d'entretlen (Ies femmes peuvent être engagÉs

dans les deux) I est réalteé sur une base collectlve et Les com-

pensatLons versées en fonatlon des heures de travaLl. Ce genre

drorganisation sradapte raisonnablement blen â une nécanleatlon
plutôt Lntenslve (O.M.V.S. r L9771 .

Dans quelques zones des grands pÉrirnètres lrrLguÉs (par

exemple à Boundourn Nord) r oll attrlbue une parcelle à chaque

agriculteur. On ne connalt pas les dtmensLons en hectares de

cette parcelle. Avec lraide de sa famtll"el I'agrLculteur remË

plit toutes les actlvltés agrlcoles, des semaLlles â Ia rÉcolte.
Il est Ie proprLétal"re ,exclusif de l"a récolt'e et peut en dl's-
poser comme iI Ie veut.

Le problème, de la maln-dtoeuvre engagée et de }a répar-
tlt1ondesterresencequiconcerneIescu1turesdesgrands
périmètres J-rrlgués du bassln du fleuve $énÉgal, est très com-

plexe. Le rapport.socLo-économl-que dans cette Étude de lrenvl-
ronnement, analyse de façon plus détalltée Ia force de travaLl
engagée et Ia répartLtlon des terres.

=**-_-_-
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fÀBLEAU C,3-IO

PERIMETRES DU DELTA DE LA SAED, PROJETS ET UNITËSf 1977-78 *

Projet Unltés

Rtchard TolI BalkY
Sousse
Nthlago
Ndombo
Nder

Boundoum ' B. Nord
B, Barrage
B; Est

Djeuleuss Nthlugar
Ndl-etene

. Khor
Thienel
Ndiaw NdLangue
Kassak Nord
Kassak Sud

TeIeI Grande DJ.gue Grande Digue
TeIeI T
TeIeI II
TeIeI Peulh

Lam'sar 
i:He'àË"Ëll"rn"*
Vallée de Lampsar

Foyers et, autres (ttlr) Ronkh
Mbane
AUtres foyers

:h*. z Assoclatl-ons de production agricole (dee jeunee)

RESUIT{E DE LA PRODUCTfON ; Total deE hectares f0 400
Heetares plantés (sous Ie système ter-
tLal"re)
ProductLon totale 5 234 Tonnes
Rendements - Moyens , 2r9 T/ha

Grands : 3r5 T/ha
Faiblesr Ir0 f/ha

i* : Reneeignements fournls par le Rapport salsonnler (Ross Bethto)
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67.

læ tableau c-3.rl irdtqrre I'augrrerrtatlsr dans Ia produetlon de

tomates de f969-I97O à L974-f975.

La SOCAS a LnVesti des capitaux Pour eonstruire une

conserverle â SavoJ.gne où les tomates Locales et celles des

pérlmètres de Ia S.A.E.D gont traitées. La S.A.E.D est en traln
de construlre une conserVerl,e de tomates â Dagana, de concert

avec drautres organismes du Gouvernement SÉnéga}afs.

La production colunerciale de bIé et de mals dane le bas-

sln du fleuve Sénégal, nra, pas reçu une grande attentlon de

Ia part des agrlculteurs et ses potentialltés sont limltées.
Les prenlers rendements pour la production commerclale (L974-

f975) ét,aLent de 2rZ tonnes par heÇtare Pour Ie bIé et' de 2r5

tonnes par hectare pour Ie maÏs. (République du Sénégal, 1975

et 1976). Les tableaux C-3.I2 et C-3.13 contl"ennent' pour les
périmètres de Dagana et de Nianga respeetlvement, Ies donnéee

de productl-on de 1974-L975 à L977-L978 pour le riz, les tomatest

et }e blér pogr la saLson des plutes et la sal"son sëche.

A Irheure actuetle, seulement deux pérlmètres moyena

sont opérationnels en Mauritanle, Ce sont ceux de Mpourte à

Rosso et de Gorgol à Kaédt. Les tableaux C-3.14 et C-3.15 four-
nlssent les données pour Ces deux pérlmètree. La surfaçe PIan-
tée de rlz â Mpourie a augmenté dtune manLère constante depuJ.s

I97O, tandis que les productions ont fluctué à cause de Ia pÉ-

rtode de sécheresse. I.e pérI-mètre de Gorgo} nrâ commeneé à

fonctl-onner que depuls une année, aussi les données pour cet
emplacement sont*el-les extrêmement limitées.

une revue des données de producti.on pour Ie* grands pÉ-

rLmètres J.rriguÉs montre que lee varlatlons sont consLdêrabLeE

une année sur lrautre. Des donnÉes spéelfl-quee ne sont pas

disponlbles pour permet,tre le comparaLson entre les rendelnentg
des cultures des parcelles lndlvLduelles et Ia moyenne globale
du pérlmètre. Cependant, Ia petite quantl"té de données dispo-
nLbles tend à indJ.quer que Lcs dLfférences sont Prononcées.
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TÀBLEAU C.3-11

AUGMENTATION DES TÊRRES AII'IENAGEES POUR LA CULTURE DE LA

RENDEMENTS PAR HECTARE ET PRODUCÎION COMI,TERCTAIIE TOTAI,E

À 1974 1975 *

Sræerficle eufil\nÉe
Ïhectares)

hrductton æçæ par
la SAED

TOMATE AVEC

DE r950-70

Ëendsrerrt (TtrF Prcdrcflon gr'
nesÆectarÉF) ne-nctale (lbnreE

r969*70

1970-7r

L97L-72

L972-73

1973=74

L974-75

2

3

r0

30r0

lqD

ND

26 r0

ND

28r5'ËE

r5

r50

60

90

r r50

9 400

* BasÉ slr des dsurées de la ÉprlbliqrrÊ tu Sénégal (f975-I976) DIAGNE (1974).

ND : Itlon DlEnni"b1e.

tÊt( ; DlfférÉnces dues â des pertes en produits avarlés.
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Les eoûts de production, à lrexcluslon du travaLl pro-
prement dLt des agrLculteurs et de I'amortl"ssement dee Lnves-
tissements pour ltaménagementr paur Ie rl-z cultlvÉ dane les
pËrlmètres, sont à peu près équivalents â IrS ou 2 tonnes par
hect,arer pêE récolte. Alnsi, il est Évldent que La productLon
doit être accrue si les eultures J.rrJ"guéee dolvent devenlr une
entreprlse profitabLe en rappoït avec Les amÉnagementa prévue
des barrages de Dlana et de Manantali.

Une analyse de la sltUation actuelle de lragrlculture
dans les grands pérl-mètres irriguÉs du baseln du fleuve Séné-
gal révèIe que les facteurs suLvants contribuent aux basses
product,lons, et que dans certal"nes zones, des terres dlsponl-
bles sont soue-cultlvées 3

* Des concepts d'aménagement et des méthodes technlquee
nfont pas été adoptés tout de euite par res agrLculteurg dans
les grands pérlmètree lrrlgués. cela se reflète par de falbles
rendetnents par hectare. ,

Dans quelgues zones, la terre nra pas Été nlvelëe cor-
rectement, ce qui rend lmpossLble une l"rriguatlon sufflsante.

- Dana guelques zônes Ie sol de surface f,ut enlevé pen-
dant le nlvellement dee terres. Les eurtures pougsent mal sur
ees sols lnfertl"les et Les rendements sont beaueoup plus bae
que sur les sols fertlles de cette même zone globale.

- Les pannes majeures dans 1'Équlpement survlennent dans
les statl-ons de pompage pendant les pérl-odes critJ.quee d'lrrl--
gatlon. Par conséquent, les apports dteau sont tnsuffJ.santg,
Iee plants vont mal et les productl.ons sont rédultes.

- Lrorganisatlon loglstlgue est Lnadéquate. A cause de
cela, les acÈLvltês erltigues de productlon telles que le
Iabourr les semaj,lles êtc... ç sont programmées tardl_vernentr



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

69.

- on observe une reerudÇBeence de Ia Phyrlcularla oryzae
dans Ie ria. Cette maladle est une des causes de Ia baLsse des

rendements et son lncldence augmente dans les pérLmëtres-paddlee
qui ne reçoivent pas suffl-salTunent dreau drlrrigatlon.

Les pertes dues aux prÉdateurs sont lourdes. A lrheure
actuelle, Ie plus grand problème de protectLon des plante eEt
d,û aux olseaux. Ce problème a été intenslfLÉ par lee condltLons
des récentes sécheresses qul ont crÉe un manque général de

nourrl.ture pour Les oiseaux. Lrolseau prédateur le plus dange-
reux maintenant est le Queléa*queléa mais comme de nouvellee
eultures sont introdultes et que de plus vastes eurfaces Êont
amÉnagées, dtautres olseaux devlennent aussi une menace.
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BESOINS EN EAU DES CULTURES

Obtenlr les données prÉcises néceseairee à Ia déternl*
natLon des beeolns en eau exacts drune culture dans une cer-
taLne région demande beaucoup de tempsi en outfe, crest rlre entrF
prt.se tsès dlfflcile et habltuellefiErrt lnfeleable. Les eondLtlons cll_ma-
tlgues et agronomJ.ques varient grandement dtune rÉglon â I'au-
tre. A cause de ces facteurs, diverses méthodes et forrnules
ont ëté adoptées pour calculer approxlmatlvement J"es beeoine en
eau dee cultures quand la planlflcatlon dcs projets agrl"coles
nécessite de telles donnÉes

Méthodes pour déterminer les bcsoLns en aau des cultures

Les renselgnements sulvants sont un résumé de Ia publl-
cat,lon de Ia FAO lntltulée " Feeqlt; eq cAU 4eg qUltqreg ''
(FAO' 1977 a) et expliquent quelles sont les dlffÉrentes métho-
des utilisées pour prÉdlre les besoj.ns cn eau des cultures.

Les besoins en eau dee eultures sont déftnts eomme " La
profondeur dteau nécessaire pour compensÊr lee pertee dteau
dûes à rrévrpotransprraÈLon (Etculturertlux d'Évapotrans*
prratlon) d'une culture exempte de maradie, poureant dans .

de grands champs dane des condltlons de eotr non rcgtrlctl*'
ves quL comprennent ileau du rol et la fert,ilttÉr êt obtenant
tout son potentiel de productLon dans le dtt envlronnenent ",
Un procédé qut comporte trol"s phases est utllleé pour calculer
Ie taux drévapotransplratl-on dans ler eulÈurËe.

I * L t lmpact iq e4mat sur ree besolns en Êêg .qqs cqlturee eet
indlgué par re taux d|êvapotranepJ-ration dans la culture té-
moln (ETo). r,'ETo est dÉftnl corrme étant re taux à couvert vÉ-
gétar unlforme de I à 15 cm de haut en preinc phasr de crols-
sance et dont lrombre portrnte recouvre entJ.èrement le eol.,
res vÉgétaux devant recevoLr une arimentatlon en etu euffl*
Êantê drévapotranspiratlon sur une grande surfree. on peut
utillser quatre méthodes pour dltermlner lcs bceotns en eau
des eultures. Ce sont cellee de Blaney-Crlddle, de penman,
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celles Par radlation
des bacs.

et celles par les taux drévaporatlon dans

ETo est calculé en utlll-sant d.es données cll-matiques

moyennes par jour pour des périodes de 30 ou I0 jours. on exprl-

me Ie ETo en rrÛn par jour Êt cela représente la valeur moyenne

pour cette Pérlode

une analyse de distributton de frÉquence de ETo pour

chaque année de record climatlque est reco1nmandée, étant atten*

du que Ie ËTo varie une année Éur I',aut,re ; aLnsi, Ia valeur

de ETo cholsie pour Ia planification ne sera pas bée sur deE

conditionE moyennes, mais sur une :gEulÛte probable de condltione

et sur une évaluation des risques tolérables sl les exlgencea

en eau des cultures ne sont pas satisfai,santes.

Le choix drune méthode de prédtctlon devratt être basé

sur Ie type de données ctimatlques disponlbleS et sur lrexactl'-
tude avec laguelle les besolns en eau dolvent être prédlts. Le8

données climatiques nécessaj.res pour chaque rnÉthode sont lndl-
quées au tableau C*3.I6.

2, L'effet des caractéristl des cultures sqr- fg-UXE leEgltrg
indiqué par Le coeffLcient des cultures (Kc) qul

ëtabllt Ie rapport entre te taux dtévapotranspiratLon dane Ia
culture - térnoln (ETo) et Ie taux dtëvapotranspiratlon des cul-
tures (ET culture) oU en drautres termes ET culture = Kc' ETo'

Le Kc eet cholsi pour une culture donnÉe pour Ia phase

de dëveloppementr êt pour les condJ-tions climatlques exlstanteet
puJ-s un coefflcient de culture est préparé.

Taux d'ëv lrat,J.on dans les cul-t ulture) I

Le ET crop pour chaque pérLode de 30 ou r0 joure est
Kc X ETo. La phase ? est répétÉe Pour les dlfférentee varlantes

de schémas de cultures afln drattelndre un optlmum en fOnctJ'on

du climat,, du sol, de Ia disponiblltté ën terres et en eaut

ainsl que des crltëree de gestlon et de production.
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72.

3. Facteurs affectant le taux d'ëvapotransplratlon des cul-
tures (ET culture) dans les condltlons localeg existantes

On déterml-ne 1'lmpact du climat et de ses variâtions
dans Ie temps et dans I'espace. On évalue Ia dlsponibtlité en
eau du soI, al-nsl- que les pratJ-ques agrJ"coles et d'lrrigatlon.
On eonsidère Ie rapport entre ET culture et Ie nLveau de Ia
produetion du cul-ture r

La déterminatlon des besolns en eau des cultures pour Ie
BaPsin d.u fleuve Sénéqal :

Il eet dtfftcile de faire des calculs exacts des beeoLne
en eau des différentes cultures dans dlverses partles du Bageln
du fleuve Sénégal à cause des condltLons clJ-matJ"gues exlstanteg
et des trois cycles de salsons (c'est-à-dire galson des plules,
sal-son sèche, frolder Êt saison sèche, chaude).

La rêgion du delta est influencée par 1'océan, alnsl
que le montre les petites dfffÉrences entre les tempÉratures
minlmare et maxlmare et res variatl"ons dans ra saturatl-on de
rralr (hr-midité), ee qul, à son tour réguJ-arlse res besolns en
eau des cultures. Au dessus du delta, des conditione cllmati-
ques contlnentales prëvalent, ce qul résulte en des besolne en
eau des cultures qul diffèrent de ceux du delta.

Selon Vl1Iocel, (Communlcation personnelle, IgZB) du
centre Technlque de ra s.A.E.D d,e sal-nt-Louis, Ia détermlnatJ.on
des besol-ns en eau des cultures uttrJ.sée par la S.A.E.D pour
l'J-rrigatlon des cultures, êst falte selon la formule de PENMAN.

La valeur d'évapotranspiratlon utLll-eée pour la détermlnatLon
de la formule de PENMAN eËt une moyenne des donnéee enregletrées
par Ia F.À.o. à la station expérlmentale de Guédé et d,ee don-
nées venant de Richard To11.

A lrheure actuelre, la s.A.E,D ut,lrlse les besoLns en
eau des cultures, ci-après : riz (une seule culture par an)
9 5OO mètres cubes par heetare, tomates IZ SOO mètree cubes par
hectare.
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73.

Les attrl-butions totales dIeau pôur Ie rlz correspondent

aux taux drirrlgatlon donnës dans Ia sous-sectlon de cette
étude sur l-es " grands périmètres " , tntitulée " !Æ!lgg
1|!!g!gq!!g ". Les besolns en eau des cultures Pour trols
emplacements dans l-e Bassin du fleuve Sénégal furent calculÉs
par des chercheurs de Ia F.À.O. à Guédê (F.A.O. r t977a) en

utilisant Ia formule de PENI,IAN, Ces données sont lndlquées
au tableau C.3-17. On peut voLr à partlr de cê tableau qutll
n'y a pas de dlfférence significatlve dans lee coeffLeients de

culture de Ia consommation mensuelle totaler Pour }es troLs
emplacements, Ces dernlers se trOuvent toUs danS }a mOyenne

valLée, Êt on montre qu'il,s varl-ent en relatLon avec Ia culturet
sa phase de crolssance, Ia saison de culture et les conditlons
cllmatiques exl-stantes. Le taux dtévapot,ransplratl-on dans les
cultures (ET culture) peut être déterminé en tant que moyenne

exprimée en mm par jourr srr une pÉrlode identlque de 3O ou fO
jours, Etant attendu que Ie même taux drÉvapotranËplration est
utilisé (ETo), les coefficients de eultures lnd,tqués srapplt-
quent à chacune des quatre méthodes.

Lieffet des conditions locales et des technLques aqricoles Éur

Ies besoins en eêu des culturee comprend les Lmpacts locaux des

varlations cllmatlques dans le tempsr selon le dlstance et
ItaltJ,tude, Ia superficie des champs, I'advectlon, Ia dlspont-
bilité en eau du sol, la sallnl-té' Ia mÉthode drJ.rrl-gatlon, lee
méthodes et tes techniques agrLcoles, pour lesquelles des don-
nées prises sur Ie terrain sont requiees.

On devralt, obtenir toute donnée Lssue drÉtudes-spéclftques
sur les besolns en eau des cultures, faites dans Ia zone agrl*
cole concernée, al-nsl que toute donnée climatlque dJ.eponlbl.e
sur l-a zone. On devralt vérlfler lrexactltude de ces données.
On peut y procéder en allant dans n'J.mporte quelle station météo-
rologique ou de reeherche de la zone, et en y Évaluant les lne*
truments employés, IrenvLronnement et lremplacement,r êt les
méthodes d'observatlons et drenregJ.strement utllieËes. St lron
dispose de données même ll-ml-tées provenant de plusieure Eta-
tlons météorologlquesr orl peut améllorer Ifanalyse en préparant
des cartes qui incLuent des courbes drégales valeurs dee varia-
bles cllmatigues nécessal"res.
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On devrait obtenir des données relatl.ves au genre de

culture, aux phases d,e développement, Êt aux teehnlques agrl-
coles dans Ia zone du projet.

l. Taux d'évapotranspLration dans les cultures-tÉmoj.n (ETo)

Les donnéee dont on dlspoee sur le cllmat et lee cultu-
res sont amassées et évaluées et servent d.e hase à IrÉtabllgge-
ment de Ia méthode de prédlctton pour le taux d'évapotranspJ.ra-
tlon dans les cultures-témoin (ETo) qul est choLsLe aussl selon
Ie degré d'exaetLtude néceesal-re.

ËTo est calculé pour toute
utilisant des données climatiques
fréquence des valeurs extrêmes de
sont analysées.

pérJ.ode de 30 ou tO Jours r ên
moyennes. Lramplltude et Ia
ETo pour un cllmat donné,

2. Coef f lcLent de cultrrre (rc1

Le sehéma de culture est choLsl- et Iron dÉtermLne la
date dç plantatlon ou de semLs, Iê taux de dÉveloppement des
curtures, la durée des phases de croJ.ssance des cultures et
leur pérlode de croissance.

On choislt, et prépare Ie Kc pour une culture donnÉe et
pour J.a phase de croLsaance correspondant aux condLttons cllma-
tJ.gues qul préval-ent. Dee chercheurs de La FAo à GuÉdé carcu-
lèrent les besoLns en eau de culture de troLs emplacenents du
Bassin du fleuve sénÉga]-r ên utllieant la formure de PEN!{AN
(FAo, r977a), Les trots empracements ee trouvent tous dans Ia
moyenne varrée du bassin, alnsL les condrtLons clJ.matlques
étaient-eIles ldentlgues rors du carcul des besolns en eau. ce-
pendant, tr-rétude de ra FAo (r97?b) ne fournLt aucune Lnforma-
tion sur les données ctlmatLques qul onÈ êté tnséréee dans la
formure de PENI{AN ou sur les typee de eote exlstant dans Les
différente emplacements.
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75.

Les chercheurs à Guédé ont aussi évaruÉ les besolns
approximatlfs en eau pour le rlz et pour drautres cultureg.
ces données sont lndiquées au tabreau c.3.rg. rl nty a pas
drexplJ.catl-on dans l'étude de la FAo (rg7zb) sur la manLère
dont tls sont arrivés â ces calcule approxlmatLfe 6sË besolns
en eau

Le tabreau c.3.r9 est un résumé global dee besolns en
eau pour différentes cultures de saisone des plules et de
ealson sèche, poussant sur les sols HoIIaIdé ou fAEdë, ainsi
quf lls ont été dêternrlnésr pâr ra FÀo (Lg77lnl. T.eE calculs,
pubriës par la FÀo, ont donné les besoj.ns en eau en mètres
cubes par hectares. pour les besoins de cette étude, ils ont
étë Çohvertis en mm,/par hectare, pour faciliter ra compararson
avec drautres calculs de begolns en eau mentionnés dans cette
sectlon. ces calcurs ne comprennent pas de pourcentage dreffi-
cacité de Irirrigation

En 1976, Bechtel a carculé les besoins en eau des cul-
tures de Ia réglon de Matam, en utlrLsant ra mÉthode de Braney-
crlddle. rls chol-sLrent cette méthode de préfÉrence à df au-
tres pour les raLsons suivantesI

Ia méthode de Blaney-Cridclle nécesslte seulement dee données
de température et de précipitatlon, et ces données Étaient
disponibles pour Matam.

la mëthode de Blaney-criddle est basée sur dee essaLe et des
mesurÊs effeetués à lréchelon mondLal dane des eonditions très
varl-ées.

la méthode de Braney-crlddre sregt avéréepratJ.quer êt donne
dee résultats drgneede conflance, car on rra utr"llsÉe pendant
des périodes assez longues dans un grand nombre de pays.

Les besoins en eau des curtures, al-nsi gurirs ont été
carculës par Bechtel (1976), sont indlgués aux tabreaux e.3.ao,
c.3.2r, et c.3.22. ces tabLeaux montrent aueeL les besoine en
eau, par mols, pour chaque curture, ainei que les dJ.vere
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76.

facteurs utillsés pour les calculs Bethtel (1976) a estlmË

Ies besoins en eau draprès un taux dfeffLcaclté de 60 tr CÊ

qul est un taux raisçnnable pour les systëmes dIJ.rrlgatLon
de surface. (Les chlffres donnée Pour une efficaclté de 75 t
sont pour I'lrrigatJ-on Par aspersLon-. Le tableau C.3.22 donne

Ia moyenne pondérée des besoins en eau (tels qufils fJ"gurent aux

tableaux C.3.20 et C,3.21) pour les schémas de culture que

Iron espère volr se dÉvelopper Eur les sols Ho1laldÉ et fondÉ

Bechtel (L976) a estlmé que ces quantltés (réparttes par moiÊt

alnsi qutindlqué) fourniront la quantité adéquate dreau Pour
Ies progranmes de culture arrssi bterr qr:e pour toute dftrtation rnrmale

à partir des progranmes que Iron pourral-t raLsonnabtement pré-
voir

On devralt remarquer que les beeoins approxJ.mati-fs pour
Ie riz nécessltent des quantJ.tés addttlonnelles d'eau Pour
sêturer Ia couehe superficiellerlnonder les pérlmètree-paddLes
et remplacer les pertes dûes à la percolatlon tout en maLnte-
nant 1'lnondatlon pendant Ia eaLson de culture. Ces besolne
supplémentalres en eau ne srappllquent pas aux cultures non

inondables, et les taux d|effLcacttÉ de IIlrrlgatl"on ne staP-
pllquent pas non plus aux besolns en eau du rlz puleque Ie
facteur dtlnefficaclté (pertes dtes à La percolatlon) a ÉtÉ

considéré dlrectement dans les besolns globâux de cette cul-
ture.

Les statistLques des besoine en eau dee culturesr ainsl
qufJ.ndtquées par le Groupement Manantali (L977) flgurent au

tableau C.3.23. Le Groupement Manantali est arrlvé à ces
chi.ffres grâce à un procédé de synthèse des données brutes
spéciflques venant dtétudes précédentes Eur IragrJ.culture et
Également grâce à des Études sur Ie terraln.

LrEqulpe dfAménagement Agrlcole a analysÉ et comparé

Ies estimatl-ons des besol"ne en eau deg cultures établles par
ta FAO, BECHTËL, et par Ie Groupement Manantali pour arrlver
aux cenÇl-uslons sufvantes.'
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77,

I Les données éta"blies par la FAo (tableaux c'3'r7-r8 et r9)

sont inconsistantes et Lnacceptables.

2 T,es données établles par Bechtel (tableaux C.3,2O, 2I, et
22) sont réalistes, cependant, elles ont été Établles spËcl-
flquement pour les cultures de la réglon de Matam.

3 Le-s donnëes établles par Ie Groupement Manantali (tableau

C.3.23) étaient basÉes sur une considération du Bassin tout
entler du FLeuve SénÉgal, et permettent un programme vlable
de culture double Pour une pérJ"ode dtaménagement de 5O ans

L'Equipe df Rmênagement Agrl-co}e estime que ces besoins en

eau des cultures devraient répondre, drune manfÈre adéquatel

aux exigences d'un aménagement à lOng termer POUr satlsfal're
Ies besoJ.ns agricoles et économlques très varl-és des Etate-
membres de lfo.M.v,s.

Pulsque des données retatlves au coefficLent de con-

sorunatlon menBuetle par les cul-tures (Kq) n t étalent Pas mênt'Lon-

nëes dans IrEtude du Groupement Manantall (1977) ' ces données

ont été établies par lrEquipe d'Amênagement Agrlcole. LeÊ

caleuls sont basés sur I'Équation de Blaney.-Crlddle' aLnsl
qu'elle a été modlfiée par la FÀO (1977).

'L!orl-glne des eourbes de Coefflclents de eulture

Dans 1'équatJ-on origlnelle d.e Blaney-Crlddle (I950),
te facteur de conaonmation (f) est ca}culé à partir de Ia
température moyenne (T) et du poureentage (p) du nombre total
annuel drheures de lumière survenant pendant Ia pérJ'ode consL*
sérÉe. Un coefficlent emplrlque de eonaorilnatlon par les
cultures (K) est ensuite appllqué pour fLxer les besolns ên

eau (c u). Cependant, comme lrLmpact du clLmat sur les be-
soins en eau des cultures srest avérÉ être Lnsufflsamment
détermlné par la température et Ia durÉe du jour (dLffÉren-
tes expérlenceeont montré que les besoLns en eau dee cultures
varieront largement sous des cllmats ayant, d,es valeurs
identlques de T et p), Ia FAO (r977a) a nodl-flÉ Ia méthode
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en incluant les nlveaux génëraux d'humiditÉr drheures de So-

leil, êt de vent, de mâne que des donnëes de tempÉrature mesu-

rée, ce qul amÉliore ta prédtction de lrimpact du cllmat sur

I | ëvapotranspiration

On définlt le coefficient de culture par Kc.

Les valeurs de Kc varient selon les dlfférentes phaees

de culture. La F.A.O. décrLt les quatre phases suivantes de

croissance des cultures :

l. Phase initlale : gerrnlnation et eroissance hâtLve quand Ia
surfaee du sol nrest pas ou eÊt à peine recouverte par tra cul-
ture (sol couvert <I0 t).

2. Phase de développement : A partir de Ia fln de Ia phaee

inltlale jusqu'à Itobtention drun 8oI couvert à plelne caPaclté
(sor Çouvert attelnt â peu près 70 80 t)' on peut reconnat-
tre dans Ie champ Ie débrrt de la phase de ml-saison quand la
culture aura couvert,70 â 80 t du go1, ce qulr cependant, ne

signifie pas que Ia culture a atteint sa hauteur de maturlté.
On considère qu'iL y a couverture totale du sol loreque Ie
coeffLclent Kc est proche de sa valeur maxlma.

3, Phase de mi-saison : Entre la couverture totale du sol et
le début de maturationr alnsi qurlndlquë par Ia décoloratlon dee

feuilles (pour les harlcots) ou par la chute des feullles
(pour Ie coton). Pour quelques cultures, cela peut aller jusqurâ

une période proche de Ia récolte, (betteraves à susre) à moJ.ns

que ltJ-rrigation ne soit pas appliquée en fln de saison et çlurune
réductlon dang Ie taux dtévapotraneplratlon (ETeulture) ne solt
occaslonnée pour augrmenter les productions et/ou Ia qualité (pour

la canne à sucre, le coton t êt quelques cérÉales) i normalementt
blen aprës Ia phase de fleuraison des cultures annuelles.

4, Phase de fln de salson : A partJ.r de la fln de la phase de

ml*saison jusqu'à la plelne maturité ou Ia récolte.

Pour dérJ.ver les valeurs de Kc et leurs changements Be-

lon les saisonsr on doLt connaltre certalne faits :



I.

2.

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

ryg.

La date de plantation,/eemenee

DurÉe de la phase de dÉveloppement de chaque culture.

Groupement Manantali (1977) a établt ou estimé les
dates de ptantation et a donné Ia durÉe des différentes phases

de crolssance pour lee cultures du BassLn du F1euve Sénég'al-.

En uttllsant I'ëquatlon de Blaney-Crtddl-e (f950) 
' modifiée par

Ia FAO (1977) et en y insérant, les donnÉes du Groupement l{a-
nantall, les courbes de coefficients de cultuËe ont été déter*
mLnées pour chaque culture et sont indlquêes dans les fJ.gures

C.3*9r C.3-lOr C.3-11, et C.3-12.

Puisque 1'on dispose de données concernant, le pourcen-
tage de chaque culture dans lrhectare théorique et Ie eoeffl-
cient de culture pour chaque molsr 1I est possible de calculer
une"moyenne pondérée" de Kc sur une base mensuell.e. Par exem-

ple, en févrlerr iI y a OrI2 (fzt) dans Ie rLz (I(c = Irl5 à

1'époque)

Q,I1 dans Ie blé (Kc = or45), OrO3 dans la canne â sucre
(Ke = I,O5), O,O4 dans Ie nlëbë (haricots) (Kc = l,O5), O'O4

dans l-es tomates (Kc = C 16) t OrI4 dans lee fourrages (Kc =
O,95), Orl3 dans Ie mals (Kc = O,4), êt Orl3 dans Ie sorgho
(Kc = I,I).

On vol-t que O'SO (8O t) sont en eulture, avec Or2
(2O t)de sol rlu. Donc, Ie Kc moyen appelé ffi crop eet donné
par :

OrB Ë culture = (Orl2 x IrIS) + (Ort7 x, Or45) + (OrO3 x 1fOs)
+ (O,o4 x 1,o5) + (o,o4 x 0,6) + (orl4 x or95) + (O,13 x Or4 )

+ (Orl3 x IrI ) = Ot629

ou alors ffi cuLture = O,6Zg/etg/HO,B

St lfon consldère que Ie sol nu a un Kc de Or25 (FAO,

Lg77), done pour I'hectare tout entler, le Kc, appeLé KË totaL
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Figure; C.3-9

COURBES DE COEFFICIENTS DE CULTURES

POUR LE RIZ ET LË BLE

CROP COEFFICIENT CURVES

RICË AND WHEAT

RICE I t

t.l
KC

t.o

o.e

xfx SIYO SAISON DES PLUIES

3170 wET SEASON

t.4

r,3

KC t.2

l.l

t?o/o

t?vo
SAISON SEÇHE

DRY SEASON

WHEAT t,?

tô

o.8

o.6

o.4

0.2

XC

t7o/o SA|SON SECHE

l7o/ë DRY SEASON

|RRTGATToN DE tO JOURS ^/IO DAY IRRIGATION-O--U
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FIGURE C.3-IO

COURBES DE RAPPORTS ENTRE LES CULTURES

DE CANNE A SUCRE, DE HARICOTS ET DE COTON

CROP COEFFIÇIENT CURVES

SUGARCANE, BEANS AND COÏTON

SUGARCANE

(SUPPOSÉES ETRE A MOITIE COUPEIS CHAOUE MOIS)
(ASSUMED I/I? CUT EACH MONTH)

3OlO TOUTE L.ANNEE

37O ALL YEAR

BEANq r.2

LO

0.8

o.6

o.4

o.2

4OA SAISON SECHE

4O/O DRY SEASON

KC

7 JOURS
7 DAY
Ë JOURS
IO DAY tf

SUPPOSEES ETRE

-ASSUMED

r.2

t.o

3OÂ SAISON DES PLUIES

--\ 

37o wEr sEAsoN

t\t\I
7 J(xrRs / I
i oÉI-_*Jl
IO JOURS I
rg-PAI-** 

-_/

XC

o.8

o.6

0,4

o.2



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

FIGURË C.5- II

COURBES DE RAFPORTS ENTRE LES CULTURES

DE TOf\4ATES ET DE FOURRAGE

CROP COEFFICIENT CURVES

TOMATOES AND FORAGE

TOMATOES
r.2

r.o

o.8

o.6

o.4

0.2

3Yô SAISON DES PLUIES
lo/o wET SEASON

t.2

0.8

0.6

o.4

0.2

4 7ô SAISON SECHE

4o/o DRY SEASON

FORAGE

-^

t/

r.0

o.B

r(c 0.6

o.4

o.2

ÊO/O TOUTÊ L'ANNEE
Aë/O ALL YEAR GRAND

HIGH
MOYEN
MEAN

- 
BAS
LOW
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FIGURE C.3-I2

COURBES DE RAPPORTS ENTRE LES CULTURES

DE MAIS ET DE SORGHO

CROP COËFFICIENT CURVES
ÇORN AND SORGHAM

CORN tl

ôq

.1 Ê

ô?

KC

17 A/O SAISON DES PLUIES
t7 o/o wET SEASoN

t.2

LO

0.8

0.6

4

t3 o/o sAtsoN sEcHH

B ë/O DRY SEASON

7 JOURS
7 DAY

IO JOURS
IO DAY

$ORGHUM I,I

o.9

o.5

|aI

29 70 SAISON DES PLUIES

e9 70 wET SEASON

tl
SUFPOSEES ETRE

- 
ASSUMED

t.?

o.8

0,6

o.4

o.2

I37O SAISON DES PLUIES
t3 oÂ DRY SEASON

,l

SUPPOSEES ETRE<- ASSUMED

,iiJ,,,l-

IO JOURS
IO DAY

KC
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est obtenu par :

ffi total = or6zg + (or2 x 0,25) o,7

En utlltsant Ia néthode ci-deËsuar Qrl en dËdult Ie
tableau suivant (en arrondissant le Kc à 0105 au plue prèst
étant donné qu'une plus grande exaetLtud,e ntest PaF garantie
et qutelle seratt erronée) 3

Tableau C-3.24

VaLeurs movenneÊ de coefflcients mensuels

f, culture

,6 0,8 I r,0 lo,9 f 0,7 10,9 10,8010,7510,9 10,95

0,5 0,7 10,85 l0,t l0,s lo,r lo,z l0,75lo,g 10r95

0r7

a17
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81 .

ImilrIOI]ES D, IRRIGATION - GRÀNDS PERII{ETRES

Les grands projets drlrrigation de Ia S.A.E.D' dans Ie
delta, (ceux des pérlmët,res de Dagana et de Ntanga) nêcessj--
tent qutun programme drirrJ.gatJ.on soLt mal-ntenu 24 heures sur
24 à cause de 1t ét,endue des surfacee. Cela ne slgnif J.e Pfls r
cependant, que chaque agrlculteur dotve être disponl"ble tout
Ie temps,

I,ropÉratlon des systèmes complexes des Çanaurc princ{*
paux drirrigatlon, à I'incLuslon dee statlons de pompage, sont
du ressort du personnel de la S.A.E.D. Quand lteau arrlve au

module, l-ragriculteur assume la responsabillt,é de sa distrlbu*
tlon dans les parcelles de riz. CeIa est réalisé par manl"pula-
tion des autres systèmes de canalLsatlon. Un aselstant en
lrrigation du département de Ia vulgarisatlon donne des lnstruc-
tions à l'agriculteur sur la rnanière dtopÉrer le module et d.e le
régulariser selon les besoins en eau de Ia culture à un moment

particutier de la saison. Lreau venant du module, entre dans un
canal tert.lalre qui contlent un distrLbuteur â vannes

Cette structure contrôIe 1'écoulement d.e lieau, génÉra-
Iement vers trois canaux séparés qul Ia dlrlgent vers J.es cana-
ILsations des champs df où elle est subeéquemment guid,ée verÊ
les parcelles de rlz.

I"ra premLère lrrigatlon des parcelles eet fal.te â une
cadence de pùé-trrlgation de 6r3 L./sec. par hectare pendant
deux jours. Quand lreau dlminue et atteint un nlveau de 5 à

lo cm, lragriculteur sème Les graines de riz pré-germées â la
vol-ée dans lreau.

Une fois,gue Ia graine est flxée dans les parcelles, à

peu près tO â 12 jours après Ia première J.rrlgatJ.on, on procède
à une seconde irrigatlon à une cadence de ?rL L./sec, par hecta-
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re pendant 14 jours. Le rêgime d'appllcatlon de I'eau egt
ensuj"te rédult à lrl L./see. par hectarer pâr Jour, pendant
deux mols et d,eml. Cette lrrlgatlon constante compenae Leg

pertes par évaporation et, par dralnage lnterne. On Évalue à
fO 875 m3/hectare la quantlté totale dreau utlllsée pendant
cette période. Aprës cette phase de d,éveloppement des plants,
lreau est drainée hors des parcelles et la récolte est com-
mencée â peu près dans les 2A jours qul suivent.

On a noté quelques lnadéquations d,ans Irexploitatlon
des réseaux dIirrlgatlon existant dans les pérLmët,res.

Ce_Iles-ci sont :

Manque drun manuel df lrrJ.gatlon pour les projets lndl-
vlduels ou pour .les pérlmètres. un manuel d I irrlgation donne
des renselgnements eur la granulomètrte des sots de surface,
sur le taux d'tnflltratLon des apprlcatl-ons dreau, êt Bur les
durées à obeerver.

- Lragriculteur nrest pas formÉ convenablement aux tech-
nlques dflrrlgatlon et â la gestlon de lreaul

l"'agrJ"cul"teur ne s'est, pas encore adapté au Eyetème
sophistiqué drirrJ.gatlon. rr uttltee lteau â tort et à travere.

- Les systèmes d'lrrlgat,ion ne sont pas équtpÉs de déblt-
mètres nl mëme de simples apparells de mesure de vLtesse moyen-
ne de lreau dans les canalisations.

Les qgstàms elrtstants ntutilisent pas les ressotl:oËa dteart dtqne
nantère effl-cace, les pertes dreau sont elrtrërnÊe, DrryiÈs \iiftjtôCtr (Aannrnf-
cation pereunelle, 1978) ZO t de lreau eer.alent perdus dans Ie e1e-
tème de canalisation entre ra statlon de pompage et le potnt de
dlstrlbutLon dfeau â la parcerre. ce chiffre sembre ëtre une
sous-eetl"matLon pour un système d'irrigation qul est totalement
sans revêtement et construit dans un matériau permÉable. r,es
pertes approxLmatLves d'un syst,ème dradductlon sans revêtement
sont habltuelrement, fl"xëes entre 35 et 40 t (Mc .r[tNfirN, *975).
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- Les parcelles ne sont pas nlvellées correctement,
A cause de ce1a, quelques zones de Boundoum Nord ne sont pae

cultivées. Dans le pérlmètie Nlanga, des varlatlona de 40 à
FO cn du niveau d'eau dans les parcelles ont Été observëes
pendant I'irrlgatlon. Pour un bon contrôle des nlveaux dteaut
Ia tolérance gsg plue ou moLns de 5 cm (O.M.V.S.1 Lg77l ,

- T,it malntenâræedu système dradduction ntest pas ,falte
annuellement,

- Le Département de Vulgarlsation est trop petLt et Ëon

personnel n'a pas reçu une formatLon assez poussée quJ. IuJ. per-
mettrait à son tour dfÉduquer et de gulder les agrlcutrteurs
drune manLère effeetive.

Une analyse des besoins du servlce d,e vuJ.garLsatdon et
Ies suggest,lons pour l-'améliorer sont lndtquÉes au chapltre
G lNtTtUIé PLAN D'ACTION.

Etant donnê que les
ment llées â lrutilisatlon
approplé à cette heure, de

à la qualltë des eaux dans

pratlqueg d r lrrJ.gatlon sont dlrecte-
de lreau du fleuve SénÉgal. 1I est
menttonner certalns faits relatLfs
le fleuve Séné9a1.

On salt que pendant Ia saLson sèche, Iteau en aval de

Dagana ne peut être utlllsée à dee flns dtirrlgatlon, à ceuse
de sa teneur en sel. Cependant, lfeau du fleuve en amont de
Dagana est proplce â lrirrlgation à oryrdltlon que Iton ëontrtle
son utl-Ilsation. La salinl-té totale à 25 oC varLe de 56 à 86

micromhos. L'eau est légèrement mlnérallsée et Ie PH est quel-
que peu Él,evÉ, s'êtalant entre 7 r25 et 9r5.

La quallté des eaux pose quelques probtèmes dans les ré-
gions de BoghË et de KaÉdl. L'eau venant de Bakao AktbÉ contlent
ce que EAToN (r95O) appelle 'rdu carbonate de sodLum rÉsLduel"
(la somme de la teneur en CO- et CO^H est plus grande gue la
soilrme de Cat+ plus MG++) 3

Dans ce cas, Ia teneur en CO, est de I me tandJ.s que
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la sorTme de ca et de Mg est de o163 me. cela srgnlfle qurll
y a possibtlitÉ de formation de carbonate alcalJ.n, commençant
par co"H dans l'eau et Na et K. cela pourraLt entratner lral-*J
canlsatlon des sors irriguês. Le même problème exl_ste à Haëdl
(Volr tableau C-3.25 - F A O, f9Z3).

Lrutirisation de ces eaux pourral.t mener â ra dlsper-
sion des argilesr cê qui rendralt res sols lmpérméabres. Les
eaux Ëontr êrr effeÈ. près du seuJ.l-llm1te gul engendrenalt rlrq,
telle dispersl-on. La turbLdité de I'eau est un bon paramètre de
cet'te caractÉrJ.stlque, Le rent mouvement de lreau offre suffl-
samment de temps pour qu'll y alt sédlmentatLon quand les con-
dltLons favorj.sent la floeulatlon.

rl est lmposslbre de dêterminer â cet,te heure lrampleur
de ce problëme, mais les potentlallt,és de probrÈmes futurs..de-
vraient être analysées. rr y a rravantage que lraclde falbte
corH, rendraJ.t soruble le phosphate trLcalclque. Çe dernler5
se trouve en abondance dans les dépôts alentours et'eon ut{1t-
satl-on érLmtneraLt le besoln drimporter comme tr se fatt â
1|heureactue11ep1usdesuperphosphatetr1pte

on peut concrure que la quarltÉ des eaux dont on dls-
poser Dê présente pas de problèmes lnsurmontablee. On recommande
que la quallté dee eaux du fleuve soLt analysée pËrlodlquement
en dlvers points du fleuve.
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Utllj.satlon des engraLs

BJ.en que les engrals sol-ent généralement peu utllJ-eÉs t

Ie Sénégal err est de loln le plus grand consommateur, car J.I

utillse plus d'engrais que les 5 autres pays sahéIlens réunLs.

Les tableaux c-3.26 et C-3.27 (IFDCI Lg77) tndLquent la
consoflrmatlon drengrale du Sénégal, pâr région, pour les années

1962 à f975, Êt Ie pourcentage de Ia eonsonunatLon totaler "pêË
régionr pour les mêmes années. On voLt à partlr du tabteau C-3-26
que la réglon du bassLn du fleuve SÉnÉgal est l'une dee rÉ-
gions du Sénégal où IIutlllsation dIengral.s est au troLsLème
rangr pêr ordr:e déerolesant.

Taux d'applicatj-on des engral.s, pour le rlz dans le bassln du
fleuve Sénéqal :

En rè91-e gênéraler dans le bassLn du fleuve SénÉgal,
les taux d'appllcation salsonnlers dtengrals pour une culture
de rlz, ne varient pas grandement drune zone à une autre ou
entre l-es grands périmètree et les petl"ts.

Au Sëné9a1, la pratlque habJ-tuelle est drutLllser entre
l5O et 2OO kg/hectare de phoephate drammonlum (f8-46-O) et
50 kg,zhectare de chlorure de potasslullr qui eont toue deux
employés avant la mise en plants, soit rÉpandus, à Ia volée
par lfagriculteur, solt dissémLnés par une machLne. L'uréer un
engrais â base drazote, est utlllsée comme suppl.ément à ceux
citÉs plus haut, et on lremplole généralement à un taux de
l5O â 2OO kg/hectare en trols appllcatlons sÉparées. La pre-
mLëre appJ.leatlon qui représente 50 * de I"a quanÈJ.té totale,
est faite juste avant le replquage. Ensulter orl recouvre Ia
parcelle dIeau pour J.nltler la croLsaance dee plante et pour
acti.ver les engrats. (Voir Tableau C-5.28.)

t
t
t
I
I



TABLEAU C.3-?5

ANÀLYSE DE L ' EAU DU FT,EUVE SENEGAI' *

Paramètre
Kaédl Ir{r Bayne-Bodj

EsPlssÊEeE!--r--
Dtama

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

Conùrct ivtté (mtcrcrhos)

pH

Résidus sec (mg/I)

Ca

Mg

K

NA

co3H

c1

so4

69

'l ,6

69

0 t27

0 t46.

0r03

0r08

0r90

0 t24

traces

82

9r6

59

or23

0r3t

0r03

0r14

0r55

0r38

0rr5

?t 830

714

44 rL

5r69

r86

lr5

2r7 r8

22 t59

*: on prit des échantillons
Ie 2l/02/t964 et â Dlama

à Kaédi Ie I9/03/L964, à MrBahne*Bodj
le L5/03/l-969,
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une seconde applicat|on, qul représente AS t de Ia
quantlté totale, est falte pendant Ia phase de tallag€ . L,ee

25 t qui restent sont appliqués pendant J-a phase de fornation
des panleules.

En Maurltanl-e, Ies taux standard d'appll"catl"on des
engrals pour le r1z dans tous les périmètres lrrlgués qul
existent, sont I phosphate d'ammoniun, IIO kgrlhectare pour
Ia pérlode ant,érleure,au repiquage; ensulte f 60 kg,/hectare
druréer ên trols applLcatl-ons, 6O kgs/hectare pendant Ia phase
de tallage, 50 kg/hectare 15 ou 20 jours aprèsr êt 50 kgrlhecta-
re pendant la phase de formatl"on des pant cules.

Taux d I appll-catlon des engrals pour l.es autres cultures !

Pour les tomates, Ia totallt6 des engrais est appll_quêe
avant le semls. on dlssémine les engrals, ensulte on raboure
légèrement Ie champ pour recouvrir les engral-s. Les taux dtap-
pllcatl-on sont : 2OO kg/hectare de phoephate d I ammonl"um
(18-46-o) r 2oo kslhectare d'urée et 35o kglhectare de ehrorure
de potasslum.

Les taux drappllcatLon des engrals pour te bl"É sont Ère

r5o kglheetare de phosphate dtammonium (18-46-0) et de zso kg/
hectare druréer gqi sont appllquês en trole folg.

Les hauts taux drapprlcation par hectare d'engraie azo-
tËs utilleés actuerremenÈ dans le bassln du freuve sénégat ln-
dlquent une pauvre fertlltté du sol.
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Utlllsatlon de pesticides et drherhicldes

II semble que lron ait ldentifië Ia plupart des prlncl-
pales varlétés df lnsect,es et de plantes nuLsLbles au rLz et
aux autres cultures communément exploltéee â Itheure actuelle
au l{atlr Êrr Maurl"t'anie et au sénégal. Àu fur et à mesure que
de nouverres curtures sont Lntrod.ultes, 1r est essentlel dren-
treprendre des études sërieuses pour détermJ.ner lee potentlatl-
tës de destructLon des nouvelles varlÉtés dfl-neectes et de
plant,es nuislbres, ou des dangers que représentent res espècee
actuelLement, existant,es pour les nouvelles cultures.

Vlrtuellement toutes les cultures agrLcoles affrontent
un problème sérieux et complexe dt aux J-nsectes nul-siblee et
les pertes de curtures sont, fortes dans re bassl-n du freuve
séné9a1, eertainement au delâ des llrnttes tolérebles. Jusqutâ
prësent, des quantltés relatj-vement fatbles d'Lnsectlcldes ont
êté utlrlséee dans res trols États membres de I'o.M.v.s, et
cera nra pas provoqué de bouleversements majeurs sur Ia faune
comme 11 en a été Ie cas dans drautres réglons du monde.

.1
Dans J.e plupart des régJ-ons des trol_s états, Ies fermee

sont pÊtites (a lrexceptLon de quelques périmètres J.rrJ_gués dans
re delta qui sont à un stage draménagement sltué entre re mo-
yen périmêtre et le grand), querque peu isorées et comportent
une varlété dans les cultures, ce qul a permls un eert,ain Équt-
lLbre de 1récosystème.

À I'heure actuerle, à peu près rr,Boo hectares sont amé-
nagés pour les cultures irriguÉes.

. Les consonmateurs ne sont pas sophJ.stLqués au poLnt d|exi-
ger des produits qui nront pas été touehês par des inseetes ou
qul nront pas ëté endommagés par ces dernl.ers, parce qu,un
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approvlslonnement adéquat en nourriture bon marché est plus
lmportant que lrapparence du prodult, 11 y a peu de pressJ.on
de Ia part du oorrscrnmteur quânt à ltutitlsatlofi ib'pestleldes rrsr fioxlgee
Lragrlculteur quJ. pratlque une culture de subeLstance ne
peut également se permettre drutllLser des pesticJ.des, blen
qu'11 en aurait besoin. Le tableau c-329'areege une I!.ste des
.types et des quantJ.tésde pestlcides utlllsÉs pendant les
quatre dernlères années par Les agrl,cuJ"teurs dans le cadre
du programme de Ia S.A.E,D. au Sénêgal,

A partir de ce tableaur on peut voir qururËquantLté
signiflcatlve fût apptiquée pendant la salson rgzs-rgz6 mals
que Ie total tût falble pour Les autres années. La MaurLtanLe
et Ie Mali réunls nront gu'un totar de I 832 hectares trrlguée
et blen qu'11 ne ftt pas posslbre dtobtenir des donnÉes spêcl-
flques sur les quantitês totales annuelles des divere peetlcl-r
des utllisés par les agriculteurs de ces deux pays dane reur
portion du bassln du freuve sénégalr on sait quand même que
lrutilLsatlon des pestJ.cides nrest pas extensLve.

Le peu de renselgnements que rfon a pu obtenrr lndlquent
que les insecticldes organochlorée Eont normalement les produltg
chimiques de choix quand des ineectl-cl-des sont utilisés.
Le BHC (HCH) et Ie DDT sont des produLts très effj.caces et trèe
utlllsés pour Le contrôre des Lnsectes térÉbrants des tlges
(Seramia Sp et Maliarpha eeparatella) qut sont un problème ÊF
rleux parÈout err Afrlque en.cfe qr:t amrcerne la rlzLeulture. Le Dlazlrpn (Ba-
sudin) et lrerdosrrlfane gui sart dee lnseÉ+lctdee @7. sont
utlrisês en quantités llml"tëes pour contrôrer res tnsectes-
t,érébrant,s des tiges.

SASSER et AL (L972) rapportèrent de leurs vtsltes dans
certalns pays afrl-calns (SénÉgat, Nj.ger, Mall, Ghana, NJ.gÉrJ.a,
Kenya, Tanzanie et Ethlopte) que I ron y est convalncu de ra
nÉcesslté drutlllser les prodults organochlorés â cause de
reur pérJ.ode d'actlon relativement longue sur les cultures,
ainsl qutâ cause de reur sécurLté de manlpulatj.on et de reur
cott plus baÊ.
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, TÀBLEAU C.3-29

UTIIJTSATION DES PESTTCIDES DANS LE BASSIN

PROGRAMME DE LA SAED
(fonnes)

Sal-son
ProduLt uttll"sé

r973/7 4 L974/75 r975/7 6

DU FLEUVE SENEGAL

r97 6 /77

DDT

Hepta

BHC (HCH)

65

3

3

457 1rg5

2

5

lr95
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Cepend.ant, beaucoup de traval.lleurs ont exprlmê leur
inquiétude au sujet de I'utl}lsatlon contlnue de tels ineec-
tlcides à cause de leur probables effets nÉgatlfs Eur Ia
faune et sur les autres aspects de I'envlronnement. A paftlf
de Ia saLson de culture 1975-1976f le Sénégal a lnterdlt
I'utlllsation du DDT en agrJ"cu1ture.

Le tableau c-3*30 indlque Les d,onnées pour If utlllea-
tion des herbicides dans les périmètres S.A.E.D, pend.ant les
3 dernières saisons.

Le tableau C-3-31 est une liste des dtfférents pestlcides.
avec leurg taux d'applJ-cation, gul sonL actuellement utllLsés
dans les trols états membres de I'O.M.V.S.

A cause de Ia quantlté globale relatlvement faible des
pestlcJ.ces et herblcldes employés prÉsentement dans Ie bassLn
du fleuve Sénégalr on nta paÊ dLscerné d'effets Êur I'envLron-
nement, lssus de I'utilisation de ces produits chimiques.
Quelques organlsmes, tels que lrrnstltut Internatlonal drAgrl-
culture Tropicale drlbadan (Internatlonal Institute of Troplcal
Agrlculture) travalllent avec d,es insectl"cldes organophosphorÉs
et de sels dtacLde carbonl-que qul se décomposent plus vite. On

devralt fortement recommander leur utilLsation dans le bassLn
du fleuve Sénégal aussi bien que dans drautres régJ.ons du monde

parce gue leurs effets globaux sur lrenvironnement eeraLent
sans grande consêquence.

;l
I
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TÀBLEAU C.3-30

HERBICIDES UTTI,TSES PAR I,A SEAD
(en lltres),

on n'utl].lse â I'heure actuelle aucun herblcLde pour re con-trôle des mauvaises herbes r ârr Mari ou en MarLta-nle.

:ft : Utitisé mals pas de statLst,iques dtsponibles.

ND : Non dlsponible.

Salson
Nom du produit

re75/76 r97 6 /77 L977 /78

Stam F3r4

2 ,4 ,5 Ttr

2 r00

ND

2 r25

ND

436

ND

TOTAL 2 r00 2 L?s 436



TABLEÀU C.3-37

PESTICIDES SPECIFIQUES ET TATJI(D'ÀPPLICATION UTILISES DANS LES

ETATS I{EMBRES DE LIOI{VS

Composë SénêgaI

Taux drappllcation
Maurltanle* l{ali

I
I
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I
I
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I
I
I
I
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DDf :hi,Ê
(ÏlEectictae)
I#{ 75 *
(insectlcide)

IJ.rtdatre
ffihcide)
Di,azlnon
Tea- eol
(Jnsectlcide'
t{ernatlctdÊ)

I.Etjrffft/1
(Lannate 90)
(lnsectlclde)

Erdosulfan

15 kglha en poud:ce

Il kglha, en poudte

4 kg acttfs danç 200
IltrÊs d',eau

20 kg/7ta, en çnud:e

4 kg actifsÆa dans
litres d'eau

45 kglha, en pottdlre
(sauterËIles)

200

15 kslha
d'eau

dans 400 litæs

ffiïacEf].e].cle

800 gr
Iltrcs

actlfs dâns f50/200
dreau

5 ltt-ræsfha dans 200 litres
dreau.

I litre dans 400 lltres dreau
(par avlon épendage),

Dlfolatan
(fsrgtcide)

Stesn F-3,4
(fonglcide)
(BÊrnal S)

Paratlr-ion
(pour le con-
trtle des oi-
seatrr{).

I{alattrlsr
(fnseeticide)
(ztthtol)

Lrzndforæ

16 kglhectârÉ

2 kgÆectârrc

kglhectarc

kglhestare

2

r5

it :lt r utllisation en Agriculture
ture f976-I977.

:tÊ : Statistlques dispontr-bles
tlon des pesticldes.

lnÈerdlte â partlr de

très li.mitées sur les

I rannée de eul-

taux d'applJ.ca-

)
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fntroduction

En agrl-cutrture, Ie terme " draJ.nagre" réfère au retralt
de I'eau en excédent et des sele des terres agrlcoles. pour
établir une dl-stl-nctl-on entre le processus de drainage naturel
et ceux qui ont été condit,ionnés ou changés par ilhomme, re
terme " drainage artlficiel " est utirisê guand on falt, réfÉ*
rence à ce dernler.

Tout aménagement agricore irrlgué dott consld.érer re
besoln de retlrer les eaux en excès et les sersi un programme
de eontrôIe globar et efflclent de I'eau et de la sarinité ne
peut être aceompll gu'en l-ncruant I_e dralnage comme partte Ln-
tégrante de ta planlflcatlon et de lraménagement.

Le drainage et Ia saltnrté sont des probrèmes LJ.és,
en ce qul" concerne les terres irrJ-guées, Les besoins de dral-
nage sont acerus si le sol ou l,eau drirrlgation çontiennent
des sel-sr ou stll y a une nappe phréattque peu profond,e et sa-
line. rl est nécessalre drétabltr Ia profondeur minLmum perml"se
de la nappe phréatlque qui permettra un ressJ.vage adéquat et
empêchera la concentration de ser dans ra zone racj.natre.

ta profondeur de ra nappe phrÉatlgue dolt être telle
que J-a remontée des eaux souterralnes salines dans Ia zene ra-
cinalre solt rÉdulte ou êllmlnée. euand les besoLns de drai*
nage sont établlsr orl doit ensuite se pencher sur les problèmes
de contrôle de la satlnitê et donc IrLrrigatton, le reeelvage
et J-es pratiques de gestlon du sor. un système de dral.nage dolt
au molns être capable d'enrever du sol lréquivalent de la quan-
tité dfeau adëquate qui dott passer par la Eone racl"nalre pour
maintenlr un équtJ.ibre favorable en sel.



t
t
I
I
I
t
I
t
I

9l .

Les facteurs principaux qul contribuent à I'élÈvatton
des nappes phréatlques sont la sur-l-rrlgatJ.on, les flltratlone
â partir du systëme de transportret les pertes normales d'LrrJ.-
gatlon. La plupart du temps les éIevations de nappes phréatl-
ques sont dues aux pertes issues des canalisatlons.

La manl-ère la pI-us effective de contrôIer les pertes
de canalisatlons est de revêtlr l-es canalisatLone. BJ.en que
cela soit un procédé coûteux, lrutllisatlon - dans plusleurs
cas dtun revêtement au molns en sol compactf ou en arglle
peut être financlèrement justlfiable. Une amÉIloration dans
re contrôle de 1'eau dfirrlgation prévient res pertes de cette
lmportante ressouree et a d'autres avantages, tels gue celuL
de conserver les matières nutritives du sol. Quant aux pertes
normales d'irrlgationr bien gufelles contrLbuent â lré}évatlon
de Ia nappe phréatlque, elLes sont quand même nécessalreÊ, ear
lrapplJ-catlon drun peu plus d'eau que celle nËcegsaire aux
plants permet une profonde percolatl"on dans Ia nappe phrÉa-
tlque, ce qui extralt les sers noclfs par rlxivj-atlon et crÉe
une force pour perer à ra capiJ.larité phréatlque aseendante
des éIéments de la nappe peu profonde, empêchant alnsi rréva-
poratlon en surface et lraecumulatlon de sels nocLfs dans Ia
zone raclnaire.

Les problêmes et les cl,rconetances spéciales renëontrées
durant 1ranal.yse des surfacer de nappes souterraines rLbree
et celle des élémentE des nappcs phréatJ-ques sont nombreux,
maLs les nêmes lols fondamentarcs de foncttonnement préva-
lent. La première couche lnférieure â lentr pernÉabttlté et"gËûréral.emÊnt

contlnue en dessous de la surface du sol- déternine habltuel*
lement re comportement de ra surfaee de nappe eouterrar-ne
llbre dans nfimporte quelle zone irrlguée. si cette couche
lnférieure est âssez proche de Ia surfacc (dans rtordre de
r 5 à 3 mètres) comme ctest le cas dans l-a zone du derta
du Bassin du fleuve sénégar res capacl-tÉs d'ammagael-nement,,
pour les êaux percolées, sont très 1J_mltées.

I
I
I
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La nappe souterraine rtbre empiÉtera rapLdement sur la
zone racinalre, à moins que les sols au-dessus de la couche
inférieure solent âssez perméables pour permettre un rlbre
mouvement verticat de lreau et qutil y ait un gradient des
terres assez lmportant pour permettre un bon mouvement raté*
ral de I'eau.

On peut tolérer des capacités de conductlvlté de lreau
lnférieures et des gradients de terres plus prats, dans les
couches surjaeentes et dans re sous-sol- , à condl-tion gue la
barrière à lente perméabiIlté soit asseâ profonde pour fournl-r
suffisaffinent drespace dtemmagÈsJ-nage au dessus d'erre et que
le volume moyen d'êau se déplaçant ratéralement hors de la
uone, so5-t aussl important que Ia quantlté qul y pénètre.

La quantité moyenne d'Êau pénétrant Ên profondeur ëquJ.-
valentcà lraccroissement de ra percolatlon dans ra nappe phrÉa-
tlque (égale à une profondeur drà peu près z cm 5 u par lrrlga-
tlon sur les terres lrriguées) est habltueltement suffLsante
pour empêcher les terree dravoir pendant de trop rongues pé-
riodes une teneur excessive en eau. Là où la couche lnférj.eure
à rente permêabillté est proehe de ra surface, le même vorume
dreaux percolëes devra être dralné en querquee jours, sinon
après chaque lrrigatlon les terres deviendront Lncultlvables
dû Ë lcur teneur excessive en eau.

Variations des conditions de drain de sallnité dans
Ie Bassin du fleuve Sénéga1

Le réseau d,u fleuve sénégal conmence dans une zone mon-
t,agneuse où lcs précipI-tations sont grandes et res pentes for-
tes. Les sors sont lci en prédominance de texture grossière,
et ont une bonne conductivit,é hydrauligue. Cee facteurs résul-
tent en un bon drainage l-nterne des solsr êt en une nappe phré-
atlque profonde qui contient peu de sels. Àu fur et à mesure
que L'on se dlrige vers 1'avar, les propriétés géomorphorogi-
ques de Ia terre, I'hydrologJ-e du courant al.ns!. que re cll"mat
changent r
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Le gradient des terres varic entre cerres qul sont
raides, légèrement ondurées puis plates, ree textures de sols
deviennent plus flnes. au fur et à mesure que ra conductrvitÉ
hldraullgrre djmlnue et guÊ 1q pluvicrnÉtrle décroltret par conséquent
le drainage naturel interne du sol et de la couche souterral"ne
devient de plus en plus fatble.

on trouve une nappe phréatlque peu profonde et hautement
saline dans Ies parties basses du bassin. Les varLétës de
sels trouvées dans Iteau du fleuve sont aussl nombreuses le long
du cours du freuve. Dans ra régJ-on supérleure ou réglon à ter-
rasses, Jes carbonates prédominent, dans J_a Èéglon centrale
ou réglon du champ d'inondatlonr cê sont les sulfates, Êt dans
ra région lnférieure apperée l-e dertar cÊ sont les clorures
(qut sont les sels l-es plus solubles). De plur ampJ.es l_nforma_
tlons au sujet de ra quarité des eaux du f,reuve sénégal, sont
fournles dans 1tétude sur Ia quallté des Eaux.

La géomorphologie du delta
fectant l taménagement agricole de
loglque du delta indtque gue cette
ancien golfe.

est un important facteur af*
cette région. Lrhlstolre géo-
réglon à toujours étÉ un

crest aussl une région de tassement, Le derta fut
lrobjet drau moLns trois tranrgressions marines pendant Ifère
quaternalre. De ce falt, des sédlments flns (Iimons et arglle)
surglrent, couvrirent res résldus de ser de I rocéan et, maLn-
tinrent les poches d'eau salée dans les euvettes (AUDTBERT,
197O)r Khatib (1971) a ëtudlé I'influence sur l ragrJ_culture des
zones affectées par Ie sel et de cel-Ies renduee l"ncultl"vablee
pâr leur teneur excesslve en eaui ir a al-nsl_ rapporté que
lrintruslon dteû.u sarée et ra submersion des tërrés basses par
lreau de mer provoquent ra sarinisatton de ra nappe phréatigue
et des eols dans les zones côtl_ëres.

Les'sors ayant une teneur excesslve en eau Bê déverop-
pent dans les terres basses où de maurraises caractértstl-ques dé dnatnage
interne et de ûnauvalses caractéristJ,ques) physlques du sol
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existent. on trouve générarement ces condl-ttons
nes d'inondatlon et du delta des fleuvesr êt Ie
ve Sénégal est typique.

dans les plal-
delta du fleu-

I
I

t
I

Description des sol s sallns et de leurs i cts sur les cultures

L'analyse suivante des condit,lons du selr des proprlÉtÉe
chimigues du sor et des effets du sel sur res cultures, est
fournie Pour procurer une meilleure compréhenslon d,es problèmes
de drainage et de sarinité reriés au derta du fleuve sénégat.

Les sols sarlns prédominent partout dans ra zone du
derta, Les zonês sallnes ; alcalines apparalssent peu souvent.
La descrlption de ces sols ainei qurelre flgure dans l"e manuer
" 60 rr de 1tu.s'D.A (Département Amérlcaln de rrAgricurture)
(Rlchards, 1954) est la suivante :

- So-Ls salins : On utllise Ie terme"salln ,l

sols pour lesquels la conductivité de Ia zone
supérieure à 4 micromhos par eentimère â 25 o

tage de sodl,um ëchangeable tnférleur à tS.

en rapport avec les
de saturation est
Cf et le pourcen-

T D'ordlnaire, re ph est inférieur à gr5. ces sors corres-
pondent aux s,ols "arcarins bLancs , de Hirgard (1906) et aux
" solonchaks " des pédologues russes. euand le drainage est
adéquat, les sers solubles en excës peuvent être enlevée par
lessJ.vage et les sols redevLennent normaux,

I
T

,t
'l

rl

Les earactérlstiques chlmiques des sors erassés
salins sont prlnclparement déterminées par la variété
quantité des sers prÉsents. Le nombre de sere sorubles
contrôle la pression osmotigue de la sorution du sol.

conme

et Ia
présents

T

Le sodlum comprend rarenent plus de ra mortr"é des ca-
tlons solubles et donc 11 nry a pas un très grand phénomène
df absorption. Les guantités relatl-ves de calcLum et d,e magnésJ.um
présentes dans la sol-utlon du soL et dans Ie complexe absorbant
peuvent varler considérablement, Le potasslum sorubre et
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Ie potassium ëchangeable sontrdÉordinalrer des constltuants
mineursr maLs.à lroccasl-on 1l se Peut qurl-Is soj.ent des com-

posants majeurs. Les anlons Prlncipaux sont Ie ChlOruret Ie

sulfate, et quelquefois Ie nitrate. De petltes quantltÉs de

blcarbonate peuvent être présentées, mal-s des carbonates ao*

Iubles sont presque invarlablement absents.

En plus des eels tmrnédlatement eolubles, IeË sols sa-

Ilns peuvent contenl-r des sels de f aible solubLlité r teJ-s que

le sulfate de calcium (gypse) et les carbonates de calclum et
de magnésium (calcalre).Dû à la présence exeésslve de sels et
à Irabsence de quantltés slgnlficatlves de sodLum échangeablet

iI y a gênéralement un processus de floculati.on dans les soLe

salinst et, conséquemment, Ia perméabtllté est égale ou supé-

rleure à celle de sols simtl-aires non salins ".

SolS salins * alcalins On désigne comme salLns-alcallns des

sols pour lesquels la conductLvitÉ de la zone de saturatlon
est supérieure à 4 micromhos par cent,lmètres à une tempÉra*

ture de 25oC et le pourcentage de sodlum échangeable eupÉ-

rieur à 15. Ces sols se forment à la suite dee proceËËus réu-
nis de salinisation et dralcallnlsation.

Tant que les sels en Ëxcès sont présents, Irapparence
et lee propriétés de ces sols sont généralement Ldenttgues â

ceux des sole salins.

Dans des eondltions d'exeès de selsr les teneurs en

Ph sont rarement plus éIevées que 9r5 et les particules res-
tent fLoculêes. Sl les sels solubles en excès sont lessLvés
en profondeur, les proprlëtÉs de ces sols peuvent çhanger re-
marqueblement et devenir ldentJ-ques â celles des BoIs non-
salins-alcall-ns. Comne la concentration saLlne dans Ia solu-
tLon du sol est plus basse, une partle du sodlum éehangeable

sthydrolise et forme de I'hydroxide de sodl-um. CeIa peut ee

transformer en carbonate de sodium par réaction avec du dl"o-

xlde de carbone absorbé de lratmosphère. De toutee manièrest
Ie lessivage peut rendre Ie soL fortement aLcalin (dee teneurs
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de Ph supérieures â 8r5), dlsperser les particuJ.es, et rendre
alnsi le soI défavorable à lrentrée et au mouvement de lreau
et à la culture.

Bien que Ie retour des sel-s solubles puisse abaisser la
teneur en Ph et rétablir ra f locuratl-on des partl-cuIes, la ges-
tlon des sors salins-arcalins continue drêtre un problëme jus-
qu'à ce que les excès de sels et de soliufii échangeable solent
enlevés de la zone raclnaire et qutune conditlon physlque favo-
rable d,u sol soit ré*établie.

Les sectj"one suivantes traltent de la façon dont le
sel affecte ces cultures et de la récupération d.es sols salLne;
elles ont été extraites et constltuent un résumé de Irouvrage
inti-tulê " Drainage des Terres Agrlcoles (USOA, LgTZ) (Oéparte-
ment américain de 1'agriculture).

Effet des sels sur les cultures

Les concentratlons en sel du sol ou des eaux dtlrrlga-
tlon affectent les plants en interfërant avec lfosmose qul eet
un procédé par ]-equel ces plants pulsent l-eur eeu du sol. Dans
des condl-tlons non-sallnes, les f lutdes à I I intérl.eur des ra-
clnes des plants forment une solutlon plus eoncentrée que celLe
des eaur< du sol, Êt la presslon dlffêrentlelle (pression osmo-
tl"que) est toujours présente. La force de euceion du sol affecte
aussi. Ia différence nette de presslon.

Quand, Ia pression osmottque est présente, Ie passage
de I'eau du soL vers Irlntérleur des raclnes des plants suffLt,
à leur crolssance. Quand Les sols deviennent salins, la con-
centrat,lon en sel des eaux du sol s t acerort et srapproche d,e

Ia concentration des fruLdes des prants, réduisant ainsl Ie
passage de I'eau vers Itintérieur des plants.

I

I

Si la solution de lfeau du sol
lrosmose est rédulte au point que les
pJ.lque pourquoi des plants peuvent se
submergés.

devient trop concentrée,
plants fanent. CeIa ex-
faner même sflls sont
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A cause de cette interfêrence avec lrosmose, Ie contrÛle
de la salinttê est vital aux actlvltés agrlcoles. Les probl"è*

mes de salinité sont habltuetlement assocl.És à lrlrrlgatLon
dans des zones arides, Êt quand on conçolt et explolte des pro-
jets d'irrigation dans de telles zonesr oI1 dolt prévoir des

structures adéquates pour Ie maintl-en de I | équJ-Ilbre en sel.

Récupératlon des sols salins et a1calins.

Dans la plupart des zones huml-des, où les préclpltatlons
sont élevées, la majeure partle des sels sol-ubles sont lessi-
vés du sol. Dans les zones de basse prêctpJ.tatJ.on, Ia sall,nlté
et l'alcatinlté sont des problèmes communs.

Les sols avec un pourcentage éIevé en sels solubles,
peuvent être récupérés par un procédé de lesslvage et de drai-
nage. Les sols alcalins (ceux avec \ln poureentage relative*
ment élevé de sel de sodlum) ne sont pas immédtatement remLs

en état par lessivage, et demandent habltuell-ement des amende-

ments chimiques, en plus du lesslvage.

Pour la réeupération des sols sallns ou alÇalinsr tI
est nécessaire drlnstaller un système de dralnage adéquat.
Le drainage des sols salins et alcalins requiert d'habltude
des dralns plus profond,s que ceux utllisÉs pour des solË neu-
tres ou acl.des.

Cela est dû au falt que les sels nocifs que lron trouve
dans les zonÊs sallnes et alcallnes montent, vers Ia zone ra-
cinalre par caplllaritê et qutlls réduisent alnsl" Ia profon-
deur utilisable de la zone. La profondeur requlse pour les
drains dans les zones salines dépend quelque peu de Ia remon-
tée capiLlaire dans les sols et les sous-sols de la réglon,

Les soLs avee une grande ascension capJ-l1al.re nÉcessl*
teront des drains plus profonds que des sol-e avec une fathl'e
aseension eapil-J.aire, à srpposer qutll exlste r:n rrlrreau de l"a n4lPe sou-

tetrairÉ dteau libre à la n€me prUfcmdeur.Cela est J.Ilustré par lee
figures C.3.13 et C.3.14.
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PROFIL DE

so lL

Figure: C. E-13

SOL INDIQUANT LtNE GRANDE CAPILLARITE/

PROFILE SHOWING HIGH CAPILLARITY

Sols solins etlou slcolins
Soline ond /or olcoli soil

i Zone octive de h rocine
,factive roof zone77-/,r-f

L

,/ /,Zonecopilloire ,/,/' ./ / Copillory zone ,/ ,/ ,/
////./.,//"/,-tT7--,7,.-
./" ,/ Niveou dtesu libre ,/' ' .,''' 
/,' ,/ Free woier lsble 

-/7 
/i'

Source ; USDA, scs,(t973)

PROFIL DE

s0lL

Figure: C. 3-14

SOL INDIQUANT UNE FAIBLE CAPILLARITE

PROFILE SHOWING LOW CAPILLARITY

Sols solins etlou olcolins
Soline ond/or olcoli soil

Niveou d'eou tibre
Free woter toble

Zone octive de lo r
Active zone root

Sourç: USDAr SCS,(1973
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Les sols peuvent être salLns, alcallns, ou peuvent
combiner les deux proprlétés. chaque type de sol requJ.ert des
procédés dlfférents pour sa rÉcupératlon. 11 est trèe Lmportant
que Ie type exact de sol de Ia zone eoncernée soLt ldentlfté
pour détermlner si des mesures outre lt.approvisionnement suf-
f,isant en eau pour Ie lessivage et te drainage souterraln adé-
guat sont nëcessalres ou non. Dans quelques cas, sl des mesures
additionnelles, (tel1es gue les amendements chlmlques) sont re-
guises, lr peut ne pas être économique de rêcupérer ra zone
pour Ie projet particulier considêré.

sl Ia rëcupération des terres sall-nes ou alca1lnes par
procédé de drainage souterraln adéquat et de ressl_vage, addt-
tlonné âux amendements chlrnlgues requis s I avère f lnancl_ère-
ment imposslbre, on pourrait alors utilj-eer Ia terre en pran-
tant des eultures ayant une grande tolérance au ser, our dane
des cas de salinité extrèmer ên plantant des culturee fourra-
gères adaptées,

Les flgures c.3.lb, c.3,t6, et c.3.17 montrent ra toré-
ranee au ser des cultures de preln ehamp, maraJ_chères et four-
ragëres. La largeur de Ia case près de ehague culture indtgue
1.'impact de I'accrolssement de la saltntté sur 1es productLone
dee cultures. Le tableau c.3.3? indlque ra capaclté de toré-
rance au. se1 des cultures frultières. Les euLtures dans ehaque
catégorie sont classlfl-ées par ordre dëcroJ.ssant de tolérance
au sel

Dralnaqe de surface, périmètres lrrlquës du Bassln
du fleuve Sénéga1

Un dralnage de surface adéquat (Ltécoulement des excès
en eau sur la surface du sol) est parttcullërement important
pour des curtures maralchères, maI-s eet aussi néceesalre à ra
curture du rlz pour contrôrer les argues et la sarinlté dans
les périlmètres-paddies.
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TOLERANCE

SAtT
AU SEL DES

TOLERANCE

CU LTU RES

OF FIELD

Frgure: C. 3-15

DES CHAMPS

CROPS

CONOUCTIVITÉ EN MILLIMHOS/CM A E5O

EÇ IN MILLIMHOS PER ÇM. AT Es"C

Çortoô
Corih0fiê
Sûff lôwèr

Ëte
Whëol

Sôroho
Sor{irum

Soj o

F Idr
fton C 0t E

Soy beon

Sesboniô
Sèsboni o

XIT
Rice-
Mors

Five des msrsis
Broodb€on
Lrfr

25o/o REDUCTION DE RENDE[4ËNT
YIELD REDUCTON100k

Soulce : USDA , SCS, lg73

TOLERANCE AU SEL DES
SALT TOLERANCE OF

Figure I C. 3-16

DE LEGUMES
CROPS

CULTURES
VEGETABLE

Cobboge
Pûtdte
Fotqto

Pototê doucê_
S*Ë6t potoio
Lollue ..--."-..--..------------*
LËl tucê
Poivron

Oignon 

-

Oihon
C6rôtlË _
Cor rôl
Hori cots
Bcons

lAo/o fid/o

$ourcç : USDA r SCS, 1973
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t RESTSTANCE RELATÏV,E

TABLEAU C.3-32

DES CULTURES FRUITIERES A LÀ SALINITE

Cultures Conductivité Electrlque (Cn1
saturé gui correspond à une
d'environ I0 pour-cent (1).

des solutLons de sol
chute des rendemente

MllLimhos par centlmëtre â 25"C.
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Palrnierdattler

ft'enadier
Flguier
OIlvler

Viglte

lElqr cantalor.p

Orangpr, purplurnussler, citrstnier

Fcnrnler, poirler

Pnrniers. IËcher. abricotier, anandler

lltrrier cflflftrnl et de Eoysen, frattbolsier

Arrccatier

Ftaisler

I

4*6 (2)

4

3'5

2,5 (3)

2r3

2,5

2r5-lr5

2

lr5

SOURCE r USDA, 19-12

r/ - pour les sols grypseux, les valeurs de CE Pour_un degrê de
Ëallnité donné sont supérleures d'environ 2 mlllimhos Par
centlmètre comparativement aux sols non gryPseulr. Dans les
sols grypseux on enregLstre une chute des rendements à f0
mitlimhos/cm pour les patmiers-dat,tlers, â 6 mlllimhos/cm
pour les vignes, etc. . .

2/ - Estimations,

3/ * Le citronnier est moLns résistanÈ que I'oranger et Ie pam-
plemoussler. Le framboisler est molns résLstant que le
mûrier corffnun ou le mûrler de Boysen,



I 99ç

T

I
t
t

Le dralnage de surface dans re derta est faibte. ceta
est dt â Ia falble pente des sors de surface généralement dl-
rlgée à lropposé du fleuve, La topographie naturerte de ra
surface des terres est lrrégulière avec trës peu d,e relLef.

Nombre des grands périmètres de ra sÀED dans re detta,
sont maintenant équlpés dtun système de drainage de base,
consistant'drun réseau de canalisations de surface qui sont
situêes au bout de chaque parcetle. Les dral_ns de surface
se dlrlgent rrerË unecanalisation de col_recte à clel ouvert,
ou encore appelée drain lprincipall secondalre, gui Éventuelle-
ment intercepte un draln princlpat ouvert. Les canall_sations
secondaires et prlncipal-es sont prus profondes que ce1l_es de
surface, afJ.n de fournlr un écoutement libre vers IrextërLêur.

Les pérj-mètres du delta sont protégÉs par des digues pour
repousser les eaux drinondation du F]-euve sënégar. cependant,
ces dLgues permett,ent aussl aux eaux d I irrlgatl_on de rester â
1'lntérieur des pérlmëtres, une situation gul pourralt devenlr
un problème sérleux, partlcullèrement pendant Ia saLson drLnon-
datlon. Dans beaucoup de périmètres du delta, les draLns prin-
cipaux vident les eaux ef f ruentes dans les rylaEJ.gots exlstants.
Pendant la phase drlnondation du fleuve, le niveau de lreau
dans ces Earigots est sr.lpérieur à celul des drains princJ.paux,
ce qui empêche une évacuation adéquate des eaux effluentes des
drains et pourrait rendre les terres des pérlmètres incult,l-va*
bles à cause de reur tener:r eficessive en eau, cette slbJatlon est
davantage aggravée par ra présence d'une nappe phréatique ére-
vée et par le fait gue ra curture du riz est irrlguêe pendant

t

I
T

T

T

t
I

t 
Ia saison drlnondat5_on.

I

I

En Mauritanle, re pérJ-mètre de Mrpourre de ra SONADER
possêde un système compret de draLnage qul est slmilaire en
conception, à celul des pérlmÈtres du detta, de la SAED.
MrPourie est situé sur la rlve drolte du fteuve sénégal, près
de Rossor et les probrèmes de dratnage dans ce pérlmêtre sont
identlgues à ceux des autres périmètres du derta.
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A ilheure actuelle, querques uns des autres pérrmètres
dans Ie bassln du fleuver tr€ peuvent évacuer correctement les
eaux ef f l-uentes de dralnage.

Le périmëtre de Dagana, au début de I-a partle basse de
ra moyenne varlÉe est un bon exempre. r,es prob].èmes de dralna-
ge vont arler en s'l-ntensif lant quand un systëme de d,oubre cul-
ture de rlz sera lnstauré.

Dans querques uns des autres périmètres, res eaux effLu-
ents du drain princlpal sont dlrlgées vers un vil,eux marigot
ou alors sont lalesées à IrévaporatLon dans une cuvette basse.

Dans Ia vallëe moyenne, re drainage de surface est géné-
ralement mellleur que dans Ie delta, rt y a une amélLoratlon
graduelle dans les condlt,ions de drainage à partir du derta à
Podor jusqu'à Ia haute extrémitë de la partJ_e supérJ.eure de la
moyenne vallêe à Bakel_.

Drainage souterrain

un drainage souterrain ou rnterne réfëre à lrexcès en
eau quJ. est évacué par l'écoulement â travers re sol. Dans Ie
delta, res conditions présentes de dral"nage souterraln sont
extrëmement pauvres. La nappe dreau souterralne varle entre
lr2o et 3r5o mètres et elle est hautement salLne.

La saltnité varie grandement drune saison à L'autre,
allant de 600 â tzoo ppm pendant la sal_son des pluJ.es à 6 ooo
ppm en saison sèche, ta granulométrie du sol dlffère consLdé-
rablement à travers le delt,ar gui est es$entierlement une ptai-
ne alluvlare. une mlssion de reconnaissance de La SAED ($OGREAH,
1972) sur les terres des pêrimètres lnltiaux du detta inférleur,
a établl que lee deux tLere de ces teffes Étalent sallne. Consé-
quenment à ces dëcouvertes, rr SAED a lmmédtatement rÉdult, ses
efforte dans ces zones et s'egt concentrée sur res réglons non
sallnes (par exemple, DAGANAfiAETN''THIAGO et Nrdôrnbo.
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MUTSAÀRS (SoGREAH, 1972) un pédologue du projet de LTOERS/FAO'

fit des recherches sur les potentiels de eultures de rlz dane

Ies rëgions salines du delta et fit les observatlons suLvan*

tes :

On peut améliorer les sols non-salins aveë une bonne utl-
l-lsatlon de Ireau.

Les sols salins dolvent être IÉssivÉs et les sels malnte-
nug en dessoug de l-a zone racinaire.

3 - On peut améliorer l-a gualité c{es sols sall-ns en utLllsant
un système de plaques de dralns profondes êvec un eÉpace-

ment minimer êt en appliquant de la gypse.

Le projet de ITOERS/FÀO (SOGREAH I Lg72) | de concert avec
Ia SÀED, a falt des essals de drainage sur des sols argileux
salins de 50 cm de profondeur à BOUNDOUM-OUEST. Les résultats
lndlguèrent quf J-l- est posslble d'avoJ-r des sols sallns lessl"vée en
utilJ-sant des drafns profonds à ciel ouvert, Van Der Velden
(I973) utilisant les données de BOUNDOUIvI-{IJESI fl-t des expê-
riences de dralnage souterral"n sur 75 hectares â BOtJNDOUM-NORD.

Des tuyaux de drainage PVC furent uttllsés. Les tuyaux de
draLns en plastique, étaJ.ent espacës de 50 à 2OO mëtres, à une
profondeur de Ir3 à 2 mètresr sêIon la texture du sous-solr
la profondeur des llmons r êt Ia condr.lctlvlt,é hydraullque du sol.
Des données spéclflgues quant aux productlorË acdrues de riz
au moyen de ce drainage artlficJ.el, n'ont, pas ét,é indlquÉes
dans Ie rapport. Le tableau C.3.33 mont,re les schémas de dlspo-
sition utilisés dans le travail expérlmental effectué par
VAN DER VELDEN.
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La tallle normale d'une parcelle agrlcole dans ee pro-
jet est de 60 à 80 hectares. Il y a une canalLsatlon de dral*
nage de surface à ItextrÉmlté de chaque parcelle. Un draln Be-
condaire est placé à une profondeur de 2r5 mètres para1lëIe-
ment à Ia canalisatlon de dralnage de surface. Par intervalles,
des tuyaux de plastique placés sor.rs terre et débutant de la
canalisation du drain de surface, vi.dent les eaux perduee dane
l-e drain secondaire.

Les parcelles contiennent des d,rains en tubes de plas-
tique perforé, flexible et ondulë, enterrês à des profondeurs
de 1r5 à Ir7 mètres avec un gradlent de I I I OOO, avec un
espacement de 40 à IOO mètres (Itespacement est détermlné par
une formule de draLnage) i ces tubes déposent l-es eaux efflu-
entes dans le draln secondaire. Tous les dral"ns secondaires
déversent l-'eau dans Ie draln prlmalre, Çlul est profond de
3,5 mètres. Les eaux effluentes srécoulent vers un collecteur
droù elles sont pompées vers une canall-sation à nl"veau éIevé,
qui se déverse soit dans le fleuve Sénéga} solt dans le lac
de Guiers.

Les parcelles, ayant des sols dont l-a sallnlté est supê-
rieure à 4 micromhos, sont tral-t,ées avec 5 à 1O tonnes de gyp-
se par hectare gul est méIangÉe dans Ie so1 à une profond,eur
de IO à 15 cm. Après l.'addition de gypse, le sol est lessivé
pendant trois mols successlfs, en maintenant une profondeur
constante de 25 cm d'eau dans Ia parcelle.

La teneur en sel des
de canne à sucre varle de 4

prédomlnante pour Ie chiffre

eaux effl-uentes venant des champs
â 12 micromhos, avec une tendance
supérieur.

coNcLUsroNS -. A partj.r des observatl-one fal-tes sur Le terraln,
par ItEquipe dtÀfirënagement Àgricole, Êt à partir des données
disponiblesr 1I est êvident qu'un aménagement agricole à long
terme dans ra zone du delta sera uniquement posslble sl des
systèmes de drainage souterraln correctement conçus, sont ine-
tallés dans les pérlmètres lrrtgués.
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Les conditions suivantes ont été identiflÉes dans Ie
delta :

Des sols rendus l-ncultivables par leur teneur excesslve
gau.

- Une nappe phrëatique élevée
- des condltl-ons de sols salins,/sodiques

Des zones agricoles qul ont été abandonnées à cause de Ia
haute teneur en sel du sol.

On anticipe sur Ie fait qufavec ltapplicatlon drun
programme de double culture. Ia nappe phréat,Lque erélèvera et
causera un amassement de sel dans la zone racinaLre des cul-
tures

Lors des discusslons avec l-e personnel de La SAED à

Saint-Louls, If Eguipe d'Aménagrement agricole apprl-t que cer-
tal"nes études-clé n'étaient pas entreprises avant Lraménage-
ment de quelques zones du delta. Cett,e omission a condult aux
problëmes actuels de drainage. Les détaiIs de cette sltuatlon
ont été rapportés par la SOGREAH (f972), Blen que l-es resFon-
sables de la gestion technlque de Ia SAED soient au courant
des problèmes actuels de drainage dans les pérlmètres du delta,
des contraintes économigues empêchent qufils ne prennent une
action pour y remédler.

A partir des observations faites sur Ie terrain, it
est évident que des pratiques de mal"ntenance pl"us conslstantes
et pJ-us au point, sont nécessal-res dans tous les pérlmëtres
irrigués du Bassll du Fleuve Sfufuaf . tseaucoup de plants ayant
un impact économigue négatlf (Carex, !_aparixr Ëalllca, typha
latlfolla , herbes aquaÈiques, etc..,) poussent dans les ca*
naux de drainage. Cet,te croissance arrête I'êcoulement des
eaux de drainage ; elle est atJssl une source de gralnes q1rt peuvent ln-
fester Lee champs voisins, srajoutant à la dlfflcuLté du
contrôIe des mauval-ses herbee.

Dês systèmes de drainage incorrectement conçus et en-
tretenusr ott.déJlectuelrx, non seulement empêchent la productlon
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I des cultures mais peuvent aussi aggraver les problèmes de santé'

en fournlssant un habltat pour les vecteurs de maladle et peu*
I
I vent aussl causer des effets adverses sur les habl"tats des

Polssons et des animaux sauvages.

I
T

t
I

LtAmènagement d.e futuis pérlmètres irrigués dans Ie Bas-

stn du fleuve Sénégal doit tnclure des cLauses Pour les sys-
tëmes de d.ralnâg€, et les programmes de récupératlonr 1à où

crest nécessalre, spéctalement dans la zone du delta.

ir
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c-.3,4,4 Les petits pérlmètres irri.qués du Bassl-n du
du Fleuve Sénéqal

La construction des petlts pérlmètres villageôls dans Ie
bassln du fleuve Sénéga1 fût une conséquence dlrecte de I'Évolu-
tion des cultures lrri.guées. Ainsi qu'11 a Été précédemment lndi-
dans ce rapport, à la section c-3.4.2 lntiturée "GRAND$ PERTME*
TRES IRRIGUES", Ie concept de petits pérJ-mètree est dlrectement
Iié à r'échec des pérlmètres rizl-coles irrlgués de I'o.A.v. êtde
1fO.A.D., gui survint entre 196l et f953.

En raison de lréchec de ces deux organismes, la $.A.E*D.
dût sroccuper de Itaménagement, des grands pêrimètres à réseau
d'J-rrigation tertLal.re du de1t,a d,u f leuve Sënégal.

En L972, la S,A.E.D, dLminua I'emphase placée sur ilex-
pansion agricole dans le delta, principalement â cause des pro-
brëmes de sarlnité de cette zoner Êt dirigea ses efforts vers
Ies zones en amont du fleuve. ËIle créa des pérlmètres à Dagana
et Nlanga, en ut,ilisant le système tertlalre existant lâ-bas.
Dans les régions de eéré-Lao, Matam, et Bakel, ra S.A.E.D. créa
de petits pérlmëtres vll_Iageols.

Fondamentalement, Ies petlts périmètres vlllageoJ.s furent
conçus comme cent,res d'apprentissage où les agrJ.culteurs pour-
ralent développer reurs apt,itudes en ce qul concerne Iragrlcul.*
turer Êt sradapter aux nouvelres technigues d'irrJ.gation qul
pourront être utilisées quand un écoulement sûr et régularisÉ
de I'eau sera dlsponible.

une fois ces aptltudes déveroppées, les agrl.culteurs
seraient transfêrés dans 1es nouveaux grands pérlmètres prévue
par la s,À.E.D, pour ilaménagement futur du bassl_n du fleuve
SénégaI,

I
;l
I
T

I
T
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I
t
I
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Au sénégal, de petits pérlmètres ont ëté établls dans

des régions à forte denslté de populatlon (de la vallée infÉ-

rleure à Bakel) r près de vlllages bordant les hautes rlves de

fleuves où les probabtlités d'innondatl-on du pérlmëtre sont

inférieures Qu égales â deux lnOndations tous les dlx ans'

En l,lauritanLe, les pettts périmêtres sont fréquemrnent sltués

loin des centres de popultation, et au lvlali, ils sont plus

ou moins concentrés à I'est et â lrouest de Kayes longeant Ie

f leuve Sénégal.

En général, Ies caractëristlques de base des plants

de petits périmètres, dans les trois Pays, f,ê dlffèrent guère'

La superficie d'un pérlmètre est habituetlement de 15 à 50 hec-

taresr êvêc une moyenne (ainst qu'eIIe a été dÉtermlnée par

observation personnelle au cours de missions de reconnalssance

de I,Equipe d'Aménagement Agricole) qui est génëralement situées

entre I0 et 20 hectares, Lês petits pérlmètres nécessitent

I'emploi de nombreux travallleurs, êt la partlclpatJ-on des agrl-

culteurs vlllageois dans la construct'lon manuelle des dlts pé-

rimëtres dlminua dtune manière substantielle les besolns

d,investlssements initLaux d,e capitaux qui sont plutôt ratres'

Les pêrimètres sont gënëralelnent très près du fleuve,

ce qui éIlmine les longs trajets pour 1'apporvlsionnement en

eau.

Pour les besolns d'irrigation, chaque përlmètre a une

pompe avec une puissance approxlmatlve de 20 cv' qui est instal-
Iée sur une plateforme flottante. Dans quelques cast des pom-

peq sont installêes sur Ia rive du fleuve'

I
I
T

t
t
t
I
I
I
t

I
,t
rl

T

I
I
t Les PêrJ.mètres ont une

ce qul réduit le nlvellement
rel est, soit en directlon du

slne ou un bassin.

topographie rel-ativement plate t

à un minlmum. Le drainage nafu-
fleuve ou vers une cuvette vol-

En },tauritanle, les périmètres sont endigués af tn d'e les

prot,éger des inondatlons. Au SÉnéga} et au MaIir ces pérlmètreS

Sont habituellement situés sur une terre qui est elle-même éle-
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vée, ce qul él1-mine Ie besoin de main-d'oeuvre pour construlre

des d,Lgues, mais qui fournit une protectlon unlquement partJ'elle

contre les tnondatLons. It y a donc un rlsque drlnondatton et de

s.ubmersion, mais plus grave seraj-t Ie rlsque de destruction d'e

I,Lnfrastructure hydraulique. Etant donné que les ÉIftnents ma-

jeurs de cette lnfrastructure (canaux, systèmes de flltraget
et petites digues) sont les produits drinvestLssement en tra-
vail humain non rémunéré, Ieur destruction pourraLt engendrer

un certain dÉcouragement chez les agricul-teurs r c€ quJ- pourraj-t

être dlffictle à surmonter'

Lerisquederejetdel'agriculturelrriguéedelapart
des agriculteurs est augmenté en cas de crue dramplltude excep-

tionnelle qui entrainerait de trës hauts rendements des cultureg

de décrue plantées dans dtautres zones du bassln du fleuve' Les

conditions récentes de sécheresse ont façllltÉ Ia tâche Pour Ie

moment de convaincre les agriculteurs, de I'l-mportance du pro*

gramme des Petits Périmètres'

LesËypesdesolprédomlnantstrouvésdanslespetlts
pérlmètres sont Ie fon{lÉ et }e qimil!-èqllalg ' {ul ont une

granulométrie fine et qul sont facilement travatllÉs à la maln

ou avec des anlmaux de tralt. un désavantage essentlel de ceg

périmètresestqu'J-lsn|1ncIuerrtaucunso1@',9uiest
le plus riche et le plus adéquat Pour la rlzLculture' Bien que

les caractérlstiques fond.amentales des petits pÉrtmêtree solent

J.dentiques dans chacun des trois états membres de l|O'M'V'S' '
les servlces dispensés par chaque pays ne sont pas }es m&$'es '
La S.A.E.D. (SénéEaI) I 1'O.P.I. (lda1f), Êt Ia SONADER (Maurlta-

nie) fournlssent tous des servlces de topographie et de vulga-

rlsation. La $oNADER fournit deS graines gratulÈement, des

engrals et des pestJ.cldee à I'agriCulteur pour la première

année I et en plus r âll cas où les lnvestl'ssements agrlcoles de-

vraient excéder le tLers de Ia valeur des cultures, la SoNADER

compense Ia différence.

Lragrlculteur de MauritanLe a Ie cholx entre vendre

son rlz à I'agence gouvernementale à un taux flxer ou le ven*

dre sur te marchë libre.
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Au sénégal et au MaIi, Ia S.A,E.D. et I|O.P.I. arrivent
aaÊez bien à faire accepter par les agrlculteurs qutlls vendent

leur récoltes par leur intermÉdlal.re exclusl.f I et que les cul-

ttvateurs Êotent responsables du paienent de tous leurs J'nvestis-

sements agricotes.

Depuis qutelle a conunencé Itaménagement des petlts
mètres villageois en Lg72, la S.A.E.D. a fatt des progrès

considérables au Sénégal en établl-ssant ce progranme dans

zones régionales de aéré-Lao, de Matam et de Bakel (Volr

c-3.36).

pért-

Ies
tableau

Ces prografirmes de pérlmètres ont été soutenus et flnan-
cés par J'U,S.A.I.D., Ie F.A,C. et Ie Gouvernement du Sénégal.

Malheureusement, la SONADER et trO.P.I. n'exlstaient Pas quand

Ia S.A.E.D. ëtait déjà une institution amënageant lragrlculture
dans Ie bassin du fleuve Sénéga|, Donc, Ies zoneg cultlvées de

la SONADER et de I'O.P.I. sont très llmltées'

Grâce à I'aj.de flnancière d'un consortlum de pays de

ItEurope de I'Ouest connus sotls Ie sigle d'e F.E.D' (Fond's Euro*

péen de Dévetoppement) f0 petits périmètres furent étabIle
entre Kaédi et Rosso Maurl"tanle.

Le F.E.D, a amënagé quatre autres pérlmètres, sltuée
au début au sud-est de Kaédl Ie long du fleuve SénÉgal

(Votr tableau C-3.3?). Selon Ie reprësentant du F'E'D' à KaÉdi,

(Cornmunication personnelle, f978) tous les pérlmètres financée

par le F.E.D. seront éventuellement transférés à !a SONADER'

La SONÀDER, sous Ia dlrection du F.A.C., a aldé dane Ia cone-

truction et le support toglstique de 5 peti-ts pérlmètres située
â 1|ouest de Kaédi en dLrection de Rosso.

A lrheure actuelle, Ie Mall a Ie plus petlt nombre de

terres sous culture irriguée des trols états de ItO.M.V.S.
(Volr tableau C-3,38) ' Entre 1970 et f975, Ie t'1a11 a reçu de

1'aLde f inanclère du P.N.u.D.r/F.A.o. pour Ia créatLon de quatre
périmètres I Kamenkolé, Sapon,/kakoulOu, Maloum et Bafoulabé.
LIO.P.I. fut formée entre 1975 et L977, et, à cette épOquer Ie



TABLEAU C.3-36

PERTMËTRES TRRIGUES EXISTANT AU SENEGAL (CN hECtATES)

PérLmët,re Projet Hectares aménagés

I
I
I
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I
I
I
I
I
;

I
il
I
t
I

,l
I
I

il
I

I

Aëré-Lao Aram

Pété
ltadina
Méry
Flboumba

Wassétaké
Dogul Dombi

Diomandou
Tou1dé Galé

Saldé
Barobê
Diaranguel
!,lalla
Abdalla
Thloubalel
Cas Cas

Démette
Sinthlou Dangdê

Dara Halaybé
Pat.hé GaIo
Takoyel
SinthLou Diongui
Dlongui
Thikrré
Wendou Thtllé

2Q

76

38

l5
29

t0
14

20

18

20

20

20

20

20

20

20

20

r5
I5
20

5

20

20

20

20

TOTAL 53s



TABLEAU C.3-36 (sulte)
I
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Périmètre

l'latam

Projet

Matam (I ,2,3r4r5)
Diamel (1,2r3)
Tiguéré Ciré (1,2)
Thioubalel
Nabadji Clwo1

Dondou (I'2'3)
AIi Wouri (Ir2)
NGuidjilone ( r,2 ,3 ,41

SadeI ( I,2)
Ndouloumadj i Dembé ( f 

' 
2)

Thi.emping
DoloI
Thialy (rr2)
Bohou (rr2)
Ngranno (I r2l
NDouloumadjl Founébé

Nabedj I l4baal
Doumga Wouro Alpha
Doumga Bossoya
Mbaakna

Woudourou

Gaoudal
Tiguéré Yéné

Wodobéré

Barmathial
Horndoldé
Bapalel
Doumga W. Thl"erno
Kiriré
Kobillo
Diowol
Gouriky Collabée
Ganguel
Padalal

Hectares aménagés

79

45

28

12,25
r5
52

35r75
50r75
3r
32

r8
r9
35r50
36

3I
I6

5

I5
r8
L7

I5
r5
L2

20

I4
36

r9
r5
I5
I5
r5
r5
r5
l5

t
t
I
I
I
I
I
I

I
I
I
t

I
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TABLEAU c,3-36 (suite)

Pérlmètre Projet Hectares aménagée

I
i1

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

BarkéwY

GoumaI

Waoundé

Dlel1a
BaIl-eI
Hadabéré

Horkadiéré

I5
I5
30

r5
15

15

I5

TOTÀL 947 ,25

Bakel * Kounghanl- I
Kounghani II
Gandé

Ghaladi
Moudéri
Diawara
Yêlingara
Manael
Tlyabou
Bakel-

Yaféra
Aroundl
BaIlou
Sênoudébou

GoIml
Sébou
SinthLor.r Dlbicoulé
Dj tmbé

DlaIigneI
Sinthlou Dlaligne1
Wouro Imadou



TABLEAU C,3*36 (sulte)

Périmëtre Projet Hectares amënagés

I
I
I
l
I
t
I

SéIlng
Kidlra
Nahë

Gulta

TOTAL TOz

II i : â cause du nombre extrêmement limlté de terreç dlsponlbles
peur un aménagement dans Ie pérlmètre de Bakel, IeÊ reÊpon-

I sables de la SAED ne pourraient pas fournir de statlsti-
ques sur Ia subdivLsion des pêrlnètres en Projets lndlvl-
duels (NIANG' 1978, communLcatLon personnelle) .
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I



TÀBIJEAU C.3- 37

PETITS PERÏMETRES EXISTAIilT EN MAURITANIE

Pérlmëtre Hectares aménagés

pe- 
[
(

(

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

Pretnler groupe de
përimètres financés
par Ie FED

lSecond groupe de
rimètres financés
par Ie FED,

( Tékane
( Dar el Barka
( Loboudou
(olo Ologo
( NGoreI Guldala
( Sorl Malé
( Wending
( RlndLao
( DLowol
( Bakhao

Slnthiou
Ciwé
Bédinki
Wali

30
40
30
41
4I
34
32
50
38
25

22
r5
22
34

14
r0
r5
I

L2

Périmètres
avec 1 ralde
SONADER.

aménagés
de Ia

Dar eg $alam
Bé11ame
Diatar
Dioudé
Guidakhar

(

(
(
(
(

(

TOTAL s13



t
rl
il
il
,l
I
t

rl
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

I

TABLEÀU C.3-38

PETITS PERIMETRES IRRIGUE$ EXISTÀNT AU IvIALI

Pérlmètres flnaneés
par Ie P.N.û,n./

F.A 'O .

Périmètres fl-nancés
par le F.À.C.

Pérlmètres flnancés
par ITUS.ATD

Pérlmètre

Kameneole
Sapou Kakoulou
t"laIoum

Bafoulabé

Fanguine
Dimenkou
Moussagoya :f

Somankidi

Moussala
Gakoura

Hectares aménagês

39

r5
26

7

I5
r2
20

20

25

25

tt( 3 Aide pour lragrandissement de CII4ADE.
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F.A.c. a financé quatre autres pérl.mètres I Dl-mekon, Moussa*

goya, Fangutnê et Somandiki.

Durant cette përiode, Ie F.A.C. a aussl COntribué fLnan-

ciërement à 1'élarglssement des pérJ-mètres de Maloum et de

sapon/Kakoulou. En Lg77, l'u.s.A.I.D. a fourni des fond',s pour

Itaménagement de deux autres périmëtres : Moussala et Gakoura'

un groupe rellgieux de France (CIMADE) a fait des dons drargent

en 1978 pour atder â ëlarglr Ie pérlmètre de lYloussagoya'

Le tableau C-3.39 donne Ie nOmbre d'hectares des petlt8

pérlmètres irrigués exlstant dans les trols Etats mernbres de

I ro.M,V.s.

I
I
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TÀBLEAU C.3-39

HECAPITITIÀTTCN DES PETITS PERIMETRES IRRTGUES EXISTANT DANS LE BASSIN

DU FLEU\TE SENEGAT,

Pays Nombre drhectares

MaIi

t{auritanl-e

Séné9aI

Àéré Lao

Matam

BakeI

204

5r3

535

947

r02

2 30r

Statistlques
organisatlons

fournles par
respeetives

Ies gérants
(MaL, Juin,

des pÉri"mètres et par Les

1978).
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TECHNTQUES AGRICOI,ES

Les technJ-ques.agrlcoles dans les petlts pérlmêtres
sont, toutes manuelles. Les zones cultivÉes sont extrêmement

petltes et, sont surpeuplëes dtagriculteurs.

Dans tous les petits pérJ.mètres, Ies parcelles aÈtr1buêee.
sont trop petites (Orl hectare à Fété | Ot24 hectaree à RLndlaot

OrB à Sintiou, Or13 à $aldé etc...) pour permettre â ceux quJ"

Ies cultlvent de subsister (O . t'1.V. S . r r 977 ) .

Le nombre d'adultes productlfs dans les petJ.ts pérlmëtres
varle drun minimum de 49 à un maxlmum de 3OO. Ira S.A.E.D.r ta
SONADER et I-'O.P.I. sont conscientes de ce problème, mal"s une

eolution flnale nra pas encore ét,é adoptée. Cette situatlon
économique défavorable fait en sorte que les agrJ.culteurs aban-

donnent les petits përimëtres et retournent â I'agrlculture
traditionnelle. Cela crée de la concurrence quant aux heures
de travall consacrÉes entre lee cultures tradltlonnelles et les
cultures irrlguées, particulièrsment pendant les pérlodes de

potnter ë€ gui, à son'tour, aglt comme une contralnte en ce quJ.

concerne Ia quantltë de surface qut trreut être cultLvée ainsL
que sur les rendements des eultures,

Pendant les années de bonne lnondatlon dans le bassln
du fleuve Sénéga11 L'on a observé (O.M.V.S., Lg77) que Les agrl*
culteurs abandonnent souvent leurs efforts ou les relâchent
Iore de la hors-saLson agricole pour se vouer à Iragrieulture
de wqlo.

Ce transfert dremphase a des effets eatastrophi.ques sur
Ies rendement,s de culture irrlguëe. En falt, des agriculteurË
à qui Iron a attrlbué des parcelles dans les pÉrlmètres vllla-
geol.s sont engagés d.ans I I exploitatl.on de quatre cuJ.tures Bur

des terres sltuées dans troLs régLons dtffÉrentee.
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A ra ftn de ra salson des prures, une culture Eur
terre de dl"éri et une sur terre lrrlguée sont récortÉes. A ra
ftn de ra salson sèche une culture de walo et une seconde cur-
ture irrlguée sont récoltées.

cette sltuatLon indique qu'11 est, vltar d'Élargir res
zones cultivées assignées des pêrlmètres virrageoLs, pour
encourager les gens à donner une prl_orrtér dans ra répartltton
de leur travall, â Ia culture lrrlguée.
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Cult.ures et rendements

Les petlts pérlmëtres villageols sont orLentés vers un
système de doubl"e culture quJ" consl-gte en les progranmes suL-
vants ,. rtz/rLz, rLz/bl-êr Êt rlz,/légumes. LrobjectLf eet de
pI-acer If emphase sur une double récolte de rLz.

Comme I'expansion dee petlts pérlmètres vlllageols dans
les états-membres de 1ro,M.v.s. a été três récenÈe, beaucoup
drentre eux plantèrent leur première culture de rLz en lgr8.

A 1'heure actuerle, lr nrest pas possibre drobtenlr des
statlstlques adëquates de Ia part de chacun des êtats membres
de I'o.M.v.s. pour évaruer res rendemenÈs et détermlner une
moyenne de la productlon rizicole des ancLens pérlmëtres.

Des observations détalllées faites sur Ie terrain par
1téqulpe dfagricurture en octobre 1g78, sur les petlts périmè-
tres du MaIl, de Ia MaurLtanie et du sénégar ont révêIé qu'Ll
y avalt des dl-fférences très sérleusee et très évLdentes dane
Ia croissance des cultures de dtfférentes zones, ce qul à Bon
tour, devrait résulter en des varl"atLons dans les rendements.
cette sit,uatlon fut att,rlbuée au falt qutJ.l y avalt du retard
dans 1rétablissement d,une pépinière de rlz.

Les plants en pëpinière étaient déjà âgée au moment du
replquage, droù un taux de mortal-ttê élevé. Les agrLcurteurs
lntÉrrogée ont dit que Ia distrlbutlon dee gralnes de rlz destL-
nées à la péptnière fut si tardLve qurils nreurent aucune. aLter-
natJ-ve slnon de débuter les péplnlères tardivement. Draprès lee
observatlons, ir étalt évident qu'on utl_lisalt beaucoup trop de
varlétés de riz, cette variatlon affecte les pérlodee de rÉ-
colte et indirectement les rendements.

un autre facteur qui affecte ree rendcments est ra pré-
datlon par les oiseaux' Les varlétés gue lron utLlLee pendant la
saison des plules nécessltent beaucoup trop de temps pour mûrl_r,
ce qui résulte en des pertes plus grandes dûes aux prédateurs,

x
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Un moyen dtaugmenter }es prOductlons serait drétabllr une va-

riété à crolssance rapl.de (9O à I2O jours). DanB les pÉrJ'rnètres

villageois des chantiers de Guédê, deux cul"tures de rlz sont

produites annuellement avec des rendements assez bons de 3'5

à 4rO tonnes pâr récolte, Dans eet emplacement, Ia pépinl"ère de

rLz est conmencée Ie 15 mars et la transplantatl6n s'effectue
30 jours plus tard. Il f,aut f4O jours à cette culture Pour

mtrLr, si bien que Ia récolte a lleu aux alentours du fS JulI-
Iet. Avant la récolte de cette premJ.ère culturer une péplntère
aura été déjâ ëtablle pour fournir des plants pour Ia seconde

culture, Lâ plantation de la seconde culture contmencê â peu

près Ie f5 juillet et la récolte à peu près Ie 15 novembre' Le

temps totaL pour Ia seconde culture est de I2O jours. Les varLé-

tés de riz utlllsées à I'heure actuelle par les agricuJ.teurs
aux chantLers de Guédér sont d|orlgine chinoLae. Ce EOnt Ie
TCHPN TCHOU AI, KAUN NSr SHUN et le MrAo JrE'

Le tableau C-3-4O énumère les variétés de rLz
plantées à l-'heure actuelle dans Les dlvers périmètres de

1ro.M.v. s.



TABLEAU C.3-40

VARTETES DE RTZ PLANTEES DANS LES PERIMETRES DU BASSIN

DU FI,EWE SENEGAL

Pays Variétés

TNt

TTW

IKP

D5237

Gamblaea

Cegadls

I
!
I
I
I
t
t
I
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Mauritanie TNt

rR2o

TTW

ASM

D5237

ïRg

KCC

Sénëgal TNt
TTW

rRzo
D5237

Jaya
rRB

IrS- 2 6

rKP

Kulu
KH 998

6044

Mlao-,fle
KNS
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Besoins en Eau

Les besolns en eau spécifiques des cultures nront pas
étÉ ëvaluês en ce qul concerne f irrigatlon du rl"z, dans les
petits pÉrimêtres villageols. A lrheure actuelle, iI Lncombe
aux services technlques de Ia S.A.E.D. (Sénégal), de Ia
SONADER (Société NatLonale pour Ie Développement Bural,
Maurltanie) r et de 1ro.P.r. (opératlon des pÉrlmètres rrrJ.guÉs,
Malt) drÉtablir un programme d'explot-tatlon journallère pour
Ia pompe d'eau d'lrrlgation de chaque pÉrlmètre. La perméabtlt-
të des types de sol exlstant dans les zones irriguÉes des pé-
rlmètres nrest pas prl-se en oonsidératlon J-orsque cet,t,e période
drexplottatlon est détermlnée. on Éuppose que rton carcure re
temps en utilisant la pulssance en chevaux de ra pompe rnstar-
lée et res hectares grobaux à lrrlguer dans chaque pérlmètre.

En général, Ie pompage dans tous les pettt,s pér1mètres
sreffectue entre â peu trrrès 6 heures du matLn et 7 heuree du
solr, avec une pérlode de fermeture dtune demr.-heure pour le
déjetner.

r,es pompes dIirrLgation fonctlonnent presque contlnuer-
lement pend.ant la salson de culture.

Lâ natntenanæ et la réparaÈl.on de ]_'équrpement des pompes
sont très dêflclents. euand. une pompe tombe en panne, il faut
prusleurs jours à un rÉparat,eur pour arriver à faLre les répa-
rations nëcessalres. Dans querques uns des petlts périmètres,
il y a eu des prëeédents de pannes de pompe qui ont résurtê
en un dësastre pour res curtures quand on n,a pas pu faj.re
les réparations à temps.

Beaueoup de pompes que r ron utlllse sont des done de
dlffêrent,s pays, ce qui sj.gnLfie qu'une standardlsatton dans
ra manufacture nrêxiste pas de telle sorte qu'il eet dlfflclle
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de tmrver des plèees de rechange, A cause du manque de devLses

des état,s-membres de IiO.M.V.S.r lls ne peuvent entretenLr un

lnventalre des plèces de rechanger et ll est dtfflclle drobte-
nir ces dernières quand on en a besoin.

Le contrôLe des variations des taux de rendement de

différentes pompes a montré que les pompes atteignalent un ren-
dement de plus de 70 + pour des hauteurs de charge de rB à 24

mètres et de moins de 60 t pour des hauteurs de charge de I à

12 mètres. Ces rendements sont dans lee llmites requlses par
I-a plupart des petlts périmètres exlstants et à venl-r.



t
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
t
t
t
I

L17.

I

Prat_iques dl:LËtigqllgE

Le système hydraullque et celul de Ia distrlbutlon de

lrlrrlgatlon dans les petits pérlmètres vlllageoJ.s sont gros-
sl-ërement construits et slmples â falre fonctlonner. Le sys-
tème hydraultque contlent un bassin d'amortl"ssefitent en béton
qui reçoit lreau df l-rrJ"gatLon, pompÉe à partir du fleuve SÉné-

gal. Un canal princlpal va habttuellement sur une brève dls-
tance, du bassln dramortlssement à un régulateur ên béton. A

ee point, 1-reau d'lrrlgation est séparée vers deux canaux se-
condaires qui entourent Ie pértmètre, Les condultes drarrosage
prennent le relal-s à partir des canaux eecondaLres et Çl"rcul"ent
à travers l-es casj.ers rizicoles. Lreau s'lnfLltre dans chaque

casier à partlr des conduites d'arrosage.

Dans beaucoup de casr les emplacements cholsls pour Ia
construction drun petlt pérJ.mètre contLennent des soIB à pré-
domj.nance de fondé avec quelque simtlt-hollaldé. TouE les cê*
naux drirrigatlon furent conetrults à partJ.r de matÉrlau de

terre localr Êt aucun ne fut revêtu. En ral-son de cet oubll,
les pertes par infiltration sont très hautes et 1I y a une éro-
sion rapide au nlveau des canaux de dtstrlbutlon à Ia parcelle.

Dû à I'Lnefficaclté du système hydraultquel I'agrLculteur
dolt utlliser des quantltés dreau plus grandes que drordinalre
sur une plus grande éche1le pour compenser les déflclenees ëon-
tre lesquelles tI lutte. Les sole fondé sont un autre facteur à

la base drune consommation dreau plus grande que Ia normele.
Ces sols ayant un taux modéré de perméabilttér une pérlode drir*
rigatLon plus longue est requise pour atteJ-ndre le nLveau dteau
nécessatre dans les casiers tandls gu'une pérlode drlrrJ.gatl.on
ptus brëve est requl"se pour les sols hollaldé (argl.Ie lourd) qul
ont un taux de perméabtllt,é très lent.

La majorltÉ des petlÈe périmètres ont été aménagÉs dans

des zones à topographie presgue plate. Parce que Ie gradl"ent
exl-stant dans les canaux drlrrigatl-on est presque nuL, Ia vJ.-
teeee du courant est très basse. Cela augrmente Ia pérJ.ode d'Lr-
rlgatJ.on nécessal.re, et }es plants souffrent souvent du manque

d t eau.
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Malheurdu$ement, la plupart des facllLtês et des pratl-
ques drl-rrlgation dans les petits pérlmètres à Itheure actuelle
sont inefficientes. L'agrlculteur quL est sur ces pÉrlmëtres
affronte beaucoup de difficultés et on le lalsse souvent à lut-
même pour résoudre ses problèmee de Ia meilleure façon qutLI
puisse, Le résultat est que le but lnltlal dtutJ.lLser les
petlts périmèt,res en tant que centres de formatlon pour dévelop-
per les aptitudes de Itagriculteur et pour IILntrodul-re à de
nouvelles technlques d'trrlgation - n'est pas atteLnt. Les
conditl-ons qui prévalent ajouteront à ta diffteulté de changer
les schémas agrlcoLes traditlonners. Dee méthodee correctes
d I J-rrigation devral-ent être adoptées aussltôt que posslbte et
des prlnclpes effectifs de gestlon de I'eau devralent être ln-
corporés dans Iraménagement futur des zones agrlcoles irrlguées.
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Usaqe dfenqrats et de pesticides

Les principaux engrals utlIlsés pour tes cultures de
rl-z lrrlgué dans les petlts pÉrlmètres vlllageols du bassln
du fleuve Sénéga1 sont lrurée, le 18-46-0 (phosphate d'amo-
nlum), du chlorure de pot,asslum, et du super-phosphate. Les
taux dfapplication par hect,are pour les dlfférents engrals
varlent grandement dans chacun des Etats-membres de IrO.M.V.S.
11 est évident-d'aprês les taux d'apprication qui sont utill-
sés présentement-que les besoins en mat,lères nutrltlves pour
Ia saison de la culture rlzicole nront pas été comblée. Il y a
prusleurs facteurs à cera. Le principar est que lfagricurteur
a une connalssance très limltée des avantages qurll pourrait
retLrer de rIutll1satl-on d'une quantlté adëquate dIengrais.
un autre facteur est que la petlte superfJ-cre de l.a terre guL
1ul a êté asslgnée dans le pérlmètre nécessrte qu I J-l ltmj.te
ses investlssements agrlcoles â un mlnlmumr ou alors, son ren-
dement, et ne sera pas suffisant pour payer ees dettes.

Au Mali, les taux standard drappllcatlon par hectare,
sont ! pour rrurée 2oo kg, superphosphate r5o kg, €t chrorure
de potassium lOO kg. L'agrlculteur de lr{aurj-tanle uttllse entre
rOO â 2OO kg drurée, 60 â 75 kg de superphosphater ët lO kg
de chlorure de pot,asslum. La sltuatlon au sénégal est trës dif-
férente de cerle du Mall et de ta Maurltanie car res taux d,ap-
prication drengrals par hectare sont beaucoup prus bas : entre
60 à 18o kg de phosphate d'ammonlumt 70 â r5o kg drurÉe, et de
22 à 5O kg de chlorure de potassJ"um.

Pendant les nombreuses visites de 1téquipe Eur I,agri*
culture aux petlts pértrmëtres vJ.llageois et au eours:de di-seus-
sions entre res membres de Iréqulpe et res curtLvateurs à

travers tout le bassin d,u fleuve sénégal, rl fut extrêmenent
difflclle dfobtenir des statLstLques agrJ-coles spéclflques et
sOres
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On a découvert que I'ut,ilisatlon de pest,l-cides dans les
pérlmètres villageois dans tous }es trols Etats-membree de
l-'O.M.V.S. r est extrêmement trlmltêe. HCH est utlllsé quand 1I
y a une invaslon de crlquets et quelquefols pour contrôIer les
Térébrants sur l-es épls de rLz. Le fact,eur rl-mltant, I'utl"lisa-
tion de pesttcides est I I incapacltë des agriculteurs à pouvolr
s'offrir cet tnvestlssement agricote. euetques uns dtentre eux
ne peuvent pas se permettre de les utillser du tout.

ProbLèmes de dralnage et de sall-nl-té

À lrhÊure âctuelle, 1l ne sembLe pas y avolr de probtë-
mes de drainage dans Ies petJ-ts pérlmètres vilrageoJ"s. r,es
petits périmètres du Sénégal ont des l.nstallations de dralnage
de surface construites trës grossièrementr Çluê rron utirLse
rarement. cela est ëgalement, vrat pour les petits pérlmètres
du Mall et de Ia Mauritanie.

Dû â la topographLe naturelle de ces zones (par exemple
que ra terre est en pente en direction oppoeée du fleuve), les
eaux en excès
des eaux des pluies s'écoulent dans des cuvett,es naturer]_es
et srévaporent. un autre facteur qul contribue au manque de
probrëmes de drainage dans lcs petits pérJ.mètres2 eet he type de
sol prëdominant dans ces zonesr erest-à-dire res soLs fondÉ,
qul sont de perméabtlité modéréer êt ont de bonnee proprLétés
de dralnage interne. Le problème prlneipal avec ces sols nrest
pas de falre en sorte qu'ils sotent dralnés maLe de res êppro-
vj.sLonner sufflsamment en eau pour empêcher que les prants ne
se fânent' A cause de la cornbinal"son de facteurs gul favorlsent
un bon drainage dans les petlts pérlmètres, Ie besoLn de dral-
nage de surface est limlté aux pérlodes de grande pluvlométrl"e.

rr n'y a aueun probtëme de sarinité dans les petits pé-
rimètres â travers tout le bassl"n du fleuve sénégat. une anal.y-
se plus dëtalIrée de La sartnlté de r,eau est donnée dans rrE-
tude sur 1a Qualtté des Eâux.
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c-3.4 .5 Observat,Ions Ie terrain des systèmes d'J- lqatlon

fntroductlon :

Pendant ra sal-son sëche et la eaison des pruJ"ee de lgzg I
des voyages de reconnaissance furent entrepris dans les zones
de projÊts crirrlgatton du Ma1l, de ra Mauritanie et du sÉnéga1
pour observer et ëvaluer res systèmes d'lrrigation existants
et pour essayer drldentifler rrimpact que la structure des sysr
tëmes et les prat'iques agricores auront sur rtenvironnement,

Pend,ant la saison sèche, arors qutaucune irrigatLen ne
se faisait, lI ét,ait posslble de faire des observat,lons préclses
du réseau entier de distrlbutl-on dans les dlfférents systèmes
d'irrLgation, et de remarquer toute dÉftclence dane Ia stuucture
ou quelqu'autre problëne. Pendant la salson des pluies qrrand les
réseaux df adduetion étaj"ent opérationners, ll étaitpossibre
drobserver t,oute lnadËquation ou déficl-ence du système et, de
ses installations, y compris res dlsposltifs de mesure dee dË-
blts et leur utllisatlon par les agrlculteurs.

Pendant ces voyages sur re terrain, autant de renseJ.gne-
ments possJ-bres sur res systèmes d I irrJ-gatlon dans res troj.s
Etats de 1'o.M.v.s. r' furent obtenus des responsables gouverne-
mentauxr êt du personnel chargé des opératj.ons et de la gestlon,
de Ia S,A,E.D., de la SONADER et de 1'O.p.I./A.p.I.

La première partle de cette sectl-on présentera des obser-
vatlone sur les réseaux drirrJ-gation, dans les grands et petlts
pérlmëtres du Marl, de la Mauritanie et du sénégal, pend,ant la
sal"son sëche, Lê deuxième partte couvrLra les mêmes réseaux
ainsi qurils ont été observés pendant ra salaon des pluies.

I
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Obsenrations pendant la saison sèche dans les grands
pérLrnètres * Sénégal

Quand un système de d,lstrlbution d'eau est creusé dans

du matériau naturel (canalisationÊ faLt,es de terre) r contme tI
a été fait dans les périmètres lrrJ.gués du Séné9a1., aussl bLen
que dans le reste du bassin du fLeuve Sénéga1, certalne désa-
vantages J-nhérents y seront, recéIës, Pour prévenlr un excès
drérosion des rives à cause de la vitesse des eaux, la sectLon
transversale du chenal doit être grande; cela rÉduit la vitesse
drécoulementr cÊ Çlui, à son tour crée des problëmes à lrinté-
rieur du système,

La vitesse drécoulement dans Ie canal prJ.ncJ.pa1, du
projet de N'thiagar est de IO cm par seconde. A Dagana PTl,
la vitesse est de 32 cm par seconder €t â Dagana PT3, elle est
de f9 cm par seconde. À cause de ces basses vÉlocltés de lreau,
les sédiments charriés par I'eau d'irrigatlon pendant la saison
des pluies s'accunulent dans les grands canÈux principaux et,
dans une molndre mesure, dans les canaux secondaires et ter-
tiaires. La forte teneur en limon des eaux dtlnondatLon du
fleuve Sénéga1 a été conflrmée par des expériences faltes par
IrTnstitut Sénégalals de Recherches AgrtcoLes (I.g.R,A). Le
meeurage des charges de sédiments charrlés dans les eaux drLnon-
datlon du fleuve a indiqué qu'lI y a sept grarnmes de ltmon dans

un litre dreau (Sonko, 1978). Les dépôts de sédlments obser-
vés dans l-es grands projets J-rrlgués du delta pendant la salson
sèche f978 par IrEquipe drAmênagement Agrlcole - srétalaient
drune valeur moyenne à excessive. À Dagana, Nf Thl-agarr Kassak
sud, et Nianga, les dépôts de sédLments étaient moyens. Dans

quelques emplacements spéciftques d,es canâux prlnclpaux de
Boundoum Nord, les dépôts de sédiments étaient exceesLfs.

Nombre de canaux de transport dans Ia plupart Ëtee grands
pérJ.mëtres lrrtgués sont à Ces stades divers de détérJ.oratJ.on,
comme Ie sont Également les lnstallatlons de béton quJ" abrl"tent
les modules et les dlstrlbuteurs, Ces condLtlons d.e détÉrlora-
tion réduisent énormément I'efficacLté des systèmee. Une mau-
valse maintenance est un problème dans de nombreux EystèmesI
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dtLrrigatLon par gravité, et 11 semble que ce eoit un problème

fondamental pour lrorganisme de Ia S.A.E.D.

Le système des canaux drlrrJ-gation des grands projets
opérés par la S.A.E.D, fut conçu avec dl-verses sortes drl-nstal-
latlons de prise d'eau qul sont situées â des nLveaux dtffÉ*
rents dans les berges du canal. Ce type part,iCulLer de schéma

drlnstalfations de prlse d'eau est nÉcessalre dans un système

dtirrigation ayant un nl-veau constant dteau. A cause de la mal-

nière dont ces installat,ions de béton sont sLtuées, des zones

d'emmagasinage dreau morte exLstent partout dans les systèmes

d'lrrI-gatlon. Ces zones d'emmagasinage ont une tallle varlant
drun mètre dans les canaux principaux, à 5O cm ou I m dans les
canaux secondalres, puis à 20 cm dans les canaux tertlal.ree.
Pendant la salson drirrigatlon quand fl y a de lreau dans lee
canaux seeondalres et tertlalres, ces zones dtemmagaSlnage

dreau mort,e fournlssent un habltat et des zones de reproduc-
tion ldéaux pour les mollusques vecteurs de echLetosomes (Mc

Junkin, 1975), Les basses vélocttés d'eau dans Ie système de

transport contrlbuent aussl à ce problème.

Une des plus vitales obllgatlons d'un réseau dtlrrJ-gà-
tlon, est de toujours nettoyer à fond Ie chenal. LrËqulpe dtA-
ménagement Àgricole a observë des crolssances de mauvalses her-
bes dans les canaux et sur les berges des systèmes d'lrrlgatLon
dans tous les projets J.rrigués qutJ.Is vJ.sitèrent. La crolssance
de mauval-ses herbes retarde grandement lrécoulement de Iteau
et dëcroÎt J.a capacité de charriage des canaux. La crolssanee
des mauvaises herbes empêche ausgl- Une lnspection et une maln-
tenance adéquatesdes berges de canaI, Êt fournLt un abrl pour

leS rongeurs fOUlSSegrs. Ces rongeurs peUVent endOmmager et
même détrulre les berges du canal.

Les canaux tertiaLres sont les plus préoccupantsr parce
que la croLssance des mauvaLses herbes y est très grande. Les

basses vélocltés dreau dans ces canaux Permettent aux mollusques
de stancrer âux mauvaises herbes l-e long des berges et ainsi
Ies canaux procurent des sites de reproduction Ldêaux pour les
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mollusques. Des mollusques ramassés par I'Equlpe de Santé PU-

bttque dans des canaux de divers projets d'lrrlgatl"on dans Ie

bassin du fleuve SénÉgat, ont étÉ tdentlfiês colnme vecteurs de

Schistosomes.

Auand les projets des barraEes de Dlama et de Manantali
seront opérationnels, 11 y aura sufflsamment dteau drJ.rrJ-gatl"on

pour soutenir un progranme de double culture dans les pérlmètres
irrigués, êt les canaux ret,iendront de Iteau pendant' prêsque

toute lrannëe. fl y a donc des potentlalltés Pour une augmenta-

tion dans I'lncidence de SchLstosomes rÉsultant dfun emmagasl-

nage accru dreau morter êt des probabilltés de croLssance dther-
bes dans deE canaux mal nettoyés et mal entretenus. Une ana-
lyse détaillêe. de cet effet probabte - que I'aménagement des

cultures irrlguées aura sur Irenvl*ronnement du Bassln du Fleuve
Sénéga1'* est contenue dans I'Etude sur la Santé Publlque.

La mauvalse herbe Ia plus dominante observée dans lee
périmètres du deltar êt dans les zones environnantesr fut Ie
cèdre salé (Tamarlx Sp.); cette plante tolère très bl"en Ie sel
et on sait à trave,rs toutes les zones arLdes qu'elle est un

.indlcateur de sel.

I{auritanie

Bien que Ie PÉrlmètre de Gorgol â Kaédl et Ie Périmëtre
de MrPourl-e à Rosso solent consLdêrés par Ia SONADER comme des

aménagements de taille moyenne, pour ce quL est de cette Étude,
lls ont été l-nclus dans I'anal"yse des grands përlmètres irrl"-
gués.

Le périmètre de Gorgol obtJ-ent son eau d | lrrI-gatl-on en

Ia pompant à partir du fleuve Sénëgal pour la faire pénétrer
dans un c.anal principal. Ce canal principal êtalt eoLt mal
structuré solt mal constrult en tant que canal en terre car lee
murs latéraux étalent presque vertl-caux, ce guJ. a résulté en

une Ërosion qul a attel-nt un état crJ.tlquer on devrait y remé-
dLer inceesamment.
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Les canaux princlpaux dtl-rrlgation de Gorgol et de

MrPourie contiennent deS zones dtemmagaSinage dreaU mçlrter seÛt-

bl-ables à ceux des périmëtres lrrlgués de Ia S.À.Ë'D.

La croisÉance de mauvaises herbes ftt ohservée dans les
canaux secondaires et dans les canallsatl-ons dee périmëtres,
mais étant donné que ef était, la saJ.son sèche, Ie problème n'é-
talt pas I-mportant.

Le përimëtre de Gorgol comprend un système Lnterne de

dral-nage ouvert. Les eaux effluentes Lsgues du canal prJ.neipal
de drainage sont recyclées dans le système drlrrigatlon par La

prlnclpale station de pompage. Le périmëtre de m'Pourle a un

systême de dratnage ldentique, maLs les eaux effluentes de

dralnage sont ici trop sal-ées pour être recyclées dans Ie Bys-
tème d'irrlgatlon.

Observatj-ons pendant la salson sèche

Petlts pérlmètres

Les petits pértmètres vl-Ilageols lrrJ"gués du bassln du
F1euve Sénégal (uali, Maurltanle, Sénéga1) sont en essence l"den-
tlques êt de schéma slmple. IIs sont construl-ts par les vllla-
geoJ.s. L'lnfrastructure hydraulique y est extrëmement llmLtée.
Une pompe, eulr soit flotte sur le fleuve, soLt est statlonnée
sur Ia rive du fleuvef proeure de lreau à travers un tuyau en

métal vers un dl-ssl-pateur d'énergie en béton quL est sltué aur
une zone plate de Ia rl-ve du f leuve. A partLr du dJ.ssipateur
dténergie, l-reau srécoul"e dans Ie système de dlstrlbutlon gul

consiste en un canal prlnclpal, en un canal secondaire qui se

dLrJ.ge vers la drolte et Ia gauche, et en plusleurs eanaux Prl-
mal-res qul désservent les cael-ers de riz. Le système de dist'rL-
bution est eonstrult en terre. 11 nty a aucun apparell de mesure

de débLts construl-t dans Ie système, de telle eorte qurll sem-

blerait que Ireau est pompée seLon les besoins mal-s sans aucune

consLdératLon pour Ia quanttté qul est utillsée quotldlennement.
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Quand on les a observés pendant Ia saLson sèche,
les canaux prLmalres étaient très peu profonds et de forme lr-
rëgurlère, ce qul aurait tendance â rndrquer une mauvaLse
efficaclté de I'eau. Blen que les pérlmètres soient ptruttt,
petits, (8 à 20 hectares) r ra gestlon pratique de rreau senble
être un problëme; étant donné que res périmètres sont sltués
sur des sors f_c_ndÉ, qut sont faclrement dral-nabres et ne re-
tiennent pas lfeau comme res sors hotrardé, re besoln prlmor-
dlar est de conserver suffisamment dreau dans les casiers.

Observations pendant la saison des pluies

Grands pérlmètres

sénégaI

Plusieurs grands et moyens pérlmètres J.rrLguÉs ont
été cholsls dans le delta et dans la vallÉe moyenne, pour ob-
servatl"on pendant Ia salson des plules de Ig7g.

on fit un premier arrêt au pérrmètre moyen de ta
s.A.E.D à Guède chantiers. A l'heure actuelle, une mLssion
technlque agrlcole de ra Républ-lque popuralre de chine travaLl-
l-e dans cette zonê avec lee agriculteurs pour res al"der à
développer de meLlleures techniques de rlzlcurture.

Lteau d'lrrJ-gatlon pour ce përimëtre est obtenue à
partlr du Marigot de Doué. cing pompes à diésel, opérant rz
heures Par jour, dégagent lreau dans un bassln dramortLssement.
A partJ.r du bassin dramortiesement, lreau coure dane un vLeux
canaL prS-nclpal, revêtu de bëtonr gul est à peu près long drun
ki.romètre. A la fln de la sectlon en béton, re canal prJ.ncipar
devfent un Quvrage fait, de terre. Plusieurs canaux secondal.reg
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partent du canal princlpal, Les canaux secondalree sont lnter-
ceptés par pLusl-eurs canalisations qul transportent Iteau dl-
rectepent vers les caslers. Ltlrrigatl.on du pérlmètre en en-

tler se fatt par une rotatlon de 9 à 10 jours.

Le syst.ème de dl-stributlon de trreau est inefflcace et
trëÊ ma1 conçu. Les technJ.ques d I J.rrlgatlon sont i-nadéquates

et Ireau nrest pas utilisée drune maniëre efflcace. Ires mauvai-
ses herbes dans l-es canaux et les champs de riz sont un pro-
blème qui contribue â des bal-sses de productl-on.

Pérlmètre de Nlanga

Ce pérlmèt,re de Nlanga est princlpalement, culttvÉ de

rLz, mals pendant la saison sèchei on y plante des tomatee Eur

un nombre llmité drheetares. En gênÉral, l-es pratlgues dtlrrL-
gatlon sur ee périmètre ne sont pas très efficaces. Au moment

où 1iëquipe d'aménagement agrlcole visita cet emplacement, ile
observèrent que Itapport en eau vers Les chanps de riz ntétait
pas contrtlé r guê les portes d'accès dreau vers les eanaux

tertialres étalent grandes ouvertes, €t que les champs étalent
inondés au delà de leur capacl-té normale

Dans ce périmêtre, 11 y avalt un problème de mauval"ees

herbes partlcul-lërement J-mportant. De nombreux canaux d'apport
et de fossés de dralnage étalent complètement emplis de mau-

valses herbes terrestres et aquatiques. La croissance de mau-

vaises herbes était sl dense dans guelgues canaux gurll étalt
lmpossible de voir Ireau. Des pertes par lnflltratLons dans

Ies canaux drirrlgatlon ëtaient trës évldentes. Le système de

dralnage ne.fonctlonnait ëvidemment pas correctement et ce

taLsser-aller pourralt conduire à de eérLeux problèmes rÉsul-
tant de la teneur excesslve en eau dee terres.
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Les observatlons dtensemble furent que Ia maintenance

et lrexploltation, des systèmes d'lrrlgatLon et de drainage

dans ce périmètre étaient négligës'

Périmètre de Daqana :

Unelargepartiedecepérlmëtreétaitplantéederl.z,
avec quelques zones plantées de tomates' Au nlveau du canal

de distribution à Ia parcelle, Ia gestJ-on de Ireau ntétalt pas

trës effLcace. De nombreux casLers étaLent trop LrrJ'gués et

les dlgues étalent incapables de contenlr lreau' LeS canaux de

dLstributlon à Ia parcelle n'avalent nl Ia larger ni Ia profon-

deur requlse. rls étal-ent de tallle irrégullère et trop peu

profonds '

Les mauvaiges herbes dans ce pêrlmètre ne constj-tuaient

PasunProb}èmeausslimportantquedansd'autregpérJ.mètree.
Ires cultivateurs faisaient lcj' une sérieuse tentat'Lve pour gar-

der propres les canaux dtirrigation'

Lesystèmededrainâ9êrqulconsisteendraj.nssecon-
dalres à ciel ouvert, et en dralne prlnclpaux, fOnetlonnalt

correçtement. Les stations de pompage de ce pérJ-mètre sont ca*

pable de pomper I,excês de lreau dans le fleuve sénégal lore-

quÊ les dralns contiennent troP dreau'

QuelqueszoneEsallnesfurentobservéesdanscepêrl-
mètre, malÉ tI n y avait rien quL fût de majeure lmportance'

Pérl.mëtresdeThtaqar,deBoundoumetcleKassaksudi

L,lnfrastructure hydraullque de ces troLs pérlmëtres

eet f,ondamÊntalement ldentlque'

AThlagar,I.onaobeervéquelegouvragesdeprlee
d,eau étalent ouverts et que personne ne sroccupalt de les

contrôler et ainsi une quanttté de parcelles contenal'ent

trop d,eau. A Thiagar et à Boundoum, on a observÉ que les
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cult,lvateurs ont complètement enlevé les modules Neyrplc de

Ieurs ouvrages de bét,on et qrre les dlstributeurs de métal ' QUi

dirigent lreau vers les canaux à la parcelle, ont' Été brlsÉs'

CeIa est une sérieuserindlcation que le systèmÊ d'irrlgation ne

fournit pas assez d'eau aux parcelles' ou que Cee dernières

nront pas ëté nLvelées correctement'

A Boundoum, dans Ie secteur 7 N., prës du canatr Princl-
pal dans I'ouvrage de prlse dreau 7/3, ]-'Équipe draménagement

agrlcole a discuté avec un cultlvateur au sujet de ses technl'-

gues d'irrlgation. Cet honune irrigualt sOn chzu-nP avec tous les

cOmpartiments du régulateur de moyenne, ouverts à fond, êt

avec Ia vanne de tête, dans Ie canal tertlaLre conduLEant à 8a

parcelle, également ouverte â fond. It expllqua que bJ'en qu'Ll

devrait pouvoir irrlguer sa parcelle de rLz en I heures, Ll lui
en fallait, en fait, 24. on n'avaLt pas nivelé le champ correc-

tement, Êt 1I lui étalt nécessalre dtatteindre une charge dreau

suffisante pour forcer 1técoulement au dessus de Ia zone ÉIevée,

dans te milleu du champr de façon que ltécoulenrent puisee aÈteln-

dre I'autre extrftnitê du champ. Cela Êst un exemple claselque

de pauvre amënagement de la terre, êt du gaspJ-llage dreau drlr-
rigation

t^.'-_.---l 
--ÀI ^*on apprit de Mr, B. DIALLO (corununicatLon Personnelle,

1978), Chef des Quartlers Généraux deS Pérlmëtres du delta de

Ia S.A.E,D. à Ross Béthior gr'un nivellement lnadéquat des

champs dans les grands périmètree était un problème majeurt et

que ctétait une erreur de construj-re les princtpaux Cênaux

dtirrigation en dessous du nlveau de la surface du sOl parce

qu'lls sont totalement tnefficaces dans leur état préÊent' Il
est ralsonnable de supposer que Ie plan défectueux de Irinfrae-
tructrrre hydraullque et Ie mauvais nlVellement des surfaces

des terres ont ob}lgé les cultlvateurs à enlever les reetric-
teurs (modules et dLstributeurs) du système drJ.rrlgatLon Pour

obtenlr suffieaftment dteau Pour les parcelles de tLz.

A Boundoum, des obgerrratlons sur Ie système de dralnage

rëvélêrent un problème sérieux. Le draLn PrinclPal' ee vide

dans Ie marlgot de Gorom' Pendant ra salson des pluJ'est le
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niveau de I'eau dans le }larlgot de Gorom est supérJ"eur à Celul

du drain prlncipal CeIa slgnifie que si la zone ne peut pas

être drainÉe correctement pendant ta période crLtique de grande

utilisation dteau dans les champs de rLz, des condltlons de

teneur en eau excessive des terres pourralent se dÉvelopper

éventuellement, ce qui rédutralt Ia zone de terre productrice'

Des présences de sel furent observêes dans les champs à Thlagar

et, â Boundoum.

Ilyavaltunproblftrrepartlcull.erâThlagar.Beaucoup
de champs dans le pérlmètre avaient été plantés trop tardlve-

ment, ce gui devralt avoir un effet négatlf sur les productJ'ons

de riz de la sal-son

Les mauvaLses herbes étaient encore présentes dans tous

les pÉrirnètfes pendant Ia sal-son des plules, ce qui lndlque que

Çrest un problème constant pour les pérlmètres lrrlgués du bae-

sin du Fleuve'

Des observations à Kassak sud révèIèrent d'es problèmes

sl.mllatres â ceux prévalant dans les pérlmètres déjâ analysés'

Ê

PETITS PERITI,IETRES :
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En Octobre
gués des Ëtats de

au Sénégalr quatre
ces vLsltes était
d'irrigation et Ia

I978, or vlsl'ta les petits périmètres irrl-
lrO.M.V.S. Douze pÉrlrnëtres furent visltés
au Mali, et qrratre en Maurltanle' I'e but de

de voir et drévaluer les pratlques actuel-Ies

sltuatl"on de Ia culture rl"zl'coLe '

Pour avoLr accës aux périmètres pendant Ia saleon des

plutes, ItEquipe drAménagement Agricole voyagea par bateau le

long du fleuve sénégal et du Marigot Doué. Tous lee pÉrlmètres

visités marchalent à pleJ.n rendement sauf celui de Babe en

Maurltanie. Après 9 mois de construction entl'èrement manuelle'

ce pértmëtre était Presque achevê.
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En général, Ies petits périmëtres villageois lrrlgués

souffrent des mêmes problèmes ordinaires. Les périmètres sont

bâtis sur des sors fondé. Etant donné que ces sors Éont aEaez

perméabLes, et que les systèmes de distrlbutl'on sont aussi cona*

truits de matériau en fqn4ë, Ies Pertes d.eau pendant le trajet

de Ia pompe à l,endrol.t d'utllisation, sont grandes. Les canaux

d'irrigation s'érodent rapldement ce qui crée des problëmes

constants de maintenance. A cause des perteË dreau et de Ia

perméabilité du sol, iI est trës dlfficitre d'allmenter suffisam-

ment Ia culture rlzicole en eau. Dans plusieurs des pÉrlmètres

observés, Ia culture rizicole montraLt des slgnes de déshydra-

tation et de flétrissure.

Nombre de ces périmëtres sont dans leur première salson

d'opëration. Les agriculteurs ont été laiesês à eux-même et

sont confrontés à des dlfftcultés. IIs demandent génêralement

de l,asslstance seulement quand les pompes ne fonctLonnent pag'

Aprèe une requête dtaide, iI faut plusieurs jours à un mÉcanl-

clen pour arriver, Etant donné qu'it n'y a pas de pompee de re-

change, I'irrigation est bloquée et Ia culture ne peut être

J.rriguée

Aucuneattentlonn'estportéeaucontr6ledesmauvalses
herbes dans ces périmètres. ce manque d'attention étalt partl-

culLèrement remarquabre dans les vleux pérlmètres. r'es paddlee

de riz sont grandement lnfestés dtherbes folles' Dans lee pé-

rlmètres plus rÉcents, (ceux conetruj.ts pendant Itannée f978) t

leç mauvalses herbes poussent déjâ dans les canaut{ d'lrrLga-
tion. I,es cultivateurÉ ne semblent pas être encore au courant

des effets que Ia croLssance des mauvalses herbes aura sur la
productlvité de Ia culture. A I'heure aCtuelle, Ies agrlcul-
teurs tolèrent les mauvaises herbes, étant donné qurils sont

surtout Lntéressés par Ia plantation de culture rl'zLcole'

I
t
t
I
t
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PERIMETR3S IRRIGUES qU EÀFSIN DU

-IJeschémadessystëmeshydraullquesdesgrandset
moyens périmètres au Sénégal et en Mauritanie rend IIJ'rrigatlon

effecttve et efficacer dlfftclle pour Ie cultivateur'

* ï.,e cul-tivateur a besoln drun apprentissage considÉra-

ble en ce qu5- concêrne trexploltation dtun systëme drirrlgatlon

et Irutilisat'lon efficace de Iteau dtirrigatlon'

une gestlon adéguate de lreau et des meilleures pratlques

agricoles sont vitales Pour Itobtention de Production maxlmale

et pour Itutiltsation efficlente d'un approvLslonnement en eau

ParpomPage.I].semblequepeuoupaad'attentlonn|aÉtéou
nrest donnë â cet aspect de ltagrlculture dans l-e bassl'n du

fleuve Séné9a1.

- Beaucoup plus drimport,ance dolt Être accordÉe au con-

trôle des mauvaise herbes. sl cela nrest pas fait dane un très

proche futUr, }a crolssance des mauvaises herbes Ëera rrn cbsta-

cle trës sérieux â |a production agricole' PIus les mauval'ses

herbee deviennent fLxées au sol, plus tI sera dtfftcile et' cher

de l"es déraciner

' 
- urr* solution devralt être sérieusement trouvée aux

problèmes de drainage extstant dane Ia région du delta de Ia

Mauritanj"e et du sénégar avant qutun aménagement agricole plue

poussé ne soit entreprls dans cette région'

- Le besoin dtun entretLen adëquat, des systèmes drLrrl*
gation dans les périmètres irriguëe ne peut être sureetLmé'

La matntenanÇe est une opératlon eontlnue sl I'l"rrJ'gation et

Ies systèmes dolvent être gardés en bonne condLtJ'on' llous
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Ies canaux devralent être totalement nettoyÉs et toute répara-
tlon nÉcessalre falte pendant la saLson sèche. LOrsqu'un SyA-

tème de double culture dans les pérlmètres lrrlguÉs sera établ{.t
Çes activités devront être faltes entre les pérlodes de culture.

- On devralt veiller â flxer des paramètree d'e concep*

tlon des systèmes dtirrlgationr et de dratlage si nécesealrerce quL

rêsultera dans la constructlon de systèmes plus fonctLorrnels
et plus pratiques dans Les nouveaux périmètres à aménager

- Les cultlvateurs dans le Bassln du Fleuve Sénêgal ont
besoin de plus drassl-etance et de support qurl,Is n'en bénéfl-
cient à prÉsent pour rég1er tes probLèmes qul surgJ.ssent i et
Lls ont besoln de cela en permanence,

- Une des premières stratégles de programmes dtamÉnage=

ment de I'O.M.V.S. est d'établlr de petlts pÉrimètres villageols
que 1 ron peut utlliser eomme des centres de formatlon pour
aider les cultlvateurs à passer de Ia culture tradltlonnelle
e la culture lrrlguée. Cela est une sal-ne théorle qul lndLque
de bonnes intentlons, mais I'on falt très pêur vral.mentr â

lrheure actuelle pour falre d,ébuter ce progranme

Le prograillme de reconverslon dans 1'lrrlgatlon est en

retard. On devra donc modifler en conséquence les programmes

drappllcation et J.ramplltude des aménagements prévus.

- On devrait donner beaucoup plus drattentlon au pro-
cessus de transfert de teshnologle.
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c-3,4,6
CULTURESDEsUBsIsTANcE-ENvERsI,EscULfiIRFs
IRRTGUEES INTENEIVES

Conséquemmentâdesentrevuesavecdesagriculteurg
dans Ie Bassln du Fleuve Sénégal, et aveÇ du personnel gouverne-

mental, drassl-stance agricole des états de I'O'M'V'S' ' et après

des vlsltes aux pérlmëtres exLstants et aux statlons de recher-

che de la F.A.O./O,M.V.S. dans Ie bassln du f Leuve, IrEquipe

d,,Àménagement Agricole fût capable d'évaluer Ie déslr et Ia

capaclté des agrlculteurs dans Ie bassin, à sradapter à des

changements dans leurs structuree agricoles trad'Ltlonnelles'

Il fû,t aussi possible de formuler quelques oplniOnS quant aux

modifications qui doivent être faltes dans le niveau draménage-

ment prÉvu, €t dans les schémas de culture pour les pérlmètres

I,rriguÉs i et de quelles façons les systëmes drlrrlgatlon dol-

vent être améliorés pour asEurer une transltion ordonnée drun

systëme à Itautre, Êt également pour assurer lrlntérÊt et la

coopératlon continus des agriculteurs pendant la transl't'ion'

Uneculturedesubsl.stanceimpliquedeslnvestls-
sements assez slmples, des techniques agrlcoles et dee connal"s-

Êances pratiques acqulses après plusieurs gÉnératLons'

DlffÉrents systèmes de culture tradltionnelle 8e sont dÉvelop-

pés dans diffërentes parties du monde, cê 9u1' à cause dee

facteurs llmit,atif s du clJ.mat et des ressources dJ'sponLbles '
a donné un état dtéquillbre entre lragriculture et lrenvLron-

nement exlstant. Lrhomne doit lnvestir les semenceË, son tra-

vaLl, parfois celuL de sa famllLe, de Êes anlmaux et de son

expérience quJ- lui permet de fatre le mellleur usage possLble

de Ia terre et d I autres ressources disponlbles ' t' r lmpLJ'catlon

de Gouvernements ou drautres instLtutions n'est pag hécessalre'

Les

que la fertllité
nlblltté en eau'

productlon sont lLmitées par des facteure tels
du sol, IeÊ condLtlons climatlques' la dlspo-

Ies variétés tradltl-onnelles de gral'nes plan-
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tées, Iâ superficie de la terre, €t la quantlté de travaJ.l que

I,agriculteur peu fournir. La productivlté ltrnttée rÉsulte en

des trevenus bas, ce qul, à son tour conditionne la capactté de

Itagrlculteur à augmenter Ia productivtté en ajoutant de nouveaux

invest,issements, tels que engrais, nouvelles varLétés' contrôle

des ressources d'eau, etc. Blen que le système tradltlonnel soLt

ainsi auto-Iimitatlf à un grand degré, ll fournit vralment une

marge de sécurité et de protection envers les pert'es financlèreF'

Cependant, Ie système.de culture de subsistance exlste dans un

équilibre économ5.que fraglle, et la manière dont Çe dernier peut

être facilement rompu par les forces de la nature, avec dee

conséquenÇes désastreusesr a été récenunent dëmontrÉe par }a sé-

cheresse dans la région sahéllenne'

Ilaétélargementdémontréquetaculturel.ntenslve,
basée sur Ia science et la technologle, avec une regsource d'eau

contrÔIée, peut résulter en des augementatLons très lmportantes

dans Ia productivité allmentaire. Cependant, tI y a eu une ten-

dance dans Ie passé â croire que les agriculteurs de sublstance

seront difflciles à former, Heureusement, 11 a maj-ntenant dtam-

ples évl,dences que cela nregt pAs Ie Ças. ces dernlères annÉeg'

quelquessuccësremarquablesontdémont'réquedenouvelleE
techntques agricoles peuvent être introduites dans les struc*

turestraditlonnelles'ParexemplerÊIlInde,etend|autreg
parties de lrAsie du sud, les agrlculteurs ont déjà réagl à La

modernisatlon de leur systëme agrlcole avec une rapl'dlté sur-

prenantË et avec beaucoup molns de résistance que 1ton en aften-

dalt (HOPPER, 1976). On a trouvé que 4 années aprës Ie premJ'er

Iancement génÉral de nouvelles varlétés de bl-ê à grande produc-

tivitêr c€s variétÉs ont occupé presque toute la terre qul

étalt conforme à leur culturer êt quren réponse à des produc-

tions de cultures grandement accrues, les cultlvateurs se sont

avérés être aussl lnventifs que tout autre au monde' sl on

démontre claLrement qutune nouvelle technolOgle agrlcole rÉsul-

te en des revenus qut sont supérieurs au coût des nouveau J'nves-

tlssements, et si les agrlculteurs ont Iraide nécessalre' lls
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peuvent répondre favorable et ils Ie feront. It a aussL Été

rapporté par Ia même source que Ia superfiele de Ia terre nrest

pas un facteur limitatlf et que si on leur donne lrasslstance

de servlces non-agricoles et quelque assurance de crédlt' tous

ceux qul travaillent 1a tetrre sans distinctlon de leur eituatlon
quant au réglme foncler ou à !a taille d'exploitation, devJ-ennent

plus productifs, WORTIIAN (1976) rapporte des résultate sLmllalres

bien que moins irnportants en Atgërl-e et au Pakistan' parml d'au-

tres pays en voie de développement'

on estime que Iron Peut prévoir Ia même réactlon enverg

un nouveau système agricole de Ia part des agriculteurs du bas-

sin du Fleuve sénégal, si on utillse Ia méthode adÉquate et si

les matérlels et les aldes nëcessaLres sont fournis' Les agrL-

culteurs de cette région sont déjà quelque peu au courant des

bénéfices qul peuvent résulter de rendements plus importants

des cultures traditionnelles et de nouvelles varLêtés de cul-*

ture qul peuvent pousser avec un apProvislonnement en eau con-

tr6lé. La récente sëcheresse a dramatlsé les points vulnérableg

dtun système agricole basé sur une source dteau non contrôlÉe

et aidë à rendre les agriculteurs réceptJ-fs à de nouvelles ldÉes

et méthodes qui leur donneront plus de garantLe de succès' Ils

se sont aussl famlliarisés avec un prograflIlne de double cult'ure

iI faut dire que ce dernier est simple par Ia plantatlon
de leurs cultures de diét!, de walo et' de falo. Cet'te expÉrlence

les aldera â s'adapter à un Progranme plus lnteneif de doubl"e

Çulture.

On a déjà fait Itexpérience de quelques-unÉ des dangers

et, des problèmes impll-qués par Ie changement. Par exemplet quel-
ques uns des agriculteurs ont rapport,É qutaprës srêtre organL-

sés et aprës avoir LnvestL leur temps et leur argent dans des

efforts agrlcoles, iLs ont été taissés à eux mêmes pendant la
plus grande partie de la saison de culture' avec une formatLon

ou une connalssance insufftsante
techntques dtirrlgation - pour assurer leur suçcès. Drautreg

ont eu des difflcultés avec des panneÉ dans Ie matériel. Leurs

requêtes Pour les réparat,lons nront pas reçu une prompte atten-
tj-on, Êt tl nry a pas non plus de matérl-el de rechange' augsi
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ont-lls dt lalsser leurs cultures sans irrigation pendant de

Iongues périodes. Dans quelques pérlmëtres, Ies agrlCulteurs

ont été bloqués par des parcelles mal nlvelées et par dee dë-

fauts de conception du systëme drirrJ-gatlon'

Pendantlapériodedetransition,quelquesuneBdesdtf*
fLcultés qui pourront surgir dans Ie bassin du fleuve seront

lndubltabrement similalres à celles que Iton a rencontrÉes dans

d,autres zones d,aménagement, €t une grande quanttté de lrex-

pérJ.ence, des connaissances et des technlques, acquJ'ses dans

d'autres projets peut être d'un grand secourE aux agencea na-

tionaleg d'aménagement agrlcole de Iro'M'v'S'

Quelqueeobservationssontsouventidentlqueedansla
plupart des études qui ont été pubtlées sur les rÉsultat8 obte-

nusdansd|autresparttesdumonde.onendonneunrÉeuméicl
parce qu,elles s'appliquent à-l'aménagement agrlcole dans Ie

Bassln du Fleuve Sénégal'

1. Le GOuvernement du pays en voj-e de dÉVelOppement

doit être sincêrement concernë par lrldée que Irune des plus

lmportantespolitlquesqu.ilpeutpoursuivrePourobt,enlrune
croisgance économique globale du pays est' dtamÉIlorer Ie nlveau

de vl-e économique de Ia communauté rurale, et que Ia meilleure

méthode pour arriver à cette améIloration conslste en une pro-

ductivlté agrJ.cole accrue. Ce dëvouement envers 1'aménagement

agricole doit être Permanent'

z.LeGouvernementdoits|attacheràfournlrlesl'nstl-
tutions, les organisatlons et les facilttés dtassLstance qui

seront nécessaires pour obtenir du succès dans Ie secteur

agrlcole.

4.-Blenquequel.quesprlncJ-pesdIaménagement.agrlcole
soient ldent,J.ques à toutes rëgJ.ons, drautres doj-vent être modl-

ftés pour cadrer avec les aspects soclaux, ceux du travall, et

ceux de 1'environnement local' Cela néceseitera une recherche

continue à un niveau local, et des interactLon$ çonstanteg

entre les agrlculteurs, Ies organismes Étatlques et les strÎuc-
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tures de support ainsl que les installations néceseaLreg â lra-
mënagement agricole'

S. * Un personnel dtrrectement concerné par ItagrJ"culturet
y compris les responsables dragences gouvÊrnementalee devraient
être choisls avec soinr Êt cet,te séIectlon devrait être falte
de prëférence sur la base drun lntérêt sincère dans lragrlculture
et sur Ia base d,une connaigsance de Iragriculture.

6. - On dolt constafiunent garder à lresprlt que le déslr
des agriculteurÉ traditionnels à changer leur pratLquee agrlcoles
et leur rapidlté d'adaptatLon â un nouveau système agricole,
seront grandement stimulës par la nécessl-té de ce changement.

De meilleurs bénéflces lssus d'une productlvité agricole accrue

seront un important stimulant.I
t
I
I
I
I
I
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CHAPTTRE D

PROJETS D IAT{ENAGEMENTS

D*I Introduction

Lee projets d'aménagements du secteur agrJ.cole seront
analyeés dans ce ehapitre. Bien que les plane lntégrés et IeE
taux d'aménagement pour I'agriculture ainsl que ProPosés Par
Ie Coml"té National en Ig74 et les Agences drAménagement NatLo*
nales (S:4.Ê.D., SONADER, et O.P.I./A.P,I.) ne semblent pas

à cette heure être faLsables ou vlables, â en juger par une

connaLssance pratique de lragrlculture telle qufeLle exl"ete
malntenant dans Ie Bassln du Fleuve Sénégal, Lls seront quand

même mentionnés et analysés.

En outrer or analysera les sectlons de I'Etude de Ia
SOGREAH (Lg77) et du Groupement Manantali (Lg77) qut tral"Èent,
spécifiquement de leurs concepts d'aménagernent agrlcole dans

Ie bassin du fleuve aprës Ia création des deux réeervoLrs des*
tlnés à lrirrlgation.

D-2 objectlfs, portée et organlsatlon des ComltérNatlonaux (1974)

LrAgrlculture est importante pour les économi.es des états
de I'O.M.V*S. à cause de sa contributlon au produLt natJ.onal
brut et â cause du nombre de Ia populatLon affectÉ par elle.
ElIe occupe donc une position vl-tale dans la planlflcatlon
économlque du développement de ces états. Le contrôIe du fleuve
Sénégal entratnera un changement extraordlnalre dang lrenvlron-
nement et augmentera I'J.rrlgatlon dans Ie bassLn du Fleuve ce
qul sera un important facteur pour lrorlentatLon de Ia planlfl-
cation nationale.

I
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Corune Ira rapporté I|O.M.V.S,, I'lmportance de son

progranme dtlnfrastructure pour le développement économlque

des états membres entralnera les ComLtés Natlonaux à prépa-
rer dës L974 des plans directeurs pour Iramênagement lntégré
du bassin du Fleuve Sénégal. Un document intltulé "I,qË_g!jqç*
tifs et les princlpales stratéqles pour I'aménaqement intÉgré
du BassLn du FLeuve Sénégal" fut publlé en Mai L974. Ce docu-
ment exposa les obJectifs et les stratégles â long terme pour
cet aménagement et, en outre, prêta une attentJ"on partlcullère
aux objectJ.fs, à Ia stratégle et aux actlong à poursul"vre pen-
dant Ia pérlode dtJ.ntérim jusqu'à ce que la ftnl-tlon des bar-
rages de Dlama et de lr{anantall pernettent à un aménagement

accêléré du bassLn du Fleuve d.e conuneneer.

Les plans de Ia seetlon sur I'agrJ.culture consLstalent
â atteJ.ndre une capaelté annuelle draménagement des terres de
IO.OOO hectares et, une productlon égaI.e â I tonnes par hectare
par an avec une culture double, alnsJ. que lrétabllssement drlns-
tLtutLons de productJ.on, de supervlslon et de support.

Le tableau D*2.I (O.M.V.S. , L977 ) fournlt les taux pré-
vus pour I'aménagement de lragriculture lrrlguée d,ans les trols
états membres de Iro.M.v.s. de 1975 à 1983.

Une comparaison des données de ce tableau avec les amÉna-
gements existants montre que les taux d'amÉnagement propoeês
par l"es Coml,tée t'tationaux sont trop ambitLeux. A Ia f1n de 1978,
1I y avait 2O4 hectares au Mali, I 628 hectares en Maurltanle
et à peu près lO O4l hect,ares au Sénégal, sous lrrigatlon.

A I'heure où les Comltés Nationaux rédlgeaLent le pro-
gramme, la seule agence exlÉtante, qul étalt concernée par lra-
ménagement agricole du Bass1n du fleuve Séné9a1, êtal"t la S,A.E,D.
Lf O.P.I. fut établie en 1975 et ta SONADER en 1976. I,a çréa-
tJ.onr âu niveau de lrétat, d'une tnstltutton r,esponsable du
développement de I'agriculture lrrlguée dans Ie bassLn du fleu-
ve Sénégal indlque que chaque état est draccord â propoe de
I'appllcation du programme agrlcole de lrO.M.V.S. et qutll a

accepté les taux dnaménagement

I
t
I
I
t
t
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Les analyses suivantes des objectlfs deg plans natio-
naux et des agences responsables de I'amÉnagement, pour chacun

des états membres d.e I'O.M.V.S. ont été extral.tes de L'Étude
de 1f O.M,v.S. (Avrtl t 19771 .

D-2,1 Objectifs des plans nationaux et des Aqences responsa-
bles de lrAménagement

D-2.1.I. Sénéqal i

Après que Ies Comltés Nationaux eurent rédlgÉ les plans
intégrÉs et les t,aux draménagement de I'O.M.V.S, I la S.A.E.D,
ét,abllt un cadre pour un cinqulëme plan quadr$ènnal (f977 -
r98r) d'amënagement ëconomlque et socl"al, de palr avec un pro-
gramme d'actl-on â court et â moyen terme, gul remplit partJ.el-
lement les besoins d'aménagement du programme (o.M.V.S, I f 977) .
Ces plans dépendent de I'achèvement des barrages de Diama et d.e

Manantali qui fournlront lreau pour IramÉnagement des cultures
lrriguées,

L'objectif du clnquième plan de dévoloppement économique
et social du bassLn du fleuve est de remplacer les cultures de
salson des pluies et celles de décrue par des cultures lrrLguËes
pour les raLsons sulvantes :

élirnlner les déficits de cérÉales par un amÉnagement

lnt,ens1f du secteur agricole lrr1guér cE quJ" perrnettra une dou-
ble rlzlculture et une introductJ.on progressive dtautres cultunee
céréaItères,

accrottre Itlmportanee des cultureS à Efands bénéflcee
tetles que Ie rlz, les tomates, le sucre et Ie coton,

- La réqularlsatlon du débit du fleuve asaurera un appro-
visionnement tout au long de lrannëe en eau d'lrrLgatlon, ee quL
â son tourr augrmentera la productlon et garant,lra un revenu cons-
tant dans I'agrlculture.

Prog{alnme 4'acËLon à cquEt e.b. moyen teFme 4q Le ]F.A,E.D. I

Une étude du progranme d'actLon à coutt et moyen terme
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de la S.A.E.D. fut faite par Ia S.Ç.8.T.-International Çorpo*
rat,ion et financêe par Ia B.I.R.D. (f,a nanque Mondlale) . I.e

deesein princlpal de cette étude Étalt de détermJ.ner 1'approche
que Ia S.A.E.D. devralt utlliser pour éIlmlner Lragrlculture
de décrue pendant la période de fS ans drlnondatlon artLficielle
qul doit être Établie comme faisant partJ-e du progranmÊ d'ex-
ploitation du réservoir de ManantalL.

Lrobjectif prlnclpal d,u programme dractlon de Ia S.A.E.D.
était, pour chaque vlllage dans Ie bassln du fleuve Sénégal,
d'avoir un pérlmètre irrlgué aménagér ou alors de posséder une
zone proche sous irrigation, à la fln de La pÉrlode de fS ansf
pour compenser les pertes de zones d'agrlculture de d,écrue.
Pour atteindre cet objectif, Ia S.A.E.D, a appllqué le program-
me de grands et petits périmëtres irrlgués à travers tout Ie
bassin du fleuve Sénégal

A ltheure actuelle, Ies cultures de décrue occupent un
tlers de la partle basse de la VaII-ée moyenne et plus de 50 I
de la Val1ée moyenne du bassl-n du fleuve et sont ainsL d'une
importance substant,letle pour 1à populatlon qut y hablte. Four
éllmlner ce système agrlcole traditl-onnel en I5 ans, Ia S.A.E.D.
devra malntenir un taux d'aménagement très intenstf et un fort
capitat d' investissement.

L'aménagement des périmètres irrJ-gués ne sera pas en
contiadtctl-on avec les actl-vités tradLtLonnelles agrlcol-es de
terres sèches. La S,A.E.D. a lrl"ntentlon d'encourager ra produc-
t-iÉn d'es cultures fournagëres dans les pértmètres lrr1gués pour
flxer Irélevage nomadique dans le bassln du fleuve.

En L972, la S.A.E.D,f cornme poJ-nt de départ ves lrobten-
tl-on des objectlfs de cultures lrrLguées, concentra seÊ actlvl-
tés dans le delta et y établlt une série de grands périmètres.
Ces pérlmètres sont très mécanisés et les tnveetleeemente en
capital y sont, intensifs.

Les projets du clnquJ-ème plan sont qutâ peu près 22 OOO

hect,ares seront aménagÉs de Lg77 à 1981, à un taux de 5 EOO
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hectares par an. Lraccent principal du cinqulème plan est
mj-s sur lraménagement dans Ie delta et Ia vallée intérleufe,
ce qul permettrait une plus grande superflcle dédtÉe à }a
culture double quand Ie barrage de Dlama deviendralt opéra-

tionnel.

Les petits pérlmëtres vlllageols devalent être aménagés

dans des zones à très dense populatJ.on (de Ia vallée moyenne

à Bakel) près des villages Ie long des rl-ves r

une analyse des deux gËnres de pérlmètres a cond.uit à

une réorganlsatlon des plans dfaménagement Pour les futurs
pêrimëtres. La S.A.E.D. a apprlsr Par expérience, que Ia par-
tlcipation des vJ.Ilageols dans I'aménagement des petJ.ts pérl-
mètres a diminué substantiel-Iement les coûts d'aménagement

et augmenté Ie taux interne de revenu sur ces pérJ"mëtres ce

qui facllite If obtentlon de capl-taux étrangers.

Le taux interne de revenu sur les pérlmÈtres villageoLs
est, estimë à fB B, tandis que le taux de revenu pour les grands

périmëtres est de IO t (S.C.E.T. S.A.E,D, f 975) . I,a stratégle
draménagement est maintenant Princlpalement, centrée sur les pË*

rimètres aux alentours des villagesr CÊ quJ" permet IrutLlLsa*
tion maxlmale de Ia force de travail ; eIle est aussl polarisée
dans des zones de sols quron peut facil-ement travailler à la
main (en prédomlnance les sols fondÉ et slmill-hollal'dë) .

La S.A.E.D, est aussi en train de considérer I'importance de

planifier des projets autour de certalns centres de dévelopPe-

ment, ce qui favorisera la croLssance du secteur rural le long
de l-a rive gauche du fleuve SÉnÉga}. Le tableau D-2.2 indlgue
Ies pérlmètres qui seront aménagés dans dlfférents emplacements
(s.A.E.D. - s.c.E.T) du bassin du fleuve Sénégal entre L977 et
198O (O.l .V. S. , 19771 .

En Mai r9?8, Ie Centre Technique de Ia S.A.E.D. à '
Saint*Louis rédigea un d,ocument comprenant une révlsion du

progralflme draménagement des périmètres pour la pérlOde entre
1978 et 1989
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I

La différenÇe prlmLmordlale entre le progr rrune tndtqué
au tabtr-eau D.2.2 et l.e progranme révrsê est qu'lr y a consldÉ-
rabrement prus de zones à aménager qul sont actuellement pro-
jetÉes dans re delta. ces zones addrtlonnerres srÉlèvent
approximatlvement à lo.loo hectares. r,e tabreau D-?.3 dresse
une rlste des zones addj-ttonnelles prograrunées pour amÉnage*,
ment et le nombre d'hectaree dane çhacune.

D-2.1.2 MauritanLe

La Mauritanle est en traln de poursuLvre eon troLelème
pran natlonal pour le dëveloppement économlgue et socJ.al quL
colrvre la période 1976-1980. Son premler plan quadrl-ennal aJ.Ia
de 1953 â 7967 r êt le deuxiême pran quadrlennar de tgzo â
r973.

Drautres projets, non rncrus dans re cadre des prans
quadriennaux, furent entreprls pour paltJ-er res cl.rconstanceg
uniques des années de sécheresse de fg6g à fg73

L'attention prêtée à rraménagement rural pendant ces
dlfférentes pêriodes varralt partJ-eulièrement en ce quJ_ con*
cerne le secteur agrlcole. Les objeetifs fondamentaux du pre-
mier plan étaient d I obt,enlr une lndépendance ÉconomJ.que totale .

et de préparer une base pour le prochaLn plan de déveroppement
Économique et sociar. Doncr on attrLbua seulement.on second
rôle â r'agriculture (4,9 t seurement du Budget total), de
mëme gutà drautree eecteurs dLrectement ttés à la productlon.

La stratégie fondamentale du deuxJ.ëme pran (tg70-r9731
étalt d'améILorer la eltuatlon soclal de Ia produetion maurl.ta-
nlenne en se concentrant sur les dLvers secteurs de produetLon,

Comparé au premier plan (1963-fg67), Ies allocatJ.ons
budgétaires étalent subetantlerlement prus érevées. La pêche,
les mj-nes et 1tindustrle reçurent 34 t tandie que le eeeteur
rural'comprenant rtagriculture, reeevalt r3rg t de plus que
dansIepremierpIan.LesobjeettfseEBent1e1sdeceseeond
plan étalent pour ltagrlcurture de rÉdulre res manquee dane ra

I
rl

I
I
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Tableau D.2-3

Superficles addltlonnelles prévues pour
1'amênagement en pérlmètres lrrlgués dans

l-e d,elta.

f978 5ë PIan 6è Plan 7è Plan

800

80

200

250 400

460 800

1150

2250

280

r50
300

500

r40
1000 1400

Total : 600 4830 3280 1400

I ï:::::;:;:::

I ::::::=o,n,,*
TeIIel

I DebI
Va1lée du

r Lampsar
I Rong Jeunes

NDer

I N-Dourbo

Thlago
I MBaneI

Lac de Guiers

I
I
I
I
I
I
I
I
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production de cultures alimentaires de subsistance en

Maurltanle et draccroltre Ie reVenu des agriculteurÉ. On de*

val-t réaIlser cela en établissant de nouveaux pÉrimètres Lrrl-
guéSr' Ê1 améliorant Ia qualJ.tÉ du personnel de su[tervi.sLon
en amëILorant les servJ-ces de vulgarisationr ên dêveloppant
le r6ler de Ia recherche dans lragrJ.culture, et en élj.mLnant
les problèmes de marehé.

La stratégie globale du troisième plan de dÉveloppement
économique et social de 1975 à I98O, Était basÉe sur les obJec-
tifs fondamentau$ d'amÉliorer La condLtlon sociale des
MaurltanLens et d'obtenir une lndépendance économlque.

I, t approche adoptée étalt et est de mal-ntenLf une Ëtra-
tégte équilibrée dà développement lndustriel, urbaLn et rural
qui dolt être appliquÉe à travers :

Lo/. LfAménagement de grands proJets agrlcoles lrrigués
et Itinstallation d'une lnfrastruture pour Itétabtlssement de
grands projets lndustrLels.

2"/. Une politlque dremplol ayant pour objecttf de gar-
der Ia plue grande part,le de la force de travaLl engagéedans

lractivitÉ rurale pui-sque Ia capacttÉ du secteur J,ndustrl.el à

créer des emplols êst extrÊmement llnltÉe pour les prochalnes
5 à IO années.

3"/. La productl-on drune nourrlture sufflsante pour ta
populatlon entlère, même pendant les années de sÉeheresse. Pour
attei-ndre ceÈ objeÇtlf , 11 aera nécessaire dtaménager entre
30 OOO et 40 OOO hectares de cultures lrrlguÉes. ce quJ" exJ.gera
des lnvestissements lmportants. .

Un des objectlfe de planJ.flcation â moyen terme est dtob-
tenJ"r un taux dtaménagement de 3 oOO hestares de terres Lrrl-
guées par ânr et drobtenLr des rendements de 7 tonnes par hectare
par an en moyenne dans un système de double eulture vers Ia
f,J-n du troLstème plan en I98O. A la fj.n de ce plan draménagement,
1I dott y avolr un total de lO OOO hectares Bous lrrl.gatLon,
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14 6.

dans des pérlmètres sltués â Rosso, Boghê et KaÉdi.

Un objectif additlonnel est de tester et d.e parfaire
les mËthodes de produetion et les moyens de eoordonner ladlte
productJ.on à travers toutes Ies zones dractlvltê.

Les objectlfs de planiflcation â long terme en

MauritanLe sont de garantlr que d'Ici vlngt ans les revenue
seront substantlellement améIlorÉs et qu'iJ-s ne seront plus su-
jets à varl-atLon, de par l"es changements ellmatlquesr et que les
besoins fondamentaux en nourriture de la populatlon entl.ëre se-
ront satlsfaits drl-cl f 984. Pour attelndre ces objecttfs, le taulr

d'ar-rënagement por.u les flrltrrres devra être de 5 OOO hectares par an.
Basée sur des productlons prévues de 7 tonnes par hectaref on a
établl une allocation de terres drun demi hectare seulement par
personne productive de sexe masculln.

Le tableau D-2.4 indtque Ia superflete de terres à aménager
chaque année. â compter de L974 jusqu'en 1984. r-,a région tstale
aménagée sera de 35 OOO hectares sLtués le long de Ia rlve
drolte du fleuve sénégar en Maurltanle. ces superfJ-cies sont
programmées pour une culture double de tlz, pour des cêréales.
pour des fourrages, pour trÉlevage et pour Ia canne à $ucre.

L'on a estimé que lfO OOO personnes sont employées à

rrheure actuerle dans re eecteur agrlcole et que ce nombre
atteindra 260 OOO vers 1994 et querâ cette heure Iâ, tI y
aura too ooo hectares lrrlguÉs, loo ooo hectares de cultures
pluvlales et 4 ooo hectares de culturee de décrue, sl loo ooo
hectares de cultures irrlguées sufflsent à assurer aux fermlers
un revenu satlsfaLsant, de grandes alres peuvent être rêserVées
â }a productlon de fourrages pour améIlorer 1rélevage.

D-2, I.3 Mali ;

Lranalyse des
couvre seulement les
Sénéga1

amënagements agrlcoles prêvus au MalI
zones trèe proches du Baseln du Fleuve
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o.p.r, étalt re nom origlner de I'organlsatj.on reËpon*
sable de lfaménagement agrlcorer €n particulj-er cerul des prd-
jets d,es petlts pérlmètres irrlgués, dans re basej.n du fleuve,
On a récemment changé ce nom en A.p.f .r A.p,I est une organlsa_
tlon d'action dont, res bureaux sont basés â Kayesr âu Mari,

r;es périmëtres irriguës sont rerativement rËcents au
Mall-. ayant commencé seulement en rg74 quand le F.A.c., une
agence nationale française, avec IIal-de de contrLbutlons venant
du P.N.u.D-/F.À.o., fut capabre de eommeneer ilaménagement de
hult, pérlmètres J,rrigués re long du f leuve sénégar. ces hul_t ,

përimëtres englobenL ZO4 hectares.

On prévolt, . dtarnénager
mentaires de Ig77 à fgTg r ceux
chacun aurê ZS hectares et sera

Le programme
bre de 50 hectares à

Gougou et de Gombaye

deux pérlmètres irrl.gués supplé-
de Moussala et de Gakoura
flnancÉ par L,U.S.-A.f .D.

d,'aménagement pour fgTg stlpul_alt un rrorn*
aménager dans chacune des zones de ni15a11
et de 30 hectares à Daro,

En plus des pêrlmëtres irrrgués, rraménagement, prévu de
lragrlcurt,ure eomprend des zones de cuvettes naturerres (êtangs)
ou des Bas-pays convenant à Ia culture du rl_2.

ces zones sont cerres de DJlbrtr Gou9ou, de Daror €t
de Gombaye. on doit res remprlr au moyen de précJ.pr.tatlons
naturelres, et les technlques agrl.cores à ces endrolts Eeront
ldent,iques à celles des cultures de décrue.

Les ressources potent,J.erres de terres pour ces zones
sont conme sult r Djlbril, roo hectares i DÊror zso hectares
et Gombaye 2oo hectares, soJ_t Sso hect,ares au total.

En 1975, ra s.c,E.T.*rnternatr.onar corporatr.on entreprit
des études afin de déterminer res sones potentJ_elres pour un
aménagement agrl-cole dans la portlon Mal'.enne du BaEsln du
fleuve Sénégal.
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L t équJ-pe d'étude fut à même de détermlner 40 OOO

hectares de terres potentiellemênt lrrlgables grâce au réseg*
volr du barrage prévu de Manantalt.

De ces 40 OOO hectares, I 7OO hectares peuvent Êussi
être lrrlEués dlrectement à partir du fleuve Sénêgat.

Drautries études pour les proJets d'amÉnagement du MaIl
ont été proposées. Deux requêtes réparées ont Été faltes pour
Ie flnancement de ces études. La première étude fut flnancÉe
par le F,A.c. et son objet étaLt de détermlner la conforfil"t,é
de 5oo hectares de nouvelres terres en amont de Kayes (Maloum-
Kounta) . Cette étude était presque te.rmlnÉe à la fln de tgZB,
on prévoJ.t qu'il y aura à pçu près 4oo hectares de curtures
pluvlares et que les autres loo hectares seront lrriguÉs par
pompage dreau venant du fleuve SÉnégat.

La seconde requËte de fonds fut adressée au Fonds Econo-
mj-ques du Kowelt (Banque arabe). pour f Lnancer r r étude de
2 ooo hectares de terres Ie long du freuve sénégalr êïl aval de
Kayes vers Ie fleuve de ra Falémé. Les prëts ont étÉ obtenus
et les termes de référence complétés.

ï1 est dlfflclre de planlfter des progranmes dnagrlcur-
ture irriguée à moyen et à rong terme pour la portlon du Bassln
du fleuve sLtuée au Mali, parce que quelques unes des études
Ëur lrutirisatl-on de Ia terre ne sont pas encoretermlnéeb , et
que dfautres sont nêcessaLres.

Donc, ItA.p.I. est J_ncapable, â cette heure, de prÉVo!.r
un taux d'aménagrement des terres au delâ de L979.

Les taux draménagement de L977 à f979 eont J.ndtqués dans
le tableau suivant :



I
I TABLEAU D.2 .5I
It

- TAUX PROPOSE POUR LIAMENAGEI'{EIIT AGRICOTE
I
I DÀNs LE BÀssru Du FLETwE sElqEcAL louE--LE--lIAIjr

I

'I+9.

Type draménagement
taqr 4lamënaseuenË--(heqÈËEeË)

r977 I97B r979

Pompage (cultures lrrlguÉes)

Submerslon contrôlÉe
(cultures pluvlales)

50

70

100

r80

100

250

t
I
I
I
I

D-3 Le Barrage d.e Diama

D-3.1 Introductl"on :

I Les supposltLons faltes par Ia SOGREAH (Lg77) dans son

I 
étude sur Ia mise en oeuvre du Barrage de Dlama seront présen-

I tées et analysées dans cette seetion. Des calculs approxlmatlfs

I ï:..::::ïi."i.ïT*i:"'.:;:ï'T:::i",::L::"liT:.". 
à pa*rr

I D-3.2 Inqentaire des zones irËtgEéee pgtEqttqlleÊr
Afln de faLre une estJ.matLon adéquate deE terres â amê-

nager Four lfagrlculture irrlguée pendant les saLsons t98i/L983?
1983/1984 er r984lr985, Ia.SoGREAH 0977) a ëtablt trols dLvl"-
sion-s géographJ.ques du Bassln du fleuve Sénégal : le Delta â

proprement parler, Ie Haut Delta et Ia Va1lée moyenne.

Rive Gauche, Ë.A.E.D :

La plus grande partie des terres dans ces zones dolt être
aménagée en përl-mëtres irrlgués par Ia S.A.E.EI. Des zones plus
petltes doivent être aménagÉes par la SOCAS et la C.,S,S. Toutes
ces zones Ie long de Ia rl-ve gauche eeront J.rrl.guéee à partir de

I
I
I
t
t
I
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la retenue d'eau de
llque Taouez-Iac de
contient deux tlers

Dlama de concert, avec le système hydrau-
Gulers. La rlve gauche du fleuve génÉgal

des terres arablesr

T

I
T

I

Rive drolte, SONADER

Les terres â aménager pour lragriculture irriguÉe.Ëur
la rlve droite du fleuve SénÉgal (Irl3 des t,erres arables)
sera du reseort de Ia SONADER.

La planificatJ.on pour I'aménagement des pérl-mëtres Lrrl-
gués aur la rlve droite du fleuve en MaurLtanle nra pas enÇotre
at,t,eint re même degré que cerul des pêrimètres trulguës du
sénégar. cela peut être prlncJ-palement attrlbué au falt que la
Mauritanie a commencé son programme dtaménaEement plus tardl-
vement que le Sénêgal.

La SOGREAH (19771 a estimé re nombre totar de terres à
irriguer sur les deux rlves du fr-euve sénégal pendant, ra pé-
rlode qul va de 1982 à rgBS. Des calcurs sont J.ndLquée dans re
tableau D-3-1.

r,a retenue dreau de Diama fournlra de lreau pour rrj.rrl-
gation de ces zones et pour la rÉaltnenÈatlon de LrAftout es Satrel
du Lac de Guiers et du L,ac RrKlz.

I
T

t
t
t
I
I
I

e partlr des données du tableau D,3-l
établir les future beeotns en eau que re réservoj"r
vrâ satisfalre.

r otl peuÈ

de DLama de-

D-3.3 BesoLns en eau des cultures

Dans l'étude de Ia SOGREAH (Lg77l, Ies estlmatlons des
besolns en eau dfirrigation pour ra zone à arlmenter autour du
RÉeervoir de Diama furent faites draprès des mëthodes ernprrl-
ques basées sur des données théorLques quJ- utl"rLsaLent des
informations issues drëtudes publJ"ées terles que l

- F.A.o./R.A-F - 65/06r t Etude llydroagrj"cole du Bassj.n
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Ëgeer Elsle-â- lrslguer- JEÊs gegËË-seÈs L

1982/83 1983/84 r984/8s

Tableau D.3-I

Total estimé de Ia superfJ-cie à irrlguer
L982/83 r984/85

t RÉservoLr de Dl-ama 42 620 46 320 52 020r
Lac de Gulers I? 770 LZ 77Q 12 770

I Aftout-es-Sahel r 000 t 000 r 000II

I
I
I
I
I
I
I
t
t

Total : 56 390 60 000 65 790
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du fleuve SÉnëga}, dans laque}Ie on calcula les besolns en eau

des cultures en uttlisant Ia formule de Penman'

- D. RIJKS (1974), une étude dans laquelle on utlllea
des lyslmëtres à Guédé et Kaédl Pour falre des esgaLs sur les

besoLns en eau du rlz entre l97I 'et f974

- La s-c.E.T.-rnternatLonal (19?6) Prépara un document

technlque pour I ramënagement du Gorom-Lampsar dans le Deltat
qul contenalt des donnÉes de besoJ.ns en eau des cultures.

- La $oGREAH (1972-1973) utllLsa Ia formule de Penman

dans plusieurs études Eur lraménagement des pÉrimèLres dans

l"e Bassln du F 1euve Sénégal

Etant donné que les etatLstj.ques contenueS dans ees

sourÇes êtatent contradlctolres, 1I a étê extrêmement dtffi-
clle de fatre quelque comparalson valable entre des obserVa-
tiong sur Ie terraLn-même et les déflnltlons thÉorLques.

On rencontrâ troj-s dlfficuttÉe en essayant, de déftntr
les besolns mensuels en eau des cultures.

l.- Les emplacements pour les futurs pérlmètrës â irrl*
guer à partlr du rÉeervotr de Dlama, srÉtalent du delta à la
région de Boghé. Les condltl.ons climatJ"gues ne sonÈ 1Ée lderttjglJe8

pour toue les pérlmètres prévus, pul,sque les zones en aval Êont

lnfluencées par I'atmosphère océanlque tandie que dee condl-
tlons contfnentales prévalent en alflont.

2.- I1 se pourraJ.t que lee cycles de culture sol.ent mo-

dtflés par ra varlabllité crlmatLque, de mÊme que Paf, des progrès

dans la recherche agronomique et par La t'ransl"Èlon, de la mono-

culture (salson des pluies) à la pol"yculture (salson pluvLeuee

s'étalant dans Ia saison sèche).

3.- Les caractérlstiques du sol dtffèrent selon les dlf,-
fÉrentes régions à aménager Pour f irrlgatLon.
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4. - Tous les systèmes d I irrJ.gatJ.on ne eeront pas du

même type ; les pratJ.ques drirrlgatlon ne seront pas ldentlques,
non plus,

Lee varlables ci-dessus font qu'1I est extrÊmement dlf-
flcile dtarrlver à un chiffre réallste pour I'effj,cacltÉ de
ilutLrj.satLon de Lreau, dans tous les pérlmètree lrrlgués po-
tentiels.

L,a SOGREAH (L977) a résolu ces problêrnes de Ia manl.ère
sulvante I

l"- fls déterminèrent quril n'y a pas de di_fférencee
signifLcatives dans ra pruviométrJ.e annuerre, parce que les
régLons de cultures Lrrlguées potentlelleç se trouvent toutee
entre les leohyètes de 3OO à 35O mrn.

?.- Plusleure schémas dl-stlnctl"fs de eultureE furent
entreprls afin d'établlr un système de double curture gul
incruera à la fols res cycres de salson des pruLes et sêche.

3.- fls supposèrent qu'une capacité de rendement de
75 t sera adoptée pour tous les systèmee drlrrJ.gatlon.

Ltétude de la SOGREAH présente en système d,e culture,
compr,Lqué mais dÉtairlé, avec pour objectif de rendre poeeLble
la transttlon dtun secteur agrl"core de monoculture à ceruL
de polyculture pour les zones à lrrLguer à 1lËrtlr du réservolr
de Diama,

Le tableau D-3.2 montre le nombre drhectaree à cultLver,
1es schémas de culture adoptés pour res eaJ.sons des pruLes et
sèche (à I'inclusl-on d'un cycle hors-saieon) et res besorns en
eau pour I'année I982-f 983 dans les pérLmètres de la S.A.E.D.
à irrlguer â part,lr du réservolr de Dlama.

Les beeoins mensuels en eau pour I'annêe, sont aussL
indlquÉsr avec une effLcacltÉ dfirrl"gatLon suppoeée de 7s t.
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Des tableaux slmllalres avaLent étê prÉparés pour les
salsons de cultures de 1983-1984 et de 1984-1985. On devraLt
remarquer que les besoins en eau au début de Ia salson des
pluies pour Ia culture du riz et du blê ont, été augnentÉs pour
que les cultures puiesent être pratiquées tôt. Cette technL-
que gârantlra un temps de travall d,e la terre eufflsant pour
les cultures futures de saLeon sècherfroide (rLz et bIé).

Le tableau D.3-3 donne les mêmes informatlons pour les
périmëtres de la SONADER. Fuisque ra curture prJ.ncl"pare dans
tous les périmëtres irrLgués sera cerre du rLz, la SOGREAH a
supposé que Ia culture de Ia rLve droite sera comparable à

cerre que la S.A.E.D, a pJ.aniflÉe pour l-a rLve gauche. sur la
base de cette suppositlon, on pense qutlr est ral-eonnabre
drutiliser l-a même approche que Ia S.A.E.D a emproyÉe pour Bea
propres périmètres afin de déterminer res besoLne en eau de
ses pÉrLmètres irrigués.

Le tableau D-3-4 fournit les volumee mensuels des prë-
Iëvements dreau pour les projectlons draménagement des terres
en 1982-1983, 1983-1984 et rg84-rg85. ces volumee ont été car-
curés par la soffiEAH, en se basant sur les beeoLns en eau drun
systèrne de double culture tant en saison sèche quren saison des
pruies, êt sur un taux d'effLcacitÉ de lrJ.rrJ.gatr.on de 7s t.

Quand Ie barrage de Diama devLendra opératlonner en
r984, sà retenue fournlra des eaux dtJ.rrigatlon aux pêrlmètres
amÉnagés à rtintérLeur du delta et le rong dee deux rLves du
fleuve sénéEal" jusqurà podor, avec un nLveau de retenue â ra
côte de 1,5 rGN. cela rendra la doubre culture du rLz possl.bLe
à travers toute cette régJ.on r

Quand Ie barrage de ManantaLl sera opÉrationnel en
1987r Eâ retenue désservlra toutes les zones lrrlguÉes du bas-
sLn du fleuve sénégal. rr sera a}ors possibre drétendre re sys-
tème de double culture â tout le bassln du fleuve.

À partJ-r de 1987, le barrage de Dlama aurâ un r6re antl-
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sel. t'Iëme srll- peut fournir de

sera pas utilisé à Éette fin tant
pas sentis.

D-4 Le Barrage de Itlanantall

D-4.1 Introd,uctlon

I'eau d'lrrigation, i1 ne

que les beeoins se Ëeront

On analysera lcl la section sur lragrlculture de 1fé-
tude du Groupement }lanâatall (Ê77) et les supposJ-tLons gut y
ont Été faltes à propos de I'aménagement prévu du barrage de
llanantali. En sonme, cette étude a flxé les futurs besolns en
eau de Iragriculture et a proposé un plan pour utLliser les
réserves d'eaur cÊ qul permett,ralt une exploltatlon ratJ.onnelle
de la retenue dreau du barrage pour Ie secteur agrlcole, tout.
en considërant les autres obJeettfs du projet de barrage.

D-4.? Sources des données sur les besoins en eau et des autres
statistlgueÊ aqronomigues

Le Groupement Manantall (Lg77) a basé ses analysês des be-
solns en eau, des zones lrrlguées du Bassln du F1euve SénÉ9a1.
qul doivent ët,re comblés par le Réservotr du barrage de Manantall,
sur Iès résultats de dl-verses études entreprlsee par l-'O.M,V.S,
et sur lfexpérlence et les avis des experts qui ont mené ees
études, Ces études sont i

L'étude de Ia F.A.O./O.M.V.S, I A.G.P. : SFTTREGT paË
D.A. RIJKS, gui fut une étude sur les besoins en eau pour Ie rlz
et qui fut falte entrie r97r et tgf,S â Guédë et Kaédlr êt pour
laqueller on a utLltsÉ des lysLmètres,

Un rapport verbal présenté par la MLesLon chl-notse
en 1974. Ce rapport fut basé sur des études dans lesquelles L1s
ont essayé d'établir des normeÊ Four des besoins
en eau du rlz irriguér Ên utLlisant des emplacements-plJ.otes et
les pérJ.mètres existants. Pendant ces êtudes, lrs prirent en
considératLon les facteurs sul-vants : pluviomètrle, évaporatlon,
types de sol, et superflcie du terraLn.
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S.C.E.T.-Int,ernational (f976) dans son étude pour
la S.A.E.D. a établl les besoins en eau de certaj.nes cultureg.
Cee donnëes étalent basées sur une expérJ.ence pratlgrtê.

- La SOGREAH (L977) dans son raPport sur les études
pour le barrage prévu de Diama a présentë des donnéeg sur les
volumes approximatlfs dfeau nécessaire à lrlrrigatlon.

- IIIAYNARD (1957) a étrllié les besolns en eau d,es cu].tures
de décrue du sorgho et DENCETTE, Groupement Manantalir lgTT a falt
même pour l-'J.rrlgatLon de Ia canne â sucre.

Blen que le Groupement Manantali n'ai.t pas entreprLs
de vérltabl-e recherehe agricole de son propre chef ,1I a aoapÉré,,.

act,ivement aux efforts de recherche qui ont été faltes dans Le

Bassln du Fleuve SënÉ9a1. Leur rapport estlme qu'approxLmatlve*
ment 828 OOO hectares sont potentiellement irrlgables dont
377 OOO net drune façon économlquement vtabler âvêc lreau de Ia
retenue de Manantali.

Drautreg Bources dreau devront être aménagées pour mal-n-
tenlr 1'équillbre des potentialltés de Ia terre.

D-4.3 Systëmes de culture, rotatlons dans les zones lrriauÉes
et DêfinLtion de I'Hectare thÉorlque J.rrj.guÉ

D-4-3.I lt{éthodol"oqie

Afln de choisir des schémas de culture et des rotatlone
viables, iI a d'abord ëté nécessaire d'obtentr des données de
base sur les systèmes agrleoles exlstant dans Ie baesln du
Fleuve Sénë9a1, Du poJ-nt de vue du caleul des besolns en eau,
les dlverses cuJ-tures ont un cycle de croisÊance et une consom-
matlon df eau assez compatibles. Le Groupement Manantall a.utLlisê
pour Ia pLus grande partle de leur rapport l"es dLverseÊ cultrrree
et rotations proposées par NORBERT BEYARD FRANCE (1974) et sou-
tenues par Ie rapport verbal de Ia Mlssl-on Chlnolse.

I
I

t
I

Néanmoins, lls modlflèrent, dans une grande meeure, Ieg
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répartitions des cultures pendant les dlverses salsonst aprèS

avolr prls en consldÉration les dtrfflcultés d'assurer un dou-

ble cycle de rlz dans les conditlons cllrnat,lques actuelles du

bassln du fleuve.

Its répartirent, les dlfférentes cultures selon la Êub=

division t,raditionnelle des sols, c'est à dire en Fondé,

simlli-hollaldé et hollaldéf bien que ces répartltlons de sol
ne colncident pas exactement avec celles données par lragro-
nome.

Les pourcentages de dlfférentes cultures proposées par
chacun des états membres furent prls en llgne de compte. Deux

saisons seulement furent utiliséesr celle des plules de Juin
à Octobre, et la saLson sèche de Novembre à Avrlt-l"tai, Pour
détermlner la méthode drappltcation des rotatlons de culturesr
Ils dlvisèrent encere Ia salson sèche en : saison sèche-froide
(Novembre à tr'évrier) et salson sèche-chaude (Mars à Mai-Juln) .

Draprës Ia répartltlon des diverses cultures dans Ie
basetn du fleuve, Ie Groupement Manantall" (L977) nlt au point
un hectare moyen théorJ-que pour la saison des pluLes et un autre
pour Ia salson sëche, gul fut utllisé comme base pour calculer
Ies besoins en eau des cult,ures et pour mener une analyse éco-
nornl-que, Pour facilLter Ia détermlnation des besoins en Bflrr1 J.es

périodes de croissance optlmale pour les cultures Lnclues dans
Ia définition dê Irhectare théorique moyen furent réarrangÉes
sur la recommandation du spéclallste agricole. Les cultures cern-

prJ-ses dans Ia composltion de cet hectare théortque furent, l
Ie ri-z, le blé, le mals. Ie sorgho, Ie nlébé (harlcots blancs),
Le coton, les légumes, Ies frulte, les fourrages, et Ia canne à
suere.

D-4-3.2 Composltlon de lrhectare théorigue irrlsué moyen

Les éIëments consldërés dans Ia détermj.natlon de Irhec-
tare théorlque furent la quanttté tot,ale des terres cultiyéee
pendant les deux saisons et les besol-ns all.mentaires des états-
tnembres. Se basant sur ees Élémentsr ôrt attrlbua des pourcenta-
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ges d,aLres à explolter Pour les différentes cultures de

Çhaque salson (des plules et sèche) , ee qul a réBult,é en

une densité spéciftque de culture pour chaquÊ sAj"son'
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Le tableau D-4,1 donne Ia composltlon présumée de Irhec*
tare théorique lrrlguée

on suppose que pendant la salson des pluies, it y aura

une densité de culture de presque IOO t (toutes les zones étant
cultlvées) et qu'll y aura à peu prës 79 t de terres cultj"véeg
pendant Ia salson sëche. On cultive Ia canne â Sucre à un taux
de 80 * ce qul slgntfie quatre années sur cJ.nq. I,es cultures
fourragères et hortlcoles seront exploltées sur une base aulrelle.

Gl-obalement, cela représente une densité moyenne de cul-
ture de ltlg, SeLon les types de culturq les rotatione et les
mëthodes utllJ.sées pour aménager les pérlmètree J.rrJ-gués r oil

a défini un "hectare thÉorique moyent', qul rePrésente un hect'atre

blen équlllbrë, composé d'une vaËlété de cultures et amÉnagé

dans les présentes condLtLons cllmatologlques du bassln du

fleuve.

Les besolns nets en eau de cet hectare théorlque moyen

sont estlmés à 18 60O mètres cubes par an.

D-4.4 Besoins mensuels en eau

LeS besolns mensuels en eau, étab]ls Par le Groupement

Manantall- Ig77) pour un schëma de culture dtune salson des

pluies et cel-ut d'une culture de Ealson sèehe sont lndlgués
au tableau C-3.23 qut apparalt au chapltre C de cette êtude.

Deux cultures annuelles, cel,le de Ia canne â sucre et
celle des fourrages, ont été Lncluseç dans les deux rotationE'
On obtint les statistiques pour ces besolns en êau, des sourÊeÊ

sulvêntÊs I S.C.E.T-Internatlonal (1976) Pour les fourrages,
SOGREAH (1977) pour Ia canne â sucre, Mlsslon chLnolse (1974)

pour les frutts et Légumes, et RIJKS (1974) Pour lee autres
cultures,
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Tableau D.4*I

Composltlon estlmée drun hectare

Densl-té

irrigué théorlque

de culture (*)

Culture

Rlz

B1é,1

Maïs

sorgho

HarLcots blancs

Coton

Fruits et Iégumes

fourrages

canne à suÇre

Total

Saison des pluies

30r6

0

r6r5

28 ,6

0

3

3r2

I4 rs

2r7

99rt

Salson sëche

L2 t2

17 t3

L2 t5

L2 t5

4r3

0

3r5

r4r5

2r7

79 t6
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ces références ont dêjà ét,é mentionnées et brléve-
ment décrites prus haut dans cette section, rl sernble que les
donnêes de base pour étabrrr les besolns en eau des culturee
du bassin du f leuve sénëgaI, sont extrëmernent llmj,tées en
termes de quantlté et de qualité.

En ce qul concerne tes besoins en eau du rj.zr on donne
en plus ou en moi.ns un facteur de correction. on suppose que
ce facteur dolt être utitisé au fur et à mesure que le besoin
sten falt sentlr.

Des taux drévapotranspiratlon sont donnés pour les cur-
tures, à lrexception des régumesl des fruLtsf canne à suÇre,
et fourrages.

Les beeoins en eau des curtures fourragëres pour res
rnols dê Julllet, Août, êt septembre ne sont pas rndJ.quês. Etant
donné qu'aucune référence sur ce sujet n,a pu être trouvée
dans 1'étude du Groupement Manantall (Lg77), on suppose qurils
estlment que la pruviométrie sera adéguate pour res fourrages
pendant cet,te partle de Irannée et que rrirrigatlon ne sera pas
nécessaire.

La composltion de
guée pour la saison des
culture.

Irhectare théorique irrlguê est indl-
pluies et pour Ia saison sèche à chaque

Le tableau D-4.2, (Groupement Manantal-I, Lg77l fournLt
les besoins en eau pour lrhectare théorique lrrtgué sur la
base de ra compositlon supposée de cet hectârel comme indtqué
au tableau D-4 ' I i une densitÉ de culture de rqjo * (utli.lsatLon
totale des terres disponibles) est donn€e pour Ia saison d.es pluJ.es,
et un pourcentage de Ia terre totale est attrlbué à ehague cul-
ture. Pour Ia salson sëche, la densité de culture est flxée à
79 * (chirfre qul indlque que tous les sols ne sont pas cu1"tlvés)
avec une varlation pour ra saison des pluies et une réductlon
relative dans 1e poureentage de terres assignées à chaque cur-
ture.
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Les statistiques du tableau D-4,2 sont obtenues en multL-
pllant les chiffres du tableau C-3.23 (total des besoJ.ns men-

suers des eultures en eau) par le pourcentage de densl-té d,ee

curtures pour une espèce partlcuriëre, selon les d,ifférentes
salson, ainsi qu'il est indiqué au tableau D-4.I i par exernple;

Maïs I Salson des pluies
It{ols : Juin
Besolns en eau I I4O nm par hectare
Pourcentage de Ia densité des cultures : 1615,

Besol-ns en eau des cultures pour un hectare lrrl"guée
thËorique de mals pendant Ie mois de Juin :

14o fim x 01165 * 23rI rnm

On a estlmé les besolns totaux en eau d'un hect,are lrr.l-
gué théorique sur la base mensuelle et annuelle, al-nsL que le
tot,a1 cumulé pour des superflcJ-es lrrlguées du bassJ.n du fleuve
aLlant de 50 ooo à 4OO OOO hectares. Lorsque I'on convertlt
Les chl.ffr* du t,ableau D-4.2 en m3 par hectare au lleu de mm.
par hectarer le total des besoLns annuels approxJ-matifs en eau
devlent ?8 600 m3 par hectare avec une capacltÉ dtlrrlgatLon
de 65 t et iI s'érève à 24 787 m3 par hectare rorsque la capa-
ctté de rendement est de 75 *. La portion entre lreau consonmée
par les curtures et lfeau que lton fal"t d,ériver de ra source
vers le réseau drirrigatlon représente Ia eapaetté drJ.rrigat!.on,

Lrétude du Groupement Manantall affirme clairement que
tes besoins mensuels et annuels en eau ont Été déterminés non
seurement pour ra Moyenne et ra Haute valrée, mals encore pour
re Delta. cela slgnifie qu'une fors que le barrage de Manantall
devlendra opératlonnelr sori réservoir sat,isfaLra tous les besolns
en eau du bassln du freuve et que lreau du réservolr de Dlama
ne sera pas utillsée pour I'J_rrLgation.

Le Groupement l4anantall estlne qu'à partlr d'une baEe de
7 OoO hectares lrrigués en 1976-1977t Itaménagenent de nouveaulr
përJ-mëtres lrrlgués connaÎtra une expanslon avant même le rem-
pltssage de la retenue d'eau de Manantali et que, dricl lg8s,

J
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le nombre dfhectares lrrlgués aura doublê. En se basant sur
cette hypothëse. lls donnent trois taux draménagementr aIIAnt
de 2 OOO hectares par an à 5 OOO hectares pour ensulte s'ÉIe-
ver à 7 3OO heÇtares par an. I,es taux dtamÉnagement annuels
au bout de 50 ans lmpllqueraient des pérlmètres irrlguÉs de

rOO OOOt 255 ooo et 377 Ooo hectaresf respectLvement, Draprès
une étude sur la régularlsation du fleuve Sénégalr Ie ehiffre
de 255 OOO hectares semble être Ie plus conforme aux objeétlfs
globaux du projet de Manantall-. On pourral"t éventuellement alné-

nager les tzO OOO hectares qui restent disponibles pour lrlrri-
gation, mais cela seralt aux dÉpens des objectlfs de la
navLgation énoncês dans Itétude.

On prévoit gue la productlvlté des zones lrrLguées dans
Ie Baseln du Fleuve Sénégal oscl"Llera entre 160 OOO et 52O .OOO:

tonnes (sel-on re taux d'aménagement que rton utirlsera parml
ceux mentlonnés plus haut) de gralns drlcl" 1986, et qutelle
srÉl-évera entre 35o ooo et r 3oo ooo tonnes vers ilan zooo.
Pour des besoins de comparaisen, Ia production totale de gmlnes
pour ces trols pays de 1iO.M.V.S., était de l640 OOO tonnes
en L974.

Éa seconde sectlon de trÉtudê du Groupement ManantalJ-
est une analyse êconomlque du secteur agricole du projet d'a-
mênagement du barrage de lr{anantall. ElIe indique guêr en
excluant Ie coût du barrage. on prévolt que Ie taux de renta-
bilitë interne sera de 14 t. Lrêtude estimer ên outrer guë d'lcl
lran 2OOO, lron aura crée 88 oOo nouveaux emplols dans lee
pÉrlmëtres irrigués puis 189 ooo d'ici lfân 2o25f a.vee le taux
d'aménagement médian.

. En productlon agricole, on prévoit un dêveloppehent avec
Ie taux d'amënagement médlan résultant en 4OO OOO tonnes de cê-
rêares dricl }fan 2ooo, Ët prus de 8oo ooo tonnes aux envLrons
de 2025.

On prévoit une productlon additonnetrle de 87 OOO tonnes'dË
prodults laitlersrde 75 OOO tonnes de frulte et légumes, de
55 ooo de sucre, et, de 23 ooo tonnes de vLande drLcj. I'an zoz5.

/i

I
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TF4.5 Changements aaflq leq beqol4q en q

des cultures, alnsl gue recolrunandés par ItEcfUlElê ÇhârQéê

de Irétude sur Ie développement agricole

L'équlpe draménagement agri.cole a révisé les besoj.ns en

eau des cultures établls par Groupement tlanantalL (1977) et
Ies a accepté tout en suggérant cependant qurlls soient utlllsés
avec une capacitê d'irrJ.gation de 65 t (qui permet 28 600 m3 Par

hectare de cultures lrrigr.lées) plutôt qu'â 75 * (qul offre seule-

ment 24 787 m3 par hectare). Le Groupement Manantali recommande

Itutlll-sation du pourcentage 75 t. Ltexpérlence obt'enue â partS'r

draménagements trrigués falts par drautres agences, a dftnontré

gu'lI est plus rëallste drobserver Ie pourcentage de 65 t.

Ltéquipe ehargée de 1'ëtude sur Ie développenrent agrlcole
a aussi révisë le systëme de double cutture pour lee salsons des

pluies et sèche, établi par le Groupement Manantali et elle est

dravis qutil sera tout à fait erroné drimposer un systËme asft-
cole si sophistlqué aur agrieulteurs du Bassln du Fleuve Sénégal

en omettant une période de transitl-on sufflsante pour dévelop-
per leurs techniques et acquérJ-r la connaissance néceesaLre â

Ieur succës dans les conditlons du nouveau système. Tout échec

qui pourralt résulter drune trop grande hâte à passer drune

agrlculture traditionnelle â une agrlculture lrriguêe l"ntenslve

provoquerait un découragement de la part des agriculteurs et
augnenterait la difficultë d'un ânénagement futur.

cette équJ.pe propose Ie changement suLvantr €f, ce qui

concerne Ie prografilme de double culture prËvu par le Groupement

t"lanantali :

De 1979 à f990, le rlz devralt être Ia culture fondamen-

tale des périmètres irrtguês du bassln du fleuve afJ.n droccasLon-

ner une période de transitlon au système de double culture.
Lors de cette périoder oïl devrait mettre I'accent sur la culture
unique du rlz. Cependant, Iorsque !e barrage de Dlana sera

opératLonnelr oll pourra pratLquer une double culture du rlz
sur les pérl-mètres irriguÉs, du delta à Podor. Toutes les zones

situées au dessus de Podor jus4ltà Baket, y ccrnprls les régions
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du l{ali, mettront aussi lraccent sur la culture unique du tLz'
En f987, guand Ie barrage de Manantali sera tefmLnér tous les
pérlmëtres irrigués dans le bassin du fleuve Sênégal pourront

graduellement ad.opter un systèmÊ de double culture du rl-z '

La culture lrriguée qui procure un contrôIe cmrplet

des quantltés et pérlodes dtapplicatton de Ireau augmentera

considérablement Ia diversitë des cultures que I'on peut falre
croÎ.tre dans le Bassin du fleuve. Cependant, 1téquipe reconunande

guÊr durant les premières phases de t'aménagement, Ies cuLturee

des périmètres lrrlguées sol-ent réduites à celles pour lesquellee
il existe unë demande rëgionale et nationale' Par conséquent, lee

cultures suivantes, en plus du riz, devralent être introduLtes
graduellement dans Ie systëme de culture, lors de Ia pÉrlode de

transit,Lon I bIé, ma]s, sorgho, Iégumes et nlëbé (hartcote blancs) '

L'on anticipe sur Ie fait guê, au fur et à mesure que

les agrlculteurs obt,lennent de I 'expérJ-ence en ce qui concerne

les cultures irrlguées et que leur succès augimente r les progf ram-

mes de culture changeront, montrant en cela les variations dans

1a demande pour certalnes cultures, êt les gotts allmentaires
changeants ainsi que les intërêts natl.onaux, tf améIi.oratJ-on dans

Ies techniques de I'élevage et Ia disponibillté croiseante de

nouvelles données et méthodes résultant dË recherches sur Ie
terrain â propos de nouvell-es cultures ou de variÉtés de culturee
dans le Bassin du fleuve Sénégal. Ainsl, le changement suggérÉ

Ëera temporaire jusqu'au moment où Ie schéma de culture prOpoeê

par Ie Groupement llanantall- pourra etre totalement appliqué.

on a suggérë ce changement de schëma de culture aprës

avoLr pris en considérati.on Ia nécessit,é de cultlver des graines
alimentaXres de base, Irétat actuel de ItamÉnagement agricole
et du vétérlnariat, ainsi que le manque actuel drassletance
technique adéquate et d'autres "lnputs" de Supportr pour asaurer
à I'agriculteur une période de transltLon satLsfaLeante avant
trtadoptlon de nouvelles méthodes culturalee dans le bassln du

Fleuve Sénégal.
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Le sorgho est, à lrheure actuelle, Ia culture de base

dans les zones sujettes à inondatlon. On culttve un peu de male

et des }égumes Ie long des rives du fleuve, et les marigots

(falo) où les eaux d'inondatlon de retralt fournlssent suffj'sam-

ment d'humidité â ces cultures ; Ia varLété de pol"s, appelée

vigna slnensis, est une culture déjà famllière à Ia foLs sur

Ies terre de diërl et de décrue. QueilqueÊ unes des technlques

que I'on utilLse déjà pour ces cultures famLllères peuvent

être appliquÉes lorsque ces culturee sont expt-oitées dans dee

conditions d'irrl-gatlon. Le mil, bien que non cultivé sur les

terres de diér:l, nrest pas prévu cofiIne une culture irrlguÉe

ëtant donné que l'on obtient de me|tleurs résult'ats avec le

sorgho dans des condLtions drlrrlgatlon'

Bten que les lmportatlons du sénËga]- en bLé soient grandes

et que Ia familtarit,é et, la consommation de pain fatt â partir

du blé augmentent de jour en jour, Ie hIé est une culture lncon-

nue dans Ie bassin du freuve sénégal. Des essaj.s systématiques

â Guédé ont cependant montrÉ que 1',on peut falre Pousser du bIé

dans des condttions d'lrrigation et que Iron en obtlendra des

productJ-ons satlsfalsantee dans le bassin du fteuve'

onsuggèrequeleb.Ié,lemalsetlesorgho.sol'entcul.
tivês sur Ie$ sols à faibte granulométrie. Dès que les agricul-

teurs seront assurés qu'il y a un marché ponr Ie blé, iI ne

devrait plus y avoir de problème pour qurils I'acceptent en fant

que culture majeure.

Les haricots secs, Ies lentilles et peut être drautree

Iégumlneuses peuvent être consldérés come des palliatifs deç

vlgna sLnensl-s, étant attendu qurils requJ.ërent essentiellement
lee mêmes méthodes de culture, LtincluSion de ces cultures
dans le système des pÉrlmètreË trrigués fournirait une Plus
grande variété dans les régl-mes alimentalres des famllles et
produiralent beaucoup plus de revenus que les vlglg-Eélflqngls'

on propose que I'on cultlve les légumes sur lee sols

fondé en tant que cultures irrlguëes dOnt Ie but est de com:

bler la demande locaLe, On ne recoffinande pas des essals de
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productlon de légumes sur une large échelle au cours de la pé-

riode de transitlon ; étant donné que les facllltés de transport

ne sonr pas adéquates, pour les longues distancee, les produLtB

devraient être déplacés Pour atteindre les grands marchés' La

productlon de tomates de Rlchard ToIl- et Dagana devrait être

suff.tsante à satisfaire La demande natlonale de concentré de

tomates

D-5 Pérlmëtres irriquês
I
I
I

D-5.1 Introduction

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

L,appllcatlon de Ia composante dragriculture irriguêe

des aménagements prërnrs dans Ie Bassln du F1euve Sénégal est

supposée avolr un effet dramatique sur Ia majorttÉ de Ia popu-

tation qui y habite. L'0.M,V.S, Qg77) lndtque que Irun des

objectlfs du prograilune d'aménagement est de fournj-r un contrôle

total de l'eau du basstn du fleuve, ce qui ÉIlrnlnera la dÉpen-

dance de Ia productivité agrLcole par raPport à des facteurs

quelconques tels que Ia date et la taille de ltinondatlon dans

Ie fleuver êt Ia quantlté et ]-a répartit'lon géographique des

plules.

DeË études antérieures faites dang Ie bassln du fleuve

soulignent toutes les risques J.nhérents à I'agrlculture tradl-

tionnelle, qui ne comPrend aucun moyen de contr$ler I'approvl-

sionnement en eau des cultures. I,e passage de lragrlculture
traditionnelle aux pérJ-mètres trrigués dans tout Ie bassin du

fleuve rédulra ces rlsques.

cependant, cresÈ une entreprLse considërable que drLn-

troduire et dradapter les cultures J-rriguêes sur environ

255 000 hectares hors des 430 000 disponlbles dans le.bassin'
et cette tË.che dolt être effectuée de manLÈre â garantir un guc-

cës, Dans Ie passé, blen qutll y ait souvent eu de mauvalses

rêcoltesr êt quelquefo|s sur une ou deux annÉes draffLléet tI
y a aussL eu des années de très bonnes récoLtes, celle de

1962 faite sur des terres de welE quL prod,r.rLstt assez de nour-
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rj"ture pour trois années. Les agriculteurs, re rong du fleuve
sénêgalr së souviennent de eette bonne récorte et y feront pro-
babrement référence pour supporter J.es pratigues d,ragricurture
traditionnelle si leurs expérlences avec 1es cultures irriguêee
sont trop difficiles, frustrantes ou alors ne montrent pas dee
Ëvldences de succès, lors de la phase initlale et transltlon-
nelle,

rl incombera aux grouvernements des états membres de
Iro'M'v.s. de demeurer fortement convalncus dans 1eur volontÉ
d'effectuer cette transition dans rragricurture et de fournlr
1'asslstance et res facilrtës nécessaj.res pour assufer un dê-
veloppement satlsfalsant.

D.5*2 slon future des

Plusieurs organismes de planification (O.l,t.V.S. ,
S.A.E.D. r SONADER' o.p. r/e,p,r, ctub des Anis du sahel, etc.,)ont prévu des taux différents draménagementr ê1 utlrlsant des
horlzons différents dans ra programmatlon de lrêtabLlssement
des pérlmëtres irrlguës ou dans leur expansion. La quperflcle
totare vlsëe varie aussi selon res ÉLudes. pour la pJ_upart,
cependant, la praniflcatl-on n'a pas excédé rrhorlzon zooo. ï:acarte de base du p,N.u.D/F.A.o/o.M.V.S.,, (rg74) lndJ,que les
zones des unltës Naturerles d'Equr-pement â aménager en zoLzl
mais 2r t seulement des superflcies sont prograrnnËes en trole
phases dtaménagement jusgu'en rgg7. Les projections rÉunles
de la s.A.E.D., de la soNÀDER, et de lro.p.r. (o.M.v.s., 1976l
7977) ne vont pas au delâ de rgggr Ê,, ce qui eoncerne l,empra_
cement et 1-rampleur du proJet. Les responsables maurltanlensont lndiqué I'aménagement futur jusquren l,an 2OOO (Club des
Amle du sahe', 1977) - La grande majorité de lraménagement eatprévue au delà de la période de rggg-rg9o.

Le Groupement Manantali (Ig77) a
progranme draménagement qui eomprend un
qul va jusqu'à I'an ZOZT avee un projet
hectaree. Ce plan d,aménagement fournLt
pays et inclue 1es llmites reeonmandéee

aussl ml"s au poLnt un
plan à long terme
flnal de Zg5 OOO

un programme Par
pour la répartLtl_on
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de rfeau et les taux dtutirisationr et indlque 13 régions dra-
ménagement. rr ne falt. pas cependant Ia sérectlon de zones in-
dividuelles d'unltés Naturelles df Equipement â 1rint,Érl.eur des
régions.

Le tableau synoptique des taux d,aménagement projetés
et des horizons temporel-s indlqués dans res sources variées
est prësenté sous forme de graphe à ra figure D.s-l* Des quatre
projectlons incluses dans cette flgurer celle d.u Groupement Ma-
nantali est Ia prus tradittonnerre, €t celre qui reflèt,e proba-
blement avec le plus d'exactitude les capacltés draménagement
de Ia $.A.E.D, de ra soNAtlER et de I'o,p.t/A.p,r. cependant, les
projectlons réunies de ta s,A.E.D et de la soNÀDERf ont étê
coneidërées dans J-a programmation des futures zones draménage-
ment, des unités naturerres dfëquipement du Bassin du freuve
sénégar. Les légères varlatr-ons entre rrhorizon de planiflca-
tion de 1997 utitlsê par te p,N.rJ.D./F.A.o./o.M.v.s. (rg74) et
les dates de 1989*1990 de ra s.A,E.r),, de ra SONADER et du crub
des amls du Sahej" (1977) ont étÉ rësolues en faveur de ce der_
nier groupe, mais avec réfërence aux dates de ra carte de base
du PNUD/FAO/OMVS pour i"a période allant de rg8? â zorz pendant
J-aquelre 7g B des zones df unltês Naturelles drEgulpement (uNE)
doivent être aménagées. Cette dernière pérlode .dramËnagement quL
a été étendue à l'an zoz{ pour res besoins de cette étude cle-
vrait garantir cle Ia plus grande conslclération en ce qu]- concer-
ne les impacts sur I'envlronnement issus de lrutlllsatLon totale
du barrage de Manantali et de I'expansLon des pérlmêtres irri-
guës â une échetre de zs5 ooo hectares alnsi qu'J.r a été propo-
sé par le Groupement Manantali (f977),

At-nér*ge**nt* p.ér*std. I,het r* *.tuelle à 2O2g

79 t des zones d'unltés Naturelles drEquipement (u.N.E)
décrites sur les cartes du pNUD/FAo/o,l,I.v.s. sont programmËes
pour aménagement entre I?BT et ZOLZ, (ce gui consÈitue) une
moyenne de prus de I 8oo hectares par an en avar de Baker. on
pense que ce t,aux est trop optimiste et qu'lr est au detà des
capacités actuelles de Ia SAED et de Ia SONADER. I.e taux draména-
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gemÊnt le plus prudent du plan du Groupement Manantall a étÉ

cholsL à la place, mals 1'on dolt encgre eff,ectuer unÊ balsse

au delà de f989 Pour rectifier le taux draménagement eomblné'

Etant donné que les projectlons de !a SAED ntexcèdent pas ltan
1989, il est nécessaire de doter les projectlons sur lraménage-

ment des Unités Naturelles drEquJ-pement en temps et en eEpace

supplémentaires en ce qul- concerne les rLves drol,te et gauche du

fleuve Sénégal. Ces projections supptémentatres sont incluses
dans cette étude. L | équipe d I aménagement agrJ.cole a éval-ué lee
dlfférents facteurs al-nsi que les lmpacts qui peuvent déeouler

de la plan5"flcation drun programme draménagement vlable et fonc-
tionnel des terres de ces zones.

Les sltes dfamënagement futur ont étë séIectLonnés sur Ia
base de la t.alIIe de la zone d'Unlté Nature1le drEquipement, sur

celle de Ia rêpartltion dans I'espace par rapport aux grandes

agglomérationsi ces sltes ont été aussl choisls sur Ia base de

lrlnfrastructure existante, Itempl.aeement des forêts classéest
et Itimpact socio-écononlque sur ta populatlon de ces zones dig-
tlnctes. Le taux draménagemÊnt est à peu près celtri établl par

Ie Groupement ManantalL (L977),

Un horalre a été ftxé pour }a programmation des UnLt,és Na-

turelles d'Fquipement dans le bassin du fleuve Sénégal et com-

prend les phases sul-vantes : <1'aujourd'hui à I99O, de f 99I â

2OOO, de ?OOr à 2OlO, de 2OIl à 2O2O, d.e 2O2r à 2028. Les figures
D.5-2 et D.5-3 montrent les dlfférentes péri-odes avec les Unltés
Naturelles dtEquipement prograntfitées et indlquées conme uones

à configuration J-rrégullère. La fJ.gure D.5-4 montre les pérLmètree

aetuele du Mall bl-en qu'lI nry al-t pas de symboles drunités na-
turelles dréquipement déslgnés en ce quJ- concerne ce payË. La

totalité de 1'aménagetnent futur du Mati, dans le basein du fleuve
Sénéga1, sera accomplle avec I'aménagement de I 9I5 hectares en

Iran f986 (voir figure D.5-4),

Le tableau D.5-I fournit le taux et I'emplacement du projet
dtaménagement des unl-tés naturelles dréquJ.pement pour Ie baEsln
du fleuve Sénêgal de 1978 à 2028. Le tableau D.5-2 prÉsente une

comparalson entre le prograflrme d'aménagement des unttée naturel-
les dréqulpement et celul" du Groupement de Manantall" (1977).
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CHAPTTRE E

TMPACTS SUR LI ENVIRONNEI'IENT

E-1 Introduction

La mlse sur pled des projets prévus dans Ie Bassin du

Fleuve Sénégal et leur réall"sation auront essentLellement des

impacts poslttfs sur Ie secteur agrtcole. I,es impaete négatlfa
dûs aux aménagements agrJ.coles eeront mlnl-fiteË '

I,es lmportants impacts positifs sur lragrlculture se-

ront dûe à la constructlon des barrages de Dfama et de Mananta-

Ii putsqurLls produlront tous les deux une retenue dreau qui
peut être utiIlsée pour Itercécution du prografime draménagement

des pérJ-mêtres irrlgués dans tout Le bassl-n. La retenue d'eau
de Diama fournira aussl de lreau pour la recharge du Lac de

Guiers, du Lac RrKiz et de IrrÀftout-es-Sahel

Ltaménagement agrlcole du Bassln du Ë'Ieuve SÉnÉgal peut

être beaucoup ptus avantageux pour les Pays membres en ce seng

qurlI se tradulra par I'expansion des zones lrrlguées, lrlntro-
ductlon des programmes de double cglturer Itamélioration des

techniques agrieoles, lraceroissement des treggourees anLmales.

Les changements des technlques agrJ-colee employées dans

le bassln auront dfautres effets sur lrenvLronnement physlqUe

et socio-économique. CertaLns de ces effets seront poslttfe,
dtautres peuvent être négatifs. te remplacement de lfagrlcUl*
ture tradit,ionnelle par I'agrlculture lrrJ-guée affectera les
aspects de I'envlronnement étudiés par les autres secteurs lm-
pllqués dans I'évaluatLon dee impacts sur lrenvLronnement' Pâf
exemple Ia bJ.omasse aquatJ.gue et terregtre, Ia santé publlque
et la qualitë des Êâux.
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Si posslble, les impacts sur IrenvLronnement seront
quantlflés, qu'lls soient posltlfs ou négatlfs; par exemple la
perte de terres agrlcol"es de décrue et de terres de pâturage
marginal due â lraménagement des périmètres irrtgués, DanÊ cer*
tains Ças, on trouvera la déterminatlon finale des lmpacts fa-
vorables ou dêfavorables et leur importance, dans les études
des autres secteurs qul travalrrent sur 1rÉvaruatlon de l,en-
semble du projet de IrO.M;V.S

Etant donné que Ia construction des Lnfraetructures
des barrages de Manantari et de Dlama et ilaménagement urté-
rieur des périmètres irrtgués auront res impacte les prus sL-
gnificatifs sur Itagriculture, irs seront anaLysés en premler
1l.eu.

E - 2 Barrage de Diama

E - 2 - I fmpacts favorables

La constructj-on du barrage de Dlama aura plusleurs Lm-
pacts favorables sur Itagriculture dont !

L'éllmlnatlon de rfintruslon de rreau ealée en amont
du site du barrage de DLana.

1 f Enrrurragasinage drune quantitÉ eufflsante dreau-douce
pour un système de double culture J.rrtguée

Ia Recharge du Lae de GuLers, de I'Aftout ee saher
et des cuvetteç du Lac RfKlz

selon une érudé faite par la SOGREAH (L977) , 34 4zo ha de
terres situées sur la rlve gauehe du freuve sÉnÉgatr peuvent
être Lrriguées avec lreau provenant de ra retenue dreau de
Diama. La plus grande partre du potentter de terres I_rrlgabres
sera amênagée par ra SAED en collaboratlon avec ra css et 1a
socÀS guJ" partlclpent à des aménagements de moLndre J.mportance.
En outre, L2 77o hectares eeront LrrLguÉs avec rreau provenant
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du Lac de Gulers, en passant par re MarJ.got de Taouey et excru-
slvement utilisable par la CSS.

Sur la rlve droite du fleuver Ên MaurltanLe, Ireau pro-
venant, de la retenue dteau de Diama, permettra â la SONADER,

drJ-rrj.guer un total de L7 6o0 hectares, prus un projet-pilote
de r ooo hecLares dans la zone de 1rÀftout-es-saher. Lrlrriga-
tlon de ee projet ptlote Ëera effectuée au moyen drun canal ar-
tlficiel gui doLt provenir du fleuve Sénégal.

seron ra soffiEAH (L977) | sl re nlveau du réservoir de la
retenue dfeau de Dlama est flxé â lr5 mëtre rGN, un potentiel
totar de 65 79o hectares de terres peut, être irriguÉ dans re
delta et la basse vallée du bassln du fleuve,Srll. est flxé à La æte
+ 2r5 mètres rGN, tt Bera possibre d'irriguer prus de gg ooo
hectareË de terres agricores pendant une pérlode de to années
de fal-ble crue (SOGREÀH I ]-g77) .

E-2 2 fmpactsdëfavorables

Le seul tmpact défavorabre gue la constructlon du bar-
rage de Diama pourra avolr sur les aménagements agrJ-coles dans
le bassin du fleuve sÉnégar est le changement du niveau de l_a

nappe phréatique dans Ie delta et un accrolgsement de Ia sali-
nlté du sol, surtout en sal.son eèche.

La majeure partie des pérlmètres irrlgués de la $AED,
approlrirnatlrrsrent de 7 loo hectares, egt concentrée sur Ia rlve
gauche du fleuve sénëgar, dans ra zone du delta. rl exlste une
possibillté d'augmenter res projets d'lrrrgatton dans eette mË-
me zone. D I autres opératlons d'exploJ.tatl-on agrlcole dans cette
région englobent celles de Ia CSS ( S OOO hectarea de eanne à
sucre) et une opératl-on de produetJ.on et eonserverie de tomate
dlrigée par ta socAs. sur ra rlve droLte du fleuve, à Roeso-
Mauritanle, le périmèÈre l"rrigué d,e la SoNADER (lr{rpourLe) êau-
vre sur 978 hectares.
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Àctuellementr plusieurs condLtions mettent en danger ces
projets :

Ia nappe phrÉatlque actuerre est peu profonde et très
salée. Le " U.S. Bureau of Reclamation " (Agence américaLne de
mlse en valeur) révèIe que la nappe phréatique est à molns de
I ,5 mètre de l-a surface, avec un taux de sall"ntté égat ou su-
pérleur â 20 OOO ml-cromhos par centlmètre cube. Audibert (fgZO)
a slgnalé les mêmes conditions.

Ies sols du delta sont sall_ns/sodés.

- A plusieurs endroits, Ie drainage naturel est, dlfflcile.

Àprès ilachèvement du barrage de Dlame. I'applLcatton des
travaux annuels d'irrigatl-on contrtbuera à la montée des nl-
veaux de Ia nappe phréatique, ce quJ. pourrait favorLeer des
conditlone qul rendraient les terres Lncultlvables à cause de
reur teneur excessive en eau. Ën ralson aussl_ de lrascensLon
capil1-alre de la nappe phréatlque salée, Ie seJ. pourra éventuel-
lement graccumuler dans la zone de raclne, ce qui aura un effet
nuisi.ble sur Ie rlz et les autres cultures, affectant de façon
néfaste Ia productlvitë.

Ltinfl-uence néfaste de ra retenue d,eau du barrage de
Diama sur ra hauteur actuelre de la nappe phrÉatigue est dtun
lntÉrêt particulier, au pornt de vue de ilenvironnement. La
transmisslvitë dans les couches lnfÉrleures du delta semble être
assez élevêe pour permettre un mouvement latéral stgnlfLcatlf
de l_reau. La SOGREAH (r977)a signalé dans ses Études du projet
de barrage à Dl-ama qu'lI existe dans le delta une couche sous-
jacente avec des lentiLl-es sablonneuses à trës forte perméabLlir
të' Les donnÉes montrent que lreau provenant de Ia retenue dteau
du barrage de Diama coulera horlzontalement à travers ces len-
tllles du so1 sur envlron un à deux kllomètres â lflntÉrleur des
terres. En outre, 11 y aura une montée vertLcale de ra nappe
phréatique et par la sulter une l-nflltratlon à travere Ia couche
sous-jacente de Ia eurface du soJ., ce qul acrrtribuera au dfiætq4grent
des sols rendus inclrtti\Ebles par lerrr tcnerrr e:æessLrre en eau. par
conséquent, à eause du facteur de forte évaporatj.on dans Le
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deltar UD précipitë salé Êraccunulera à Ia surface du eol et

dans Ie profil du sol. La mise en valeur de ces EOIË Eur une

zone d'un â deux ktlomètres contigTle à la retenue d'eau peut

être économiquement imposslble à caueê de leur forte teneur

en sel et du volume dreau qui devra être évacué par dralnage'

Tous ces facteurs mentionnés ci-dessus contrLbuent à Ia
baiese progressive des rendements et de trintenslté de lrueage

des terres irriguées dans le delta. Dans les COndltlons aciEuelles

d'ariditë, Égalmrent, Ia salinttÉ et les terres rendues incuJ'-

ttvables par leur teneur excesçfve en eau augmentent en ralson

du mangue de dral-nage souterraln. Ces cirÇonËtances Pourraient
éventuellement, entratner une évacuation totale d'e vastes super-

fLcies de terrer cê qui ëntralnera à son tour dee grosses pertes

d,investisseflent en capJ-ta1. Afin dtÉviter ou de minlmlser cet

tmpact, deÉ travaux de drainage souterraln â lttntêrleur des

parcelles des actuels périmètres irrigués seront nêCessalres î

11 faudrait inclure }es dlspositions nÉcessalreE Pour assurer

Ie drainage souterrain dans tout plan dtaménagement de nOuveaurr

pérfunètres dans cette zone du baesLn du fleuve sénégaI' Lrim-

portance du drainage sout,errain ne peut être souligné davantage'
pour plus anples dÉtatls sur le drainagÊr se raPporter au çha-

pltre F. de cette étude lntltuté Mesures visant à attênuer les

impacts sur 1'environnement-

La nappe phréattque du basein du fleuve sénégal et les

impact,s qui peuvent rësulter des aménagementE prÉvuË ferOnt

I'ohjet drune plus ample d',Lscuselon dans I'étude aur lee eaux

souterralnes.

E-3 Barraqe de Manantall

E-3,1 ImPacts favorables

L'un des objectife essentLels de Ia construction du

barrage et du rëservoir de lr{anantall est Ie dévetoppement de

I t agriculture J,rrj.guée ; ils auront un lmpact f avorable lmpor-

tant sur I'agriculture dans Ie bassLn du fleuve Sénégal quand

lls deviendront opératl.onnels. Le réservol-r de Manantall con-
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dreau pour irrigrrer 255 000 hectare

Mauritanie et le SÉnégal. Cette
pJ.us de 50 Etnsr â ccnrpter de 1979'

Un autre imPact favorable 11 au barrage de Manantall

sera la "crue artlfl-c1elle" qul se t produlte sur une base

e, un an aPrès lraehève-
base annuelle Pendant
icleller coil[ne Ie recom-

sera produLte en rég1ant

tlendra ?,85 x 109 mèt'res cubes d'ea

et nondera 477 kilomëtres carrÉs de

annuelle â comPter de Ia Premiëre c

ment du barrage et contlnuera sur u
une pÉriode de 15 ans. Cette crue a
mande Ie Groupement Manantali (L977

les lâchures d' eau à partJ-r du rése

un déblt de 2 500 m3/s dans Ie fleu
riode de 30 jours. La crue débutera
continuera jusque vers Ie 15 seP ,

pÉrtode opt,imale pour I I agriculture dans

Lrobjectlf de la crue artLf
I'eau à I00 000 hectares de terreg
de d,écrue et aux pËrlmëtres irrlgu
opérationnels. CeIa permettra une

à une çote de f 2oB rGN

rês. Il fournira asËez

de terre dane Le MaIl, Ia
dolt être amÉnagée Pendant

ir, de façon â malntenlr
à Baket Pendant une Pé-

parfois vers Ie 15 Août et
ce qrri rePrésente Ia
Ie bassin du fleuve.

lelle eet de fournlr de

t1nÉes à IragrS'culture
quJ. devlendront alore

ansLtlon loglque de Ita-
à lragrLculture intenslve

t
I
I

I
I

griculture Èraditlonnelle de déc

dans les pérlmëtres lrrigués.

E-3.2 ImPacts dÉfavjrables

II y aura un tmPact négatlf permanent créÉ Par Ia faLble
égal provoquÉe Par J-e barra-augmentation du débit du fleuve S

ge de ManantalL. EnvLron 5 000 s de terres d'e décrue tqlq
eituées le long des rives seront I ndées en Permanence- Lrë-

Iecteur une analYse Plustude sur Ia Socio-économle offre
dëtatltée de cet lmPact et des me

I I atténuer.
s à prendre en vue de
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AgrLculture lrriquée

Impacts favorables

I,e développement simultanë
irrigués dans Ie bassin du fleuve
et favorable sur lrenvlronnement
teur agrlcole. La possJ"bilité qul
gaslnernent de Diana et de Manantal
1r l-rrlgation pendant toute I I année

tuel système de culture extenslve
lnt,égrée.

Parmi les influences favor
ture lrriguée il y aura :

- Un accroJ-ssement des poss

teur agricole et l-es acti
mesure que la mise en val

* Une améIj.oration
et contrLbuera â

nationale.

Une amélioratl"on des rev
exploltants agrJ.coles du

Un accroissement des prov
accompagnê de celul dee v
I'améIioratlon de Ia qual

IJes dernières étud,es et éva

NORBERT BEYRARD, t974 i et, FAO/
potentiel total de terres lrrlgabL
agricole du bassLn du fleuve Sénég

grande et petlts Pérlmètree
néga1 aura un lmpact sérleux
bassin surtout dans le sec;
rent }es réservoirs dremma-

d I avoJ,r de lreau pour
angera éventuellement I tac-

mult,Lculture lntenslve t

les du passage à l'agricul-

ilttés dremplol dans le Fec-
ltês assoctéee au fur et à

des terreg sraçcÉlère.

de Il ie agricole quJ" stl$ulera
son tour à l'ensemble de lréconomle

L74.

t

et
aesln

du nLveau de vie des

du fleuve Sénégal.

allmentalres nationales
allmentalres et de

slonç
r1étés
té.

uatlons (SÉnÉgal-ConsuJ.t' 1970

I 19771 s'accordent que le
s destinées â lraménagement
t est de 430 000 hectares'
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En L977, Ie Groupement Ma talt a procÉdÉ à une Lnten*
slve analyse hydrautlque et é que de 12 dtfférente scéna-
rlos de eontrôle du débit comprls
pement planl-flé, qul consLstent en
plexe du barrage de ltanantali I I I

I'lrrlgatJ.on de 376 OOO ou 2S5 OOO

rios ont été élLmlnés trmrÉdiatemen

s les objectlfe du dÉvelop-

conformes aux objeetlfs du déveI
des contraint,es technJ_ques, des
moindres.

Les cinq scénarios restan (l' 3, 5, 7 et lt) conte-
sl ont-L1e été êvalués da-
s Économigues. Une dÉtermlna-
rlo 7 a été accepté par le

naient, des éIéments favorablee, au
vantage en fonctLon des posslbftl
tlon finale a été fait,e et Ie scÉ
Groupement, Manantall. Le chol_x a é
sultats .drune ét,ude d'optimJ.eation
rage de 2OB mètres, il seralt poss
de 8OO G\rh d'énergJ.e, Ia navLgati
Irlrrigatlon de ZS5 OOO hectares à
acceptable drenviron 5 OOO hectare
du Fleuve et de lrEstual"re offre a
dÉtatIIée.

troLs secteurs pour le com-
nergle, la navlgatLon et
hectares. Sept de ëeE ecéna*
parce qurils nrétalent pas

t potentlel ou à cauÊe
ts et dfautreg facteurs

faLt en fonetlon des ré-
qul a révélé qu'avec un bar-
b1e dtassurer une productlon
sur le fleuve SÉnégat et,

taux de développement
par an. L|étude du RÉgLme

lecteur une analyse plus

T

I
t

Le Groupement Manantali (f
un programme de dëveloppement comp
terme horizon ZOZB basé sur ZS5
allouÉs aux troie états membres de

7) a mLs au poLnt
nant un plan à. long -
heetares. Ceux-ct ont été
|OIrwS eomme sult :

SénégaI
Maurl-tanie
MaIi

185 000
62 000
I 200

TotaI 255 200
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Ces 255 2Oo hectares d,e

t,inées à être aménagées en Pérlmèt
ment exploitées par de Petlts exp

suivante :

67 OOO hectares pour I'ag
Novembre dans les terres

178 9OO hectares servent d

9 4OO hectares servent à I

Pendant les 50 prochaLnes

l'usaqe de Ia terre dans Ie bassl
traditionnels (agrlculture de

charbon) à I'agrl-culture intensl
double culture. Àfln d'évaluer de

de ce changements drusage des ter
terminer ce que serait les projec
vaLeur de Ia terre sl 1ton maLnte

sans les amênagements prêvus. Ces

Tableaux E.4rf , 8.4-Z (a et b) et

La Figure E.4-1 représente
Fl.euve Sénégal est divisé en lO r
dlvlsl"on du bassin du fleuve a ét
" soclo-économle " en vue de proc
gue du bassln. Afin de facl"Llter
'secteurs de cette évaluation des
cette carte est utllisée dans tou
référence des zones de Ia carte
ralssent sur les Tableaux Ë-4-Z e

À des fins de comparalson,
quantlfier les rendements annuels
tures pour J-es périmètres irrlgués
être atnËnagés pendant une pÉrlode
en pratJ.que des amÉnagements prévu

176 .

s du bassln du fleuve cles-

es lrrl"guÉs sont actuelle-
ltants agrtcolea de lE façon

culture de décrue de Mars à
walo

de pâturÊge margLnal.

productlon de charbon,

êsr à compter de 1979,

dr.l fleuve pasgera des usageË

, pâturager produetlon de

l-rrJ"guée aveç un système de

açon adéquate les avantages

, 11 est néceeeaLre de dé*
ons du rendement et de la
lt les usages tradLtLonnelst
rojeetJ.ons sont lndlquéee aux
4-3 (a et b) .

carte où le bassln du

Lons adml"nl"stratLvea. Cette
réallsée par lréqul"pe de la

à une analuse démographJ.-

s rÉférenees entre les dJ.vere
te sur I I envj.ronnement t

s les études. Lee numéroe de

spondent, â ceux qui appa-
E-4-3.

est nécessaire auesL de
évus et Ia valeur des cul-

6tant donnê qu'iLs doLvent
plus de 50 ans avec la mlse

. Ire Groupement Manantall
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Estlmations des

dues au PasÉage

TABLEAU E-4.2

pertes potentielles
de lragriculture de

de pâturage naturel,
I I agriculture lrrlgrÉe

terres
rue â

s CFA)(Valeurs en Fr

Pêrte totale en hectares (cf. Tableau

Rendement Par hectare = 5 tonnes

I tonne = 400 unités de fourrage

Val.eur d'une unlté de fourrage - 6r33

Valeur drune tonne 400 x 6'33 f.cfa

178,768 heÇtares perdus X 5 tonnes/ha

893,840 tonnes X' 2 532 f.cfa = 2 263

-4.2 (a) : 178,768

f.cfa +

= 2 532 f.cfa

= 893'840 tonnes Perdues

02 880 f.cfa

Réswné :

Perte totale en hectares : I7

Perte totaLe de Prod'uçtion : 89

Valeur totale de Ia Production
2perdues i

t768

,840 tonnes

63 202 880 france ÇFA

+ .croupement Manantali (L9771
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TABIJEAU E-4.3

Estimat,ions des pertes potentielles de
de charbon, dues au passage de 1

à 1ragrLculture

(Valeurs en f.

Perte totale en hectares (cf, Tableau E_4

Rëndement par hectare = Z0 quLntaux

20 qulntaux = 2tonnee
Valeur,drune tonne o= t0 000 f.cfa +

2 tonnee X 91304 = Ig160g tonnes de prod
18,608 tonrres X f0 000 f.cfa = tg6 0g0 0

Résumë :

3(a): 9r304

ction perdue

0 f,cfa de produetlon perdue

(b)

rres destlnÉes
agrieulture de
rrlguée.

fa)

â la productlon
d,écrue

Perte

Perte

Valeur

totale en hectares :

de production totale l

totale de Ia productlon perdue : lg

9r304

rgr60g

080 000

heetares

tonneÉ

f,rancs CFA.

J o*" prlx de marché sont tirés de données d mlseLons sur Ie terraLn.
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L7:1.

(L977) a mis au polnt un programme de dlversificatlon des cuJ.-
tures pour I'aménagement des pérJ-mètres Lrrl"guée dane Ie bassLn
du fleuve. ce programne est basé sur ra plelne utllLeatlon de
la terre (une densLté de culture estimÉe à lOO t) en eaLson dee
pluies et 75 B drutltlsation de Ia terre en sal.son eëche. r,e
programme deval-t eommeneer en 1978. cependant, dtaprès les ob-
servatlons faltes ln situ au eours de eette étude, ltÉgulpe de
Iragriculture a constaté que ce programme de culture étaiÈ trop
sophlstlgué pour être mis en pratlque lrnmédiaternent, Par eoneÉ-
quent, tl a été développÉ un progranme mod,tfLÉ dane requer ra
période de Lz ans. de L979 à r99o. a étÉ déslgnée comme pérlode
de transitlon ent,re Ifagrlculture tradltLonnelle et un nouvel
environnement agronomigue, Pendant cette pérlode. 1'accent eera
mis essentLellement sur la rtzLcuLture dans toue les pérlmètres
êIclstant dans Ie bassin du fleuve sénëgalr êt la culture drau-
tres céréales qul seront introduites progressl"vement vere la
fln du prograrnme. Ces 12 années devral-ent d.onner aux exploltante
agrlcoles assez de temps pour dÉcouvrLr Les nouvelles technolo-
gies, obtenrr des renselgnements drordre agronoml-gue et aequé-
rlr Irexpérlence nëceseaire pour progresser de façon ratLonnelle
vers un système de double culture intensive.

Le fableau E.4-4 (a, b, c et d) donne une étude quantlta-
tl.ve du programme dramÉnagement agrlcore de rgzg à zozg. Dans
çe tableaur'lrétude guantltatLve de rg7g à r99o ne concerne que
Ia produetlon de la monoculture et ra double culture de riz,
De r99o à 2028, lrétud,e guantltative concerne le programme de
double curture quL comprend le rlz, res autres céréalee et dl-
verges cultureg.

Quand on établit une compaiatson entre Ia valeur de Itutl*
llsatlon des terres sans la ml-ee en pratlgue dee aménagementÉ
prévusr Êt Ia valeur avec les aménagements prévus, ll eet évLdent
que Ie développement de I'agr!-eulture J.rr!.guée Lntenslve dans Ie
bassin du fleuve Sénëgal aura un J.mpact favorable très l.mportant,
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Prévisions de

au Sénégal'

TABLEAU E-4.4 (C)

Ia production agrlcole des périmêtres lrrJ"guës
ên !,tauritanie, au MalL de t97B-1979 à Z0Z7-Z0Z9

Srperflcie totâle
(en hecta:les)

occupée par
l'enssnble des
qrltures

DlverseE eulfuæE forrzagfus

Saison de
culture

Prodrctisr
totale

(en tonres)

Unitée dË
fotuæqe
(en mlltiers)

. Valer.rrt tôtale
(ro6æn

I
I
I
I
I
I
,l
t
I
I
I

I
I

L978*79
L979-80
r980-81
r98r-82
r982-83
r983-84
r984-85
r985*85
re86*87
r987-88
I988-89
r989-90
r990-9r
r99r-92
r992-93
L993-94
r994-95
r995*95
r996*97
r997*98
1998-99
r999-00
2000-0r
200r-02
2002-03
2003-04
?004-05
2005-05
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
20r0-rr
20r1-r2
2012*r3
20r3-14
2014-r5
2015-16
20r6*u
20r7-r8
20r8-r9
20r9-20
2020-2r
202r-22
2022*23
2023-24
2024*25
2025-26
2026-2t
202"1-28

16 098
20 868
2s 868
30 408
35 r78
39 948
44 7r8
49 488
s4 258
59 028
63 798
58 s68
73 ri76
'77 784
82 392
87 000
91 608
96 216

r00 824
r05 432
rr0 040
rr4 548
rr9 682
124 716
u9 750
r34 784
139 8r8
r44 842
r49 876
154 r90
r59 944
164 978
170 515
t76 05?
18r 589
r87 126
r92 663
r98 200
203 737
209 274
2r4 8tt
220 348
224 740
?29 r32
233 524
237 916
242 348
246 7A0
25r 092

255 484

r Ccût toùal des "fuTrrts" qrlcoles IEur Ie pettt
eçloltant agrtcole sur la base drun hectfre
Sqrræ : Gmrpement, Mananftlf

I

I
I

2 970 800
3 r58 r20
3 345 160
3 532 200
3 7r9 240
3 906 280
4 093 320
4 280 640
4 467 400
4 654 720
4 859 r20
s 063 520
5 267 920
5 472 040
5 676 720
5 880 560
6 084 960
6 289 360
6 493 760
5 698 160
6 923 000
7 L47 560
7 372 400
7 597 240
7 822 080
I 046 920
8 27r 760
I 496 600
8 72r 440
I 946 000
9 r?4 360
I 302 720
9 481 080
9 659 440
9 837 800

r0 ors 880
I0 r94 2'[0
r0 372 600

tilûlE : Pcur Les besol.ns de oe tableru, la proùrctlon
qmercLale des srlbrneE autles que le riz
perdant Ia période de tænsltLon ft t2 ane
eÊt oonsldËrée æfinE négltgeable.

446 620 2 827,L
4t3 7r8 2 99816
50L 774 3 L76,2
529 830 3 353,8
557 886 3 53r,4
585 942 3 709,0
5r3 998 3 885,6
642 096 4 064,5
670 rto 4 24L,8
698 208 4 419,6
728 868 4 613,7
759 528 4 807,8
790 r88 5 00r,9
820 806 5 195,7
851 508 5 390,0
882 084 5 583,5
9L2 744 5 777,6
943 404 5 97L,7
974 064 6 165,8

r 004 724 6 359,9
1 038 450 6 573t4
r 072 r34 6 786,5
r r05 860 .7 00010
r r39 585 7 2t3,5
r r73 3r2 7 427 t0r 207 038 7 64015
L 240 764 7 854,0
r 2t4 490 g 067,5
r 308 215 I 281,0
r 34r 900 g 494,2
r 368 654 g 563,5
r 395 408 I 832,9
L 4Z?, L62 9 002,2
r 448 916 g r7r,5
L 475 67A I 340 t9r 502 382 9 510,0
r 529 136 g 679,4
r 555 890 9 802,r



I
I Valeur totale

Valeur des inputs

TABLEAU E-4.4 (D)

de la production agrLcole
agricoles et revenus nets

(toutes cultures).
de 1978-79 â 2027-28

Salson de
cuLtu:re

Valeur
tobale
(ro6cpa)

Valeur des jfiEuts +
(ro6m.e)

hvenw neLs
du P'lrcjet
(ro6cpa)

L97B-79

r iiÉi:ËT

I iiËiËt
r98s*86

I i3Ë9:33
r988-89

I iiii'ii
r iii;_it

r995*96

I i339:33
1998*99

I iliiÏï
t ilii:il

2005-06

I i33i:l;
2008-09

I iiïi:i;
l;iri-il

2015*16

l33ii:ll
?0r8-19

liiii-il
riiii;:il

2025-26

Jiïii:trl

2 575,7
3 33819
4 L02,0
4 96513
5 628,5
6 39r,7

r0 249 t5rr 849,0
13 290,0
L6 527,9
17 863t4
19 19910
20 504 tr
24 9L8 t4
26 391tB
27 9r0,L
29 346,4
31 12216
32 299ft
33 775 t2
35 250 t9
36 726,3
38 340f5
39 952 t7
4t 56513
43 L77,6
44 790 t5
46 40015
48 012,6
49 625 tr
5L 237 t5
52 926,6
54 624t9
56 39910
58 17014
59 945,5
61 71919
63 493,3
65 26519
67 032,9
68 8r4 16
70 584,r
7L 966 t2
73 ?58,3
74 799,3
76 2L4,0
77 623 t2
79 029 tL
80 43711
8L 797 t3

058,6
964 tg
852 t2
777 ,5
683r9
950, 1
496,4
402t7
309r0
2L5,3
lzL16
021,9
903,4
779,0
654,5
530,0
405r5
?81,0
156.6
032r0
907,6
783,1
739 t5
696,0
652,5
609,0
565 t4
520,0
476 t4
43219
389.4
345,g
397,8
449 tg
50r.9
553,9
606,0
658,0
710r0
762 t0
8r4,0
856, r
700,6
535,0
369 r6
204 r0
038 r5
873,0
707,5
542t0

( 482t9)( 626,o)( 750 Ê)( 912,2)
( r 055,3)
( r 558,4)

L 752,r
2 446 t3
2 98110
5 312,7
5 74L t8
6 r7r,l
6 500,7

r0 r39r4
r0 737 t3rr 38011
11 94019
12 84r,6
L3 r42t6
L3 743 t2
14 343,3
r4 94312
t5 601,0
16 ?5617
t6 9r2r8
17 56816
18 22511
r8 880,5
t9 53612
20 r92r2
20 848,1
21 480f8
22 227 t0
22 949 ]
23 668r5
24 39L,6
25 11219
25 83513
26 556,9
27 27Q,9
28 000,6
28 718r0
29 265,6
29 723t3
30 429,7
31 01010
31 584,7
32 18617
32 729 t6
33 25513

3
3
4
5
6
7
I
9

r0
11
T2
I3
r3
r4
r5
r6
17
rB
r9
20
2A
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3I
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4I
42
43
44
45
46
46
47
48
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8.4-l-2 Impacts défavorables

Il est possibl,e que l-'aménagement des pérl.mètres lrri.-
gués sur les terres agricoles tradltlonnelles alt un lmpact
nÉgattr temporaire. IL se peut que Le pettt exploltant agrlcole
ne sache pas cultiver l-es terres de tvalo pour cette raieon et
son revenu agricole, par conséquent peut être temporalrement
nuI,' Cependant, il devralt pouvoir cultlver les terres de dtétt
et peut-être, trouver une zone de fal-o ou une autre zone de

walo pour remplacer les terres quIiI a perdues et maLntenlr aLn-
si son nlvea.u de suLlslstance,

Cet impact possible fait Irobjet, drune analyse détatl-
Iée dans 1rétude socio-économique.

8.4-2 Utlllsation de produits chlmLques agrleoles

8.4-2=1 Impacts favorables

II est raisonnabl.e de supposer que Les produits chlmi-
ques agricoles servlront à augmenter les rend,ements, à mesure
gue I'agriculture lrrlguée se développera et srlntensiflera
dans le bassln du fleuve SénÉgal. Le choix et I'utlllsatlon con-
venable de ces produJ.ts chlml-gues porteront, Ia quantité et Ia
qual-tté des rengements agricoles à leur polnt eulmLnant et mtnL-
miseront les pertes et les l-nfluences néfastes des maladLes,
des lnsectes nulslbres et des prÉdateurs sur res cuJ.tures.

Enqrais - Le r61e vital de Itutillsatl.on des engraLe
dans l"'accroissement et Ie maintLen de Ia productl"vLté d,es cul-
tures est bien connu et bien appuyé par des documents. pour
gue J-ragrlculture solt avantagreusê' 11 faut faire d,es culturee
dont Ie taux de rendement eet Élevé. pour que leur crolssance
solt, maxLmale' iI faut leur assurer une fournlture régulLère et
adéquate d'élémenÈe nutritifs. cornme lee plantes tlrent ra plu-
part de leurs éléments nutrltlfs essentLe].s du sol, leur croLs-
sance maxlmale dépendra de Iraptitude du sol à emmagaeJ.ner ces
éléments nutrltj-fs et les rendre dleponlbres pour les planteg.
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La fertllitë natureLle du so1 varie d'une zone à lrautre et
eIIe est fatble en générat dans les sols ouest,*afrJ.cains.

L'azote est le plus vlt,al des élêments nutrltl-f s dont
les cuLtures ont besoin et celul, quJ. est le plus eouvent le
facteur ll-mltatlf de Ia productivité. Dans des condLtione natu-
rellesr on atteLnt un équlllhre entre la crotseance de la plan-
te et I'apport d|azote dans Ie soI. Les actlvLtés agrLcoles
rompent ltéqutlibre en ce sens que la croLssance de ra plante
et rrextractlon du matériau de Ia plante pendant la récorte
épuisent lrazote contenu dans le soI. crest pourquoL, Itagrlcur-
ture lnt,ensive ntest possibre que quand le sor peut être rÉap-
provisionné en éIéments nutritlfs. Le mode de rÉapprovl"slonne-
ment te prus effieace et Ie pLus raprde est lrutltlsation d'en-
grals.

Dans Ie baesl-n du fLeuve Sénëgat, cofltme dans dtautres
zones en développement, lrutLrisatLon des engrals a été rtmltÉ
parce que dans les condltj-one de I I agrl-culture de subslstance
traditionnelle, cregt êconomlquement impossJ-ble et parce gue Le
pettt exploitant agrJ.cole nIa qu'une connaLssance ou une expé-
rience rimitêes de ra technologle agrlcore moderne. A mesure
que Iramënagement agricole srintensifie dans Ie bassln du fleuve,
]es besoine de fertillsatlon augmenteront, surtout à mesure guê
1r utllj-sation des terres s I l-nt,ensJ"f ie par les programmeE de
double culture. Lrintroductl-on de varlétés de culture améllorÉes
exigera aussl une utiLisatLon aecrue a'engral.s parce que ÉeE va-
rlétés ont été développées â cause de leur eensibl_rLté aux en-
gral"s. rr a été démontrë, dans beaucoup de pays en développe-
mentr que les rendements agrlcoJ-es augrmentent vite et de façon
appréclahle quand on combine une bonne fertj-Ilsatlon à dee mé-
thodes de culture améllorées et dee vartétés amêIiorÉes (Wort,
manr 1977), r,es melIleurs rendements augmentent â leur tour la
capacit,ë des paysans et les poussent davantage à de nouvelles
améliorations.
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Pour que Irutllisati-on accrue des engraLs atteJ.gne un
rendement maxLmum, elle dolt être lnt,égrée â lteneenble du pËo-
gramme agrleole sous Ia supervlslon drun personnel de vulgarl-
satLon expérlmentë quJ- se chargera de fournLr aux payËans ree
lnformations nécessal"res sur le choix des engrais les plus ar
vantageux, les taux optlna drutLlisatJ.on, êt les bonnes métho-
des et durëes d'utLlisatlon, Une mauvalse utllLsatlon dee en-
grais peut être économiguement lmproductive et avoir cl,es lnf}u-
ences néfastes sur les curtures et les sole, Ltépulsement et
lrimproductLvlté des sols au Japon et la recrudescence de gra-
veg mal-adies du rlz dans certaine pays ont étê attrtbués à la
fertilisation excessLve et J.napproprlée. (GrLst, IgZS) .

Pestlcides - L'une des plus lmportantes contralntes sur
Ia production agrlcole du bassln du fJ.euve sénÉgat, aLnsJ. que
dans drautres réglons en développement, est la perte drune par-
tle du rendement agrlcole à cause des parasitee anlmaux ou vÉ-
gétaux' 11 eet Évident que lee rendements aecrus qul- résultent
de 1- | irrJ-gatlon et des technJ.ques agrl-coles amérLorées ne se-
ront pas rentables si elles sont perdues à cause des parasites
anl"maux, des maladlesr ou des prédateurs. Fendâ,nt ees tron,e,der-
nlères décades, les pestlcides ont beaucoup contrlbué à la grande
expansion de Ia productlvltÉ agrleole dans les réglons où Iron
pratlque rragriculture lntensive. on constate que dans les pays
en déveroppement où I'uttrisatlon des engrats est juequ'à pré-
sent tout à fait faible, comme par exemple dans re bassLn du
fleuve sénë9a1, re recours à reur emploi augmentera pendant cle
nombreuses années à venlr. A La conférence du eomtté gouverne-
mental ad hoc de la FAo sur les pesticldes dans I'AgrlcuLture
et la santé Publique (FAo, tg?s), ir a été reeonnu que J.es pes-
tLcides seront toujours utiles à cause de reur appréclable con-
tributlon dans le domal-ne de la protection des plante.

Actuellementr Iraccent est mLe sur la recherche de moyens
blologiques de rutte contre les parasJ.tes anLmaux ou végétaux
par les enneml-s naturels de ees parasitesr des méthodes de ges-
tion agrlcole afln de dÉpendre moLns des noyens ehl.mlquee et
peut être I'usage dfattractlfs, de répulslfs et d,hormones tels
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que les agents de lutte contre Les paraeltes anJ-maux ou végé-
taux. L'accent est part,lcultèrement ml-s ausstr Êur Ie déverop-
pement de prants qul réslstent aux parasttes. on espëre que
toutes ces méthodes peuvent éventueJ.lement Être développÉes
dans des prograrnmes Lntégrës et efflcaces de lutte contre res
parasites et de protection des cultures gui dLml-nueront d,e plus
en plus 1es besoins en pesticldes chimJ-ques, cependant, du
falt de lf efftcaclté, de lf utilLsatl-on facj.le des pestlcl-des
et de leur contrlbutlon utlle à la productivl-té des cuJ.tures
amériorées, on contlnuera à sren servl"r jusgurà ce que la re-
cherche et la technologie alent réussl â développer des métho-
des plus avantageuses de lutte contre lee paragl_tes.

Quant aux engralÉr afJ,n droptlmiser les avantaEes gue
procure I'utll-lsation des pesticides et de rÉdutre reurs Lm-
pacts défavorables probables sur lrenvlronnement du baesln du
freuve sénégaLr 1l importe au premier chef gue lee services de
vulgarlsatLon des états memhres de l'o.M.v.s, donnent aux pay-
sans une prëparation adéquate et des renselgnements Bur Ie bon
choix, lrutlllsation et I'apprication des pestlcLdes.

E-4*2-2 fmpacts défavorables

A mesure que lragricul.ture lrrlguée devtent plus répandue
dans le bassln du fl"euve Sénêga1r lreau de drainage contenant
de If engrals, des pesttcldes et,/ou des résldue drherbicLdes peut
éventuellement s'lnflltrer dans la nappe phrÉatlgue ou pÉnétrer
dans le fleuve, emportêe par l'écoulement. si ou quand cela ee
prodult, lfimportance de lteffet dépendra de certal.ns facteurs
dont ;

le taux de percolatlon
la capaclté d'échange des sols
la capacité de sorptJ.on des sols
le taux de recharge de la formatlon aqulfère
la concentratlon des agents contamlnateurg dans I'eau
Ie type dragents contaminateurs dane lreau
res concentrations de substancee J.onlquee et non-ionLgues
dang Iteau.
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comme ra topographle naturerre du bassln est blle que la
plus grande partle des travaux de drainage egt ÉlolgnÉe du fleu-
ve et que la majeure partle des sols du bassLn sont dlfflctl-es
à drainer' on ne srattend pas à ce que ltensembre des effets
sur le so1 ou la qualJ-té de I'eau du fleuve soient lmportants.

Enqrais - Les engrals ehoists pour être utLllsés dans
les périmètres irrigués (l'urée, (NH4), co2, sulfate d,rarrunonla_
guer (NH4)2 SO+; le superphosphater CA (rp}n)ri Ie chlorure de
potassium Kcl fournl-ront des éIéments nutrl-tlfs sous une forme
immédlatement dlsponlble aux plants Aucun engrals vêrt, con-
t,enant des types d'érêments nutrLtl-fs à Ia foLs lmmédj.at,ement
dJ-sponlbles et lentement libérésr n€ sera utllisê. par consé-
guent, Ie pourcentage dtengrais ftxé dans l_a zone de racl"nes
sera prus éIevÉ que celul en cl-rcuratlon dans la plante.

Lês données tlrées des dernlêres recherehes effeetuÉes
dans d I autree parties du monde ont montrÉ que l_es é],éments nu-
trltlfs utj-llsés dans Ies engraJ-s chirnlques ont été une source
très mlnime de porruants dans lrécoulement de surfaee et de
dralnage souterraln. (pettyjohn, Lg7Z,). Ces données confirment
lropLnLon de r'équlpe de Itagricurt,ure eeron raguelJ_e la conta-
mination de lreau par les engrals utllisés dans les pËrtmètres
irrigués du bassin du freuve ne devrait pas se révérer comme
étant un problème important.

Dans Ie cas de rrazote, une grande partl_e de celui-cL est
rejetée du sol par la plante, au moment de la crolssance et par
par lrextractlon des prants pendant res réeortee, Lrazote se
perd aussl par volatLllsatlon.

Lê phosphore, utlllsé sous forme df engrals chtmJ.que aua-
sl bien que eeLui qul est lnhérent. au profll du sol, est en
grande partle rapidement flxé par res eolLordes du sol et, ree
fractlons de matières organlques du proftl du sor, ce qur re
rend inutlllsable par les pJ-antes. De même, le phosphore utlrj.sé
sous forme d'engral-s suffit en générar à pelne â satl_sfalre Les
besoine des eultures, de sorte gurll en reste une faible guantlté
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disponlble pour Ie lesstvage du sol. Bten que Ie phosphore Pré-
sent dans les matLères organlques et les eolloldes du sol soit
concentré presque à la surface du sol, donC susceptJ.bLe drêtre
extrait en même temps que les sédl"ments Far Ie rulesellementt
Ies études antérleures ont montré que seuls de très falbles
pourcentagesdu phosphore total contenu dans les so18 Étatent
retirés des terres agrl-col-es par Ie ruLssetl-ement,. (Schmtdt fi!
Pettyjohn, L972).

Le Tableau E,4-5 contlent des données eoneernant à la
fols 1'azote et le phosphore et montrÊ gue Ia quantlté de phos-
phore soluble extralte des bassins versânts cultLvés étalt es-
sent,lellement Ia rnême que celle retlrée des baesLns vef,ËantÊ

bol-sés, non fertilisés. Le taux de nltrate drazote étalt légère-
ment plus êIevé dans les eaux d.e ruissellement provenant des

bassins versants eultlvés, maJ-s toujours à des taux relativement
bas. (wadleigh et Butt ln Pettyjohnr I9721.

Tableau 8,4-5

Teneurs en éléments nutritLfs des eaux provenant des
basslns versants cultlvês.

lleneur( ks l}:.a/aÈ )I
I
I
I
I

cosHocroN, oHro

Bassln versant boisér Phosphore en

Bassin versant cultivé - Phosphore
(45, A kg/ha/an appliqués)

Bassin versant bol,sé NO, sous forme

MORRIS, MINN :

solutlon

en solution

deN

or034

or034

o,568

of068
0,795 -

- o1068

- 0,068

o t227
3r4O8

Bassin versant cultlvé - Phosphore en solutLon
" - NO3 sous forme de N

I
I
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Les données çoncernant les concentrations d,razote et de
phosphore dans les eaux effluentesdes tuyaux de dralnage flgurent
au Tableau Ë. 4*6 r êt moflttent querlerr;,GËrxj dlÉt.ërne*ûe/nnutùttflfË
évacuée de,a tuyaux de ûra*,nage irrËrs " lee .ËèËËer eagsi$glDrrttiltiËhnr
eseefriellement ldentlques aux taux t,rouvÉs dane lreau normale
du fleuve (Taylor et al !q eettyjohn, tgT?l

Tableau E.4*6

composltion ehimique des eaux effluentes des
tuyaux de draLnage et de celles du fleuve San-

dusky, ( lg5g-rg6g.)

ProduLt,s chimtques Eaux effluenbs des tuyaux Fleuve Sandusky
de dralnagte.

Teneur en ppm

Calclum
Ûlagnésl"um

Sulfate
Chlorures
Nltrates

6s

39

r20
14

L2

74

26

r25
I4

7
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Pestlcldee et, herbicides. une grande variété de pestJ.cLdes et
d'herb1cidesseraéventueI1ementut1liséesur1espérlmèt,ree
irrlgués du bassin du freuve, selon les types de maladies d,eE
plants et les parasj.tes à combattre et ra rutte nêeeesalre
contre res mauval"ses herbes. certains pesticl"des, tels que les
organophosphates, persietent,. de quelques joure â quelques
semal"nes. Drautres, tets que les organochlorêe, peuvent persls*
ter pendant des mols. on peut trouver res types res plue per-
sistants dane les eaux de dral-nage dans des concentratLons Ln-
slgnlfiantes,

Les études de contrôLe du MLnLstère de lrAgrJ-culture dee
Etats-unls (Àgr. Res. ser. in. EpA, LgTz) menées de 1965 à
1967 ont révélé que seules de trës faibles quantl.tés de pestJ.-
cldes étaLent présentes dans nIimporte J.aquerle des Ëoureea
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prise eomme échantillon. I,e pestl-clde le plus répandu dans

lreau Étatt le DDT et ses mÉtabolttes, le DDD et le DDE et Ie
dléIdrine. Les taux relevÉs étalent en génÉral en dessoue d'une
part par mllliard. Les concentratlons de peetlcldes de la fa-
ml-lle du DDT, de dJ.éldrine, de I'endrine, de chlordane, de ltln-
dane, drheptachlore époxJ"de, de trl-fuluralin et de 2r4*D ont
été détectées dans une étendue de Ort â OrOl mlcrogranmes par
Iitre.

Au cours d|une étude plus importante des eaux de surfaee
aux Etats-Unls, menée de f965 à 1958 (Llchtenberg. Eg aI ln
EPA' I972) et gut concernai.t les pestieides organochlorÉs, les
composés les prus souvent détectés pendant la pérJ.ode de ctnq
ans étaient Ie dieldrlne et le DDT (y comprJ.s Ie DDE et Ie DDD).
Cet,te étude a montré que les utlll-eatlons de pestlcldes organo-
chlorés ont accusé une baisse brutale en 1957 et 1968 aprèa
avoj,r attelnt, leur maximum en f956.

Une vérl.flcatlon des utilleatlons de pesti.cLdes dans Le
baseLn du freuve sénégal, effeetuée par 1f ÉquLpe de ilagrfeultu*
EEr montre gue lton emploie pas Ie DDT dans Ia lutte contre les
parasLtes des plants au Mall et en Maurltanle et que lrutLllsa-
tion du DDT dans lragrleuLture a étÉ lnterdite au SénÉgal à

partir de ltannÉe de curture 1976-77. Les autres pesticLdee
mentionnés dans les paragraphes précédents, à lrexception du
lindaner Dê sont utilisês dans aucun des trols États membres
de lf OllVS pour ce qul est de lragrlculture.

Les herbicides ters gue re 2r4 acide dlchlorophénoxya-
cétlque qul sert à la lutte conLre leg mauvalses herbee aux
feuLlles largesr et Ie propanJ.l (3,4 dlehLoropropLonantttde)
qut sert à Ia lutte contre les herbes, seront probablement utl-
Ilsës dans res périmètree paddy de rrz et re rong des canaurr
du bassLn du fleuve. Ces matérlaux sont rapldement blodÉgrada-
bles et ne devraient pas poser de problèmes pour Irenvlronnement.
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pendant Ia pérlode de ,Jutllet à septembrer J"es éeou*
Iements dreau de plule comblnés aux eaux de dralnage probablee
provenant des terres dtlrrigatLon superfLclelle seront évacuÉs
par pompâgêr quand 1r re faudra, par-d,essus les dl.gues de*pro-
teetl-on-contre-l-es inondations et eouleront probabl,ement soJ.t
vers une basse dépresslon solt vera un marlgot Lnutlllsé dans
la eone des périmètres irrigués. pendant la pérlode dràoût à

bctobre (pÉrtode des fortes crues), sL le dralnage pose un pro-
blème et gue les Éeoulements soient êvacués par pompage dane
le fleuve Sénégatr on ne srattend à aueun effet mesurable des
PestLcldes ou des engrais sur les eaux réeeptrl-ces étant donnê
que res eaux de drainage seront drruées et emportées par les
erues

trensemble des effets des pestlcldes sur lrenvLronnement
nra pas encore étÉ dÉtermj-né et sravère dlfflctle à prévoir.
Pulsque lfamÉnagement agricole du bassin du fleuve Sénëgal doit
se réallser progressl-vement sur une longue pérj.ode et que de
nombreux progrès sont falts en vue de créer des pestl-eLdes cffl-
côces dont les effets aur lrenvLronnement ne dureront gue des
senaines ou des mois, ll sembre gue rrl"mpact de leur utillea*
tion sur 1'envlronnement du bassln du fleuve sera fatble, sl
toutefois iI en existe.

La menaee probable contre la eanté humaLne gue repré-
sente 1r utlllsatlon et Ia rnanlpulatLon J.nadÉquate des pestJ.cL-
des (par exempl.e les dêversements accr.dentels par dessus le
rëservoir, la mauvalse destructlon des ëonteneurÊ ou des maté-
rLaux inutillsês) eet analyeée dans Irëtude sur la Santé publi-
que.

E,4-3 Impacts spécLaux

rl est posslbl"e que lfaménagement agrlcole du bassln du
freuve sénégal al-t des J.mpacts spécJ.aux quL affectent à leur
tour I tagrlculture. LIlnt,enstficatLon de IIagriculture, LrLntro-
ductlon d,e nouverles espèees de prants dans les prografines agrt-
coles peuvent alors Provoquer un accrolssement des popuLattons
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de parasltes et de prédateurs actueJ-Iement dans Ie basslrrr â11sal
bien que ltarrlvÉede nouverres espèees. cependant il nreet paa
posslble à I'heure actuelle de prévoir I'J,mportance dee problè-
mes,

E.4-3-l Insectes et nématodes

Toutes les espèces agricoles du monde sont vLrtuellement
assaLrll-es par un ensemble de sérl_eux problèmee de parasltes.
Dans le bassin du fleuve Sénégalr êïl ralson de sa sltuatLon par
rapport, à rréquateur, ir nry a guÈre de pérlodea de rarentlsse-
ment dans la production agrlcole, nl de cycres de parasLtes sal.*
sonniers (ctest-à-dire ltétË ou re prlntempg) r cornme c'est le
cas dans les zones tempérées.

Les changements saisonniers qui existent vral_ment dans
le bassln sont princlpaLement ceux des pérlodee annuelles humJ.de
sèche.

Même s'Ll. est probabre que la prupart des lmportantes
espèces parasltaires ont Été ldenttflées, ll eet nÉceesalre de
proeëder à des études supprémentalree dans certalns pays afr!_-
cainsr y eomprLs dans les états membres de rroMvs. DanE ra plu-
part des réglons et pour ra prupart des cul_turee, tous les in-
sectes ne sont pas tout â fal-t connus et le rôle des paraEltes
secondaireÊ par rapport à ra productlon agrl_eore nécéesLte dee
études. A mesure gue de nouvelles eultures sont lntroduitee dane
le bassln du freuve sénégar, des études approfondr.es dolvent
être menées afin de détermlner Le potentlel de donunages parasr-
taLres

Très peu de cas de pertes agrJ.coJ.es ont été Éval-uÉes ac-
tuellement dans lee états membres, mars rl est évr.dent, d,aprësles donnÉes exJ-stantes, que ces FerteÊ sont réerree et que dane
certaLns cas el-les dépassent les nlveaux tolérab].es.

BoutlllJ-er, et ÈL (1962) ont falt une ëtude des
rendement du mJ-r pendant ra sar.eon de culture de dr.erl
Les résul-tats de cette étude frgurent au tabreau E.4-7

pertes de
(rgsz).
(pase r9d)
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8.4-3-2 Les Olseaux

Les cultlvateurs, les agenceg gouvernementalee de pro-
ductlon de rLz (par exemple Ia S.A.E.D) et Lee organlsmes de

recherches agricoLes (ISRÀ, WARDA) font État chaque annëe des

Lmportants dégâts dans Ie riz jeuner causés par les oLseauxt
dans Ie bassln du fleuve SÉnégal. P1usl-eurs espèces d'oLseaux
dévastent l-es cultures actuellement dang Ie baesLn du fleuve
Sénégal-. fl est lmpossible de dLre en ce moment Ei }a popula-
tion avlaire augmentera ou non â mesure gue les actlvLtés agrl-
coles tradltlonnelles seront remplacées par IragrlcuLture in-
tenslve lrriguée. SeLon que de nouvelles cUItUreÊ sont lntro-
duites dans les progranmes agrlcolesr 11 est aussl P6ssible
que de nouvelles espèces drol-geaux apParal-ssent Pour ravager
ces cultures.

Bruggers et Ruell-e (1977) ont falt des études sur
Ies dégâts causés par les olseaux sur le rl-z semé. IIe rÉvÈ-
lent, que les pays côtlers de I'Afrlque de lfouest (Gamhle'

Lthérla, SJ.erra Lêonel Séné9a1") ' Ia plupart des dégâts Pour*
raient être attribuÉs aux combattants migrateurs paléarctLques.
PhLlomacus pug4që) et aux oLseaux aquatlgues (Prlnctpalement
Ies sif f l-eurs, Dendrocvqna vl-duata) . Les plus importants dê-
gâts sur Ie rLz semé, danÊ Ie bassLn du fleuve Sénégal sê Pro-
dulsent dans la zone du delta entre R.Lchard Toll et Salnt-LouLs
où envlron 7 ooo hectares sont ensemencÉs chaque annÉe.

Plrrsleurs espèces drolgeaux attaquent drautree cul-
tures cÉrêalières dans le bassin du fleuve. Quelques observa-
tLons ont été faites sur le Quelea quelea quelea dans le baesln
fleuve, surtout aux envl-rons de RLchard ToIl (Morel et Rouxt

1966). Le comportement du QUeIea quelea quelea a été étud,J"é par
Grook et hlard (1968), mais dans ces études, Itaccent egt mls
sur lrAfrlque OrLentale. En général, cea oLseaux Émlgrent vers
le plateau centraL du Nord du Sénéga1 où LIs paseent Ia saLson
sèche en ce nourrlssant de gralnes fourragères Eauvages, Çlul
constituent leur aliment de base, Dèe la tombée des premLèreÊ
plui"esr leur Eource naturelle drapprovisLonnement en nourrLture
dlsparatt comme les gralnes cornnencent à germert crest alorg
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que les olseaux eommencent leurs mouvements mJ.gratolres. Les
habitudes de reproduetron de cette espèce droJ.seau sont tléee
à Ia fleuralson et à la grenaison de lrherbe, étant, dorrné qu'une EcnrË-

ce abondante de semencesr atllfu à cer-Èalns lnsectes sont une conÀltlons ptrÉa-

rable essentlelle à la reproductLon. une étude plus ample de
cette espëce est nécessal-re, pulsqurlr est posstbLe gue J.es dÉ-
gâts masslfs*causés par le Quelea sur les cultures-résultent
d'une lnsuffisanee de leur allment naturer, prutôt que de leur
préférence pour les gralnes cultivées.

Draprës Bechter (r976), des tourterellee pleureuaes,
(Streplopella decilll-ens) 7 des étourneaux métallLques à oreLllons
bleus (Lamprocolius chalvbaeus) et dlvers petlts moLneaux étaL-
ent présent,s en grand nombrer âu prlntemps 19z6 et ont atta-
qué à prusieurs reprlses les champs dfexpérlmentatlon de ra
SAËD. fls étalent att,lrés par toutes les graines en culture,
lrs se sont rués aussi vers les gralnes lel"esées sur le ehamp
drlnondatton après la récorte du sorgho. Leur nombre dépaesaLt
de loln celul des eqelea quelFa quelea.

Les pertes de rendement de mil pendant La ealson de cur-
ture de dléri (1957), figurent, au Tableau E.4-9, telJ.es qurellee
sont rapportëes par BouteilLier, et aJ. (tg62). Corrune on le volt
sur ce Tableau, les pertes en graines, soLt sur la tlge de la
prante soit à lrétât Eec, sfélèvent à 63 t. Dfaprès cette étude,
la plupart dÊs dégâts pourraient être attribués aux dépréda-
tl-ons des oiseaux.

I
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Tableau 8 4.7

Cause zone

Aval Amont EnseftbIe

I
t
I

Acrl.dLens 85 t 62,5 t 74tQ t

Bétail, slnges,
sangliers 5t 9r5+ 8'0t

trlon dëc1arëes 10'0 * 28'0 t I8'0 *

TOTAT, 100,0 t r00r0 * 100'0 t

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

Draprës les données de ce tableau, 74 t dee pertes agrl:'
coles ont étÉ causées par des insectesr Êil }'occurenÇe, Ies

acrLdiens. De nqnbreuses espèces acrldLennes exlstent en grand

nombre partout en Afr|que. IrracrJ-d,ien, âonoCefUs varleqatuer ê8t

part,icul-ièrenrent frËquent en Afrlgue de lrOuest. LeE acri'dlens

se nourrlssent de feullles et de frults et sont particullërement
nulsibles aun cultures non repiqrrÉes et causent souvent Ia nort
des plants. Apparerrunent, on sait peu de choses en ce quJ* con-

cerne Itabondance de la populatlon acrldl.enne et I'importance
des dqnmages éconcmLEres qurelle a causés.

Les invasions acrldlennes provoquent parfols dtlmportantes

dévastatlons. Ces acrldlens nlgrateure (en général' le crlquet
pëIerln afrlcal.n, Loevsta miqratoria. et Ie cr|quet du dêeert'
schistocersa qreqarta) peuvent détruj.re complètement l-es cul-
tures. Cee pertee ne Peuvent être évttées quten contrôlant de

façon constante les migratlonS acrLdlenneE et en prenant des
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Tableau 8.4-8

Rendements de mil de dtérl salson f957
(totaltté des champs comparée aux champs non dÉtrults)

!
t

Zone Rendements (Kg/ha)

Champs non dêtrul-ts TotâIJ.té deÊ champB

En épt CéréaLes sè- En épt CÉréa1es
ches sëches

I
t
I
I
I

En aval

En amont

r 500 r o50 370 242

r 590 I o40 700 459

Ensemble de la f 595 t O45 57O 374
Vallëe

Pour de plus amples informatLons sur les olseaux granL-
vores du bassln du fleuve SÉnégal ef. Seëtion " OrnLthologie rl

t 
de lrétude sur Ia blomasse aquatlque et terrestre.

I
I
I
I
I
I
I
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mesures de lutte ifisnédiates.

SASSER et êI, (t972) ont rÉvËIé que les rendements de

rltÉ é, une import,ante culture allnrentaire, peuvent être augrmentés

plusieurs foJ.s avec ItapplJ.catlon de bons insectJ.cLdes. Ils ont
ausei lndtgué qrre les pertes de rendements pour Ie coton lrrlguÉ
s'éIèvent au moins à 30 *, et qutelles sont beaucoup plue lmpor-
tantee dans Ia plupart des estimatlons, sans les mesures funmédta-

tes de tutte conÈre les parasites. Actuellement, Ie coton J-rrlguÉ

ne pousse pas dans Ie bassln du fleuve SénÉgal, mais J.I falt Par*
tie des cultures qu'on dolt lntrodulre dans les pÉrlmètres lrrl-
gués dans le cadre du prograillme de double eulture.

Les termltes constltuent un autre problème évoqué par

SASSER et AL (L972) | dans beaucoup de rfuions d'Afrlque' y com-

prls le basein du fleuve Sénégat. Presque tous les plants sont

af fect,és par les termLtes, mÊme sl 1r importance de leur altéra-
tion nta p6s encore étÉ dÉtermlnée. Les donmages qurlls caugent

vont de I'afaiblLssenent général des plants à lrlntroductlon de

microbes pathogënes aur les plants et à Ia destructLon de ces

dernl-ers. Certaines espèces de ÈermLtes font des montlcules à
la surfaee du sol. Quand ces montlcules sont sltués dane les
champs, lls entravent les actLvltée agrlcoles-

Un autre problème sÉrieux et rÉpandu dans les états-
membres de l|OI{VS est eelui des nématodes vj-vant dans Ie sol.
Les effets deË nématodes sur le productlon agrJ.cole sont molns

connus que ceux dee Lnsectes et des maladtes des plants. La sub-
tiltté des dorunages qurils eaueent fatt qurils Passent souvent

inaperçus. Les nëmatodes pattrogènes quJ. parasltent les plantee
sont des organlsmes débtlltants qul au lLeu de tuer lee plante
sur le coup, provoquent des slmptômes et des donrnages souvent'

attribués à d'autres cauaes. En Èlauritanle et au MaIJ", les PrO-
blèmes spécifiques aux nénatodes nront pas Été ldentlflés' nl
relLés aux pertes agrLcoles, aussi acCorde-t-on peu drattentLon
à ces organlsmes. Au Sénégal r url grouPe du Laboratol're de

IIORSTOIT{ à Dakarr falt des recherches eur les nématodes. Leur
travall est excellent, mals Lls ne peuvent faLre davantage.

I
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8.4-3-3 Les rongeurs

Les dommages sur les eul-tures et les provlslone alt-
mentalres causés par les rats et Les autres rongeufs eOnt bJ.en

connus. Les dommages causés par Les rats sont reconnug comme un

problëme sërleux et chronJ.que en Afrlque. (Fredrlckson. 1978).
Depuis Ia dernl"ère sécheresse, tl y a une forte populatlon de

rongeurs au Sénëgal et dans les autres réglons du sahetr. D'aprèe
Becht,el (1976), Ies mtsslons sur le terraln dans Ia réglon de

l'latarn (Fêvrier 1976) ont perrnis drobserver de nomhreux ratg
dans les champs. Ën outre, ils rapport,ent que pendant Ia re-
connaLssance des pérJ.mètres d'expérlmentation de Ia SAED en

I"lal L97 6, la pré*ence des rats étatt observée gËnëralemènt pen-
dant Ie jour.

Au Sénéga1 la prJ.ncipale espèce en activlté, pendant
Le jour est lrAllcenthlg_nl1qtlçue. Certalns petLts rats, PEo-
bablement les Mastomvs sp,r ont Été observés pendant qurlls
grtmpalent sur les halee dfacacla et de broussallles éplneusee
gut entourent les champs de eorgho et de mLl rÉcoltés, dans
plusleurs endrolts à Matam. Bechtel (f975) a aussL observé dee

dégâts causês par les rongeurs sur les plantatlons dee périmè-
tres d'expérimentâtlon de la SÀED à Matam. rLe ont spÉclftê que

lractivlt,é des rongeurs était probablement en balese pendant la
saison sèche, à 1répoque pendant laquelle lle ont fal"t leur
étude.

La cauÊe exacte de l"a réeente augrmentatlon consldêra-
ble de Ia population de rats dans toute la rêglon sahÉIlenne
n'a pas été déterminÉe, maLs certaLns pensent qurLl sfagit drun
phénomène cycllque.

En sus des dÉgâts qurlls causent aux récoltes et de
Ia perte économigue consÉcutJ.ve, les rongeurg reprÉsentent un
danger consLdérable pour lraménagement des përJ-mètres irrlguês.
tes rongeurs fouLsseurs reprësentent un danger poÈentJ.el pour
les dlgues et l-es canaux d'l-rrJ.gatl-on en terre.
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FalI (1976) rapporte que Ie gouvernement, du Sénégal a

prévu plus de 2 milllarcIsde francs CFÀ dans le cadre de la
lutte contre les rongeurs quJ. sévlssent actuellement. II est
dlfflclle de prëdire eu égard aux rats surtout' I'J.mport,ance
des futurs dégât,s, auxquels tI faut srattendrerâ mesure qutaug-
mentent les terres couvertes par Iragrlcul-ture lrriguëer ou

blen lreffet si toutefois iI y en a, de J.'extenslon des cultu*
res sur les rongeurs du bassin du fleuve Sënégal. DeË program-
mes de lutte seront certainement néeessalres pour éviter des

dégâts Ëur Ies cultures et les structures physJ.ques des systè-
mes drirrlgat,ion. Ces programmeÊ devront englober Ia deetruc-
tion des habitats des rongeurs et des rongeurÉ eux-mêmes,

II exlste une analyse détalllée des rongeurs et de leurs
effets sur 1'environnement du bassln du fleuve SÉnégal dans

I'étude sur la Santé Publique,
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CI{ÀPITRE F'

Mesures vlsant à amortlr les trmpacts

F, I Barrage de DJ-ama

F.I.l Mesures visant à atténuer les effets du chanqement
de la nappe phréatique et de Ia sal-inltÉ du so1

Comme il a étê analysÉ dans la Sectlon E.2-2, Ll est
possible que le nlveau de ra nappe phréattque du delta subisse
des changements qui, à leur tour, peuvent provoquer une augmen-
tation de Ia salinité. Cet effet peut rësulter de lfutill.satlon
accrue de lreau d'lrrl-gatlon à mesure gue les pérlmètres lrri-
guÉs se développent après lrachèvement du barrage de DLamar r

Cet lmpact peut Être atténué en lnetallant des syetèmes
de drainage souterraln adéquats dans les pÉrlmètree exl"stant
actueltement dans Ia zone du dertar et en J.ncorporant un syg-
tème de dralnage blen conçu dans tout futur plan d'irrlgatlon
des pértmètres.

Afln de blen évaluer les avantages et l.a possiblLttÉ
drinstal]er des syetèmes de dralnage souterrain dans res ac-
tuels pérlmètres irrigués dans re detta, une analyse du rapport
coût-bénéflee a êté fal-te et présentée au Tableau F.1-I

Les "lnputs" ci-après ont servL au calcut du rapport
coût-bénéflce :

l. Le coût lnitial de rrLnetarlatlon de tuyaux de drat-
nage en plastlque ondurÉ pendant une pÉrJ-ode de deux ans, au
taux de 3 OOO hectares par an. Ce coût a été estLmé à 388 3f4 6fO
francs cFA r 11 comprend Ie prl-x des tuyaux en plastLque, res
fral-s drexploltatlon et d'entretlen de la machlne drlngtallâ-
tion, l-es fraLs de maln-d'oeuvre et le prix d,une machine drécu-
rage
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2. Les dépenses périodlques annuelres paur les travaux
et Ia maintenance du système de drainage.

3. Iæs Hnéficns,;ealculés sur Ia base de Ia dlf f Érence entre
Ia prod.uctl-on agrleole sans
de dral-nage Ëouterral-n.

et avec I'lnstallatLon du système

4- une marge de temps de 15 ans, ce qul eet, considéré
comme Ie délai d'utilisation du tuyau de dralnage en plaetJ.que
ondulé.

5. un taux dfescompte, connu sous re nom de "eoût drop-
portunlté ". ce taux d'escompte eet estimé entre hutt et qulnze
pour-cÊnt pour la prupart des pays en développement. pour les
besoins des calculs du Tableau F. r-1, re taux de ta t a été
choisl.

Le Tabreau F.l-r a été déveroppë à r'aide de Iapproche
de la Banque Mondi-are, qui dott escompter â la fol_e res coûts
et les bénéfices à compter de J.a premJ-ère année. L'escompte aLde
à ëtabllr une comparaison entre res frux des coûts et des bËnê-
fices de ltinstallation d,u système de drainage souterraln, sur
6 OOO hectares de terre,

I
I
t
I
t
I

On escompte d'abord chaque
actuelle, CeIa a été fait pour lee
bruts (rableau F.t-t) . En dl_visant
fices bruts par la valeur aetuelle
le rapport coilt,-bênéfLce cl-après

flux pour trouver sa valeur
coûts brute et les bénéfices
Ia vaLeur actuelle des béné-
des coûts brutsr orr obtlent

vareur actuell-e des bénéfl-ces bruts = 4 43g g4g 3zo F cFA

Valeur actueLle des cotts bruts
= un rapport de L3r6Z sur l.

325 944 s30 F cFA

ce rapport eoût-bénéfice montre qu'il seraLt économl"que_
ment possible drl-nstaller des draLns eouterralns dans tes pérl-
mètres exl'stant actuellement dans la réglon du clelta du hassLn.
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ce rapport coût-bénÉfice e.st assez grand pour permettre
une lmportante capacJ.té dIabsorptLon des cotts Lmprévus ou.dee
bénéfices surestimés.

F.2 Barrage de Manantali

F.2-I Perte d_e-_ terres de falo de décrue

Lrimpact permanent, négatlf de ra perte de terree de
falo l-e long des rLves du freuve sénégar, à cause de ra falble
augrmentation du débit du fleuve fait 1'objet d,une anal_yse dans
1rétude socl-o*économique; on trouvera dans la seetLon ,' MegureÊ
vlsant â attënuer les impacts sur lfenvlronnement ,, de cette
étude, les méthodes prévues pour minlmiser les effets de cet
J.mpact.

F.3 Aménagement agricole

F.3-1 Aqrlculture trriquée

F.3-I*I perte des terres lco_tes tradltlonnelles tralnée
l'aménagement des nouveaux pérJ.mètres irrlquée

Lrimpact. probable de la perte de terres agrrcoles tradL-
tlonnerles, à mesure que se poursuit l raménagemênt des pérlmë-
tres irrlgués dans le bassin du fleuve sénégar, falt t'objet
d'une anaryse détatrrée dans Lrétude socl_o-économl_que, de même
que les méthodes prévues pour mlnlmiser les effets de cet rmpact
dans Ia section " Mesures vlsant à atténuer les impacts aur l,en-
vironnement " de cette étude.

F.3-r-2 Utlllsatlon des odul-ts chimlgues lcoIes

Les renseJ.gnements et donnêes flgurant dans ra sectLon
"rnventalre agrrcore " de cette ëtude indiquent que les plans
prévus de développement de lf agrlcurture lntensJ.ve L*rguÉe seréallseront avee drautant prus de suecèe que lfutilleatLon des
engrais pour le maLntLen et 1raméIloratlon de Ia product,lon agrl-
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t
I

cole et que la ml-se sur pled et le soutlen drun progranme ef-
flcace de lutte contre les parasltes anlmaux ou vëgétaux se-
ront fondamentaux. Afln d'éviter ou de mlnl"mlser les effets dé-
favorables sur I'envlronnement clu bassln du fleuver oD peut
prendre plusleurs mesures de précautions à savoLr !

I. La gestlon des projets d,e pêrimètres J.rrJ-guée devral-t
avol-r comme objectif lf utilisatlon ad.équate et efficace des
engrals, des pesticides, des herbicides, de I I eau d | l-rrl-gatlon
c'est-à-dl-re L'application de ces seules quantltés d!engrais
et d'eau vral-ment nécessaires et utilisables par les plantes
alnsi que le bon cholx * de méthodes appropriées de lutte contre
les parasites et dÊ matêrl-aux nêcessalres à Ia lutte çontre
un fléau particuller,

2. La réalisatlon d'un prograrnme de formation des petlts
exploltants agrlcoles du bassin du fleuve. Ce progreilme de for-
mat,l-on devrait être conçu avec de simptes mëthodes dréducation
comprenÊnt des techniques de dëmonetration ou dtilJ-ustratlon en
vue d'apprendre aux cultivateurs à bien applLquer les mÉthodes
et les taux drutilieation, à manipuler stlrement, â stocker et à

détrulre les pestlcldes, les herbLcides et autres produits
chimlques agricoles. Ce type de programme drêducatlon est, essen-
tiel 1à où Ie taux d'analphabét,lsme est très ÉIevé, coilure par
exemple parmi les paysans du bassln du fleuve et 1à où 1I est
lmpossibfe de compter sur des instructlons écrltes ou des mar-
gues de prodults.

3. La réalisatlon drun programme en vue de dJ-vulguer le
plus df informatlons récentes possJ.bles quant à lrutj"llsation
d I engrals et de pest.icides minutleusement cholstrs et eÊsentl"ele
à la production de cultures éeonomtquement avantageuses.

4. La créatlon de groupes de terraln pour mener des cam-
pagnes de démonstratlons des méthodes de lutte et pour pouvoLr
aider à lutter contre des grandes lnfestatione et les êpldémles
locales causées par les parasltes

5. 11 faudralt encourager les petits exploltants agrJ.-
coles à adopter des programlnes de rotation des cultures partout
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où c,est possible. La rotatlon des cultures permet de réduire

Ies tentatlves de regrouPement des Popu}atlons dtune espëce Par-

tlcuLlère de parasl.tes et de lutter contre lfaccrolssement du

seuil de tolêrance de toute espèce de parasites vis-à-vLs drun

Lnsecticlde PartLculler.

6. Il faudrait, tOUtes les foj-s que posÉfhl-e, prendre

des mesures autres que chimJ.ques pour Ia Lutte contre J"es para-

sites. Les méthodes phystques et mécanLques utl'tleables par Ie
cultLvat,eur impJ-lquent ! une bonne culture ou un bon labourage

de soli Ia destruÇtion des résldus de plant'es, des mauvaLses

herbes et drautres dÉchets qul abrltent souvent des parasitesî

I,utlllsatlon de varlêtés de cultures qui réslgtent aurc paraBJ--

tes, toutes les fois que posslblet et Irutlll.satl.On dragents

blol"ogiques pour lutter contre les parasltes.

7. Dans Ie cas des pestlcides, lI faudrait un prografi[ne

d t éducatl-on permanent pour décourager I t utl"LtsatLon des eomPo-

sés organochlorés qul perslstent dans Itenvironnement pendant

de longues pérlodes et pour encourager ItutllLsatlon des pestJ'-

cldes de même efficaclgé figurant sur Ia llste des pestlcLdes

reconunandés par " U.S. Environmental Protectlon Ageney" (Agence

américal-ne pour J-a protection de I I Environnement) .

8. II faut que Ie Mali, et Ia Maurltanle crÉent' une légle-
Iation pour contrôler lfutill-sation des pestlcides et herbicl-
des. Actuel-lementr seul Ie Siénégal exeree un certaln eontrôIe
législatlf sur ces prodults chimlques.

9. Les diverses agences des états membres de IIOMVS qui
sont responsables du dévelôppementagricole derraierrt rlettre au point
gn systftne pernralent draoqrrisJ*ticnde pollttE:es d'lnforrnatlon ' et'de ré-+

sultats de recherctres ll-és arnr actlvltés de protec.tLon des Çlrt-tuæÈ €È à

dtautree tectrniques agnricolÊs pro\renant de p}rsleurs Éorfces rftfionales et
lntcrnatlonales disponlbles. Ces lnfælrrattons devral"errt alors Être divtrl-
guÉes'rapiderent de sorte Ere les'progrilifiEs agnlcoles pulssent 1es,ut111-

sier.
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La plupart des mesures Èuggérées ci-dessus peuvent être'
incorporées dans les actlvltës de vuLgarl-satJ.on agrlcole. Le

chapltre H de cette étude fournlt des recommandatJ.ons pour amÉ-

Ilorer et donner de l'expansion atrrc progrilTrTes des seûffLces de vulgarisatJtrI
des ëtats membres de I'OMVS.

En sus des suggestlone ci-dessus, iI faudrait amoreer,
en même temps que lraménagement agricoler un progranme de eon-
trôle de Ia quallté des eaux. Les données tlrées des analyeee
courantes dréchantillons dreau peuvent servLr de base à Ia
détection et au contrôIe des fut,urs changements de Ia qualtté
des eaux. Les ëtudes sur Ia Qualité des Eaux et les Eaw{ Sou*
terraines offrent aux lecteurs une anal-yse dÉtalllée du con-
trôle de Ia quallté des eaux.

Lrétude sur la SantÉ Publlque contlent dee recorunanda-
tions vLsant à atténuer tout lmpact des produits ehJ.mlquee

agricoles sur le secteur de Ia Eanté publique de lrenvl"ronne-
ment du bassin du fleuve Séné9a1.

F.3-2 Impacts spéciaux

F"3-?-l Insectes et nématodeÉ

Blen qu'iL soit lmpossible -actuellement-de prédlre avec
exactltude sl ilextenslon de 1'agrJ.eulture intenelve provoque-
ra ou non lrlntroduction de nouveaux lnsecteg nuisl"bles aux
plantes dans Ie baseln du fLeuve SÉnégal et comment et jusqufoù
l-es problëmes acÈuels de lutte contre les parasl-t,es Ëeront af-
fectés ou accrottrontt 1I est évj.dent, draprès les dernlères
expérl-ences dans 3.a régl-on, gutà mol-ns que certalnes maladtee
des plantes et certains lnsectes nuisl-bles soLent enrayÉs, la
productivlté des plus lmport,antes aultures vlvrLÈres (sorgho,
mll et mals par exemple) restera très falble.

Ce n'est gue pendant ces quelques dernLëres années que
les prograrïrnes de protectLon des curtures eont devenus opéra-
t,lonnels dans cert,aine pays du sahelr Êt it nty a pas encore
de progralnme de protection des eultures dans Le bassln du fleuve
SénégaI.
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Cependant, Ie Projet de ProtectLon des Cultures

Vlvriêres dans le Sahel (P Pcvs) financÉ par I'U.S.ÀID est en

voie de créer des services de protectlon des cultures dans les
ëtats-membres de ItOlMS. A mesure que ces servlces se répan*

,dno;rt et se renforçemrt, J.es paysans aureïrt rlne pl"rrs gfardÊ cffifiâiiëe
gn la protectl-on des cul"tures.

A mesure que de plus en plus de terreg agrlcoles trad,i-
tionnelles seront transformées en périmètres lrrLgués, I'utJ.Ii-
sat,ion de pestlcides soJ.gneusement sÉlectLonnés sera essentiel-
le pour obtenir des rendements agrLcoles avantagreux. Ces rende-
ments accrus devralent à leur tour augmenter J.es revenus des petltg
paysans qul pratiquent des cultures de subslgtance.

En plus des efforts fournis par les organleatl"one tellee
que Ie PPCVST orr peut apporter une contrlbution plue J.mportante
à la soLution des problèmes posés par les insectes nuLsibles *
aux plantes par la créatlon drun service de vulgarl"satl"on vLa-
ble et bien organl-sé, Après une bonne formation, les agents de

vulgarisation peuvent alder les paysans à tdentlfler des para-
sltes particul-lers; lIs peuvent aussl les gulder et les aider
,dans le choLx et Irut,illsat,ion des pesticLdee approprl-és.

Nématodes La lutte contre le nématodes exlge' plus
drattention que celle contre les autres parasJ"tes, tels que lee
lnsectes, Les êchantillons de soI devraLent Ëtre sownl-s à une

analyse diagnostique en laboratolre. La premJ.ère étape consLste
â identlfler le nématode spéciftgue afln de déterml-ner s'LL
s'agit d'.une espëce f avorable ou nuisible. S I iI s I agl"t de néma-
todes nuisiblesr I,étape suivante cônsl-gtera à dÉterminer la
taille de Ia population.Si la population est dans les llmltes
tolérables, cela ne nécessite aucune action supplémental-re. StLI
est établl que les densl-tës de population sont assez fortee pour
nëcessiter une lutter on peut appllquer un nématlctde sur les
champs infegtÉs. De même que pour Lee autres pestl-cldes, l-e bon
cholx des produits chlmigues et les reneel-gnements aur sa bonne
utllisation d.evraient falre part,le des informatlons fourniæ aux
paysans par les servl-ces de..vulgarisation et ceulÊ - :chargés de la
protectlon des eultures . Les mêmes méthodes agrl.qôIes :
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utillsées dans la lutte par des moyens non-chimlques contre les
insectes nuislbles peuvent être appllquées pour Ia lutte contre
Iee nématodes, par exemple choLslr des verlÉtÉe de plantes ré-
sl-stantes, ne planter que des etocks non infestÉs. et appli-
quer des systèmes de rotation des cultures toutes les fois gue
possible r

F.3-2:2 Les olseaux

fl nta pas été posstble de détermlner sl" Irextensl-on des
pérlmètres lrrlgués provoquera ou non un accroLssement dJ-rect
du nombre des oiseaux prÉdateurs ou bien sl les nouvelles es-
pèces dtoi.seaux pourralent être attLrées dans Ie bassln du
fleuve Sénégal à mesure que de nouvelles pJ.antes sont XntroduL-
tes dans les systèmes de double eulture. 11 est d.l-f f lcI-le d.e

lutter contre les dégâts causée par les olseaux dane le bassln.
La protectlon des champs contre les attaques des olseaux ln-
conbe en génêral aux enfants. On chasse les oiseaux en les ef-
frayant.. par des bruits et des mouvemente phystques, mal"s ceÉ

efforts sont peu efficaces.

onnesa1tpaseneores1IesoiEeauxattaquent]"es
cultures céréales parce.qur.il"s les préfèrent'à leurs all_ments
naturels ou que cee'derniere ite scnt pes err ncnbre sufflsarrt, Qnælle que eoJ.t
'Ia ral"soni les rnéthodes d,e lutte adÉquates sont essentlelles sL I ron

veut évLter des pertes agrlcoles, A mesure que se poursul.t, lra-
ménagement agricole, des programmes de lutte sltstÉmatlque sur une
grande éeheIle -peuvent sravérer nëcessaires.

Selon Grazl-o, et q! (1973), les méthodes les plus large-
ment utlllsËes pour la lutte contre le Quelea euelea (un des
olseaux prédateurs fi:Équents^ dans Ie bassin du f leuve Sënégal ) mn-
slstent en J.er.u destflrction à l.'alde dterçJ.osifs ou"Ja pr,rlvÉrts_aJ+€Ër eérienne

d'lnsectlcldes sur les perchoirs et Les nlds. Crook et
Word (1968) ont révÉIé gue Ia mort de centaines de mtltlons de
QUqleqr chaque année, nta permls de dlmLnuer de f,açon sl-
gnificatl-ve nl la popuration d.'oj-Beaux, nl la quantlté des dê-
gâts sur les rêcoltesr ëâr cette espèce est trèe nombreuse.
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Ctest pourquoi, Iraccent est mis en général sur la recherche
drun répulsI-f efficace contre les oiseaux pour lrut,illser dans

les programmes de lutte eontre les dÉprédatLons.

Brugqers et Ruelle (L977) qui ont travatllé sur le pro-
jet FAO/PNUDT ont révélé les rësultats favorables obtenus danË
la réductl-on des pertes de riz semé dans le bassin du fleuve
Séné9a1, grâce aux traitement,s de méthiocarbe à ralson de Or53
à Or83 t par poids de graln appllquÉ au grain de rlz hunLde
quron a faiÈ germer au préalable, avant de Ie semer. Ires com-
battants (Phllomacus pqgnqx) Étaient lrespèce prlnclpaLe lmplt-
quÉe dans ces essais de répulslfs eontre les oiseêuxi cepen*
dant, ils ont révéIé que c'ét,alt aussl- blen efficace contre
drautres espèces.

Ltutill-sation drun répulslf contre les olseaux pour rÉ-
dulre les pertes agrlcoles causées par ces prédateurÊ seraLt,
préférable â drautres mëthodes dans la mesure où cela supprJ.me
1a nécesstté de chercher les princlpaux emplacements des per-
choirs et des nids et cela aurait tll êffet'nelndre:sttÈ'Êes'espfuE

d'olseaux non vl-sées ,

Le personnel formé au "Sahel Food drop ProtectLon Tral.-
ning Center " (Centre de Formation pour Ia Protection des cul-
tures vlvri-ères au Sahel) (sttuê près dc Dqkilr) (+li fstçtlmne actue$e
ment sous le patronaqe de lrU.S.A.tr.D.).arrssl bten gue Ie træreorræl du ser:rrloe

de vulgarl-satlon peuvent fournir les lnformatlons et lraide
nêcessaLres aux paysans pour leur permettre de réduire leurs
pertes agricoles dûes aux déprédations des olseaux.

F.3-2-2 Les -æIg

cornme précédemment analysé dans ra sous-sectlon 8.4-3-3,
les rats et les autres rongeurs constituent un probl,ème sérLeux
dans Ie bassin du fleuve sénëgal. En prus du danger qurLrs re-
Frésentent pour la santé humalne (transmLssion de maladles et
destructlon des provl-sions alLmentaires stockêes) r lIs en re*
présentent un aussl- pour le développement agrJ.cole parëe qutJ.ls
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détrulsent Ies cultures, réduisent les rendements et endonmagent
l-es systèmes drirrlgatlon

Les paysans peuvent prendre eux-mêmes des mesures pour
lutter contre certaLns rongeurs. Farrnl ces mesures iI y a la
destruction ou la réduction des habitats des rongeurs en empÊ-

chant les prantes de pousser dans les dlgues, les canaux drtrrl-*
gation et sur les bords des fossêsi en enlevant ta paille qul
demeure sur re terrain aprës ra rêcorte des céréaresr êrl dëga-
geant Ies champs et leurs alentours des débris pour les mainte-
nir propres. ces pratlques alderalent non seulement à lutter
contre les rongeurs mals elles accrottral-ent aussL l'efficacité
de lrlrrlgation et supprimeraient les abris des parasltes autres
çlue les rongeurs.

Bechtel (L976) suggère d'utiliser un programme de lutte
contre les rongeurs qui srest révëlé efflcace aux Phl-lippinee).
ce prograilrme peut aussi être dirigé par les paysans avec rfalde
des organismes qui gèrent les pértmètres. Le programme de lutte
utlllse des statlons d'appâts empoisonnés placés dans et aux
alentours des champs par res paysans. on peut facLlement cons-
trulre ces stations à part,lr de matérLaux rêsj.dualresi res ap-
pâtË contlennent du rlz poll-traltë avec un rodenticide chro,r
nique' Les rongeurs mangeront re rlz pol-i, pulsqufLls le prëfë-
rent aux prantes ou aux graines. Le rodentlcide est un antl*
coagurant qui rompt Ie mêcanisme de coagul-atLon du sang des ron-
geurs et provoque une mort par hémorragJ-e l_nterne au bout de
trois â cinq jours après I-tingestion de ilappât. pour qurelres
eoient efflcaces, Ies stations drappât doivent être vÉrlfiées
ré9u11èrement et réapprovislonnées en rlz empoisonné. LrÉradt-
cation totare des rongeurs nrest pas nécessaLre paree qufils
fréfèreront se nourrir d'appâts plutôt que de jeunes plantes
gui poussent dans les champs tant qutll y en aura une provl_sion
suffisante. ce type de programme de Lutte contre res rongeurs
est raLsonnablement sûr puisque rrappât entraine Ia mort plu-
sieurs jours après rfingestlon, ce quJ. donne une marge de sécu-
rlté aux humalns ou aulc orgranl-smes non vlsés en eas dtingestJ.on
accidentel-Ie de Itappât empoisonnë. r.,'autre aspeet favorable de
ce type de programme de lutte contre les rongeurs est que ree
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anLmaux meurent en général dans leurs trous çu dans quelque
autre endroit dlsslmulé, ce quL rÉdutt les rlsquee de contact
humain avec les vecteurs de maladle tel-s gue les ml-tes, Ies
poux et J-es puces vivant sur les rongeurs. Pour être efflcace,
lrappât devrait être à I'abri du vent, et, de Ia plule, de sorte
qu'il ne soLt pas emporté par le souffle du vent ou gue le pro-
dult chimlque toxique ne solt; extraJ-t par lessivage. De même,
1'appât humide est moJ-ns agréable aux rongeurs. on peut, faclre-
ment protégrer 1es appâts en res plaçant dans des bortes de
conserves, des tubes ete.

Les paysans peuvent manipuler res appâts traitée avec
un anticoagulant, après avolr reçu du personnel formé Les lns-
tructione adéquates. Lrutilisatl-on de produtts toxlques plus
algus et plus dangereux, tels que le phosphure de zincr devralt
être limlt,ée au personner formé, ce qul rédul-ralt lrétendue de
tout progralnme de lutte*contre les rongeurs*qui utiliserait ces
produits chlmiques ou exigerait un grand nombre de çlens formés
pour J fexécuter,

Falr (1976) en se basant, sur les dëpenses entratnées
aur< Philipplnes pour faire une estimation, a révéIé que l_e coût
d'un progranme utilisant des appâts pour protéger les récortes
de rl-z au sénégal sfélèverait envlron à soo F cFA par hectare
par saison de culture.

Des progranmes efficaces de lutte contre res rongeurs
devraj.ent faire partie des actlvltës de services de vulgarlsa*
tion des états-membres de ItO.M,V.S.
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G.I Introduction

Les chaPlt,res précÉdents de

revue Ia situatlon présente de Lt
du fleuve Sénégalr êt ont détermi
jet* d'aménagements auront sur ll

Les effets des aménagements

secteurs de lrenvironnement du B

lysés. Les dlfficultés spëcI-ftque
durant Ia mlse en applicatlon du

prévu pour Irexpansion et Ie dÉve
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L'Eguipe drtunénagement agrl
Ia situatl-on présente de I'agrlcu
Fleuve Sénégal-r Êt passé en revue
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CHAPTTRE E

PIÀN D IACT

ette étude ont passé en

riculture dans Ie Bassin
les impacts que les pro-
lculture.

agricoles sur les autres
sin du fleuve ont ét,ê ana-
qul devront être affrontÉes

Ian dtamênagement agrJ"cole
oppement des pÉrlmètres 1r-

le aprës avoir considéré
ture irrlguée du BassLn du

les projets draménag,ement

ns partlculiëres suJ"vântes,
ées au chapitre D l

Les sectlons suivantes p ent des megures pour sur-
s méthodes pour assurer ou

I'aménagement agrLcole et
monter les difficultés ainsJ. que

accroltre les effets bénéfiques d

pour éviter ou réduire I'ampleur impacts négatlfs prévus.

G.2 Ehangements su érÉs dans Ie ramme dtamÉna

dans les schëmas de culture révus et dans lrutlllsatlon
de 1reau.

t - que Ie rythme d'aménagement p
gués sol-t modlflé pour coneo
tuelles des agrlculteurs et

évu pour les pérlmètres irrL-
er avec lee capacltés ac-
s organlsmeÉr draide à lf.a-
égal,griculture du Baesin du fleuve Sé
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détnrisent les cultures, rédulsent les rendements et endommagent

Ies systèmes d'irrlgation.

Les paysans peuvent, prendre eux-mêmes des mesures pour
lutter eontre certalns rongeurs. Parmi ces mesures iI y a la
destruction ou Ia réductlon des habltats des rongeurs en empê-
chant les plantes de pousser rfans les digues, Ies canaux dtl-rrL-
gation et sur les bords des fossési en enlevant ta paitle qul
demeure sur re terrain après ra récorte des cérëalesr En déga-
geant les ehamps et leurs alentours des débris pour les malnte-
nir propres. ces pratlques aLderalent non seulement à lutter
contre les rongËurs mais el-Ies accroltral-ent aussL l t ef f Lcaclté
de 1r J-rr1-gation et supprtmeralent les abris des parasttes autres
que lee rongeurs.

Bechtel (I976) suggère d'utll-iser un programme de lutte
contre les rongeurs qui srest révélë effl-cace aux phirlpplnes).
ce prograilune peut aussi être dirigé par 1es paysans avec rfalde
des organlsmes qui gèrent les pérlmètres. Le progranme de Lutte
utlIlse des stations drappâts empol-sonnés pracés dans et aux
alentours des champs par les paysans. on peut facl-lement cons-
truire ce$ statlone à partir de matÉriaux réstduaj"reËi res ap-
pâts contiennent du riz poll-tralté avec un rodentLcide chro-
nique. Les rongeurs mangeront Ie riz po1l, puisqurils Ie préfë-
rent aux plantes ou aux graines. rre rodenticide est un antl-
coagulant qul rompt le mécanlsme de coagulation du sang des ron*
geurs et provoque une mort par hémorragie interne au bout de
tfols à cinq jours aprës lrinEestion de I'appât. pour qurelles
soient efflcacesr les statlons dfappât dol_vent être vérlflées
régulièrement et réapprovlsionnées en rlz empoisonné. Lféradl-
satlon totare des rongeurs nrest pas néceseaire paree qurJ_Ls
prëfèreront se nourrl-r dtappât,s prutôt que de jeunes prantes
qui poussÊnt dans res champs tant qutti y en aura une provlsion
sufflsante. ce type de programme de lutte contre les rongeurs
est ralsonnablement sûr pulsque I'appât ent,ratne la mort, plu-
sieurs jours après ttJ-ngestJ.on, ce qul donne une marge de sécu-
rité aux humal-ns ou aux organismes non vlsés en cas d'lngestlon
accldent,elre de I'appât empoisonné. Lrautre aspect favorable de
ce type de programme de Lutte eontre res rongeurs est que res
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département de vulgarisation vlable et bien organisé dans chaçun
des pays de lro.M.v.s. Les activlt,és du département de vulgarJ.-
satlon peuvent accÉlérer l"e programme dtaménagement agricore
en fournissant aux agriculteurs Ia formatlon, les Lnstructions
et ra dlrection nécessaires à une agrlcurture J.rrlguÉe et tn- ,

tensJ"ve satisfaisante. Des départements de vulgarLsatlon blen
structurés ont joué un rôle vltar dans l raccrolssement d,e la
productlon agricole dans toutes res parties du mopde, à la fole
dans les pays à lragriculture déveroppée où les curtures inten-
sj.veg ont étë pratJ-guées depuls des génératlons aussi bien gue
dans ceux où les techniques dfagrieulture intensive sont à teur
stade lnLtial. une bonne organlsatl-on drun d,Ëpartement de vur-
garisatlon aide à assurer que des investl"ssemênts futurs dans
I'agriculture soient pleinement utillsés,

Les servlces de vulgarisation peuvent contrLbuer à !

la formatlon Pour lraméIJ,oration des technlques agricoles et
drlrrigation, et â rfintroduction de nouverres mÉthodes.

lfinformatlon et rrasslstanee en ce qui concerne lrutilisa-
tl-on des schémas de culture.

1e conseil et ltassist,ance dans re chol_x des engrals à utl-
ll-ser pour chaque curture, êt res quantités aI_nsJ. que lee
méthodes correeËes drapprleatton afin dfobtenir des rende-
ments optlma, et évlter la mauvaLse utilrsatl"on et le gasplr-
Iage.

rfassistance pour les maladtes des plants et pour lridentL-
f l-cation des insect,es nuislbles.

l-finformation, ra formatlon et rralde dans res méthodes de
protection des plants, dont font partle les technlques agri-
cores qu'on peut utlrl"ser pour réduire trimportance d.e la
Iutte ehimlque eontre les parasites.

208.



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

209.

Là où les produits chimiques sont nécessalres pour la lutte
contre les parasltes, le servlce de vulgarleatlon peut con*
seiller, former et orlenter les agrlculteurs dans le bon cholxt
1r appl-lcatlon et Ia manlpulation de ces prodult,s chimlques
pour obtenir La protectlon vouluer Êrr éviter Ia mauvaise utl-
Ilsation et empêcher les pertes et dommages sur les cultureg
et 1f environnement,.

le personnel du service de vulgarisation peut dlffuser des

renseignements à travers le Bassin du fleuve Sénéga1 au sujet
de tout résultat particulièrement posltif que Iron peut obte-
nir dans I'un ou I'autre des divers pérJ-mètres.

- Au fur et à mesure que Ie nlveau de maitrlse de lragrlculture
stéIève, 1e département de vulgarisation servLra de coordLna-
teur entre les agriculteurs et les activitÉs de recherche.
Cela servl-ra de mécanisme à lfintroductlon de variétés de

cultures nouvelles et améIlorées, ainsi qu'à celle des teeh-
nlgues agricoles; cela servira aussl- de support aux program*
mes dfamélioratlon des engrals et de protectlon des cultures,
à l'introduction de machl-nes agricoles, et à toute lnforma-
tlon et ldée partlculière du BassJ.n du fleuve SÉnégal

Le servJ.ce de vulgarisation fera oeuvre de coordinateur entre
les agriculteurs et lee agences drétat qul servent de support
aux actlvltés agrlcoles de façon que les agrleulteurs et Ie
gouvernement demeurent conscl-ents des besoine et des poeeLbL-
lltés l'un de lrautre.

Ie départ,ement de vulgarlsatLon peut servir de lien entre les
agriculteurs du Bassin du fl-euve et les nombreuses organJ.sa-
tions int,ernatlonales quJ- travaLllent pour le développement
de Ia production allmentaire d,ans Ie monde.
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I G.3.2 Analyse des départements de vuLgarisation exlîstant
dans les Etats*menbres de lrO.M.V.S,

r 
Le sénéga1 et la Mauri.tanle ont quelques servlces de

I vutrgarlsation à I'heure actuelle, blen qu'ils solent défJ-cLents.
t ! , ----Ë t t ^- r --- r- ----t *---r --rr --Le MaIl a en prévlslon Lrn organlsme de vulgarJ-sation qui nfest
I pas encore opërationnel,
I

.q-énéqa.l, : Les services de vulgarieatlon drun pérlmètre de laI=
I SAED sont structurés de Ia sorte :

I Chef de Projet
I Chef adjolnt
r Chef de zone pour chaque groupe de 5OO hectares.
2 Agents de vulgarl-sat,ion pour chaque groupe de 2OO

hectares (r agent pour les servj.ces technJ.ques et
I pour la gestion adml-nietratlve des J.nputs

agrlcoles) .

r Maurltanie r Tous les projets du FED entreprls par Ia SONADER

I ont le personnel- de vulgarisatlon suLvant !

r Chef de Projetr I chef adjoint pour ilagronomie
I Chef adjoJ.nt pour I'adml-nLstratLon et la gestJ-on.

I r Chef adjoint responsable de I'équtpement mécanlque.

I 9 Agents technJ"gues de vulgarlsatlon.
I Généralsnent deu:r fliltlvateurs sont formés porrr dlrlger le'ïeste des nËnbres

de Ia coopérat,ive et on confie à une personne Ia responsabL-I
I lité du pompage dans chaque projet de village.

I Mart lI,rÀËr a programmé les servlcee de vulgarl-satlon de IaI façon suivante :

I Directeur d'opérations
I Dlrecteur adjoJ"nt (pour 1r équlpement)
t Dlrecteur adjolnt (la SATEC)

IOO Àgents techniques de vulgarisatLon
40 Agent,s dt adminlstratLon.

I
t
I
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G,3.?.I Problèmes généraux en ce qul concerne J-es services
de vulgarisatlon du Bagsln du fleuve SénÉqa1.

Les cont,acts entre les agriculteurs et lrEquipe
drAmënagement Agrtcole et les observations personnelles de

cette derniëre au cours de cette étude ont démontré lrexl-s-
tence des problëmes suivants ltés aux département,s de vulgari-
satlon dans le BassLn du fleuve.

I - Les agriculteurs n'ont pas reçu suffisamment d'informatl-on
ou de formation pour leur permettre de travaLller efflcace-
ment avec les systèmes d I irrl-gatl-on actuels des périmètres
du bassln du fleuve; lIs ne reçoLvent pas non plus Ia super-
vision et I'assistance nécessairÊsr pendant la saison d.e

culture.

2 - Les agents de vulgarisation actuels sont mal formés et lls
eonnalssent, mal les méthodes modernes dragrlculture. Des

progralTmes de continue formatlon sont néeessaires de façon
que les agents effectuent un recycl-age périodlque pour amë-

llorer leurs performancesr

3 - Les agents actuels ne comprennent pas clalrement ce que

leur fonction fondamentale devralt êtrer ou ce qufest leur
r6le exact. 11 nty a pas de programmes de travall ptanlfiÉs
d'une manière systématique et détaillée. Des agents de vul-
garisatl-on spéeJ-f1-quement technlques sent utilieés à plusJ.eurs
flns, On les utLlise par exemple à collecter des pièces de
rechange, à obtenlr des provislons pour les servJ.ces de
santé publique, à chercher d,u courrier etc. . On les emploJ.e

aussi à faire Ia collecte de statistiques. Aucune de ces
activitês ne devrait être consldérée comme approprJ"ée à des
agents de vulgarisatlon et une telle utilisatl-on réduLt Le
tempe qu'un agent doit eonsaerer aux actLvl"tés agrJ.co1es.

4 * LeF zones qui doivent être couvertes par les agents sont
trop êtendues. LeÊ moyens de communl-catlon sont soit dtfflclles
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solt défLclents. Les agents ne peuvent Par circuler con[ne Lls

Ie devraient car les facttités de transport ne sont pas au

point.

5 - Quelques vulgarlsateurs nront pas drexpérience agrLcolei
ils ne sont pas non plus elncèrement Lntéressés par Iragrlcul-
ture et 11 leur est difficl-Ie de faire face à de vraLs pro-
blèmes agricoles.

6 - Les progranfiles de vulgarlsation ne sont pas clalrement
définls et on ne leur acCorde pas lrasslstAnee néeessalre.

7 - Les délégués et organismes du Gouvernement devraient être
plus conscients de Itlmportance drun progrilnme de vulgarlsa-
tion, et devraient acçorder le financement et Irassistance né-
cessaires à un aménagement agrieole satl.sfai"gant du bassln du

fleuve

I - On devrait mettre beaucoup pl.us lraccent Êur }es program-

mes drinstruction et de vulgarisatlon. II y a des prJ.nclpes et
des techniques agrlcoles simples et fondamentaux qul améIlo-
reront Ia production des cultures sans des J"nputs fLnanciers
accrue et qul devraient être inculqués immédiatement aux agri-
culteurs.

9 - On devrait renforeer les liens entre Ia pratLque et la
théorie. La diffusion des résultats de recherches est, à

I'heure actuelle, solt trop lente soLt dÉflclente.

lO on mangue de eontacts régullers entre lee agrJ.cutteurs
et Lee agents de vulgarlsation, et ces contacts sont néeessal--
res pour un travail de vulgarisatlon effectJ.f,. Çela bloque le
flot conttnu drinformation aux agriculteurs alnsl que Ie pro-
eÉdé lnverser ên ce qui concerne les besoins des agrlcult,eura.

Les problèmes énumérés ci-dessus sont identtques à

ceux que lron a tdentLflés dans les organlemee de vulgarisatlon
des autres pays en voJ-e de dëveloppement.
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G.3.3 Réorganisation et renforcement des servlces de

vulgarLsatLon

rl nrest pas pratlque de transférer un servlce sophletl-
qué de vulgarisatlon - tel quril existe dans les pays où une
agriculture intensive est pratlquée depuJ.s dee génératLons
dans un pays en voie de développement où I'agrr-culture vlent
juste drémerger d'un syetème tradj.tlonnel et commence â devenLr
lntensive. La stfuÇture du servLce de vulgarlsation devra Être
conforme aux besoins du pays en voie de développement. Draprès
I'expérlence obtenue, à partir de nombreux programmes financés
par Ia Ëangue Mondiale, un type d'organJ.sation de servLces de
vulgarisatlon a étÉ mis au polntr et il s'est avéré satlsfaL-
sant dans plusieurs pays en vol-e de développement. ce système de
base, mis au point par D. BENOR (Benor et HarrLson, rg77) est
asseu slmple pour amëIlorer Le nlveau de La productLon agrJ-co1e
dans les zones où exlstent de petltes exploltatlons, avecf pour
la prupart une t,echnorogie de bas niveaur êt des mÉthodes tra-
ditionnell-esi ce système est aussl asËez flextble pour permettre
une expansion, une modifLcatLon, et une améIj.oratLon contJ.nuee,
au fur et â mesure que le système agrlcore devLent plus sophls-
tlqué et que les besoins des agrl.culteurs s I accrol"ssent et chan-
gent.

Ce systëme de servlce de vulgarl-satlon se concentre dra-
bord sur les techniques agrl"eoles améliorées, quL peuvent être
lntroduites Lnmêdlatement et qul" â.ssureront un accrol-ssement
dans la production tnttl-ale avec peu de rLsques f inancl,ers. Les
succës inltiaux encouragent les agrlculteurs à adopter des mÉ-
thodes de pl-us en prus avancées de cultures et des schémas de
culture plus dLvers. Chaque succès engendre plue dtenthousiaeme
de la part des agricult,eurs et des agents de vulgarLsatlonr Ç€
qul à son tour, résulte en une plus grande ertpansion du systëme
et en une amélloration plus importante de Ia productl-on agrJ.cole.

La structure de ce servJ.ce de vurgarlsatLon eet telle
qurelle peut être absorbée dans If organl-eatlon des servLces de
vul-garisatlon exlstante, avec quelques modifLeatlons et reetruc-
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turations, si blen qufil nrest pas nÉcessaLre pour le paye qul
1'adopte de bâtir une organisation complëtement neuve, Le sys-
tème peut être éJ.argi pour coneorder à la fois avee les zones

irriguées et celles de cultures pLuviales, et on peut aussi
utlllser ce système pour comprendre toutes les catËgorles dta-
grlculteurs, ce quJ. évtte la formatlon d'un groupe prlvtlÉglê
de producteurs agricoles.

On devrait remarquer ici que Les conditions fondamenta-
Ies à Ia réueslte de ce genre de servl-ce de vulgarLsation Eontl
Le ferme établissement de priorLtést Ia créatLon et Ie malntlen
drune organisation sous une seule tutelle claLrement définiei
un encadrement de gestion qui proçure une supervisLon mlnuÈieuse
et contlnue, à tous res nLveaux; et la strlcte adhérence à une
polltique qui ignore la tentatl-on de dévLer res agents de vulga-
risatl"on de leur tâche fondamentale - qul est de conselller et
de dlrlger les agriculteurs.

G.3 .3. I Structure des services d,e vulgarlsatLon

Le schëma organisatlonnel du servl"ce de vul"garl_sation
reconmandé par la Banque MondLaLe (BENoR et HARRrsoN, rg'17) eet
11Lustré à Ia figure G.3.1 et est brj-èvement décrlt ci-d,essouÉrt

Àgent de Vulgarisation'de Vlllaqe (A V V)

L I enti.ère organlsation du servl"ce de rmlgarl-satlon est
basée sur le nombre total de familles agrJ.colee qu1 relèvent de
ses servlces. Le nombre de A v v s nécessaLres est ëtab1i en
détermlnant, le nomb-re de faml"lles qul peut être effectivement
prls en charge par chague A\n/,

Aqent de Vulqarisatlon Àqricole (A V À)

un AVA est responsabl-e de la formatLon et de la dl-rec-
tlon drenviron hult AVVS.
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Figure, G.3- I

ORGANIGRAMME D'UN SERVICE DE VULGARISATION INTENSIVE

ORGANIZATION PATTERN OF INTËNSIVE EXTENSION SËRVICE
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t
3 Vulqarlsation Responsable d.run Sous-DletriÇt (VRSD)

I Un VRSD supervice six à huit ÀVAS. Les VRSDS sont assie*I
tés par des spécLallstes techniques (STS)

t
- V"1qa.i""t*"r Res (VRD)

tII Le VRD supervise quatre à hult VRSDS; ll, eet aussl aesls-
t té par les spécialistes technLques (STS)

I
G Quartlers génëraux des services Êe vulgarisation
I

Le VRD est supervlsé dlrectement par les quartLers génê*
t raux des services de vulgartsatlon, si les rÉglons sont nom-I breuses, des superviseurs intermÉdiaLres sont nonrmés pour aLder
r les Quartiers généraux des services d,e vulgarlsatj.on.
I
r G'3'3.? E9nctionnement et ettrlbutlon des servLces derI }ruIqarisation aux dLfférents niveaux

I Echelon du Terrain - La farnille agricole, gui esÈ habltuellement
Irunit,é de prise de dêclsionr est employée en tant qutuntté fon-

I damentale pour Ia détermlnatlon des besoins en pêrsonnel deI vulgarlsation. Un petit groupe d'agrlculteurs qut travalllent
I ensemble peut être consld,éré comme une famille agricole. Le
'r nombre de faml.lles agrlcoles que chaque ÀvV peut effectl.vement

f 
prendre en charge sera dëterminë par la densl.të de populatton,

r lee rëseaux de route, lrlntensltë et les standards dee cul-
I tures alnsi gue Les variËtÉs de eultures.
I
-

t
I
t
t
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I,es familles agrS-coles sous Ia jUridiCtiOn de IrA'V'V' sont

divlséesengroupesdetailleàpeuprëségale.EnvlronI0t
des agriculteurs dans chaque groupe de famllte sont cholsis

cclnme exploltants agrlcoles de contact 8ur lesquels lrA'v'v'

peut concentrer ses efforts. ces agriculteurs sont choisls,

aprës consultat,lon avec les chefs de village, et ils devraient

être des personnes de vertu de sorte que leurs opinlons â pro-

pos des nouvelles méthodes agrlcoles soient' respectÉes par Ie

reste des cultlvateurs.

L|A.V.V.(agentVulgarisateurdeVlllage)aunprografiIme
fixe selon lequel chaque visj-te à un groupe particuller survient

toujours le même jour de l-a semaine. La mottlé de la journée

est utlllsée en vlsites Sur Ie terrain, en d&nonst,rations et

recoilrnandations, afin de vérifler les progrès et de s'assurer

de toute difficulté technlque que les agrlculteurs rencont'rent'

L'autre moitié de Ia journée sert à des dlscusslons de grouPe'

UnjourdechaquepériodeprogrammëeestutilisÉâIa
formatlon pratique de I'A.V.V. Ces setlrices de formatl'on four-

ntssent à t,Av.v. des recofilmandatlons pour sa tournée suivante

et IuI permettent, de rapPorter les problèmes des agrlculteurs

au personnel resPonsable de Ia formation. I'es A'V'Vs ne devrAlent

être responsables ne de Ia réparÈition des inputs nl du contrôle

de leur utilisation, mals lls dotvent être au courant de Ia dls-

pontbilité des lnputs, Pour cela, Ies représentants' des agences

dfasslstance, à 1'approvlsLonnement en inputst aux servlceB du

crédit, etc..., devralent assl-ster aux séances de formation pré-

vues à cet effet,, chaque A.v,v. tient un tableau de son pro-

granrne de visites auprès des grouPes agricoles, et un journal

dans leque1 iI enregistre chaque vislte aJ-nst que les projets

de chaque exploitant agricole de contact'

Niveau de I' nt de Vulgaris+-tlqnl Icole :

Pendant chaque përiode du prograrnmet I'A'V'A' passe

deux jours dans Les séances de formatj-on des A.v.vs, dont lrune

est dirigée par l-ut et Irautre par Ie Spëclallste Technlque (g'T)'

La séance dirigÉe par le s.T. doit être organlsëe de telle

sorte que toute une journée solt consacrée à Ia formatlon des
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groupes de 30 à 40 A,V.VS. on cOncentre les efforte sur I'ana-

Iyse de trois ou quatre polnts cruclaux. Le tLers du temps est

consacré aux cours, le reste aux démonst,ratlons pratlques et

aux d,iscussions.

Quandil-n'yapasdesëancesdeformatlon'1|A'V'A'
consacre Ia journée sur Ie terrain â supervlser les A'V'Vg et â

Iesaideràdtffuserleslnformatlonauxagrlculteurs

Les vtsites de IrA.V.A. sont programmËes et organJ-sÉes

de sorte ÇFrÊr sur une période de plusieurs mois, lI pui"sse volr

chacun de ses A.,V,Vs avec chacun de leurs grouPeÊ agricoles'

I I,,A,V.A. tient un journal dans lequel 11 enregletre
r res rësultats de ses visltes'

Niveau du sous-dlstrict I

LesA'V.AsetIÊsÀ.v.vssontgouslajurtdtctj'ondu
Vulgartsateur ResPonsable d run Sous-Dlstrlct' (V'n'S'D' ) qut

est entièrement responaable du Progralnme de vulgarisat'lon'
Un v.R.s.D. peut superviser envLron 6 à I A'v'As dtune manJ"ëre

ef ficace, si l-ron a besoln d'un nombre supérieur drA'v'As'

alorstév.R.S,D'est.aidÉparunouplusleurgA.V.R.S.Ds
qut Ëont aussi supervisés par lul. Les v.R.s.Ds et lee À'v'R'S'',Ds

dolvent passer plus de la moitLé de leur temps de travall à

supervlser Ie service de vulgarlsation sur le terraLn et Ie prO-

gramme de formation.

Le Vulgarisateur Responsable d'un Soug-DistrLct (V'R'S'D' )

dolÈ avolr une équipe (ou des équlpes) de spécialistee Technl-

qués (s.Ts), Lors de ]-a phase inlt,tale du progranrne de vulgarl-

satton, chaque équipe de spÉclaltste Techniques (s'Ts) dolt

avoir au moins un spëclatlste en agronomie, un spéciall-ste de

la protection des plantes, Êt un spéclallst'e de la formation'

L I équj,pe de Spéclalistes Technlqrres (s . Ts ) dott consacrer

un tiers de Ëon temps aux sëances de formation des Agents

t
I

I
I
I
t
I
I
I
I
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Vulgarisateurs de Village (A.V.V. ) , un tiers aux visites
afln drassister les A.V.Vs et l-es À.V.Ae (Agents de Vulgarisa*
tlon Agrlcole) dans leur travall et leurs essals sur le terrain
et trouver des solutl-ons aux probLëmes des agrlculteurs;;
autre tl-ers est destiné aux vtsites dans les Lnstallatlons de

recherches et à ]a direction de quelques recherches.

NLveau du Distrlct :

Le Vulgarisateur Responsabte drun District (V.R'D.)

supervisera Les Vulgarisateurs Responsables drun Sous-Distriet
(V.n.S.D.) et fera des lnspections inopinÉes â drautres niveaux

du service de vulgarisatlon, II dolt être assisté drune équlpe

de Spécialistes Techniques, dans des domaines qui ne sont pas

encore nécessaires au niveau du Soug-distrlct ou qui ne sont
pas disponibles en quantlt,é suffisante pour être affectés à

ce niveau. Ces domaines pourraient englober Ia gestlon agricolel
Ia gestion de lreau, 1réquipement agricole, I'élevâ9er ou des

cultures spéclfiques d'lmportance particullère. Ces spéelaltsteÊ
doivent participer à Ia formation des Àgents Vulgarisateurs de

Village (A.V,Vs) et des Agents de Vulgarlsation Agricole (A.V.As)

tant que cela sera nécessaJ-re,

Nlveau du quartler qénéral :

Lrorganisation au niveau du Quartier Génêra1 peut varler
selon les responsabilltés et la structure du Mlnlstère de

1'AgrJ-culture, mals il serait préférable que ce niveau stoccu-
pe unJ.quement de la vulgarisation agricole et qufil solÈ dési*
gné sous Ie nom de rrservice de Vulgarleation" . IJe Directeur du

ServLce de Vutgarisation dolt être assLsté de trois adjoints I

- un pour I'admlnlstration y comprJ.s la gestion du

personnel et les finances I

' - urtr responsables des SpÉeiallstes TechnJ-ques supê-
rieurs dont le traval"l comprend ltéIaboration des programmes

de formatlon pratique pour Ie personnel de vulgarlsation, le
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malntien des contacts avec Ia recherche à Itintérj.eur et à Itex-
térl-eur du pays ai.nsi que Ia fourniture drassJ.stance technlgue

aux comités de recherche et de vul-garlsatlont

- 11nf responsable de I'exécution du travall à tOus leS

nlveaux, et du contrôIe constant du système de vulgarlsatlon
et de I'évaluati.on de son ef f icacltë.

G-3.3.3 Besoins matériels et en personnel du Service de

Vulqarisation

Après avoir déterminé Ie personnel nécessalre â chaque

niveau, sur ta base des unltés de faml}les agrlcoles sous la
responsabilité des services de vulgarisatiOnr ôfI devrai-t ppocé-

der à un inventalre mlnutleux de tout le personnel exlstant
pour savoir dans quelle mesure ils pourraient être ré-affeqtés
dans les postes et niveaux où lts seront plus effl.caces. Dès

que les membres actuels du personnel auront ëté réaffectés, lI
sera façiIe de détermlner le nombre de nouveaux employés dont
on aura besoin à chaque niveau.

Echelon du terrain :

Stil sravëre nécegsalre de trouver et de former un

grand nombre d'Agents Vulgarisateurs de Village (A.V.Vs) r Ia
superftcie couverte devrait drabord être limitée de sorte que

Ies lmpacts inltiaux sur la production des cultures soient
trës remarquables. Une fois que 1-ton aura enregistré des lmpacts
prëcis dans cette zone limitée, iI y aura des raisons valables
à I'expansion, aussi rapldement que possiblel des servJ.ces de

vulgarlsatlon.

Un Àgent Vulgarisateur de VlIIage (A.V,V. ) dott avolr
un diplôme d'études secondaLres plus une expérl-ence pratl.que en

agriculture et recevoir une certaine formation en agriculture
avant la pr:lse de service. Les nouveaux A.V.Vs peuvent effecfuer
trois mois dtapprentissage, sulvls de neuf mols de travail
pratlque chaque année, sur une période de 4 ans. CeIa les mettra
rapJ.dement en contact avec Ie terraLn, et ces agents aurontr Pâr
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Ia suite, une formation théorique altlée à une expérienee pra-

tique ;

Afin drassurer le contact permanent avËc leS agrlcul-
teurs, Vltal au fongtionnement ef f icace d'u prografifite d'e vul*
garlsation, lrA,v.v, doit habl-ter dans Ea zone de travail.
On doit tul créer des facitltës de transport pour les déplace-

ment qutil aura à effectuer.

Nlveau de lrÀqent de Vulcrarieation Àqricole :

Le personnel, à Ce nlveau, dOit AVolr subi une formation

universl,taj,re ou dans une école supérLeure d'agronomiel blen

qutune ConnaissAnce pratique du terrain et des capacltés dror-
ganlsation soient pLus J.mportantes e cet échelon qr're deS gua*

liftcatlons universitalres antérieures à la prlse en Êervlce'

Les Agents de vulgarisation Agrlcole (a,v.Às) doivent avoj"r une

expërience solide en agriculture. LrÀ.v.4. doit hablter dans

sa zone dtopêration. Puisqu'LI aura hesoin de se d'éplacert on

doit lut prOcurer des conditions favorables de transport' On

doit lui fournir des fonds pour les besoins de formatlon pra-
tique alnsi que du matériel audLo-visuet slmple et des échan-

tLIlons.

Niveau du Sous-Dlstrlct r

Les quall-fl-catlone requlses pour les Vulgarisateurs
Responsables d,'un Sous-Dlstrict (V.R.S.D. ) sont J-dentlques à

celles nécessaires aux A.V.As (agents de vulgarieaÈlon Agricole)
ajcnrtée à des capacttfu dtaftninlstrateur et une expérlence pratique.
Au fur et â mesure que Le Progranne de vulgarisatiOn prendra

de I'expanslon, Ies V.R.S.Ds pourront être recrutÉs parml Les

A.V.As les plus remarquables.

Les fonctions de Spéciallste Technique seront plus dlf-
ficiles à rempllr à ce nlveau. Il dolt connaltre sa matière à

fond et être capable de former d'autres personfles' Il dolt
ptre dipl$mé d'une UnLversitë (maltrise ou équlvalent) et possÉ-

der uRe vaste expérlence en agrLculture en plus drune bonne
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connaiËsance de sa matiëre. Ces fonctions seront pJ.us dlfflclles
à remplir que les précédentes. Pendant les efforts de recrutement

des candlÉlats approprtés aux postes de Spéclallstee Têchnlquesr le
programme de vulgarisation ne dolt pas être lndéftntment reporté'

On pourra coffinençer Par recenser Ie personnel d'encadrement

exlstant pour un recrutement probable d'employés dont on pourra

accroitre l"es capacités technlques grâce à des ëours spËclarrx accéLé-

rés. pour un début, Ies zones de spéclall"satlon peuvent être tout
â fai,t étendues. Au fur et â mesure que le niveau de lragrlcul-
ture s,élèvera, Ies Spécialistes Technlques (S.T.) auront de plus

en plus besoln d'être plus spéclallsés et md-eux quallflés'

On doit util-iser tout Spéclaltste Technique disponlbte
d'une maniêre trës prudente. Une équlpe de S.T. (Spéclalistes

Technlquês) r comprenant au moins un agronomer un spéciAllste de

La protection des pLants , Êt un responsable de }a formationt
pour un groupe de I20 à I50 Agents Vulgarisateurs de Vlltage
(4.V,ÀE), est un poursentage recommandé.

On doit pourvoir au:{ facl"tités de transPort pour Per*

mettre aux Spécialistes Techniques de eouvrlr une suPerficte
aÉËez étendue, et de se rendre aux sÉances de fOrmationt sgr

les champs dee agriculteurs, et AuN stations de recherche. On

dott prendre des dlsposltl-ons pogr le logernent et les bureaux.

Le budget, â ce nlveau 1à, dolt couvrlr le cof,t des essals

prat.l-ques, des séances de formatLon, et toute autre opératlon
Ilée â la vulgarisation.

Niveau du Distrtct !

Le personnel drencadrement, à ce niveauf supervlsera
les actlvltés }lées à la vulgarisation dans les bas échelonsr

et fournira une assistance technique et administratJ've au nl-
veau du soue-dLstrLct.

De même gu,aux autres nLveaux, leg dëplacements sont

lmportants. Le budget doit accorder un nombre suffisant de

v6hicules, des lndemnltÉs de voyage, des facl}ltés de logement

ou alors des indemnttés à cet effetr ainsl Ç1ue des fonds Pour
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les opérations de vulgarisatlon et Ia formation Prattque ; tI

devrait y avoir un groupe de spécialistes Techniques à ce ni-

veaurpoltfs,occuperdesdomainesquinesontpasspéciflques
àunlieudonnë,telsguelagestionagrlcole,Iescultures
d,une importance parttculiëre ou alors Itéqutpement agricole'

i

Ilsepeutquel,onaitbesoindecadressupplémentaireE
à ce niveau pour contrôIer le service de vutgarlsation et éva-

Iuer son impOrtance, et fournir une assistance technlque Pour

I,éIaboration des recoilnandatiOns en ce qui concerne lragrlcul-

turef pour Ia direction des essais sur Ie terral-n' êt lrélabo-

ratl.ondeeprograflmesdeformattondupersonnelàdIautres
niveaux d'encadrement'

LequarfiergénÉraldoltcomprÉndreuncentretrèsblen
équipépourladiffusiondIinformationsetdepublications,.'1
préparation des brochures, chartes et autres matériaux lmprlnés

ayant tralt aux services de vulgarisation ; dêvelopper et four-

nir des moyens didactiques'

ÏI pourrait aussi publier un périodique qui meutralt

en valeur les nouVelles découvertes techniques' et les rÉsultate

,d,un travail de rnrlgarisation particulièrement effl-cace' et

servirait de centre dtéehanges dtldées et drlnformations au sein

du servlce de vulgarisation'

Congultants :

Lorsdesphasesinltiales,llfaudradeeconsultantË
nationaux ou étrangers Pour alder au développement de Itorgani-

sation de vurgarisatl_on, des mëthodes et des progranmes de

formation, alnsi qutà Itorganlsation et au fonctlonnement dU

service de vulgarlsatlon. ces consultants doivent avolr une

expértence pratique de Ia gestion dtun service de vulgarisatlon'

iI
I
t

I

t
I

t
I
T

t
I



I
t
t
t
t
t
t
T

T

T

I
t

223.

G*3.3.4 Stimulatlons du personneL du Service de Vulqarisatlon

Darrs les conditions suggérées par ce ProgralflIlte du Éer-

vice de vulgarisatlon, tout |e personnel drencadrement deVralt

travailler d'une manière beaucoup plus efflcace que dans les

Çonditions qui prêvalent dane la plupart des systèmes' LreN-

pÉrlence a montré que ItAgent Vulgarisateur de Vtllage devlent

rapJ,denent un membre respectê de la communaut'é rurale et qurlls

tirent une grande satisfactioar des réallsations concrêtes en com-

pensation du travail qutils effectuent. Cependantt pour trouver

les candidats les plus satlsfalsants, êt maintenir Ie bon moral

au sel-n du personnel' une révlsion prudente des salaLres s'J'mpo-

sÊ. Sl nécessaire, il faudratt corrlger Les salaires en guJ'se

de compensation et d.e stlmulant. Les Àgents Vulgarlsateurs effl-
caÇes devralent obtenlr des promotlons et des augnentatlons de

salaire.

c-3.3 .5 Coiit de l-a féqryÊ
services de vulqarisatlon

Il n,a paÊ été posslbler âu cours de cette étude, de

déterminer le coût actuel de Itorganisation et de la gestion

d,un service de vulgarisatlon efficace pour les Etats-membree

de I'O.lt.V.S. Cependant, ce sera un investisgement d'autant
pLus rentable sutun servlce de vul-garisatton blen struct'uré et
fonctLonnel est très lmportant pour Ie programme d'raménagement

agricole, êt qutun tel servlce devrait avoir des lmpacts lmpor-

tants sur I'agrl-culture dane Ie Bassin du fleuve SËnégal ;

BENOR et HÀRRISON (1977) ont rapporÈé que dans d'autres pays

en dëveloppement où tes services de vulgarlsation ont êtê réor-
ganlsés dans I,optique analysée dans les sectLons préÇédentest

les dëpenses se sont ÉIevées à environ 235 f.cfa Par hectaret
tandls que lron a estimé que 1',améItoratlon des dlts servlceg

a fournj. de 0r5 â I tonne de rLz par hectare par an pour un re-
venu drenvlron 14 000 à 28 000 f.cfa par an' S'J-I y avait plus

dtune culture, les revenug geralent encore eupérleUfe.
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G-3 ,3 .6 Ef forts initiaux des serv-rcqq- 4q VqJ-gqf-iq+liqtt

pour les services de vulgarisation rÉorganlsés comfiIe

Ilont souligné BENOR et HARRISON (19?7), I'objectif primordlal

des activitês est d'avoir dès Ie début des résultats três renar-

quables et â partir de 1à, poursuivre leur progression. Les

agents se concentreront dtabord sur les plus importantes cul-
tures et les technlques de base qui auront }es meJ'lleurs rësu}-

tats, du potnt du vue 6conomique, En concentrant leur attentlon
sur les expJ-oitants agricoles de contact qui ont étê choisisr

on peut arriver â des résultats qui srétendrorlt au reste des

agriculteurs. Le système se renforcera d'autant plus que les

cnlttvateurs auront davantage confiance en eu1ï'mêmes et enVers

les agents vulgarl.sateurs -

11 faudraLt apprendre aux agrlculteurs à tl"rer le maxl-

mum de profit des ressources dont tls dJ-sposent' Seules les

technigues qur accroïtront les revenus des agriculteurs devraient

être reco$mandées. Au début, On peut concentrer les efforts Éur

1'établlssement et I'amélioration de Ia gestion agricole grâce

à Itamélloratlon du labourage de La terre, à une mellleure
maintenance des pÉpiniëres, â Itutilisation de bonnes gralnes

et de meilleures espèces appropriées à Ia région ; on donnera

aussi une place importante au traitement préalab}e des gralnest

â l-a lutte contre Les mauvalses herbes, â une mellleure gestlon

de I'eau, etc"r

une améIloration des techniques agrlcoles est une

méthode qul a falt ses preuves en ce qui concernÊ Lfaccrois-
sement, des rendements et il n'y a pas lleu, de la part des

cultivateurs, d.'lnvestir beaucoupr gauf pour ce qui est de

l.accroissement de la main-droeuvre, Àvec l'ainélioration des
'techniques agrS-coles, on pourra réaliser plus de bënéfice sur

ces lnputs que lron doit rembourser.

Les agents vulgarlsateurs peuvent entreprendre trës
rapidement un progranme destiné à accroltre les rendements

I
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grâce â de melll-eures techniques agronomlques sans attendre
Ies rësultats des recherches.

G-3.3.7 Intéractions entre le Service de Vul-sarisation
et la Recherche

Pour que les services de rnrlgarisation alent quelque
valeur, ils d,olvent, être }iés à un programme de recherche effl-
à.**, Dës que Ie service de vulgarisation aura comblÉ Ie foseÉ
qui existe entre les techniques agronomlques pratlques et Ia
grande quantité drinformations qui exlstent déjà' à la sulte
de recherches antérieures, iL sera alors nécessalre de fournlr
de nouvelles connalsgances et recommandatlons que les agents
devront communl-quer aux agriculteurs. Par conséquent, tI devra
y avoir des contacts pernanÊnts entre le service de vulgarl-
sation et les instituts de recherche, Les intÉractlons entre
la recherche et Ia vulgarisatlon tiendront les agents au courant
des réçultats de la recherche dont i1s ont besol-n et lnformeront
Ies centres de recherche des problèmes des agrlculteurs de sort,e
que Les efforts de recherche pulssent être concÊntrés sur la
situation agricole locale.

Afin de maintenlr les contacts nécessalres entre Ia
vulgarisation et Ia recherche, BENOR et HÀRRISON (L977) recom*

rnand,ent, Ia créatlon d'un comlté de recherche et de vulgarisation
qui seralt prësldé par Ie Dl-recteur de I rAgrlculture (ou un

reÊponsable gouvernemental équivalent) et qui comprend,râtt d'es

représentants qualifiés du service de vulgarisation et des

centres de recherche, Ce comlté serait chargé de 1rélaboratlon
des recommandations destinées aux agrLculteurs, de la mise au
point d'un programme d'essais sur Ie terrain, de 1rêvaluatlon
des donnÉes expérimentales etc... Ce comité pourralt aussi dé-
terminer les zones et les problèmes lmportant,s que rencontre
I'aménagement agricole au niveau de I'agrlculteur. Ces infor-
mat,ions permettront aux chercheurs de concentrer leurs efforte
dane Iroptique 1-a plus applicable à 1'aménagement agricole
dans Ie bassln du fleuve Sénéqal.
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II faudrait aussl mettre sur pieds des comltés mlxtes

chargës de Ia recherche et de ta vulgarlsation à des nlveaux

administratifs inférieurs. L'objectif de ces comités seralt l-e

même que celui du comitë supérieur, mais lraccent serait mis sur

la d,éterrnination des problêmes et 1'élaboration des programmes

pour les diverse$ réglons d.u bassin du fleuve. 11 a étë suggéré

une méthode d'organlsation de contacts entre le service de

vulgarisation et les centres de reeherches. (cf' Figure G-3'2) '

G-3,4 Tntéractlons entrg- le SeËvice dç VU arisation et
Ies Organismes d' l-nputs egrlcoles et de crêdl"t

ÏI faut mai.ntenir tes contacts entre les services de rnrl-

garisatlon et les organismes resPonsables de Ia foUnniture drin-

puts agrlcoles et de crédit. Un puissant servlce de vulgarisation
nécessltera des j-nputs efficaces et des organlsmes de crédlt'

étant donné qu'avec lraccroissement des servlces de vulgarlsat'lon

ces services (crédit1 inputs) seront de plus en plus eollLcLtés

par les agriculteurs'

Les organlsmes qui fournissent les inputs doivent être

constarffnent au courant des recommandatlons qul sont faltes par

les agents vulgarisateurs, Êt ces derniers, à leur tour, devront

être avertis des inputs et arrangements de crédit disponlbLes'

Le service de nrlgarl-Sation peut fournLr dee renseigne-

ments aux organismes d'apprOvislOnnement sur 1tJ-mportance de

la demande et peut aussl avertl-r les agrJ.culteurs de la dispo-

nibilitë des inputs et de leur cottt probable t 11 peut auesi

les lnformer de la maniëre dont ces inputs peuwent être utili*
Sés au mleUx pour accrOltre lêUrS reyengg flnanCiers'
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CHAPITRE H

RECHERCHES ET ANÀLÏSE

H-l Introduction

Le succès du programme dtaménagement Pour une agricul-
ture irrlguée intenslve dans Ie bassin du fleuve Sénéga1 dépen*

dra, dans une large mesure, de ltefficaclté de Ia conceptlon
et du fonctionnement des systèmes drirrlgatlon et de dralnage
des pértmëtres trrigués. À partir des observations faltes lors
des travaux de recherche aur Ie terral"n dans Ie cadre de Iré-
valuat.ion des impacts sur lrenv.tronnement du bassin du fleuvet
Itpqui.pe chargée de ItAménagement Agrlcole a concLu qu'11 fal-
Ialt rësoudre certains problëmes f.iés à Ia conceptlon et à

lrexploitation des systèmes d'irrlgatlon et de drainage exiÊ-
tant,s si les cultures irrtguées dolvent se réall,ser Pleinetnêtrt'€t
si les états membres de I'O.M,V.S. dolvent attelndre lee objec-
tlfs qurils se sont flxës pour Iraménagement du basein.

Les sectlons suivantes passeront en revue lee problëmes

actuels et les déficlences des périmètres J.rriguée et propose-
ront quelques recommandatlons et critëres pour la planiflcatlon
et La conception des futurs përimètres'

H-2 Défauts de conception et problèmes de fonctLonnement

H-2. f Gren4s trêfj4ëtres

a/. LeB canaul{ drirrlgation Eont crausÉs dans le solt
dans du matérlau naturel, et, nront pas de revêternentr ce qul
entraine les inconvénlents suivants I

- pertes excessives dues à ItinftltratLon (vert,Lcale

et horizontale),

I
I

I
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taux éIevés dtenvasement dans les canauxt

- danger de cassures provoquée8 par ltéroslon et lee

rongeurs

Ies canaux situés dans les mâtêriaux naturels doivent
être construi.ts avec des aires â section vertlcale relativement
grandes et peu profondes ; ils dolvent transporter lreau à une

faible vitesse pour évtter 1réroslon de leurs bordurest

Ies conditlons sont favorables à Ia crolssance de Ia
tourbe et des mauvalses herbes aquatlques, ce quJ, baisse de noU-

veau la viteese de Ireau et entraf.ne des coûts de maLntenanÇe

élevÉs

b/. Ainsi qutils sont conçus â lrheure actuellË, Ies
sysÈèmes de distribr.ltion dreau sont trop complexes et dlfficlles
à manipuler et à sérer Trar les cultivateurs.

c/, Les capacités drirrigatlon (I'appllcatlon de lreau)
sont très faibles (environ 30 â 40 *) au nJ.veau de la canal.l.sa-
tlon â Ia parcelle.

d./, Les systèmes d'adductlon, y compris les canaux et les
ouvrages de prise dreau ne sont pas explottés et mal-ntenus drune
manière adëquate.

e/ . Les cuLtlvateurs chargés de I I irrJ.gatlon n I ont pas

étë bien ou sufflsantrnent inltiës aux technlques d'lrrlgation et
ne sont pas non plus correctement encadrés au cours de La sal-
son de culture. Par conséquent, ils ne font pas un usage effl-
cace de lfeau.

f./, Les champs nront pas été nlvelés convenablementr
ce qui provoque leur mauvaise lrrigatlon et des coûts de pom-

page élevés.

I g/. 11 nrexiste pas de moyens pour mesurer I'eau dans

Ies systëmes d'adductlon.

I
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h/. II n'y a pas eu d'études détaitlées du sol et du

I d,rainage au cours de l'avant-projet d'aménagement.

I L/.. Aucun guide n'a été f ormé pour I'irrJ-gatton et le
I drainage oes périmëtres irrigués.
^t

I j/. Les princlpales pompes à eau ne sont pas standardl-
r sées,
I

I 
k/, L'équipement agricole nrest pas standardisé'

.È L/. Dans Ia réglon du detta, aucune ëtude Bur Ia perméa-

f bllitë (conductlvtté hydraultque) des dlfférentes granulations
t du sol nta étë faite pour Ia conceptlon du drainage souterrain.

a

t m/. Dans Ia région du delta, iI n'y aucun système de

I putt,s ou de piézométrles pour mesurer ltécoulement des eaux

I souterrainee, les nlveaux et les hauteurs de la succlon dans

les sols saturés.

I
H-2.2 Petits périmètres

I
I a/. La conceptlon actuelle de Irinfrastruct,ure hydrau*

I lique laisse beaucoup à désirer.
I

I b/, Le système d'adduction est constrult à partir de

I matériau naturel et nta pas de revêtement, ce qul provoque 3

t I. De trop grandes pertes par lnflltration (vertlcale
. et horizontale).I
I 

Z. LIne érosion rapide et un mauvais alignement des

I canauxr
I
- 3. Des cagsureÊ dans Les canaux et leurs bordures.
r
f 4. Des condltions favorables e Ia crolssanÇe de mau-

f vaises herbes aquatl.ques et terreetres sur les bords et à lrln-
térleur du système d'adduct,ion.

-
t
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e/, Les agrlculteurs-lrrigueurs n'ont pas reçu une

formation correcte ou suffieante dans les techniques dtirriga-
tion et ne sont pas encadrés pendant Ia Ëalson des cultUres i
aussi ne peuvent-ils utlliser effi-cacement I'eau et en falre
une bonne gestion.

d/, Les pomPes à eau flxes nront pas les fondemente

adêquats,

e/. Les pompes à eau dlffërent en margue et en puissance.

t/. Les tuyaux rigides drévacuatlon ne repoaent sur rien
parce que te matériau de compactage et eelui de remblal ont Étê

érodës.

g/. I1 n'y a pas de clapet de pled dans Ie tuyau draepi-
ration et iI nty a pas de clapet de retenue automatJ.que dans le
condult de sortie pour empêcher le retour des Ésoul"ements au

moyen des tuyaux dtasplratlon et de refoulement quand' on arrête
Ia pompe.

h/. les unités de pompes flottantes ne sont pas conçueË

correcÈement.

L/. Les coûts drexploitatlon aont ÉIevés Parce que Iron
ntutillse pas avec mëthode le débit total des grosseÊ PomPes.

)/. Il nrexlste pas de progrânme drexploitatLon et de

mai.ntenance de l' l-nfrastructure hydraulique.

k/, II n'y a pas eu de conditlons prévuea pour un draL!
nage de surface dans les zones irrlguêes'

L/. Les champs Éont grossiërement nlvelésr cê quJ. pro-
voque une mauvaLse utilJ,satl,on de lreau.
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H-3

Nombre des aspects technl-ques de l'lrrl"gatlon - Erl
sont vltaux pour Ia conception drun système de dlstrLbutl'on
de lteAu, c6mplet, efficaCe et fonctiOnnant correctement -
sortent du cadre de cette étude t par conséquentr cette sectlon
mettra lraccent sur les consldÉrat.ions les plue fondarnentales

et sçr les composantes du système dtirrigation que Iron consl-
dère être les plus importantes.

I H-3, r rntroduction

La conception, la construction et Irexploltatlon effi-
cace drun systëme drlrrigation pour toute zone spéclfi.que sont
détermlnées par la source dteau dont on dlspose, par Ia mell*
Ieure méthode d t adductlon de I'eau vers les champs al-nsJ. que

par les technlques drirrlgation utLlisées. Etant donnÉ que

le suçcès d'un projet d'lrrigation dépendra dans une large
meeure de la participation de 1'agrlculteur, les moyens mi.s à

sa disposition doLvent ære 'cwrps et, nalntærnre afin de concorder
avec les aptltudes et les besôlns dudit agrLculteur. 11 est
donc souhaitable de faire partlciper â la fois lee agrieulteurF
et les cadres responsables de Irexploltation du rÉseau drLrri-
gati.on dans le choix du système à utillser alnsl. que dans la
planJ.f tcation pour I t exploitatlon et la mal-ntenance de ce syÉ*
tème. Cette actlon double empêchera le choix drun système qul
s'avérera tnadéquat du point de vue fonctJ.onnel ou alore trop
comp1J-guë ou difficlle à utiliser par I'agrl-culteur.

Toutes les resçources physlqueÊ, les structures et les
services organisatlonnels qui sont requis pour lradductLon de

lreau drirrl"gation de la souree âux ehamps sont lnclus dans un

système drirrigation. La planiflcation et Ia conceptlon drun
s1'stème devraient débuter à partLr des parcelles agricol"es et
s'Étendre à la source drapprovisionnement.

Recqrunandations et critèlqs dtéIaboration applicables
aux proiets d'irrlgatlon Planlflés à I'heure actuelle

cables aux futurs

I,a quantité dteau nécessaLre â chaque parcelle varlera
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dfune année à I'autre et selon les périodes de I'année i
elle dépendra aussi du genre de cultures que lron y faLt
pouaser, des hesoins en eau des plants lors des différentes
phases de crolssance et des conditlons climatiques pendant

la pÉriode de eroLssanÇe. Avant de faire Ia conceptlon d'un
systèmer ort a besoin de connaltre certalnes dOnnées de baSe

concernant le cllmat, Ies types de sols, Ies besoins en eau

des cultures, les condJ-tions du terraln ainsl que les réactlons
et les capacités des agrlculteurs. Des données disponibles
complëtes et dignes de conflance, appliguées de mat'rlëre adé-

quate seront des facteurg détermlnants dans le succès final
du projet dr irrigetlon.

Un système d'irrigatlon dolt être conçu de telle sorte
qu'1,1 soit capable de fournLr une quantité spËciflque dreau

à chaque champ â tout momentr cë qui constitue une réponse

immédlate à la demande. II dolt être possible drajust,er rapl-
dement Ie dëbit, provenant du canal, afln de conbler lee besolns
spécifiques de La zone que l'on irrlgue. II doit exister assÊz

de précislon et d'efficaclté pour remplLr les besolne en eau

des cultures et en même temps aËsurer une utilLsatl,on économl-

que et pratique de lteau.

LeË systèmes drirrigation devraLent détenir des struc-
tures et des outils de mesure ou de mètrage, Une mesure exacte
de lreau sert aux beeolns suLvants i

gation
maintien des programmes de }âchure de lreau drlrrl-
distributi.on équitable de I'eau,

I'applicatlon façlle et précise de I!eau aux parcellee
pour Érassurer que les cultures.reçolvent la quantttÉ dreau
nécessaire sans épulser les ressources hydrlques,

calcul approximêtlf des pertes en eau du système

d'adductlon et locallsation de lrorlgl"ne de ces pertes'

* Détermlnation du cott de lreau, êt lâ où c'eÊt appll-
cable, des prlx e*actg de Ireau utJ.lisée par la consormateur.
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- Détecti.on des lrrégularitês dans le système de IA-
chure

On peut incorporer les Lnstruments de mesure de lre6u
aUx autreg structures du réseau dtlrrigationr telles que les
prlses d'eau de dlstributiOn, IeS régulateurs ou les chutes.

on dott arrcorter autant de soin â la conceptl"on du

systëme drlrrigation - comprenant les nombreuses petites struc-
tures essentielles â un réseau de dlstributlon efflcace et
fonct,tonnant correctement * que des plus grande ouvrages tels
ç1ue les barrages, Ies ouvragËde prlse d'eau, Ies statlons de

pompage etc... OE, assez fréquemment les lngénieurs de Ia con-
ception négligent les petltes stuctures solt en les concevant
mal, soit en les ignorant totalement. Ces petLÈs ouvrages sont
cependant d'une grande lmportance pour IradductLon sûre et
éqult,able de Iteau et Ia conservatlon de cette ressource vJ.tale,
Ils doivent être simples mals efficaces du polnt de vue de Ia
conception et, de Ia constructLon ; durables et façlles â manl-
puler. Le nombre de ces petits ouvrages requis pour tout réseau
dtlrrigatlon est détermlné par celui des unités drun projet d'lr*
rigat,ion, celui des parcelles à I!Lntérleur de chaque unitÉ alnei
que leur taille, la topographle des solsr €t Ie progralmne drirrl-
gation mis au polnt particulièrement pour ce projet.

t Ltom,lsslon de ces constructions mlneures mais essentLellesr peut entrainer des dëfauts dans Ie réseau tout entJ"er.

En plus du choix d'un réseau d. t add,uctJ.on approprlé r de Ia
coneeption et de la congtruction solgneuses de sea composanteet
une lrrlgation efficace et économique des cultures nËcesslte Iré-
tabllssement d'un programme. Ce programne d,ott Être mLs au poLnt
de pal-r avec I'organisatlon reÉponsable du réseau dIlrrlgatLont
Iragronome, Ie spéclaliste des technlques d'lrrlgatLon, 1'lngÉ-
nleur chargé de Ia conception et I'agrtculteur.

Lringênieur chargé de Ia conception du réseau doLt Ëtas-
surer que toutes les opérationÉ pourront être effectuées sans
dtfficulté et de manière précise lorsque Ie réseau sera utllieÉ

il
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dans les champs, de sorte quril y ait adhésion au progrâJllllle.

Une lncapaclté de distrlbuer Ireau d'lrrigation selon

Ie prograillme peut provoquer des pertes agrJ-coles, unÊ produc-

tion réduite, des sole incultivables à cause de leur teneur

exceSslve en eaur oU même un épuisement des provlsiOnS d'eAu'

H'3-2, Recommandations spêcifiques pour IramâIl"oration des

périmètres irriguës du bassin du fleuve sénégal

H.3.2-I Aqronomie

a/, A 1'heure actuelle, les études de sols sont lnsuffl-
santes pour Ia conception du projet. Les profils de sols exa-

mlnés maintenant sont trop peu profonds et les échantillons ne

sont pas en nombre Sufflsant. On doit classer les sols drune

manière plus convenable et adopter des méthodes dfanalyse des

sols plus approprlés.

Avant I'aménagementr oil doit prendre des dlspositlons Pour

srassurer que de convenables étudeg des so]-s ainsi que deÉ

analyses ont été effËctuÉes pour la zone â aménager.

b/. On dolt procÉder à beaucoup plus de recherches quant

à la compatibillté des types de culture avec les sols des përi-
mètres pour dét,ermlner les meilleures varlétés de Çes cultures
pour une zone particulière. Des recherches sont nécessaires
pour déterminer les parasites et les problèmes prévisibl-es dus

aux maladies des plantes de sorte gue Iron puisse mettfe au

point des programmes adéquats de protection deS plantes.

e/. En ce qul concerne les engrais, ot1 doit ÉIaborer des

recorunandations pour les dlverses cultures et les ÇonditionB
des sols de chaque rëglon'

d/. on dott débuter des progrEunmes drlnitlation des cul-
tivateurs aux technlques agricoles fondamentales améllorées.
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H*3.2.2 Gestion de I'eau

a/. on doit mettre beaucoup plus I'accent sur la maj.n*

tenance çonvenable de tous les systêmes drlrrlgatlon et de

drainage exlstant à la fols dans les grands et les petlts pÉ-

rimêtres. Cela comprend Ie nettoyage complet des canaux et Ia
réparation de tous les canaux actuels de transport dreau aLnsi
que celle des structures hydraull.gues.

b/. Le taux drinfiltratlon de Ireau des divers sols dolt
être détermLnë de manLère à façtllter I'applicatLon préclse dreau.

Dee études pratiques sur Ie terraln dolvent être effectuées pour

déterminer les méthodes drirrigatlon les plus approprlées et Ia
quantité nécessaire al-nsl que Ia fréquence des appllcatl-ons d.reau.

c/, On dott prêter plus d'attention au nivellernent exact
des terres et â celul des parcelles lorsque les nouveaux pÉrlnè-
t.reg seront aménagés. Cela assurera une distributlon unifotme
de I'eau dans les champs.

d,/. Les ouvrages de megure hydrique doivent être instal-
Iés sur les systèmes d'adductlon des eaux dtirrlgatlon (canaux

jaugeurs Parshall, dÉversolrs, Pâr exemple).

e/. On devrait établir une unité de gestion de l'eau
dtirrtgation et de Ia main*droeuvre qul en assure le fonctlonne-
ment (par exemple un district d'irrJ.gatton) pour chaque périmè-
tre. CeIa permettra un contrôIe et une utlltsation efficaces de

I'eau,

f/, On doit améliorer Ia formatton des cultLvateurs en

techniques de bonne trrigatlon et accroltre cette formation PoUr

rendre plus ëfflcace leur utilJ.sation de I'eau.

g/. On doit étabLl-r un manuel drirrlgetion Pour chaque

grand et petlt pérlmètre, Une ébauche de manuel drirrigatJ-on
figure dans lfannexe de cette étude.
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H.3 .2-3 Esuipement

a/. on devrait faire de sërleux efforts pour unlformiser
tout r'équlpement de pompage d,eau et res J.nst,rurnents agrico-
res. cela permettra rtéchange de pièces de rechange au fur eÈ
à mesure que cel-a sera nécessar-re et réduira I'ampreur de
I'inventaire des pièces nécessaires.

b/, on dolt prendre des dlsposlt,ions pour un service de
réparatl-ons raptdes en cas de défaut dans r'équipement de pom-
page. sl posstbrer un stock de pièces de rechange doit ët.re
conFtitué pour êviter de longues përiodes drattente avant
I'arrlvée des pièces de réparation.

e/. Pour ce qui est des petlts përlmètres, lr seralt con-
seillé drutiliser des pompes-hèrices ou des pompes hérico-
centrifuges. Le minimwn qu'on devrait exJ-ger seralt de fournlr
deux unités de pompes par pérlmëtre, dont une seralt, fonctlon-
nerre et rtaut,re servirait de rechange en cas de dÉfaut de
pompe.

d/. Pour les pet,its pêrlmètres, res unltés de pompe ftot-
tantes dolvent être nombreuses sur plusieurs sections et â
Iâchures automatiques, au cas où une sect,ion est remprie df eau.

e,/' Pour les pompes fixes des petits périmètres, des baees
solides et adéquates dolvent être const,ruites, avec des cous-
sins résl-stants aux chocs et iI doit exieter des dispositions
pour faclliter I'ancrage. Les bases dotvent êt,re construites
â partlr de briques et de bêton à dlfférentes hauteurs au*
dessus du nl-veau de rreau du fleuve, Elres dolvent être espa-
cées pour permettre des changements simples et rapides de rrem-
pJ-acement des pompes, El1es doivent être construites sur sols
stables pour empêcher la rrve de srëroder autour dferles au
cours des pérJ_odes de crues du fleuve,

I
t
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H-3.2.4 Svstèrnes de tranÊport

a/. on dott mener une étude drévaluatlon préliminalre
pour détermlner I'état de tous les canaux sltuês sur les pért-
mètres irrlguës du bassin du fteuve Sénéga1.

b/. Des critëres de conception devralent être flxés en

ce qui concerne des systèmes dtirrlgation et de dral.nage amÉIlo-
rée. on devrait çhoisir un sysf,ème gui seralt plus efficace et
pratlque que ceux qui existent actuellement.

Un systëme comprenant des canaux élevés et revêtus de
béton seral-t grarderent déetré. DanE le cas où cela seral"t impos-
slble â falre financlèrementr ofr recommande fortement que les
structures de transport par gravi-té (canaux principaux, seÇon-
dalres et, tertiaires) soient élevées au-dessus du sol, pour ce
qul est des futurs périmëtres lrrigués. Le chapltre H de cette
étude fournlt quelques critères concernant les systëmes suréle-
vés de transport dIeau dIirrlgatl-on,

e/. Les canêux d'lrrlgatlon de t,ous les grands pÉrlmètree
actuel.s devraient être au moins revêtus d t argJ"le compactÉ. Ce

minimum reste valable pour tous les futurs pérlmèt,res lrrlguës.
Des études sur Ie terraln devraient être cond,ultes pour locall-
ser les zones de sols bq[a!!Ë. ad.jacentee aux périmëtres à cet
effet.

La solldlté des systëmes de canal-isatlons des pérJ.mètres
irrJ"gués du bassin d,u f leuve, s'l1s étalent revêtus de matÉriaux
d'argJ.Ie Çompact, serait grandement renforcée par le falt Çlu€r
durant la saison des crues , le fleuve Sénégal transporte des
conÇentratLons importantes de llmon en suspenston qul" contlen-
nent des matières colloldales. KING et BRÀTER (f926) ont éta-
bll Ie profit que lron pourraJ.t tLrer des matLères llmoneuses
et colloldales contenues dans l-'eau du fleuve alnsi que leur
effet sur les canaux d'lrrigation

En gënéral, les canaux vLeux et qul résLstent blen à

Iraction du temps supportent J"es grandes viteeses de lteau
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mieux que les canaux neufs, CeIa est partlcullèrement Vral
des canaux revêtus dtargile quand les limons transportÉs par

Ie courant contlennent des matlères colloïdales. Les colloIdes
(lorsqu'i}s sont appl-iqués aux sols) ont les proprlétÉs sui-
vantes : plastictÈê, cohésion, solidité lorsqutils sont mouil-
lës, et dureté quand ils sont secs i ces caractérlstiques sont
essent,lelles â la réslstance à 1'éroslon.

FORTIER et scoBEY, KÏNG (non daté) ont conclu que les
collofdes -contenus soit dans le llt du canalr Solt dans 1teau

transportée par Ie canalr ou Les deux à la fois- ont tendance

à cimenter les partJ.eules dtargile, de timons, de Sable et de

graviers de manière à produlre une rêsistance aux effeÈs de

Iréro$lon, Sous I I action de l-'lnfl-Itration, les lnterstLces ou

vldes entre les particules d'argile de tall-les dlfférentes sont

remplls par les maÈiëres colloÏdales. Par consÉquent, la masse

devlent plus dense, stable et moins sujette à I'action érosive

de lreau. Cette réaction des mat,Ières collofdales -Pour ce qul
est des matériaux de revêtement des Çanaux- Êst un facteUr
dont, on devrait tenir compte dans la sélection des systèmes

dtlrrigation des futurs périmètres du bassin du fleuve Sêné9a1.

d,/ . Les réseaux de transport des eaux d'irrlgatJ-on des

pet,lts périmètres'devraient avoir un revêtement. Ce revêtement
pourrait conslster sôit en un noyau souterrain çouvert de sol
compact ou en une couche d'argile compactér avec 30 à 45 cm

d t épaisseur.

De ptus amples détails sur les revëtements des canaux

sont donnés à la section H'3-3

e/, TL est recommandé que dans la conceptlon dfun rëseau
dtirrtgatlon pour les futurs pérlmètres du bassin du fleuve,
les ouvrages de dérlvation (ctest â dlre tes régulateurs, les
chutes fonctlonnant, comme régulateursr les ouvrages de prlse
d'eau, Ies ouvrages d'entrée, les barrages de dérlvation. les
poutrelles de bouchure et les vannes à gllssement) eoLent aus*

si sl-mples et fonctlonnels que posslble de sorte que les eul-
tlvateurs puJ-ssent les manl-puler df une manlère effLcace'
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H-3, 2.5 Reqommandallq4g spéciqlques a

a/. II est nëcessaire. d'avolr de plus anPles détalls
sur la présence posÉible drune nappe dreau souterralne dans

la zone racinaire de certains sols du delta ; dee études sont

aussi néeessaires quant au développement possible de conditi"ons

de sols salins et sodiques.

b/. Il faut davantage de données sur I'effet de Ia sali-
nttë Éur la productj-on agrlcole actuelle et futune des pérLmètreS

du delta.

c/, 11 est essentiel de mener des recherches détalllées
sur les sols et Ie drainage dans le delta et, de cataloguer les

données recueillies sur Ie terraLn.

d/. on dolt entreprendre des ét,udes sur la perméabill-

té des soLs (conductlvité hydraul-lque) pour flxèr les liml"tes

des crltères de la conception du dralnage souterraln.

e/. on d,evralt établlr un systëme d.e putts et d'e Flé-
zomëtres pour contrôler les débits, Ies niveaux et les hauteurs

de la succlon dans les sols saturés du delta'

H*3.3 Données et erit'ëres de la conceptton de svstèmes de

transport dteau d'lrrlgatlon suréIevée et â revêtement

Un système d'J.rrigatJ-on par gravlté et surélevé est le
genqe habltuellement constrult dans I'ouest des Etats-Unie et
dans dtautres régions arides et semi-arldes du monde. Ce tyPe

de système dtirrtgation est supérleur comparé aux autres, et
il est très efflcace, II permet I'utilisation la plus complète

et efficace de lreau d'lrrigatlon. Les zones dternmagasinement

d,eau morte sont éIimi^nées et on peut contrôler la vltesee des

écoulements dans }e canal en corrigeant les gradlents du canal'

Pour les besoj.ng d,'un Cana! suréIevér OIt COnstrult une

di.gue de fondat,l-on èn utilisant des matérlaux d'arglle Proye-
nant, de Ia zone dremprunt adjacente à celle de constructlon.
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Les canaux drirrlgation (principaux, secondaires, et tertlai-
res) eont alors creusés dans les matêriaux compactés de remblaL.

On utlllse des sLphons en plastiques pour conduire l reau

provenant des canaux tertiaires ou des fossés agricoles et, des-
tinée à I'irrigation des bourrelets, basslns ou slIlons, La
tallre des slphons dépend du taux d.'infirtration maximum de
lreau dans Ie sol à lrriguer.

La figure H.3*I montre une coupe transversale d'un canaL
suréIevé construit à partir de remblal- de matériaux compaetés.
Les tailles des canaux dépendent des capacltés du canal qul
sont indiguëes sur cette figure.

H.3,3-I C+naux dttr{lqation à revêtement

r-es deux avantages majeurs des canaux à revêtement dtun
système de transport d'eau dtlrrlgatlon sont la durabllité du
systëme et le contrôle des pertes dfinfiltratlon , ces deux
facteurs sont lmportants pour ce qur est de I'utllLsatlon éeo-
nomique drun système drlrrlgatron, Les pertes dreau moyennes
enregist,rées par des canaux non revëtus peuvent stélever jusgutà
40 t comme f indl-que te tableau H.3-I (Mc .TUNKIN, I97S).
Pulsqurun système de canar à revêtement d'une zonê df approvJ.*
sionnement donnée ne transporte pas nÉcessairement Ireau perdue
provenant d'un système sans revêtement, les dimensions de ce
système â revêLement y compris les ouvrages qui Ie composent,
peuvent être plus petltes. Àvec les revêtements non érodahl.es,
on peut accroftre Ia dénivellatLon et rendre 1a pente du talus
prus raide. on réduit ra rargeur en gueure, ce qur slgnifie que
lron aura besoln de moins de surface de t,erreg pour les canaux.

une efficacité accrue en ce qui concernê re transport de
lreau et, une rêduction des pertes d,eau diminuent â leur
tour les coûts directs du pompage (à considérer de très près
étant donné f infiltration contlnue des prrx du pétrore) et
prolongent Ia vie de Iréquipement de pompage.
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1ABLEAU H-3.I

CALCUL APPROXIMATIF DES PERTES D'EAU DANS LES

SYSTEMES DE TRANSPORT A RE\TETEMENT

Pertes en eau estimëes
en pourcentage Par rap-

Pays (Projet.) Renarquesport à lreau totale
que I'on a tgi!_!!ff:*t

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Etats-Unls,
46 projets
d I lrrigatlon

Paklstan Occtdental
bassln du fleuve
Indus (Pakistan
Occidental)

Mexico

Turqule - KonYa

Plaine de Cumra

U.A. R, Zone du

delta du Nll

U.A.R, * Nouveaux

canaux dans les zones

de désert

u.R.s.s.

Inde,
Canal du Gange

3-86
(moyenne 40 )

r8 44

35

26

35 50

I - r0

20*3s
I5

7
2Z
44

incluse I'eau Perdue â
cause des infiltratlons
et prlse par une vêgÉta-
tton non contôIÉe dans
les canaux, al"neJ- que
Ies pertes dues e lré-
vaporation dans Les
canaux.

RJ.en que les Pertes
dues aux inflltrations

Chlffre moyen des
pertes dans le trans-
portr fioins de sols
perméablee, plus de sols
perméables.

faibles pertee â cause
de lreffet de colmata-
ge de lreau du NLl.

Canaux prlncl.Paux et
secondaires

Canaux prlnclPaux eÈ
drains canaux gecon-
daires.

t
I
I
I
I
I
t
I

40

s0



TABLEAU H*3. I (SUltE)

Pays (Projet)

Pertes en eau estfuflées
en pourcentage Par
rapËort à lreau totale
quê- t'on a fait dériver

Remarques

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

Pakistan
Unité Kushita du

plan d' lrrigat'lon
Gange - Kobadak

Projet drlrrlgatlon
Garmsar en lran

Maxlmum 40 t

Année moYenne

5r7
7,3

I2r0

25 ,0

Cours d'eau

Pertes totales dues
aux J-nf lltrat'ions '
Pertes totales duee
aux inflltrations'

Canaux PrinciPaux.
Canaux secondalres.
Canaux Èertl"al-res

Pertes totales dues
aux J-nf Lltratlonç.

canaux princiPaux
et seçondalres.40

Source : M€ JUNKIN (1975)
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Avec un système de canal à revêtement, Ia quanttté

de travail requise pour Ia maintenance et Ie contrôIe de Ia

provlsron d,eau est rÉdulte, ce qui constltue un autre avanta-

ge, d'un polnt de vue économique.

Les autres avantages d'un système d'irrigatLon à revê*

temenf, sont t

- Une augmentation de la superficie des terres arables'

- Une réductton des zones d'emmagasinement d'eau mortet

une vitegse supérieure de l- I eau, et I t él-lmination de Ia crois-
sance, dans les canaux, des mauvalses herbes et plantes aquÉ't!-

ques

Tout cela réduit les habitats des vecteur$ de maladles'

- Des potentlalit,és accrues pour un drainage et un sè*

chage rapides des terres travergées par les canaux.

- une réductlon des pertes des plants dues â la trans*
plration grâce au transport pLus efflcace de l.leau.

Même si la con*tructlon d'un système de transport' drl"r-
rigation à revêtement coûte plus cher lnitialement, Ies écono*

mies qui proviendront de Ia rÉduction du cott total de

l,irrigation, drune utillsation plue rationnetle de Ireau alltêe
à une durée acçrue du système sOnt, à long terme, beaucoup

plus qurune comPensation.

II-3.3.2 Catégorles de revêtement,s pour les canaux drirrlgatlon

Les revêtements des canaux peuvent être arbltrairement
classés d'après le type de matérlel utllisé. Dans les sectlons
sulvantes, on analysera les dlfférents types de revêtementgt
et on indiquera quelques crj.tères pour chacun dreutË.
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A. Bvête$ent Pavé ou à surface dure

ctest le type de revËtement Ie plus cherr ËâLs c|e8t

également Ie plus souTraitable. I1 peut être composé de cl"mentt

de bëton de ciment bitumeux, de brlques, de carreauxr de mor-

ceaux de tubes, de pierres, etc... La figure H-3.2 représente

une coupe transversale typique d,run canal à revÊtement pavé

(KRAÀTZ I L9771 .

Leplussolidedesrevêtementsdecanalâsurfacedure
est le béton dont Ia durëe est estlmée à 50 ans au molns'

Critëres Ies coupes atun canef a revgtgle l

Afln dtunlformiser les coffrages gllssantB et I'autre

ëquipement de construction du canal, des coupes de canal

typesontétéint'rodultesdanspl.usieurÉpays'I,escrltères
établls par olrAmerlcan sOcLety of Agricultural Engineers"

(A.S.A.E.) pour }a couPe-modèIe d'un canal trapézoldal Eont

lllustrés à 1a figure H-3.3 (KRÀA1Z, 1977), I'es reeonmandations

comprennent deux couPes dont les pentes des talue Sont de I Sur

I, Les dimenglons types flgurent au tableau H-3'2 (KRAAfZ I L9771 '

B. Membrane d'étanchéltê exPosée

I,es revêtements à membranes exposêes peuvent së Çolllpo-

ser de ftnes membranes drétanchéI.té de bj'tume, de plastLque ou

de caoutchouc synthétique. Leur faible perméabllité l-orsqu'elle

est alllÉe â Ia consistance du sol ou à un autfe mat'Ériau de

base empêchera les ltfiltratl-ons d'eau'

Lfavantage principal de ce type de revêtement réside

dans sa flexibilité. ce matÉrlel de revêtement est plus effi-

cace lorsquril est disposé sous terre'

Des expêrlmentations faites aux Etate-unls montrent

que I'exposltlon au eolell, aux condltlons atrnosphérlques et

à 1'ërosion peut entrdlner une détËrloration des matÉrLels en

plasttque après deux à quatre années drutlllsatlon de ces
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derniers comme revêtements â membranes exposÉes, Tous res

produits comportant une couche de butyle - Ie nylon en partl-
culier- sont plus coûteux que Ie plastique, mals lIs sont mleUX

adaptée et durent plus longtemps. A çause d,e cette durée rela*

tlvement courte, I'utlllsation des revêtements expOsÉs est

restrel-nte à quelqrres rares cas tels que les petites sectlons

des canau1 et pour les besoins temporaâres et urgente de revê-

tement, ceci pour des raigons ftnanclëres'

D'après KRAATU (1977), les prerniëres lnstallatlone-
pilotes emproyant des revêtements à membranes exposées ont

tndiqué que ces derniëres résistalent peu aux nombreux problèmes

rencontrés gur Ie terrain.

Memhrane couverte ou-enletrlÉg :

Les membranes telles que Ie bitume prëparé sur placet

les matériaux bltumeux préfabrtqués, Ie plastlgue, Ie caoutchouc

synthÉtlguêI I'argile ou Ie bentonl,te peuvenÈ contrôIer effl-
cacement les pertes dreau dueS aux infiltratlons pendant une

pérlode suffisaffnent grande si elles sont revêtues drune

couche de protection, de sols argileux et à gravlers ou de

sables nivelé, etc. En Inde, des couches de proteçtion en

t,erre,profondes de 30 cm,ont fournl Ia protection adéquate

aux membranes etiterrëes contre J-es dangers Provenant du bétall'

Crltëres établis pour recouvrement de protection des

revêtements de membranes :

LËs critères établls par !e "U.S. Bureau of Reclamatlonill

Servlce de ùliSer en Valeur des EtatS-Unisrpour Ie recouvrement

des revêtements de membranes enterrées nêcesej-tent une ÉpaisseUr

mlnima correspondant au L/Iz de }a profondeur normale de I'eau ;

on ajoute 25 anÉ si la couche est composée de matÉriaux argileux
et à graviers

LeÊ critères de 1'A.S.A.E. exigent une épal.sseur mlnl-

ma de f5 cm de couverture du sol Pour les revêtements de mem-

brane flexlble. Si 1'on dolt ProtÉger Ia membrane contre Ie

bétail, I'épaisseur mlnip-a exigÉe sera de 23 cm'
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Lescrit.èresduUs'BureauofReclamationpourles
membranes d'étanchêité de bitume plastique exlgent une pente

maxlma de 2 sur 1, â moins que les matêrLauv. de couverture

soient, relativement instahles (par exempre sabres nivelés'

graviers fins ou sables limoneux). Dans Ce CAsr oû dolt utlll-

ser une Pente PIus Plate'

KFAATZ fig77) recommand'e une pente maxlma de 3 sur I

pour des Çanaux avec revêtement à memhrane recouverte de terre'

LafigureH-3-4estuneillustrationd.installations
typ5.ques avec revêtements à membrane exposée et enterrée

respect,lvement

D. RevêtemeryFs en terre

Cpnsêcutivementauxprogrèsaccomplisdans''legÉni.e,'
de l"a mêcanique des sols et les nombreuses améIl-oratLons de l t é-

qulpement et les technigues des travaux dtexcavatlon, Ieg revê-

tement,s en terre des canaux sont devenus un des types d'e

revêtements les plus comnuns en ce qul concerne la constuction

de systèmes drirrigation'

Dans certains endroits, seuls Les revÊtements en bÉton

sont plus efficaces que les revêt,ements en terre' Les revêtements

enterrecomprennentdelaterrecompactée'delaterrenon
compactée, des sols méIangés à des stabllisateurs, Êt des mëIan-

ges d,argiles. Les stabllisateurs de sol utlltsés sont composÉs

de la résine, du bitume et des produi.ts pétrochlmiques"

La figure H-3.5 reprÉsente une coupe type d'un canal

avec revêternent en terre compactêe, et Ie tableau H*3'3 fOUrnIt

fes donnéee de dimensions â utllieer avec cette ftgure I tous

deux sont de KRAATZ (1977).

r revêtemenlq e4-jEeJEe

KRAÀTZ (I9?7) indique les crltëres sulvante Pour tous

Ies revêtements en terre compactÉe !
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ondoitmaintenirunfermecontrôledeladensltê
et de Irhumiditë oPtimale'

- une d.ensi-té évaluée à 95 t ou 98 t du niveau maxlmum

établi en laboratoire - détermlné par Ia mêthod'e de comPactage

procter - Éournlra, normalement une stabtlité et une lmpermëa-

bilité adÉquates, Pendant la période de constructlon' ÔD devrait

procéder â plusl-eurs t,ests de densitÉ sur place pour grassurer

de la quali"tÉ' du travail ,

* si Ia densité normale nrest pas atteinte, Ie revËte-

ment devrait êt're de nouveau compacté'

- on doit entreprendre des vÉrlfications de Ia perméa-

bititË en effectuant des analyses en laboratoire des eols Pré-

levës sur les revêtement,s.

Le tableau H-3.4 (KRAATZ I L977',) fournit les vLtesses

d,écoulement tolérables dans les dlfférents matérlaux de reve-

tements en terre. on utlllse un coefflcient de rugoslté d'e

Manning de 0,0025 pour les canaux dont la capaclté est infé-
rieureS3p3/seconde(r00cusecs)etuncoefflcientde0'0020
pour d.e plus grand's canaux.

Les vitesses dtécoulement qui nÊ Provoquent pas dréro-

sion varl-ênt à peu prës ent're 0 , 3 et l ,8 nëtres par secondÊ,

sl on les compare aux vltesses allant de Ir5 à 2r5 mètres PAr

seconde en ce qut concerne les revêtements en bltume et en

briques.

on estime à vlngt ans Ia durée d.es CAnAux épal"s à revê*

tement de terre comPactëe.

H-3 .3. 3

çanaux avec revêtement

lecottdesmatériauxderevêtementdecanal.tout
comme celui des autres'matériaux de construction - variera laf-
gement selon l,endroit. Le tableau H-3.5 lndl-que les coûts
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TABLEAU H. 3*F

Coûts apprordmatlfs de Ia constructlon de

revêtements de canal.

Revêtement Coûts des
matÉriaux

autres
frais le

TotaI

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

Béton de ciment
" Portland 'r

7 16 cm non armÉ

béton de cl-ment

" Portland rr

Scm non armé

337

225

béton de cimËnt
bituml-neux 5 cm 28r

Membrane en bl-tume 93 x 4

enterrée (MBE)

Type de poutrelles 467

(de réglage) préfa-
briquêes

à couche drasphalte 239

à clel ouvert en jute

couche dfasphalte 239

entérrëe en jute

fl1n en poly éthylène,
IO mI, enterré 64

film en vinyl
IO m1, enterré L27

506

478

422

2r6

r4 t

253

L74

84

843

703

703

309

608

323

492

238

L74 300
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TABLEÀU H. 3-5 (sulte)

Coùts approximatifs de la constructlon de revêtements

de canal.

revêtement coûts des

matériaux
autres Total"

frais tË

I "":;i:Ï:.-ii 675

à ciel ouvert

revêtement en terre

I 
compactêelm 3o9

| :il:::i:l*,1".1*"" r40

I
t !k 

ï:îï:iî::':,.:.::#ï:::,";î'iï:il:î:*:*'*'n'Èemen'È' 
rns-

t :tlt bltume PréParé sur Ie terrain

t source Mc JUNKTN (r97s)

I
t
I
I
I
I

28 703

I
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moyens de construct,ion dans Itouest des Etat,s-UnLs ainsi qutJ.Ie
ont étÉ fournis par Mc JUNKTN (197s) pour res besoins de com*
paralsons des prix des dlfférent,s types de revêtements de ca-
naux, Pour cette étude-ct, res prix fi-gurant sur ce tabreau
ont été convertis en F,CFA à partir de dollars amérLcaj.ns.

I
I

On dolt consLdérer
ment,, Ies taux drintérêt
tatlon et de maintenance
prlx des revêtements des

Ia longévlté des matériaux de revête-
Iocaux et les coûts annuels dtexploL-
lorsgue 1'on compare les dlfférent,s
canaux.

Un autre facteur à consldérer est que Ia tallle d'un canal
nécessalre au transport d'un déblt donné varle inversement
avec nlrëgalisation" hydraullque de sa surface. Dans la formule
de Manning (forrnule utllisée pour détermLner la tallle -du
diamètre dtun canal- nécessairÊ au transport drun certaln vo-
lume dteau) on utlllse re facteur xrl,, pour représenter ra ru-
gositë des matérlaux de surface du canal.

En utllleant ce facteurr on peut falre une comparaison
entre les crltères de coupe transversare des canaux ayant dtf-
férentE types de matériaux de revëtement, Ainslr on pêut par
exemple faire une comparalson entre la coupe transversale drun
canal â revëtement en bëton et cerle drun canal ayant un revê-
tement â rnembrane en bitume drétanchélt,é, Le facteur ,,r1,, pour
le bêton, selon la formure de Manning, est de 01014 tandls que
cel-ui de ra membrane enfouie à étanchélté est de 01015.

Le rapport entre les deux seralt L/otot4 {ui, dlvisé par
I/0,025, donneraj.t L,7; ce qui sJ.gnifle que Itaire de la
transversale drun canal à revêtement à mernbrane enfouie à étan-
chélté en bltume (M.E.E.B. ) serait | ,7 fols aussl grande gue
cerre dtun canar en béton pour pouvoir tnansporter le même
vorume d'eau. pour une coupe transversare de conflguratlon-
types, Ie përimètre seralt environ lrs fois plus grand, ce qul
sj-gnifJ.e gurun canar avec revêtement à M.E.E.B nécessiteraLt
lr5 fois (une foLe et demie) ra superficle du revêtement du
eanal en béton

I
I
t
I
I

il
it
I
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Le tablearr H-3.6 (KR.AÀTZf Lg'17) dresse Ia llste des

capacltês relatives des canaux à revêtement en béton pAr raP-

port aux canaux sans revêtement, tandts que Ia flgure H-3.6

(Iî{c JUNKTN, rgTs) établit une comparaison graphJ-que des aires

de la coupe transversale des deux genres de canAux. Pour tout

débit donné, Ia superficle d'un revêtement en bêton Pëut être

rëdutte étant donné que les pertes dues aux frletions eont

molndres et que la vltesse maxima permlse est pluS grande

Lorsque lron utllise des revêtements non Érodables tels
que Ie béton ou l'arglle compacté, Ie gradlent du IJ-t peut être
augmenté et la pente du talus rendue plus ratde. Cela rédulra

Ia largeur en gueule, Iaquelle à son tour dimlnuera Ia super-

ficte requlse Pour Ie canal.

Sl tous les facteurs f|nanclers sont prls en consldéra-

tlon, y compris les économies qul rêsulteront' de Irutllieatlon
du système'dIirrlgatlon à long terme (maln-dIoeuvre et dépenees

de malntenance réduttes, utj.Iisatj.on plus ratlonnel"Ie de Ireau I

rendements accrug, etc..,) ,on Pourr4lt dét,erminef quill seraLt

flnancièrement possible de choislr un système de transport
d'irrlgatlon, surélevé et avec revêtement, pour les futurs pé-

rimètres irrlgués qui seront aménagés au cours de l taménagement

agrlcole du bassin du fleuve Sénêgal.



TABLEAU H.3_6

CAPACTTES RELATTVES DE CANAUX RE\7ETUS DË BETON ET CEUX NON REVETUS

Larçur du llt
(nÈtæs)

Prcifondeur de lrécoulenent
(rÈtæs) Quantité (cil/tnsec.1

Bëton rpn rrerÉtrr

0'30

0rg0

1,20

r,50

0r45

0r50

0 r75

0,90

0r40

r t27

zt[a

4

0r23

0,7I

1 r33

2r.24

SOUffi I lkaatz, L977
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