
/ < /:>-/*•/; v
E/CN. 14/AGREB/4

BULLETIN DE L'ECONOMIE AGRICOLE

EN AFRIQUE

No. 4

Novembre 1963

COMMISSION ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

NATIONS UNIES

^



b'r >? •'

E/CN,14/AGREB/4

COMMISSION ECONOMIQUE ORGANISATION EES NATIONS UNIES
DES NATIONS UNIES P0UE L'ALIMENTATION

FOUR L'AFRIQUE ET L, AGHICUL1URE

63-3980

BULLETIN DE L'ECONOMIE AGRICOLE
EN AFRIQUE

No 4

DIVISION MIXTE CEA/FAO DE L'AGRICULTURE
ADDIS ABEBA, novembre 1963



SOMMAIRE

Quelques considerations sur 1!irrigation en tant qu'auxiliaire
de la mise en valeur des terres en Afrique

par R. J. Harrison Church

Page

Note t Ce numero du Bulletin est entierement consacre a I'article de
M. Harrison Church sur les programmes d1 irrigation. Celui
de H. D.J. Shaw sur les problemes de main-d'oeuvre dans la
Gezireh, annonoe dans le No 3> para£tra ulterieurement.



QUEL^UES CONSIDERATIONS SUR L'IRRIGATION EN TANT QU'AUXILIAIRE

DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES EN AFRIQUE

(Par R.J* Harrison Church, B.Sc.(Scon.), Ph.D.)

SOMMAIRE

Page

A. INTRODUCTION 1

B. L!IRRIGATION ET LES AUTRES POSSIBILITES 2

C. AMPLEUR ET ORGANISATION DES OUTRAGES D1IRRIGATION 6

D. LES FACTEURS PHYSIQUES 8

E. NEC3S3ITE D'UNS EXPLOITATION-PILOTE - CHOIX DES CULTURES 13

F. QUELQUES CONSIDERATIONS ECONOMIQUES 17

G. QUELQU2S ASPECTS SOCIAUX 20

H. AUTRIjS DECISIONS DJ FONDS 23

I. ASPECTS INTERNATIONAUX 34

J. BIBLIOGRaPHIE CHOI312 36

APP3NDICE : BREVE DESCRIPTION DES OUTRAGES VISITES 37

*

Assistant en geographie a la London School of Economics and Political
Science de l'tiiiversite de Londres.



A. INTRODUCTION

1. La plupart des pays d'Afrique s'efforcent de developper et de ren-

forcer leur economie autant et aussi rapidement que possible. Les

progres de:1'agriculture leur sont essantiels parce que 1'agriculture

est jusqu'ici prJponderante dans leurs revenus nationaux et que c'est

sur une agriculture plus efficace qu'ils pourront asseoir un developpement

industriel et un developpement commercial rationnels.

2. Or le progres agricole reclame generalement une reform© agraire et

le remembrement des terres, une nouvelle mentalite sociale, des stimulants

economiques plus puissants, de meilleures methodes, un materiel plus per—

fectionne et des debouches plus vastes. Les operations d'irrigation, ©n

particulier si Giles ont une certaine ampleur semblent souvent ouvrir .

des possibilites a toutes ces ameliorations dans un cadre nature! encore

peu exploite, et avcc des executants rScemraent etablis et animus de

l'esprit des pionniers. Toutefois, tons les projets d'irrigatioh sont

tres exigeants en capitaux, en eau, en personnels dirigeant et technique,

facteurs qui sont tous rares dans la plupart des pays africains.

3. Sans vouloir dissuader les gouvernements oil les fonctionnaires

competents de se lancer dans des entreprises d'irrigation, la Commission

economique pour l'Afrique a conscience de la necessite d'attirer 1'at

tention sur les multiples aspects des grands travaux d'irrigation. On

souhaitsrait que les plans fassent l'objet d'un exaraen critique minutieux,

qu'ils soient mis en parallele avec d'autres types d'investissement et .

que, s'ils sont adoptes,. ils soient concus de facon a eviter les erreurs
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couteuses. Ces considerations at d'autres aspects de la question ont

ete mis an evidence a la cinquieme session de la Commission tenue en

fevrier a Leopoldville.

4- Le rapport ci-apres est du a un geographe qui connalt bien 1'Afrique

et qui possede une formation d'economiste. II a ete precede de visites

aux zones irriguees enumerees a 1'Appendice? il s'adresse aux dirigeants

et administrataurs non technicians qui ont a prendre les decisions de

principe pour le compte des gouvernements plutot qu'aux economistes ou

aux spe"cialistes de 1'irrigation. II se propose d'appeler 1'attention

sur un certain.nombre.de questions generalss, mais essentielles, qui se

posent a. propos des grands travaux d'irrigation et, aussi, de signaler

les avantages et les inconvenients des investissements dans I1 irrigation

au regard des autres moyens d'utiliser les ressources financieres et les

autres facteurs.

B. L'IRRIGATION ET LES AUTRES POSSIBILITES

5- L1irrigation est la technique qui consists a fournir de 1'eau aux

terres, en. roglant rigoureussment les dosages et les frequences soit pour

rendre la.culture possible soit pour ameliorar le renderaent de cultures

ou de paturages existants. L'irrigation est connue en Asie depui& les:

t-emps les plus reculesi c' 9st elle qui, pratiquee sur des terres fertiles,

a porrais a des popultations rural 3 s tres denses de prosperor dans 1 'Asie'

des moussons et en Egypte. Bien que dans 1'Afrique au sud du Sahara

les conditions soient tres diffarentes et que les zones qui se prSteraient

a l'irrigation soient.moins nombreuses, des perspectives tres larges

sfouvrent ... cette forme de revolution agricole, qui pourrait entrainer un

relevement tres notable des niveaux de vie.

6. Avant de decider d'investir des capitaux dans l'irrigation,. il

importe que les gouvernements sxaminent soigneusement les objectifs de tels

travaux. Sont-ils destines a ouvrir de nouvelles terres au seul benefice

d'exploitants deja competonts? Si le periaetre a irriguer a fait 1'objet



d'une prospection minutieuse et parait ofirir de bonnes perspectives, si

les produits du sol sont assures de trouver de bons debouches, le projet

pourra se justifier. Toutofois, si un projet a pour seule raison d'etre de

favoriser la mise en val.aur d'une region arrieree, ou d'apporter un complement

a 1'amenagement de l'energie hydroelectrique, ou d'installer des cultiva-

teurs novicos, il faudra lui consacrsr une etude plus approfondie.

7. Les. gouvernements devront repondre a la question de savoir s'il

serait preferable d'investir, en totalite ou en partie, leurs disponibilites

dans d'sutres formes possibles de developpemant, comms 1'arido-culture

(dry farming), 1'elevage, l'energie, 1'Industrie, les transports ou 1'en-

seignement agricole. Dans le cadre du present rapport on ne pourra fairs

allusion qu'aux trois premieres de cas possibilites-

Pour des recettes nettes comparables, 1'arido-culture reclamera

souvant des.immobilisations moins importantes qua 1'irrigation^ on devra

etablir das comparaisons rainutieuses entre les recettes brutes et les

racettes nettes, antre las randements des cultures irriguees et non

irriguees. En revanche, l'irrigation parmettra a des terres peu ex

ploiters ou ontierement inexploitess qui s'y prater.-:ient, do subvenir

aux besoins d'une population bsaucoup plus nombrause at selon des methodes

entierement nouvelles, pourvu qu'il axiste das debouches pour les pro

ductions de ces terras. Hormalsment, l'irrigation permet d'introduire

de nouvelles cultures, mais alio exige qua les agricultaurs acquierent

des connais. ances specialas souyent difficiles c assimiler et 1'implantation

de services sociaux dans des regions precedem ent delaissees. Si -un .

sacteur est compact, olio apportera ces.avantagas a un grand norabre de

gens. L'irrigation favorise la reforme de 1'agriculture et le passage

de 1'agriculture de subsistance a 1'agriculture commercialises. •

Les travaux d'amena-gement des ressources en eau jouent aussi un

r6le essentiel dans 1'utilisation des terres et la conservation des sols.

Una das faiblesses les plus courantes du caractere actual de 1'utilisation

des terres en Afrique apparait dans le fait que des terres declives exces-

sivement exploitees at fortement erodees voisinent avec des vallees qui
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pourraient etra fsrtiles mais qui restant inexploitess en raison d'un

regime des eaux defavorable ou de la presence de la mouche tse-tse. Dans

de: tels cas, pour dirainuar la pras^ion. sur csrtaines t:rres, 1'elimination

de la tse-tse, la regularisation des crues, le defrichement et 1'ir-•

rigation des vallees peuvent jouar un role precieux.

•La Rhodesia du Sud, le Mozambique, la Republique Sud-Africaine, le

Sud-Ousst Africain, 1'Angola, le Maroc, 1'Algerie et la Tunisie sont.au

nombre des pays ou des decisions difficiles sont a prendre, aujourd'hui

comme demain, en fonction des merites relatifs d'un investis em-nt assez

modeste applique a 1'arido-culture ou des depenses considerables a consen-

tir pour l'irrigation. Toutefois, il arrive que ces pays en partie sub-

tropicaux (et d'autres pays aussi,. parfois) soient en mesure de combiner

l'irrigation et 1'arido-cultura sur les exploitations d'un meme perinatre;

il an est ainsi das realisations du Limpopo, au Mozambique, d'autres pro

grammes analogues en Angola at de certains projets de la Rhodesie du Sud.

Dans de tels cas, 1'arido-culture peut etre resarvee de preference a la

production des denrees de consommation courante at l'irrigation a la

culture des produits chers, tals que le coton et la canne a sucre.

8. L'association de 1'arido-culture at de la culture irriguee peut

aussi facilitar 1'elevage des bovine, solution avanta^euse an ce sens

qu'elle profite aux tarrasdes deux categories comme aux hommes-at qu'elle

permet un accroissement des revonus. A cat egard, l'entreprise du

Limpopo est encore instructive. Una talle association est egalement pos

sible dans la valee du Save en Rhodesie du 3ud? dans les perinetras ir—

rigues de Shashi, d; ,ns le sud-ouest du pays, pu un .pro jet agricole est en

cours d'execution, dans calui du Tendaho, dans la plaina des Danakils

dans 1'est de l'~Jthiopie, at peut^etre au Llali dans la region misa en

valeur par 1'Office du Niger. Dans la Gesiroh, on fait meme paitre d'im-

portants troupeaux communaux sur les jacheres et les chaumes; ce betail

participe ainsi au nattoyage des champs, apporte du fumier, fournit du lait

et de la viande a certains, ilais on doit eviter que les troupeaux ne
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deviennent nombreux au point de surcharger las terres et d'entrainer

1'erosion dans les parimetres irrigues ou leurs alehtours; en outre, il

y a lieu de tenir las animaux a l'ec?.rt des canaux et des cultures.

9. L© choix entre.les avantaass de l'irrigation et les inconvenients de

la disparition totals ou partielle des paturages traditionnels des

nomades est generalemant difficile, comme dans le cas des terres d©

l'Offic© du Niger st de celles du Tendaho en Ethiopie; c'est une dif-

ficulte a prevoir pour le projet du Tana au nord-ouest du Kenya et sur les

Kafue Flats en Rhodesie du Nord. Le problem© est encore aggrave par les

rivalites entre tribus, les inegalites sociales et par la question des

indemnisations (voir paragraphs 46 - Achat des terres).

10. Des travaux jumeles d'amenagement hydroelectrique et d'irrigation

ont ete realises dans plusieurs pays africains, mals ces operations sont

souvent plus difficiles et onereuses qu'on ne le supposerait. La plupart

des mailleurs emplacements pour les barrages sont das gorges en des

points des lits des cours d'eau generaleraent bas. En aval'de ces barrages,

les zones:irrigables sont asses peu nombreuses, sauf dans le cas des larges

plainee cStieree du-Mozambique et de la Republique Sud-Africaine. Par

ailleurs, 1'eau fait souvent 1'objet de demandes concurrentes : on la

reclame surtout pour l'irrigation pendant la saison seche ou quasi-seche,

epoque. pendant laqualle on doit aussi la consarv-.r pour que 1 ;s centrales

hydroelectriques aient une. hauteur de chute, suffisante.,

On peut surmontar ces inoompatibilites on surelovant loe barrages mais

la solution est couteuse. C'est pourtant celle que. 1'on- devra. rechercher

partout ou elle est possible. On disposera alors de l'energie electriqu©

requise non seulement pour I'economie generale mais aussi pour le fonction-

nement des pompes du re'seau d'irrigation, pour le traitement-des produits

agricoles (egrenage du coton, extraction du sucre, conserves de fruits),

pour l'eclairage domestique et 1'alimentation en eau des terres irriguees.

Si un mSme plan combine irrigation et central© hydroelactrique, on

aura affaire, presqu'a coup. sCtr, .a. des. travaux_.&irrigation de grande ou
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au moins ds moyenn© envergur© pour lesquels I'examen prealable minutisux

suggere dans le present rapport s'impose.

C. AMPLEUR 3T ORGANISATION D.'JS OUVRAG.S D'IRRIGATION

11. La definition de 1'operation d'irrigation de grande envergur© ra> te

imprecise mais, aux fins de la presente etude, on a adopte comme mini

mum un© superficie de 6.000 ha de terres a cultiver dans l'immediat ou

ulterieursment. L'envergure du projet est aussi a apprecier d'apres

1'aspect financier, c'est-a-dire d'apres les montants a investir et les

revenue escomptes,

12. L'existence d'eau et de terres appropriees, la nature du terrain,

les capitaux disponibles conditionneront dans une large mesure en general

les dimensions des pro jets d)irrigation^ une etude de Meredieu-^ expose

certains des avantagcs des travaux d'irrigation de petite et moyenne

dimension. Comme l'auteur le dit judicieusement :

"La premiere condition de rentabilite d'un amenagement hydro—agricole

n'est pas, en Afrique, sa valeur technique, mais la certitude qu'il

sera acoepte et effectivement exploite par les populati ns auxquelles

il est destine".

13. Les projets de granda dimension exigent aouvent une intervention

directs de l'Etat dans 1'exploitation avec un vaste plan d'installations

d© oommunautes rurales .ou: 1'appel a une main-d'oauvr© salariee. Tout en

etant, peut-Stre, souhaitables a longua echeance, ces grands projets n©

peuvent etre menes a bien rapidemant qu'au prix de grandes difficultes et

peuvent provoquer de graves perturbations sociales. On pourra done pre-

ferer opter pour un cartain nombre de projets moindres et plus repartis

dont les realisations snraient souvent plus proches des besoins des popu

lations, derangeraient beaucoup moins les habitudes, seraient autant d©

1/ J. de Ileredieu : Interst des am6nagements hydro-agricoles de petites
et moyennes dimensions en Afrique Noire. Division ,de la mis© en
valeur des terres et des eaux - Sous-Division des ressources en eau

et des irrigations. Document de travail No. 1- FAO, Rome.
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p61 ;S de developpement et seraient chacun de gestion plus aisee. Cfest

une consideration essentielle en Afrique, vu la forte penurie de person

nel d'encadrement.

14«,,r-En revanche, en multipliant las realisations da petite dimension

on risque d'alourdir la tache .du control© a, 1'..echelon central bien plus

que par des realisations importantes mais,,, en petit npmbre. Si des

operations ..important.es. at essentielles en nombxe .restre.int sont dixigees

par un gouvernement ou une societe, ou recherchera le succes avec plus d©

zele. D'autre part, il est souvent plus facile d'obtenir une aide etrangere

(de la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement,

par exemple) pour un vaste projet que pour'plusieurs pro jets mirieurs.'

II est plus facile de choisir un lieu unique que plusieurs et certains

organismes intsrhatioriaux susceptibies d'accorder des dons ne s'ihteressent

qu'aux grands projets. II ne s'ensuit nullement qu'il faille negliger

les petits projets; on devra seulement rechercher a leur intention, d'autres

sources de financement (Commonwealth, Jurope, gouvernements, etc.).

15. On avance parfois qu'il est plus facile d'obtenir une assistance pour

les projets realises par un etablissanient public, surtout si cet organisms

beneficie de la garantie de l'.^tat et tient une oomptabilite de type

commercial. La chose se trouvera encore facilitee s'il exists' des plans

d'ensemble pour 1'amenagement complet de la vallee ou du bassin et'qu'une

administration speciale eh est charges, comme I'Office de la mise en valeur

de la vallee de la Medjerda (Tunisie), la Niger Dam Authority'(Nigeria) ou

I'Avrafeh Vailey'-'Authority (Sthiopie). II est-avantageaux aussi qu'il y

ait une- Administration national© des ressources-en.eau ou-.un Office de,

distribution'del 'eau (comme au Kenya)^PU un Office national:; des .res—.

sources (comme 'en Rhoclesi© du 1-Tord et en Rh->de'sie du Sud)1-; Une publication

de grand intaret est consacre© a ces questions, •"-Developpeinsnt intggre:

des bassins0 i'luviaux", Nations Uniss - Departement des affaires eco.nomaques

et socialasj 1958. "•'•••.• 0



16. .pes qu'un pays met en oeuvre plusieurs projets, il serait souhai-

table qu'il ait un Service de l'irrigation qui puisse diriger la con-

caption at 1'execution de tous las travaux d'irrigation, organiser la

repartition des materiels' lourds et c'outeux 3"trie's echangds de person

nel pour ameliorsr les" cbnnaissances et'les competences professionnelles,

etVblir- des •cbmparaiso'ns entire' les methode'S" at les 'depensss des diverses

operations, uniformiser las comptabilites, grouper lefe achats, etc

! '• "• D.' L.:S FACTSUR3 PHYSIQU.JS ' ••••"•• • ' -•" •

17. Aucun ouvrage d'irrigation ne paut donner de bons resultats si le

milieu physique n'est pas parfaitement connu et compris. _ Bien .documen

ted, les ingenieurs et agro.nomes pourront prendre, en pleine connais-

sance de cause, toutes decisions relatives aux systeraes_d'irrigation (

et.de drainage les plus appropries, aux procedes de defrichement et aux

modalites. de fpncti©nnement des amenagements.

18. Climat. Les statistiques ,climatiques de la region qu'on se propose,,

d'irriguor doiyent.indiquer pour, une periodo aussi longue que possible,

les extremes quotidiens de temperature, le degre hygrometrique a l'aube,

a midi et au coucher du soleil, les precipitations quotidiennes, 1'inten-

sit.e, la duree et la repartition des prages, 1'evaporation et le debit
d'eau quotidien'o, les heures d'ensoleillsments la direction et la Vitesse

des. vents.

Des archives sur 15 ou. 20 ans au.moins sont indispensables pour-la

plupart de cos elements. Pour les precipitations, la pluyiosite annuelle
moyenne .: st.t beaucoup moins importante que les minimums probables, c' est-

: a-dira la pluviosite minimal© que l'..n peut prevoir pour un mois donne

da"ns'.4 ann&es .au. moins'sur cinq ou 9 annees ;.ur dix. Ces factaurs

climatiqueB-facilitaront la-detarmination de la quantite d'eau necessaire

pour certainas plantes at cartaines regions, des cultures appalaes <-

donner de bons resultats (la canne a sucre par ©xemple ne supportsra pas

plusieurs nuits froides) at des modes d'irrigation appropries (l'irrigation
par aspersion ne paut donner de bons resultats si les vents sont frequents

et forts).
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19- ^au. On davra recueillir des renseignoments precis sur le debit

annuel et saisonnier des cours d'aau a amenager et sur la qualite de

1'eau at das limons transported au cours das cinq dernieres annees au

moins. Faute de ranseignements sur las debits, d1ouvrage' d' irrigation .

realise a Sapu en Gamble, pour la culture du riz, a ete submerge et

s'est effondre des la premiere annee de construction. II ast egalement

necessaire de savoir si le lit du cours d'eau ast permanent aux points

ou 1'on doit prelever 1'eau d!irrigation? les fleuves tropicaux, comme

le Sav© ©n Rhodesie du Sud sont frequemment sujets a des caprices.

2^* Se^-S« L'ennemi majeur c'est le sodium? il ast probable qu'un

probleme se posara dans le cas des eaux provanant de puits ou de r±vA ?""=*b

des zones arides toute 1'annee ou a certaines saisons. Au Pakistan et

en Inde, la trop forte salinite des eaux a ruine des etendues considerables

de terres irriguees. II est essentiel de connaitre les variations men-

suelles de la salinite car on peut prandre des mesures pour neutraliser

les effets d'une concentration dang^rcucc pendant un ou deux mois, soit

planter plus tot, soit melanger les eaux danger-urea avec une eau do

plus faible salinite, La premiere de ces methodes est employee dans la

vallee de la .Icdjerda en Tunisia; la deuxieme y sara egalament possible

quand on aura construit un autre barrage.

En saison seche, 1'eau, qui ast plus indispensable qua jamais,- est

souvent a son degre de salinite maxinrl* il imports done de cultiver les

plantes qui re'sistant la m: cix aux sals, comme 1'artichaut (dans la

vallee-de la ^edjerda), le riz et la luzerne. On pourrait aussi, pendant

la saison des pluies, recouvrir la sol d'eau qui3 an s'ecculant; entrainera

le sel mais cette solution gaspille des quantites d'eau precieuaes, qu'on

pourrait resarv^r pour la culture ou pour la producti.n d'energie' eloc-

trique$ les eaux risquent d'ailleurs de saturar le sol. On pourrait'

aussi repandre sur las terres . gypse qui absor _-ait le sel mais cette

solution serait la cause d'un surcroit de frais.

La moyenne le plus afficace de restraindre 1'accumulation de sel et

la deterioration des sols, est le draina0e, Lorsque las zones irriguees
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ne sont pas du type cuvatte, qu'elles sont nature!lement en legere pante,

comme dans la Gezireh, les conditions sont idealas.

21* Limons. Si les limons du Nil bleu sont un element important de la

fertilite de la vallee du Nil en lUg/pte lorsqu'elle est soumise a l'ir

rigation par submersion, ils posent un probleme redoutable aux hydrau—

liciens. L'accumulation des limons en amont des barrages reduit la

capacite d'emmagasina^e d'eau? dans les canaux :!'irrigation, ils font

obstacle a 1'ecoulement, s'il s'y ajoute, en particulier, l'effat des

herb's aquatiques. La main-dL' oeuvre devenant de plus en plus onereuse, on

devra envisagsr de faire appel a des procedes mecaniques pour debarrasser

les canaux des limons et des herbesj cette solution est deja appliquee

dans la Gezireh at a Hanagil.

II est possible de contanir l1invasion des limons par.des methodes

generales de conservation, du genre de la culture selon les courbes de

niveau, qui est remarquablement repandue en Rhodesie du Sud. Les cours

superieurs des rivieres, las bassins varsants, at toutes les fortes

denivellations proches des cours d'eau devront etre plantees, d'arbres

de preference, sinon de gramineesj la paturage devra.etre interdit au

voisinage des reservoirs.

22. Pente. Une erreur tres courante consiste a croire qu'un terrain est

plat parce qu'il semble plat. Zolt a partir d'une conviction trop hative-

ment acquise, soit pour econoraiser temps at argent, on etablit souvent

des ouvrages fondes sur la gravite pour constater ansuite que 1'eau se

repartit irregulierament. Si on a fait vanir des colons agricoles

d'ailleurs pour las installer sur la zona irriguea, cat etat de choses

provoque des recriminations et la confiance cesse de regner meme si I'on

corrige ulterisurement 1'erreur technique. Cette correction peut §tr©

realises par un nivellemant, par adaptation des canaux d'irrigation, par

des pompes ou des dispositifs d'aspersion remplacant le reseau initial

ou s'y ajoutant. L'irrigation par aspersion est cependant tres couteuse

quand elle se greffe sur un ouvrage d1irrigation par ecoulement dirige
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et..deviant presque. impossible a.realisar ratipnnellemont. En prevision

de. la creation d'unsysteme d'irrigation,.on a done interSt a dresser un

leve topographique soig-ie du. terrain? 1'argent consacre a cette operation ,

sera bien place.

23. Sola. II importe de faire 1'etude tres approfondie des sols, de ;

leur structure brganique, de leur-Composition chiraique, duftaux ,d'infil

tration, du coefficient de retention, des temperat-uras, d© la porosite et

de la permeabilite, du pH, de la profondeur de la nappe phreatique, de :.

la. vegetation prese.nte, des si^nes d'erosion ou de degradation,, des

variations du niveau de la nappe phreatique. II conviendra d'etablir

un© cart© pedologique.. Cette carte et les renseignements acquis par

1-'etude des sols apporteront d'autres elements fondamentaux a partir des-

quels on choisira las sols (et done les zones) a irriguer, les modes d'ir
rigation a adopter, la frequence des periodes d'irrigation, lee cultures

a introduire. Les sols lourds comriennent mieux a la culture du ris, du

coton, du sorgho et das pois. Quand l'irrigation se pratique par inon-

dation totale, il est bon de tracer des sillohs a travers les champs afin

d© conssrvar une bonne couche arable. Les sols leg©rs conviennent mieux

aux legumos, mais ils reclament de grandes quantites d'eau qui ne sont pas

toujours disponibles. Les meilleurs de tous sont les sols alluvionnaires

lourds, pourvu qu'ils ne soient jamais satures (toujours bien draines).

LTetude dss sols fera connaitre las reactions chimiques et la fertil'ite.
Les carances mineralas, par exemple 1'absence d'azot© (courante sous les
tropiques), de phosphors, de magnesium et de potastium, reclament un
examen serieux, do meme'que, d'ailleurs, 1'exces des deux darniers elements
et 1'exces de sodium mentionne precedemment. II conviendra aussi d'examiner

attentivemont la teneur en humus du sol. II est souvent possible d'amelio-

ror rapidomont la composition chimique des sols, comme aussi, dans une cer

tain© mesure, leur nature physique, a condition que les caracteristiques

soient connues avant la raise on culture et avant l'irrigation. On pourra

utiliser des engrais mais les vegetaux-cultives sur des terres precedemment

inexploitees ou en friche depuis longtemps pourront n© pas assimiler im-
mediatement les substances nutritives indispensables. II semble que certaines
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substances chimiques restent en suspension pendant quelque temps sans etre

assimilees. D'autre part, on connait beaucoup moins bien les possibilites

d'emploi des engrais artificiels et les reactions des vegetaux dans les con

ditions tropicales et equatoriales que dans les conditions de la zone temperee-

On pourra utiliser les engrais verts mais il en resultera une dure© d'assole-

ment plus longue, 1'utilisation d'une plus grande etendue de terres et.l'en-

gageraent de capitaux plus importants pour un rendement plus faibl© par unite

de surface.

24. Vegetation. L© defrichement peut etre couteux si la vegetation naturelle

comprend de gros arbres quTil faut dessoucher. Pour cette operation, il

faudra, le cas echeant, importer de lourdes machines, former specialement du

personnel; l'entretien, le carburant et les pieces' de' rechange seront aussi

tres couteux. Une vegetation dense autour du perimetre a irriguer pourra

abriter les vecteurs de maladies a virus, des insectes et des oiseaux, ce

qui constitue un danger pour 1'entreprise.

Quand on commence a irriguer des terres jusqu'alors arides et non cul-

tivees, la croissance des raauvaises herbes est souvent phenomenale. II

faudra alors y remedier en utilisant des moyens mecaniques de desherbage, en

prevoyant des sarclages a la main ou en faisant appel a des herbicides

chimiques. L'emploi des herbicides exige un personnel prealablement forme.

25. Parasites et maladies. .Les "ilots de verdure" que sont les zones ir

riguees attirant souvent des parasites et des maladies dont la region etait

exempte auparavant. Parmi les parasites on peut citer particulierement les

acridiens et un oiseau, le quelea, qui s'abat sur les cultures cerealieres

©t devore.le grain. Acridiens et oiseaux ont cause d'enorme's dommages;

les oiseaux ont devore sur pied la moitie de la recolte de riz de lfexploi

tation de Richard-Toll et les acridiens, periodiqueraent, causent des depre

dations, dans les perimetres amena.es du Mali, du Soudan, de 1r3thiopie et

du. Kenya. Ces fleaux ont ..ait 1'objet de nombreuses conferences Internationales,

©t des- mesures inter-territoriales, d'ailleurs extremement couteuses, sont

prises pour en venir a bout.
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De meme: la grand© faune donne lieu a des difficultes en Afrique

oriental©; il:pourra etre.necessaire pour la securite des cultivatsurs

et des cultures de creer des couloirs, defendus contre les betes sauvages.

Dans ces regions, un autre probleme paut encore se poser, celui. de la

mouche tse-tse, des mesures devant alors ptre prises pour lutter centre

la tripanosomiase et pour detruire las mouches. D'autres maladies

peuvent aussi sevir dans les regions humides d'une grande partie de 1'Afrique,

la bilharsiosa et l'onchocercose, en particulier.

26. Photographie aerienn©. II ast indispensable de dresser la photographie

aerienne d© toute region designee pour un ouvrage d'irrigation important

ou pour des petits projets, s'ils sont suffisamment groupes geographiqu©-

ment. On pourra ensuite etablir des cartes en courbes, delimiter les

sols d,© caracteristiquss differentes et les plages salees avec une pre

cision plus grande que par les operations sur le terrain et beaucoup

mieux preparer le plan d'amenagemont. II existe plusieurs entreprises

specialisees dans ces travaux. ...

E. MBCESSITS D'UH3 SXPLOITATIOS-PILOTj - CHOIX DJS CULTURES

27. •Une exploitation-pilote est indispensable. Les realisations qui

ont donne les meilleurs resultats, celle de la Gezireh, par exemple,

qui ©st d'ailleurs la plus vaste d'Afrique., ont ete precedeas de recherches

approfondies et d1exploitations-pilotes. M, A. Gaitskall, en 1'occur—

rence, ©n a parle dans The Gezira (1959). Des projets-pilotes sont en

cours d'execution dans la vallee du Save (Rhodesie du Sud) ©t v..ans les

Kafue Flats, (Rhodesie du Nord)j les gouvernements pourront s'inspirar

utilement des ©nseignements qu'ils ont permis de de^a^ar.

Nous resumons ici les details de certaines des recherches poursuivies

sur les Kafue Plats, pour indiquer le genre de travaux dont il s'agit.

On a ouvert le chantier en mai 1956 pres de Mazabuta, sur le Kafue, au

•sud-ouest d© Lusaka, en Rhodesie du Ford. On a entoure d'une digue de

6,5 km de long, une superficie de 280 ha environ qui, precedemment,. etait
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inondee chaque annee. On a etabli des canaux d'irrigation et d© drainage

a travers ces terres ainsi isolees, on a construit une station de pompage

pour l'irrigation et le drainage, des routes et des conduites surelevees.

II s'agissait de determiner la maniere de cultiver des sols margali—

tiques irrigues ou draines avac certains materiels mecanises. Les sols

margalitiques, qui se caracterisent par leur couleur noire et leur nature

plastique, existant dans d'autres regions du monde mais ils ne sont guere

exploites. Les recherches ainsi entreprises presantent done ume importance

mondiale; elles meritent qu'on s'y interesse largement ©t qu'on leur

reserve un concours financier.

Les recherches, qui portent sur une trentaine d'hectares de ces sols

ont pour objet de determiner les cultures a introduire et les rendements

et recettes possibles pour chacune, la frequence des periodes d'irrigation,

le debit, les methodes de culture, les intervalles de temps ©ntre les

cultures et les assolements, 1'incorporation des residus, les periodes d©

jachere, 1'emploi des engrais, la creation de paturagss, l'elevage d©

canards, la pisciculture, I'elav^ge d*ovins. Des exploitations agricoles

temoins ont 3te creees, qui sslon le cout, se classent comme suit : une

exploitation mecanisee de 68 ha avec irrigation par aspersion, une exploi

tation de 4'8 ha avec irrigati n, par ecoulement dirige et six exploitations

familiales de 4 a 10 ha ssmi-mecanisees, dont trois dotees d'une installation

d'irrigation par asparsion et 'les trois autres d'un system© d'irrigation

par rigolss. Si les Kafue Flats sont mis en valeur ulterieurement, cette

entreprise pilot© prendra le' nom de Station de recherche et Centre d©

formation Armer.

Pendant las six pramieres annees, las depsnses ont ete couvertes par

uno compagnie miniere de Rhodesie du Nord, le Rhodesian Selection Trusty

le perimetre amenage ast maintsnant exploite par des fidei-commissaires.

Des' rocharches fondamentales (analogues a. celles qui sont signalees comms

indispensables a la Section D ) sont poursuivies dans le mSme temps sur

1'hydrologie du bassin du Kafue grace a des credits fournis par le Fonds

special des Nations Unies et le Gouvernamant d© la Rhodesie du Nord.
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28. Cette entreprise est l:exemple d'un projet pilots remarquable;

il pourrs 3tra utile de mentionner quelques importantes considerations

a ne pas pordre de vue pendant l'execution d'un projet pilote.

Les ouvrages d1irrigation.de grande dimension se trouvent souvent

fort eloignes des debouches-, II est done indispensable de prevoir la

production irtensivc de cultures cheres qui assurent la large remuneration

du capital, de la terre, de la main-d1oeuvre et des autres facteurs de

production. Les artichauts cultives dans la i-'Iedjerda en Tunisie fournis-

sent un exemple de ce genre de culture! d'ailleurs presque tous les

legumes offrent les mernes possibiliteej cependant il est rare qu'ils

supportent un transport de longue duree, si bian que, souvent> ils ne

conviannent pas. II en ast de meme des fruits a 1'exception des agrumes,

qui malheureusement, dans les regions tropicales, exigent des installations

de refroidissement dans les ports.

29. Si I'on ne peut cultiver ni legumes ni fruits ou, tout au moins,

si on ne peut en produire les grandes quantites qui sont seules rentables,

les cultures les plus avantageus.es sont alors le coton, le.tabac et la

canne a sucre. Le coton a donne d'excellents resultats sur des terres

irriguees d'Egypte et du Soudan (Gesireh); on en plante ou on se propose

d'en planter sur plusieurs nouvellas exploitations irriguees. Mais le

coton exige des precautions biologiques, ecologiques et chimiques contre

les maladies courantes ou diver.: parasites frequents et la degene'rescence.

Le coton egyptien c-t las cotons longue fibre sont particulierement dif

ficile a cultiver; on n'optera pour ces varietes que si les conditions

sont les mailleures possibles et si les cultivateurs sont particulierement

experimentes. Le developpement continu des fibres artificielles peut

suscitar quelque apprehension eu egard a 1'accroissement general des

superficies consacrees au coton en Afrique. Jusqu'ici, grace a la

prosperity mondiale, les deux categories de fibres trouvent des debouches

mais il est possible qu'il n'en soit plus de meme a i'avenir. Pour

cette raison, on aura interet a ne pas cultiver uniquement le coton.

Dans las exploitations irriguees excluoivement tributaires du coton, on

etudie des solutions de replacement pour faire face a, une eventuelle mevente,
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Pour ce qui ast de la culture irriguee du tabac, 1'experience

acquise est encore asses restreinte en Afriqua mais les grandes societes
specialises dans le tabac peuvent donner des conseils ace sujet; des
recherches pourraient etre utilos. La canne a sucre no peut reussir
que si les exploitations sont importantes et mecanisees, si elles

possedent une sucrerie a haut randemont et si leur marche est protege.
Comae dans le cas du coton, las superficies consacrees a la canne a

sucre s'accroissent considerablement en Sthiopie (Wonji), au Tanganyika
(Arusha Chini et Kilembero) et en Rhodesie du Sud (vallee du Lundi); il
est possible que l'Office du Niger e^.-ada les superficies qu'il consacre a la
canne a sucre et qu'on otendo auooi cotto culture dans la plaine alluvionnaii"

du hord de'la Nigeria, A peu pres tcuxes ces entreprises produisent du
sucre a des prix de revient suparieurs aux prix mondiaux.

30. Apres le coton, la culture la plus rentable est probablement celle

du riz. C'est aussi celle qui est la plus exigeanta on eau. .Jlle sera

dohc coutsuse en eau, surtout en zone seche. II est bon de se demander

s'il -vaut la peine de 1' entreprendre et; dans 1'affirmative, si les

ressources' en eau seront suffisantes toute 1'annee. Certains pays
africains (Guinea portugaise, Guinea et Sierra Leone), sont gros consom-
mateurs de riz mais d'autres n!o*)t presque pas 1'experience de la culture

du riz de riziere et ne connaissent que celle du riz de coteau. Les

techniques ne sont pourtant pas du tout les memos et les grains des deux

varietes ont un gout, une couleur^ une taille at des caracteristiques

de cuisson differentes. Par consequent, pour introduire la culture du

riz dans un'pays qui ne la connait pas, il faudra choisir las varietes

approprieas et familiariser les exploitants aux facons culturales du

riz de riziere qu'ils pourront d'aillaurs detester car elles comprennent

de longues stations dans 1'eau pour le repiquage. Des etudes de marche

et la creation de debouches seront necessaires aussi.

Pour determiner les cultures a pratiquer et leurs basoins en eau, on

pourra consulter utileraant "The Economics of Irrigation in Dry Climates"

de Colin Clark (Univarsite d'Oxford- Inslitute of Research, in Agricultural
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Economics, n.d. probablement 1962) et "Tropical Agriculture" de Gordon

Wrigley, 1961, pp. 130-139.

P. QU3LQU3S CONSIDERATIONS ECONOMICS

La plupart des anciens programmes d'irrigation en Afrique -et :en

Asie, mettaient trop I'accent.sur l'efficacite techniqju© sans fair;e' .

intervenir ni. la roiL-V^Ili-;-:' Cco:.omi-^u- -ni I.v pi^blu^o 'dos aspirations des
ouvriars ou exploitants agricoles*

31., . Capital.

a)' Nous avons deja dit qu'avant d'entreprendrc un© operation

d'irrigation, les gouvernements devraient se demandei* s'il ne

pourraient pas mieux utiliser leurs disponibilites restreintes.

II est possible toutefois que, m§ma- dans ce cas,.ils preferent

un projet d'irrigation pour des.raisons sociales ou autres.

b) Devrait-on prevoir un apport financier de 1'Stat ou la creation

d'une infrastructure par.l'Stat a fonds perdu ou a perte? Le

gouvernement devrait-il par.exemple, ouvrir des ecoles, des L

hopitaux et des ui^i-^s de recherche agricole par affectation

d'autres fonds, ou bien l'op-ration d'irrigation devrait-elle

procurer les moyens financiers necessaires? Ou bien encore

I'operation devrait-elle "faire ses frais" sans plus?

c) Peut-on s'attendre que I'operation prenne a sa charge tous les

autres frais ou bien faut-il' "consi'derer comme depenses sociales

d'autres postes de depenses que ceux qui sont m.^ntionnes a

•1'alinea b)?

d) L'Stat doit-il preter a un taux d'interSt remunerateur ou a un

taux de faveur? Ce taux doit-il suivre les variations du taux

d'interet courant?

e) L'3tat doit-il fournir des subventions directes ou indirectes,

par exemple, concours gratuit de services, transport de marchan-

dises gratuit; [--x ;. Ir3 tarif). par lao administrations publiquos de

transport, exemption de droits a 1'importation et autres taxes?
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On peut raisonnablement estimer entre 175.000 et 260.000 francs

CFA par hectare, le cout d'un projet d'irrigation (travaux de genre

civil et preparation du terrain) et, comme il est dit aussi dans le

rapport d'une mission organises par la Banque internationale pour la

reconstruction et le developpement (The Economic Development of Tanganyika,

Baltimore, 1961, pp. 180 et l8l); le produit annuel brut devrait 'cor-

respondre a environ 30 pour 100 de la mis© de fonds, sauf dans des cas

exceptionnels d'operations a caractere d'assistance.

L*annexe VII (pp. 422 a 435) du rapport precite etudie 1'incidence

nette sur les finances publiques d© projets d© developpement finances

par 1'emprunt. 311e vise :

a) a determiner quel profit les pouvoirs publics pourraient esperer
retirer effectivement de differents types d'irrigation et

b) a decrire le genre de calculs plus detailles necessaires a

1'evaluation des projets.
*

Cette methode d'analyse, qui est exposee en detail dans le rapport,

est a appliquer a tous les projets.

32* Transport. Les routes et les voies ferrees qui accedent au perimetre

a irriguer sont—elles satisfaisantes? Siaon, qui entreprendra de prolongar

ou d'ameliorer le reseau? Faut-il prevoir des tarifs speciaux pour le

transport des marchandises par chemin de fer dans les deux sens?

33. Paiements a la charge des fermiers. Si I'on afferme la terre il

faut examiner las points suivants :

a) Le prix de 1'eau doit-il assurer la rentabilite ou etre subvention-

ne par l'^tat? Dans ce dernier cas, quelle est la justification

de cette mesure? .iin effet, la vsnte de 1' eau au prix normal

encouragera probablement les fermiers a utiliser 1'aau plus

rationnellement et a pratiquer des cultures cheres. II est

certainement souhaitable de fixer un tarif pour 1'eau des qu'elle

est disponible; si I'on attend, on risque de provoquer du mecon-

tentement. II peut etre justifie d'appliquar un tarif inferieur
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aux apprentis fermiers ou a des categories particulierement in-

teressantes - personnespartiellement handicapees, veuves, ©to.

Dans tous les cas, il faut etablir les tarifs de facon a laisser

au fermier un encouragement pecuniaire.

b) Devrai-t-on percevoir d'autres redevances pour tous les services

rendus, tels que nivellament, labours, semailles, moissons et

battages mecaniques, curage des canaux, etc.?

c) L'exploitant devrait-il prendre entierement en charge la maison
d'habitation, les batiments agricoles, les reseaux ,d'alimentation

l ^ en ©au pour usage domestique et en electricite et le reseau d'egouts?

34. Gouts, at recettes des recoltes. II est extremetuent SAuhaitable de

faire appel a un economists agricole qui s'occuperait de I'operation pour
le projet (et d'autres recherches) soit en permanence^ soit pour une
certain© .periode. II serait notamment oharg© de rechefcher t

a) Si le revenu reel net des cultures commerciales irriguees depasse
ou egale celui' detoute.autre culture possible-

"b) Si le cout reel net de telle culture de subsistance est plus
* eleve* que le prix'd'achat de la meme denree ou d'une denree de

renrplaeement.

.o) £?i on peut etablir.1© pout par unite de surface, par exploitation
©t par recolte,

35» Yente des recoltes. II faudra decider :

a) Si la vente d© recoltes doit etre libre. Dans ce cas, il.faudra
prendre les mesures necessaires pour eviter que les prsducteurs

ne slendettent~aupres des intermediaires.

b) Si les recoltes doivent Stre vendues en partie ou-en totality, "
par une cooperative. Dans ce cas, il faudra etablir les statute

de la cooperative et recruter un personnel qualifie. Les agricul-

teurs devraient-toucher 1© prix de "leurs recoltes a la livraison
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ou a tres bref delai. On pourra laisser le parfait paiement

des petits soldes pour plus tard. De plus, si la totalite

d'une recolte vivriere doit etre vendue par la cooperative, le

fermier ne devrait §tre autorise a conserver pour l'usag©

: familial qu'une? quantite egale a. ce qu'il. peut raisonnablement

v.; -consommer. . .

c) Si les recoltes' doivent etre vendues par la cooperative ou un

office de commercialisation a. un prix taxe. Dans ce cas, le

. prix doit §tre determine en fonction du bien commun-

36. fietenues sur recettes. Si les ©xploitants d'un perimetre d'irrigation

vendent par 1'intermediaire d'un organisme pfficiel^u semir^>fficiel -

associe a. I'operation, certaines depenses a sa charge (pour 1'eau, la

terre, etc*) pourront §tre retenues a la source sur les recettes de la

vent© de sa production.

37« Industries de transformation. Pour certaines productions oomme le

coton, le riz, le sucre, les fruits et legumes, il peut etre possible

d'incprporer au plan d'irrigation des industries.de. transformation. Pour

autant que de telles creations sont rentables, elles doivent ©tre encourages

car alles tendent vers la diversification de I'economie de I'operation et

sont aussi une assurance contre les effets d'eventuelles chutes des cours.

G. QtriLQILSS ASPECTS SOCIAUX '"'

38. Colin Clark donne en ces termes un bon exemple denr-incixtences sociales

de 1!irrigation-. "L'histoire de 1'irrigation nous present© un cas interes-

sant, celui de la canalisation du Swat, dans la Province nord-ouest du

Pakistan^ pres de la frontiere afghane? qui avait ete Oommencee en 1884-

II s'agissait d'un projet tres couteux pour 1'epoque entrepris par l'armee

dans le dessein.de stabiliser la population de cette region tres turbulente

et vivant de rapines faute d'autres.moyens d'existence. Apres la construc

tion des canaux d'irrigation, la population s'est adonnee a 1'agriculture,

est devenue pacifiqu© et la region de la Swat ©st depuis lors une oasis

de paixn—'.

l/ Op. cit. page 9<
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ll serait interessant de voir si les nomades africains pourraient

etre fixes de la meme maniere. Jusqu'ici, le projet d'amenagement du

delta central' du Niger, entrepris par 1'Offica du Niger au "iali, ne

semble pas avoir eu cet effet. II faudrait voir si cette tendance s©

dessine avec la projet du Tendaho, dans la plains des Danakils ©n mthiopie,

et cette indication servira aux planificateurs des projets d'amenagement

du Tana au Kenya. Si -les liens tribaux sont forts et si les habitudes

d© vie sont tres particulieres, il inportera de fair© tout au moins ac

cepter. 1© projet par la population locale et de rechercher sa participation

active dans toute la mesure du possible.

39- La culture en perimetre irrigue entrains en effet un nouveau genre

do .vie et avant d'aceepter les futurs exploitants devraient avoir la

possibilite de savoir a.quoi ils s'engagent. En Rhodesie du Sud, on

a fait;faire aux candidate- un© visit© d© deux jours dans la vallee du

:Sav© pour qu'ils s© randent corapte des conditions de travail et de vie.

Une fois que les colons agricoles ont decide de s'etablir, il faut

tout faire pour satisfaire leurs aspirations et pour les contenter.

On devrait leur construire a l'avance dets habitations, qui seraient

groupees par tribu. Dans 1© projet d'amenagement du delta central au

Niger, au iTali, on a construit des villages sur cette base dans le style

et conformement aux habitudes des diverses tribus. Cas habitations

devraient ©trs conformes au plan traditionnel et d'un© qualite superieure

a la moyennepour encourager les colons agricoles a se fixer. Si la

polygami© existe, il faut prevoir des logements adaptes a ce genre d©

vie et si lea femmes ont 1'habitude de cuisiner en plein air,„.il faut las

y autoriser et prevoir des installations necessaires.

40. II faut des jardins ou la culture des legumes et des fruits soit

possible. Une enquete dans la Ge'zireh a montre que les colons absorbaient

trop peu de vitamines et de sels miner^ux et, actuellemant on leur dis-

tribu© gratuitement des plants d'arbres fruitiers. Dans tous les perimetres
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irrigues, il faudrait creer un centre d'horticulture et faire appel'

a. uri hbrticulteur qui serait charge de fournir les plants et les

semences; peut-etr© sera-t-il aussi necessaire d'exiger que les colons

cultivent et consdmment certains fruits et legumes.

41. Dans de nombreux projets, sinon dans la plupart, on n'a pas prevu

de plantations d'arbres pour satisfaire les besoins en bois de chauffage

et de construction. Pourtant, un© grande quantite de bois est constam-

ment necessaire pour la cuisine et la construction d'habitations et on

devrait planter des essences a croissance rapide pour satisfaire les

besoins de tous. •

42. Alors que las faeons culturales se transforment sous 1'influence

de l'irrigation et que les revenus augmentent, il importe d'elargir l'ho—

rizon des exploitants et da developper leur initiative des agricultaurs

en los faisant participer a l'activite de Conseils de fermiers ou autres

organismes de ce ganre. Ces Conseils sont devenus une des caracteristiques

du Gezireh; les agriculteurs se reunissent pour parlsr des methodes de

cultures, des ventes et des moyens d'ameliorer le village. II exist©

meme un journal hebdomadaire a leur intention. II importe egalement

que le personnel d'encadrement soit proche et apprecie des exploitants.

Des dirigeants d© l.'IStat devraient faire des visites regulieres dans la

zone du projet et s'entretenir avec les colons. Par exemple, le President

de la Tunisie, s'interesee personnellament aux realisations de la Medjerda

et les visits frequemment.

C'est ©n de telles occasions qu'on distribue des diplomes pour les

fermes at les maisons bien tenues et dans chaque projet, il faudrait

preVoir des reconper.aes ou cadeaux de ce genre. La Rhodesie du Sud, par

exemple, a institue un "Master Farmer Plan" (plan de maitrise agricole)

qui peut servir de models.

43. Si la culture irriguee transforms la vie des hommes, il ne faut pas

oublier les femmes et les enfants. Les lourdes depenses qu'entraine

I'execution des projets d'irrigation seraient inutiles si 1'augmentation
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de revenu creee no ssrvait pas a rol-ever le niveau de vie de toute la

famille. II faut done tout faire pour accelerer 1'evolution sociale

des femmes, car en eduquant la femme, on eduquera toute la famille. De

plus, les femmes devraient avoir la possibilite d© s'employer et d'ap-
prendre ce qui les interesse. On pourrait commencer, par exemple, par
les notions de puericulture, d'hygiene, de dietetique et d© cuisine.

44. II serait bon d'installer un oentre d'activites sociales desservant
quatre ou cinq villages pour que les'habitants puissent se reunir, ecouter
1 s emissions de radio, regarder la television et suivre des cours, (la
Rhodesie du Sud, a obtenu de tres bons resultats a cet egard en donhant
pendant, deux ans des cours de construction d'habitations dont les

effets sont sensibles sur 1'architecture des villages). Ces centres
pourraient.egalament etre le lieu, d'expositions et d'activites sportives.
Parmi les meillaurs c ntres -de ce genre, on peut citer ceux de la

Medjerda (Tunisie) etdu Limpopo (Mozambique), ce dernier utilise a la
fois par les ©xploitants africains et Xploitants europeens. A mesure
que les projets prennent de 1'extension, il faudrait nommer des agents
de protection sociale et du developpement communautaire, probablemant
.surtout des femmes.

H. AUTR3S DECISIONS DJ FOND

45- Pendant la period© de 1'enquete pilote et d'autres etudes, 1©
gouvernement devra prendre de nombreuses decisions de fond en partant
non seulement des resultats d'enquStes nationales anterieurs mais surtout
d© Inexperience tire© de.projets d© recherche menes dans d'autres pays.
Souvant neglige, ce point est pourtant indispensable. On a ©n effet ac-
cumule une grande somme e connaissances sur les techniques de certaines
cultures irriguees comme le coton, le riz et le sucre et les soins a

donner selon le sol etleclimat, sur las avantages at les inconvenient*
raspectifs de la culture mecanisee, semi-mecanise© et manuelle, sur
les methodes d'irrigation par submersion .et par .ecoulement dirige ,
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.(dispositif d,s canaux d'inane-, d^s rigoles, cUs fosses, das drains
et des parcelles) :enfin sur les routes, les villages et les types

de batiment qui conviennent a ces projets. II appartient aux'gouverne

ments de tirer parti de 1'experience d'autres pays de maniere a assurer

le plus rapidement et 1© mieux possible le" lancement du projet. Ils

peuvent se documenter en snvoyant leurs experts aupres des instituts de

recherche et.dans les zones deja mises en valeur, et.en demandant des

conseils a 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'ag

riculture et a la Commission economiqu.e pour 1'Afrique.

46. Achat des terres. La.cession des terres a irriguer devra etre obtenue
par contrnts «n bonne at due forme passes avec las proprietaires moyen—

nant paiement ou indomnite d'autre nature. II est souhaitable d'associer

les proprietaires a 1'entreprise dans ia mesure du possible et s'ils

le desirent, comme dans le cas de Gezireh. S'ils sont des pasteurs

nomades, ils pourront ne pas desirer participer au projst mais en tout

cas.il ne faut ni meconnaltre-Jaurs droits-ni les priver d'indamnites.

Ainsi,.en plus de 1'indemnite -en especes on peut par exemple ameliorer

leurs autres paturages leur reservar un droit de pacage sur certains des

terrains rachetes et les encoura^er a vendre aux oxploitants du perimetre

irriguee tous les produits de 1'elevage qu'ils icsir-raient cader. Enfin,
si necessaire, on doit amenager des itineraires et- des points de

franchissen-_-nt des canaux pour leurs anim^.ux.

47* Si le projet doit §tre exploits" par une societe privee, il est

.indispensable que le gouvernement s'assure d'abord la propriete des terres

puis les donne a bail ou les revende a la societe.

48. Au moment de'1'amenagement du perimetre d'irrigation on pourra

aussi proceder a. une r^forme agraire avec remembrement des terres. Le

cas le plus marquant est celui de la plaine de la i-Iedjerda ou les pro

prietaires doivent ceder a. I'Stat 25 a 70 pour 100 des terres a irriguer

(le pourcentage dependant de la valeur) ou faire un versement en numeraire

equivalent. Toutefois, les proprietaires de 2 a 4 ha ou de vergers doivent
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s'acquitter en especes, ceux de moins d© 2 ha n© sont tenus a. aucun

paiement et csux qui ont plus de 50 hectares ne peuvent s'acquitter qu'en

terres. On s'efforce aussi de regrouper las exploitations dispersees,

49- Organe directeur :

a) L'operation doit-elle §tr© geree par 1'Etat? Dans c© cas, doit-
ell© etre places sous la responsabilite d'un minister© et sa

oomptabilite se conformer aux regies d© la comptabilite publique?

Cette methode donnerait au gouvernement un veritable pouvoir

d'intervention mais rendrait difficiles ou mSme impossibles

1'octroi de primes ©t autres stimulants peouniaires et une diver

sification des paiements, elle n©o©ssiterait plus de personnel et de

materiel; enfin, il y a 1'inconvenient que la oomptabilite publique

est publiee par annees seulement. On peut penser.a un ©tabidssement

autonome, ce qui laisse plus de liberte, mais les comptes figurent

encore dans la comptabilite publique. Une troisieme solution qui

est preferable serait celle de 1'etablissement autonome, utilisant

la comptabilite commerciale. On peut enfin creer une cooperative;

~6*est la solution ideale si i'on dispose d'un personnel honndte,
devoue et efficient, ayant l'esprit d'initiative, conditions qui

he sont pas toujours remplies.

;._,. 1?) ...Si l'operation est geree par una .societe ^privee, la concession
des terres doit-elle etre donnes en^plein© propriete-ou-a bail et

dans ce cas, pour combien de temps? Les baus trentenaires,

.......aujourdVhui cpurants rebutent de nombreuses societes honorables;

il semble qu'on.devrait les porter a 50 ans. Doit-on instituer

,.une periode d'exemption d'imp8ts et de quelle duree? Permettra-

t-on 1'importation de materiaux ©n franchise et pendant combien

,. de temps? S'il s'agit d'une societe expatriee, le gouvernement

acceptera-t-il le personnel etrangsr? Les benefices pourront-ils

§tre rapatries entierement ou a concurrence d'un certain pour-
centage seulement?
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Un© societe privee fera 1'impossible pour reussir et faire des

benefices* elle prendra des risques calcules et ©n general, le

developpement sera plus rapide et plus vigouraux. que celui -que
donnerait un etablissement public.

Malgre de nombreuses critiquos, parfois depourvues de fondement,
les societes agricoles emploient plus de personnel par unite* de

surface que les exploitants individuels ou que l'Etat. Cela d'autant

plus que I'on associera a la plantation en societe des agriculteurs
africains ou autres. II faudra done que la societe et l'Etat

veillent a ce que 1'apport de main-d'oeuvro soit suffisant pour
assurer un developpement approprie. En general les societes

agricoles fournissent gratuitement a leur personnel, ou subvention-

nent le logement, des denrees aliraentaires (si la loi les y auto-

rise), l'eau, des services medicaux (meme aux non-employes), dee
ecoles et une formation technique.

Si la plantation doit produire pour un marche local protege, on
risque que les prix ne depassent ceux des produits importes. Le

gouvsrnement doit alors se demander si les avahtages procures par

la presence Eventuelle de la societe, recettes loc-lee et nationales,
emplois^ameliorations sociales, economies d© devises, sont plus

inportants que le coiit supplementaire support© par les consommateurs,
dans Is pays. L'ideal, raromsnt atteint, il est vrai, sorait qua

la sooiete* produise des articles & un prix inferieur au prix d'im
portation.

Les contrats passes ©ntre l'Etat et la societe privee doivent 8tre

respectes de part et d'autre. II y aeu des cas ou l'Etat n'a

pas tenu ses engagements pour 1'approyisionnement en eau ou la

protection du marche. D'autre part, si la societe doit assurer

le remplacement ou 1'amelioration des logements des employes,

1© contrat doit contenir une disposition a cet effet.

o) Peut-on creer une societe. mixte, avec participation d'organismes
prives? Dans c© cas, la participation de l'Etat e'exercera-t-elle

par I'organe du Ministers des finances ou par celui d'un etablisseraent
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public, national ou regional, et dans quelle proportion? Doit-on
prevoir une limite a la i^.rvi.^ipat •,'C,i privee comme c'est le-cas-

au Gezireh? Combien de temps cette participation peut—elle duror?

Doit-on accepter les investisseurs prives, nationaux ou expatries?

50. Techniques d'exploitation, Faut-il-'-assurer--la mecanisation complete
et' employer du personnel salarie? Cette method© a ete adoptee dans 1© plan
Richard-Toi'L au Senegal et, par-1'Office du Niger, dans le secteur :de rizi-

culture mecanisee de Molodo au Mali, ou en augmente encore la mecanisation;

mais dans -aucunde, ces,-deux cas, elle n'a .ete.tres rentable. De plus, la

.papulation autochtone- -n1len retire guere d'avantages en dehors des salaires
verses a des...employ^- x-t?xai,J.Vtoiiiunt.ipe.u ..nombreux, .ni les^facons culturales,
ni les conditions sociales locales n'en sont cneliprees; en_ revanche*, si

I'on exploit© sans: machines, de nombreux habitants trouyeront dans 1'entre-
.prise leur seul emploi et leur seule source de revenu. De plus, les
machines, sont.couteuses,. elles. sont payables;en devises etrangeres, se depre-
cient vitej lee pieces;de.rechange;sont^ couteuses et ne sont ni toujours

disponib.l:es,immediatement ni faciles a. monter. , 1; •-.-,.

51.'; Si 1*on decide d'affermer les torres, comment cho'isira-t-on'les fermiers?
Dans certains' cas," on a;tenu a avoir des cultivateurs qualifies (Limpppp.,
Mozambique); dans d'autres, on a accept© des personnes venant..;den zones sur-
peuplSes,' qui disaient ne pas-'avoir de terres (Mwea-Tabere, Kenya.); dans
d'autres: encore, on a recrute des bommes appartenant a l'une.ou 1'autre de
ces'categories, a condition qu'ils fuscent jeunes, en bonne sante^et, pftSr

' sedent plusieurs femmes (Mwea-Tabere) ou qui avaient serVx dans 1'armee
(Medjerda, Tunisie). II peut etre preferable de stipuler que les fermiers
ne pourront pas faire venir les membres de leur famille, si c-e-n'est pour
exploiter, des terres distinctes. ^. r-

Le 'gouvernement qui entreprend un© operation d'irrigation doit choisir
entre la recherche:d'une rentabilite-immediate et 1*amelioration.des con

ditions sociales. S'il opte pour cette amelioration, il devra assurer des

1© debut une bonne formation'et un cohtrole des travaux qui peuvent colter
cher et §tre contraignantes pour des fermiers non qualifies ou acceptant
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mal la discipline et les durs travaux de la culture Irriguee. les criteres

varieront naturellemant avec le temps et avec les projets, mais quels qu'ils

soient, ils devront etre clairement eaonces et appliques par des moyens

efficaces.

52." A leur arrive©, les fermiers doivent signer un bail a 1'annee qui..

sera tacitement reconduit s'ils donnent satisfaction ou rapidement deaonce

dans 1© cas contraire. -Dans bien des cas, en effet, 1'insuffisanc© des

moyens d'action sur les fermiers a entraine de graves difficultes.

53. Dimension des exploitations. II.faut etudier avec soin la question

de la dimension des parcelles compte tenu des resultats de l'enquete-pilote

prealable, d© la aomp^tenoe des fermiers et des experiences deja faites.

Les fermiers doivent avoir une exploitation qui leur permett© d'obtenir un

revenu notablement plus eleve que celui dont ils disposaient auparavaht

mais ils ne doivent pas avoir plus de terres qu'ils ne peuvent efficacament

en exploiter. Par une exploitation intensive sur des sols riches, on peut

fixer a environ 2 hectares la dimension optimale initiale de l'unite d'ex-

ploitation en Afrique tropicale. Dependant, il faut aus&i prendre en

consideration l'effectif de la main-d'oeuvre familial©, les dons d'organi

sation du fermier, les faeons culturales employees et savoir si I'on a •

fixe un objectif ©n matiere de revenu minimal,, et a quel niveau. Dans la

Gezireh, on a accorde 16 hectares a chaque exploitant compte tenu de ce que

la moitie de cette superficie reste en jachere chaque annee. Dans le pro-

Jongement d© Managil on a reduit la dimension des exploitations a. 12 hec

tares mais ce n'est pas un exemple a suivre, sauf dans les meraes conditions

fermiers familiarises avec les techniques d'irrigation et abondantas reser

ves de terres riches et d'eau.

54. Les ©xploitants dynamiques et qui ont obtehu de bons resultats deraan-

deront a louer d'autres parcelles. Devra-t-on leur donn©r satisfaction?

'Dans quell© mesure ©t dans quelles conditions familiales? Au deces d'un

exploitant, 1© bail doit etre transferable I. un mambre de la famille a

condition que celui-ci soit desireux de le reprendre, actif et capable mais
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la plupart des gouvernements essaiaront d'eviter la constitution d'ex

ploitations trop inegales ou 1'absenteisme. Les baux ne doivent etre ac-

cordes qu'a des fermiers qui exploitant eux-memes.

55» Dans cort;..ins programmes ("Tedjerda et Limpopo notamment) on a prevu

de remettre la terre en plsine propriete aux fermiers efficients. Cette

mesure ievrait encouragar les initiatives quand on a affaire a des locataires

competants qui ont deja obtenu de bons resultats. II peut, aussi, etre

dangeureuse de commencer par la avec das cultivat urs non qualifies car il

ddviendra difficile alors d'agir sur eux* Si I'on decide de ceder des

terres an pleine propriete, il pourra etre necessaire de promulguer des

lois contra les risques d' endettement. 7'^st "'~ o^~. darifi "'e.? amenagements

de la Uodjerda ou les seuls organismes autorisas a consentir des pr£ts sont

des cooperatives at la Banque d'3tat, Une protection analogue existe dans

la Gezireh pour les fermiers locataires.-

56B Le gerant et son personnel. II doit y avoir a latete de chaque

operation d'irrigation une personne competente, energique mais .bienvaillante

capable d'entretenir de bons rapports avec son personnel et avec les fer

miers. En principe elle devrait posseder une longue pratique de 1'agricul

ture, de 1'agriculture irriguee en particulier, et l'experience du milieu

dans lequel elle est appelea a travailler. Dans bien des cas, les succes

et las echecs s'expliquent par la personnalite des gerants.

57. Quand 1'entreprise ast vaste, comme celle de la Ge'zirehj il faudra

faire appel a des ingenieurs hydraulicians et, dans tous les projets, il

faudra des agronomes qui veilleront a ce que les exploit- nts respectent

les regies fixees pour 1'utilisation de 1'eau, les perimetres de culture,

las assolements, l'arrosage, le desherbage, la recolte, le defrichage, etc,

Comme il est dit dans un rapport sur le polder pilot© des Kafue Flats,

"demander a des families africainas habituees a la culture itinerante,

arrosee naturellem nt, aux faibles rendements soumis aux variations des

precipitations, de passer a I'agriculture intensive irriguee, et de pratiqusr

de nouvelles cultures dont le haut randem nt ne peut etre assure que par une
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application constants aux details, \ea -ar.-ossa^es a une cadence ininterrom-

pue, sans detente ni loisirs puisqa'L toute recolte succedent d'autres durs

travaux de labour et d'ensemenoementj c;est entreprendre une operation

exposes a bien das echecsh.

La culture* irriguee ne reussira que dans une stricte discipline et

par un travail soutenu comme dans la Gezireh. "131le exige des controleurs

de"travaux efficients et devoues, aes exploitants vigoureux et'competents.

Ces controleurs doivent arrival- en mem? tamps que les exploitants et etre

prets a les guider a toutes les etapas.

58^ Types d'irrigation. La method© d'irrigation la- plus simple par

regularisation dec cruss, avec digues at ecluses; peut— etre un premier

pas pour augmenter la: production, -en particulier celle du riz, das" autres

cereales et ..es paturagss. Bien qua la rogulari^ation des debits ne soit

pas parfaita et qua par consequent il no s'agis;-e pas d'une irrigation

•.completeme^t maixri'see, ce systeme paut- etre install-e- -rap-idem ent"^.. sans

trop glands fraisj et' srsrvir de premiere experience env'uede 1' installation

ulterieure d'-un systems d'irrigation absolument reglable. ~ Cette method©

est revenue a tres" ban marche et a donne d'excellents resultats sur las

rives du Niger, au iJIali en oarticuller* " " ':'" '-•'"•

59* On peut aussi pratiquer .1'irrigation dirigee par 1'eau des rivieres,

lacs, canaux artificials ou retenues generalemsnt alimentees par des cours

d'eau, ou sneore par 1!e-_u du sous—sel (puits ou forag;:s). L'ir igation

peut se faire par gravite ou necessiter un pompa^e sur une partie du

parcours ou a certaines' epoques (ou dans las deux cas). Cette irrigation

par gravite ou deversar..-:nt est la moins chere ©t" dolt §tre appliquee

chaque fois quD possible.

60. Le pompage initial .ds 1'eau d'un cours d'eau qui sa deversera ensuite

par gravite ou le pompage sur la totalite du parcours pourra,se faire par

pompes a vapeur, a mot mr diesel ou electrique, selon le combustible cu

I'energie dispcnible dans le perimetre d'irrigation; on general les pompas

electriques sont neilleur marche i. condition de disposer d' enargie hydro—

electrique. o'il f• ut import r Is combustible ou carburant at le transporter



- 31 -

•par voie de terre sur da longues distances, le pompage risque de couter

cher. On trouve pourtant au Soudan de nombrausas installations de

pompage de dimansions divcrses (patites, moyennos ou grandes) le long du

Nil blanc et du Nil bleu^ ce sont des entreprises privees parfois 'aussi

rentables.que l'irrigation par deversement.

61. Si possible, 1'eau doit etre amenee par des canaux d'une declivite

suffisante pour eviter 1*envasement et la proliferation des vegetaux
aquatiques mais la"pente ne doit pas etre assez prononcee pour provoquer

la degradation ou' 1'erosion des digues et canaux. Dans de nombreux

perimetres, malheureusamant, las conditions naturelles ne perraettent pas

toujours de maintenir une vitesse d'ecoulement d'un metre/seconde environ;
il faut alors org-, niser la lutte contra 1'anvasement an retenant les

depots aux ouvrages d1 amines 3-t la defense contra la vegetation.

Si le sol est argiloux ou assez impermeable, il n'est pas necossaire

d'appliquor un rovetement sur les canaux, mais parfois la depardition

d'eau par infiltration peut atteindre' 40 pour 100 at, quand las reserves
sont limitees, mieux vaut faire un ravetement. On peut a peu de frais

disposer des plaques de polythene tendues a chaque extremite par du fil
galvanise fixe aux deux rivos at recouvertes d'environ 35 cm de terre.

Les revetements eh ciment sont plus durables mais beaucoup plus onereux.

Quand le sol est sablonneux et permeable, le r.vcten.ont des canaux," ou
l"eraploi de conduites etJtuyaux est indispensable. Le choix sera en •'

grande partie-determine par des Considerations economiques mais.',s !-il--'1-! on

n'est pas limit© par le prix, las canaux preMabriques ont le merit© de '

presenter une grande souplesse d'amploi quand il faut deplacer lee ap-
pareils pour modifier le reseau.

62. La distribution da l'eau aux utilisat~.urs peat se faire par deverse
ment dans des fosses avec des points de controls, pilot-is, siphons ou '

vannos d'acces aux ri^oles ou encore par tuyaux enterres aboutissant a des

manches a eau ou a des apparails d'asperbion. La premiere methode esx'

generalament plus sim da at moins couteuse mais exigeou bien une legere
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declivite naturelle ou bien un nivellemont precis du terrain avec aplanis-
sement, ce qui est cher.

63. L'irrigation par aspersion se repand sous les tropiques depuis
quelques annees. Plus coutause a 1'installation, par les frais de

pompage at par la depreciation du materiel, elle parmet d'economiser

1'eau ce qui est un avantag© quand las reserves sont limitees ou que -1'eau

est chera. .Hie permat aussi des applications plus precisas at mieux

reglees en quantite. 31le convient aux sols sableux ou alluvionnaires

qui pourraient etre satures par l'irrigation par infiltration ou encore

quand la terrain ast trop vallonne ou pantu .pour que l'irrigation en

surface donna des bons resultats. L'irrigation par aspersion exige deux

fois moins de personnel que l'irrigation devorsee par rigoles.

Ainsi des immobilisations plus fortes peuvent etre rapidemont com-

penseas par la diminution das frais d'exploitation.. L'irrigation par

aspersion convient a la culture de la canne a sucre (elle ast 1-r^mant

utilisee dans les plantations sucrieres), a 1'arboriculture, aux cultures

d© legumes et aux cultures fourrageres. En zone tres aride a faible

humidite ot a evaporation ralativamant forte, elle est moins efficace que

1'irrigation par deversement, bien qu'elle reduise notablement 1'evaporation.
Elle ne convient pas du tout aux terrains exposes a des vents constants

ou frequents.

64. Claude H. Pair dans un article intitule Will Irrigation Pay

(World Crops, numero d'avril 1962) examine brievement le cout des methodes

d'irrigation. Ces couts ont augmante depuis mais les proportions

res-tant les meues sauf celui de l'irrigation par aspersion qui tend a

dirninuer relativem^nt.

^5- Plans. Dans 1'elaboration du plan d'irrigation, les ingeniaurs

doivent collaborer avec des conseillers agricoles familiarises avec l'ir

rigation et, si I'on doit affarmer les terras, avec des sociologues qui

connaissent les futurs colons. Ces specialistes davraient tenir compte

de toute la documentation pertinents deja rassemblee at utiliser des
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photographies aeriennes. _II faut demander aux ingenieurs d'installer

des appareils simples mais robust s, le choix. a faire dependant du

point de savoir si las exploitants sauront s.'en servir.

II faut construire des canaux d'amenee pour chaque locataire (dans

la mesure ou le cout est raisonnable) ou au moins pour chaque parcell©
de .2 hectares. Ce systems permet de.mieux utiliser l'eau, evite les-
discussions entre exploitants, leur donne plus d'independance ©t ac-

croit les rendements des cultures. Ce sont la d'importants avantages qui
contrebalancent. le cout plus eleve de construction et la plus grande
quantite d'eau utilisee.

Le deesin du reseau doit etre aussi compact que possible, ce dont le
plan de la Gezireh malgre ses vastes dimensions, offr© un bon exemple.
Les partes de terrain doivent etr© evitees$ les routes, villages et .•
batiments doivent etre construits, si possible, sur das terres pauvres
ou non irrigables.

66* '-Mesures sanitaires. Les programmes d'irrigation entrainent generale-
mantl'apparition de la bilharzios© contracted en se baignant dans' des
canaux pollues par les dejections urinales et fecales. Les mol'lusques

vecteurs de cette maladie peuvent ©tre detruits en faisant flotter des

sachets de sulfate de cuivre a la surfac des eaux des canaux. Cette

raethoxle s'est revelee satisfaisante dans la Gezireh ou la maladie avait

pris des proportions graves. On peut aussi les detruire en assechant

periodiquement les canaux;:les canards leur font aussi la chasse. Dans

le prolongement de Llanagil, on a construit les villages a 300 metres au
moins des canaux pour.eviter la pollution des eaux.

Comme l'eau d'irrigation n'est pas stagnante, les perimetres irrigues
connaissent rarement le paludisme. •Au c.ntraire dans plusieurs cas, des
zones-de paludisme ont ete assainies par l'irrigation. Dans cartains' cas,
on donne aux travailleurs des pilules preventives. Les projets d'ir

rigation,- avec la concentration de population qu'ils entrainent, offr.ent
de grandes possibility pour la creation de centres sanitaires .et. la
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pratique de la.raedecin© preventive ©t sociale. II ast ancouragaant de

constater que 1'Organisation mondiale de la sante a cree un centre sur

le prolongement de Managil.

I. ASPECTS INTERtfATIONAUX

67. Du point de vue international, deux aspects des projets d'irrigation

d© grande envergur© doivent retenir 1'attention : celui des incidences

que peuvent avoir, sur l'es droits d'un autre Etat riverain, les preleve—

ments d'eau effectues par un pays donne pour l'irrigation et, d'une

maniere plus general©, les relations que doit entretenir un iiltat sur le

territoire duquel des vastes operations d'irrigation sont en cours.

68* Les droits des Etats riverains sur les eaux sont regis par les

principes generaux du droit international ©t par les traites fixant le

regime de certains fleuves comme le Nil. Les prelevements d'eau pour

l'irrigation peuvent compromettre gravement le developpement present

ou a venir de I'energie hydro-electrique (lequel_peut a son tour reduire

les possibilites d'irrigation), d© la navigation, d© 1'approvisionnement

en eau pour les usages domestiquas, etc., du meme pays ou des pays d'aval.

Parmi les autres fleuves dont les eaux sont partagees entre plusieurs

pays ©t qui risquent d'etre affectes de cette maniere dans 1© present ou

dans l'avenir imraediat, figurant le Seneg-il, le Zambeze, le Sav© et 1©

Limpopo.

69m Les pays africains sont pauvr©s. Pour ©ux, la seul© elaboration

des programmes ou la reception des experts charges d'etudier les proposi

tions representent souvent en elles-memes des charges financieres et une

pert© de temps considerables eu egard a. leurs possibilites restreintes

©n moyens financiers et en personnel. Las Etats disposes a accorder

des dons pourraient envisager de contribuer au financement des reoherohes

preliminaires.

70. Les diverses institutions des Nations Unies, les J)tats-Unis et certains

pays europeens fournissent avec generosite des experts et du materiel.
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Cependant, il serait bon de veiller parfois avec plus d!attention a c©

qu© le personnel' indigene puisse prendre le.relai et former, a son
tour, a tous les niveaux, d'autras elemants autochtones.

71. On s'est plaint .de.nombreux c6tes que, dans le domaine de 1*agricul
ture en general et dans les operations d'irrigation en'particulier, les
fonctionnaires responsables n'aient ni la ppsaibilite dp visiter.,d'autres
realisations, ni celle de s'entretenir sur place avec d'autres....experts,
pour enrichir leurs connaissances et surtout dans. 1'interet des pro

grammes aux-mol^Bi: '" II c-agit"Ia d'une" question "tras 'importante.qui merits
etr© examinee sans dolr.i, eventuellement par la FAO. Des dons affectes

d<importance modique paraissent"devoir"permettre d1organiser de pour+f^
visites d'une ou deux parson'nes sur" les" perimetres irrigues.dans le but
d'echangor des renseignements techniques, des idees et les fruits de

l1 experience acquise. .11 ne s'agit_ nullemenfc de. proposer, d'accrottre le
nombr© des conferences ou des delegations, qui v"assistant..

72,- II faudrait egalement s'occuper de la creation, dahs'le cadrs d'une
univsrsite afric- inej"d'un, institut. international des techniques hydrau-

^^^r^..^^.1'^1^1^ ^ui.^rm.^it,a.e^^ et
d'autres specialistas des travaux 4'irrigation," a realiaer. dans• les .,-
conditions propres a 1'Afrique. Cet institut devrait mettr© a profit
1'.experience acquise et le personnel -existant, doht certains -membras

pourraient vonir, en visitaurs,•de pays ou de vastes realisations existent
deja. Cette proposition egalement, pourrait etre etudiee par la FAO, en
collaboration avec les etablissements universitaires, para-universitaires
et professionnels de caractere national ou international.
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to the success of development projects of this nature".
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APPENDICE

BREVE DESCRIPTION DES OUTRAGES VISITES

A) Oommunautos nouvolles avuc installation d'a/yri cult ours

Medjerda, Tunisie.. Bien que l'irrigation soit beaucoup plus developpee

en Egypt©, en Algerie ou au Maroc qu'en Tunisia, ;notre visi-te de la val

lee de la liedjarda se -justifia.it par les travaux pilotes et les reforraes

radicales qui y sont en cours. Cette vallee.de la I-Iedj rda s'etend ,au

nord-ouest de la Tunisie. Le bassin inferieur, theatre des travaux ac-

tuels, est. a l'ouest. de Tunis, sur .1 'emplacement d'un ancien.golf© re

convert drune epaisse ccuche d'alluvions. Autrefois, le- fleuve avait

de, fortes cruea d'hiver et souls certains perimetres, suffisamment eleves

restaient a l'abri des inondations ou avaient ete draines. Ces terres

servaient (principalement a la culture des cereales et des fruits, souvent

.-pratique© sur da, grands, domaines. Les proprietes etaient tres inegales

et tres dispersees et les barges du fleuve etaient profondement attaquees

par 1'erosion.

C'est a 1'Office de la mise en valaur de la vallee de la ^edjerda

que I'on doit le developpement general et la.remise, en.etat des terres

de la vallee, realises par la fourniture d'energie electrique, par l'ir

rigation at par des methodes de culture intensives, par das reforraes

agraires et des remembrements., par des terrassements at d'autres travaux.

.C'est un excellent exemple d'amenagement integral d'une vallee^bien que

le projet sovfc limite pour 1'instant aux 250.000 ha ds la vallee in^erieure,

;dont 50.000 ha sont facilamon't..irrigables.

Trois barrages ont ete construits jusqu'-a present, pour regulariser

1© debit, reduire 1'erosion, empecher les inondations, contribuer a1-

1'assainis.sement des marais, pro.duire de I'energie electrique et, par

65 ,km de canaux primaires, irriguer les terres. Le litdu fleuve.a ete

ra.ccourci et des installations de drainaga ont ete raises en.place. .Pour

que les depenses engageesrapportent en partie, on a remplace les ©mblavures

exploitees en arido-culture par des cultures intensivss irriguees (artichauts,
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tomates, poivrons et autres fruits ou legumes notamment). Les proprietaires

dont les terres ont augmente considerableraant de valeur, grace aux travaux

d'irrigation, doivent ceder (en nature ou en especes) une fraction de leur

domaine venant de 25*a-70-pour-1G0-suivant-la-oapacite de production du

sol. Le maximum normal pour une exploitation agricole 'est maintenant de

50 ha mais les grands, doraaines plantes en arbres fruitiers ou les exploi

tations que leurs proprietaires sont disposes a. reorganiser et a gerer

sous la direction d© 1'Office peuvent conserver leur integrite. Les

agriculteurs qui detiennent des parcelles de. 2 a 4 ha doivent s'acquitter

en numeraire de meme que les proprietaires:de terres plantees d'arbres

fruitiers mais dps prets peuvent leur etre consentis par l'Etat pour 1©

paipment du montant du.. Les proprietes de 2 ha ou moins sont totalement

exonerees. . De nouveaux agriculteurs ont ete etablis sur les terres ainsi

acquisas et maintenant irriguees, la surface des exploitations est au

minimum de 2 ha environ, dans les cas les plus- courants elle ast de 5 a

12 ha.

Environ 9» 500 ha sont deja, irrigues, l'eau et'^nt distribute par

des conduites surelevees, at 1.100 families environ sont venues s'instal

ler. L©s nouveaux agriculteurs possedent en general csrtaines connais-

sances en agriculture et parfois en irrigation mais tous sont sncadres.

lis sont choisis parmi les paysans jeunas, vigoureux at actifs, et n'ont

pas le droit d'amener leur famille. Ils vi^ent dans des logements bien

equipes qu'ils devront payer, comme la terra, par des versements echelonnes

sur. 25 ans au maximum. Les villages sont plaisants. II est interdit

d'hypothequer sa terre ou sa maison, ou de ne pas resider. Le projet

se developpe rapidement,quelqu© 5*000 ha de terres irriguees. ou drainees

sont mis en culture chaque annee.

.On trouvera une documentation en francais sur cette realisation dans :

Medjerda, Office de la, mise en valeur de la vallee de l.a Lledjerda, Republique

tunisiennej et, en anglais, mais moins detaillea, dans ; Land Development

in the Medjerda Valley, Secretariat d'Etat a 1'Information,- Tunis. •
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Lirapopo, Mozambiques Cette operation da developpement, commencee en

1953, se devaloppp sur la rive droite du Limpopo, a -25 km au sud du

barrage de Veho Guija sur lequel passent.la route et le chamin de fer

menant de la Rhodesie du Sud a.Lourenco Marques-. ,i!lle consists a ir

riguer 30.000 ha de terres alluvionnaires dont 10.000 sont deja occupes

et 16.000 ont ate prepares en neuf ans. Le ter.-ain ast tres plat ot les

sols sont fartiles. mais las chutes de pluie irregulieres (on compte

53 pour 100 d'annees de famine et 25 pour 100 d'annees de recoltes insuf-

fisantes en arido-culture, pour 22 pour 100 seulement de.bonnes annees)

rendent l'irrigation hautement souhaitable, Toutefois, le Limpopo a aussi

un debit tres saisonnier at, malgre la oresenca du barrage at d'un lac,

l'eau d'irrigation est parfois insuffisante^ ce fut le cas pendant les

trois campagnes 196O-62. Comme dans la vallee de la Medjerda, l'eau ast

amenee dans les champs par das conduites surelovees, pour eviter 1'absorp

tion at la plus grande partie do l'irrigation s'effectue pendant "I'hiver",

afin d'eliminer las partes par evaporation. La culture du riz, prohibee

au debut en raison das grandes quantites d'eau qu'elle necassite, sera

dorenavant autoriso pendant la saison des pluias, La reglamentation des

cultures vise principalement, sinon exclusivament, a economiser 1'eau.

Le trait.dominant (coramun d'ailleurs a d'autres realisations du

Mozambique at de 1'Angola) ast que le plan offre des possibilites iden-

tiques aux Africains et aux ISuropeans, qui y participent dans la pro

portion d'environ 900 Portugais, du sud du Portugal et des Acores, pour

un peu plus de 300 Africains. Les nouveaux agriculteurs recoivent de 6

a 10 ha de terre irriguee, suivant leurs bosoins familiaux et suivant

la qualite du sol. En outre, chaque famille. a drcit a quelque 25 ha da

terre non irriguee pour les cultures en arido-culture at 1'elevage du

betail, en troupeaux communs a trois ou quatre cultivateurs pour aviter

les partes de temps et favoriser 1'administration rationnelle. L'attri

bution des terres n'est pas fonction de la race du beneficiaire, elle

depend uniqueraent des besoins, des connaiss-nces an agriculture et de

1'importance de la famille at dans le cas des Africains, de leur condition
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'"evoluee", ;Les cultures les plus importantes"sont le-riz*-le -ble, le

coton, la' mais. les le'gumas (notamment les tomates, les oi'gnbns, les hari

cots et las pommes da tarre), le kenaf et l'alfa (comme fourr'agas). Las

Africains cultivent generalement la canne a sucre (pour I'auto-consom-

mation) et la plus grande partie du mais (pour la vante), mais produisent

maintenant d© plus en plus ds ble pour laurs besoins propres; las Portugais,

cultiv-nt an general la banane at la papaye plutot quo la canne a Sucre,

-le riz' (qu'ils cultivaient au Portugal) et la ble, mais ils ont tendance

a abandonner le mais pour le ble, plus rentable.

On fournitaux nouveaux agriculteurs la terre preparee., le materiel

agricole, les semeurs, les aniinaux, lc^ arbroi fruitiers^. le logement et

le mobilier, qu'il remboursent progressivement - parfois en six ans,

periods de rachat la plus courte. L'operation de la 1-iedjerda et le plan

de mise en valour du Limpopo sont les seuls qui permettent aux cultivateurs

de devenir proprietaires. Les logem.-nts n'ont pas tous le.mema. style, mais

ils sont occupes indifferomment par des Africains ou des Europeens, Les

maisons sont jumelees (pour abaissar le prix de ravient de la construction)

et I'on trouve souvent une famille africaine d'un c6be et une famille euro-

peenne de 1'autre. Chaqua logement comprend trois chambres a coucher, una

salla de sejour- une cuisine et una sail© d'eau avec W.C., douche at

lavabo? 1'eclairage sa f-iit a 1' eloctricite et la cuisine au butagas.

Les villages sont plus plaisants que tous ceux des autres centres d'ir

rigation visites en Afrique : leur trace n'est pas en damier et les maisons

sont intelligemment groupees. Los installations et services collectifs

-sont remarquables : ils ccraprennent entre autres un stade sportif. II

existe egalament une ecole d'agriculture presque trop perfectionnee.

Aucune assistance international n'est intervenuej le prix de revient du

plan rspresente 1© septieme des depenses de developpement totales du

Mozambique.

Las participants? dans l1 as deux cac quj precedent, sont des agricul

teurs qui possedant deja une certain© competence et un certain esprit

d'entreprise? en outre, la Madjarda ast bion placee pour exporter vers les
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riohes marches europeens, parole port de Tunis. Les deux autres reali

sations que. nous allons decrire, celles du Delta central, du Niger, au

Mali ©t.celle de la Gezireh, au Soudan, sont situees. au contraire dans

des zones arides, loin de tout debouche, at leurs exploitants - au-M.ali .

du moins - sont moins experimentes qu'en Tunisie ou au Mozambique,. Ces

deux projets, qui ont beaucoup d© points communs pour ce qui est des con

ditions geographiques, presentent de grandes differences en ce qui con

cern© le degre de developpement.

Delta Central du Niger, Mali. Anciennement le Haut-Niger se terminait

.par un veritable delta interieur. Apres sa "capture" par le Bas-Niger, les

canaux.et lacs de ce delta sont antres en decadence du fait du deplacement

du, lit du .fleuve ©ntre Tombpuotou et Segou. La partie oriental© ds cette

zone.precedemment.deltaique et lacustre, encore inondee chaque annSe,

est.appelee le "delta vif" tandis que 1'oupst, asseche, forme le "delta.,

mort".

S'inspirant de travaux realises en Egypte, M. Belime dressa, apres la

premiere guerre mondiale, les plans d'un barrage sur le Niger pour sur-

elever le niveau du fleuve et permettr© ainsi a l'eau de s'ecouler a.

njuveau dans les bras morts du delta,mort et d'irriguer d© vastes super

ficies d'epandage desertique. Le Barrage de Sansanding (ou de Markala)

fut termine en 1947. Les ©aux sont derivees par un canal primair© divise

en deux canaux secondaires, dont 1'un, le Canal d© Sahel, repartit les

eaux vers le nord dans une region divisee en domaines de 12 ha repartis

en parcelles pour les agriculteurs ou le coton est la principal© produc

tion, et un centre experimental d© culture du riz mecanisee (Molodo).

L'autre canal, celui d© Macina, par vers 1'est en direction d'une region

qui etait ©xclusivement rizicole jusqu'pn 1962j situee au sud, pres du Niger,

ou las exploitations, decoupees en parcelles sont de 24 hectares.

Le t^frichement, la mise en etat des terres, l'irrigation et la construc

tion de villages ont coute si cher - 25*550 millions d© francs CPA, jusqu'a

present, que l'ouvrage ne pourra devenir rentable lorsqu'une superficie au
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moins triple aura ete irriguee. Les travaux ont ete menes beaucoup

plus lentement, moins completement et moins heureusement que ceux d© la

Gezireh et son prolongement de Managil, dont les conditions etaient

analogues.

Malgre cela, dans 1© delta central mort et dans un autre petit centre

relevant de la meme autorite, 41.000 ha de terres irrigudes font vivre

quelque 45*000 agriculteurs et 7.243 ha de cultures mecanisees sont

exploitees par des ouvriers agricoles. On fournit aux nouveaux agricul

teurs la terre preparee (lots de un hectare pour la culture du riz, de

0,70 ha pour le coton) et des logements simples dans des villages ethnique-

ment homogenes. L'exploitant s'acquitte en general en nature, en paddy

ou en coton, ses versements annuels etant calcules d'apres la superficie

de sa terra. Les pulverisations et autres traitements donnent lieu a

des redevances supplemantaires. Les groupes ruraux jouent un r61e social

et economique et recoivent la fcrm© de cooperatives agricoles.

Jusqu'en 1962, le riz,ouvrait plus d© quatre cinquiemes de la super

ficie, mais les rendements etaient encore plus faibles qu'a, Richard-Toll

(Senegal), les sols etant plus pauvres et les methodss moins rationnelles,

et l'envahissament par le riz sauva^e posant un probleme non moins grave

que celui cause par 1? presence du quelea. Une partie du riz recolte est

brise au cours de la recolte, qui s'effectue dans de mauvaises conditions.

Bien que le'projet ait ete concu a 1'origin© pour produire du coton

(destine a couvrir les besoins de la Prance), il y a longtemps que cette

culture a cede la premiere place au riz. En effet, le coton longues

fibres ne vient pas et les rendements de 1'Upland Allen qui est la

variete cultivee sont tres faibles. On ne peut les ameliorsr qu'en

recourant a grands frais aux pulverisations et a la preparation des terres,

a 1'emploi d'engrais et a 1'agriculture intensive. C'est pourtant precise-

ment la culture du coton qua le Plan de developpement du Mali compte en-

courager au premier chef : on espere augmenter la superficie plantee en

ooton de.250.pour 100 en 1965 (c'est—a-dire passer de 6.000 a 15.000 ha).
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6.000 ha environ doivent £tre plantes en ble et en kenaf, en assolement

avec le coton. La superficie reservee au riz restera de 35*000 ha puisque,

malgre la conversion de 1-5.000 ha de rizieres an terres a.'coton, de nou

velles terres s.'ouvriront a la culture du riz, dont le rendement' doit etre

ameliore par la pratique generalement du repiquage. • •

II est urgent d'appliquer des raethodes plus intensivss et d'ameliorer

les rendem^ntsj on se propose done de faire paturer des animaux sur les

jacheree et les terres inutilisees, de planter de la canne a suere Sur

3 a 4*000 ha dans des exploitations d'Etat et de construire une raffinerie

de sucre. La culture des fruits doit egalement etre intensifies,

Apres l'echep couteux de la culture mecanisee appliques au lendemain

de la deuxieme guerre mondiale, on a constate que les labours atteles don-

riaient de meilleurs rendamants, pour une depense moindre. Cependant, on

reprend, maintenant, les essais de mecanisation.

II est clair que le projet connalt en ce moment un changement d'orien-

tation, mais les renseignemants pubiies ne couvrent pas la period© d'apres

1962. Voir "Le Delta ressuscite", Office du Niger, Segou, 1962, et I'article

cite" a la fin du passage concernant l'operation Richard-Toll. . Celle-Oi et

les travaux.de 1 ?0ffico du Ni.~-r sont egalement analyses dans R.J, Harrison

Church, "West Africa"-, 4'- edition, 1963, pp. 190.a 192 et pp. 246 4:248,

On trouvera un historioue dans G.. Spitz, . "Sansanding et les. irrigations

du Niger". I950

Amenagement de la Gezireh et du pi-olongement de Managil, Soudan. Le

perimetre d'irrigation de la Gezireh est d'environ 400.000 ha co qui represents

la plus vaste operation d'irrigation en Afrique. Le prolongement de Managil

(320.000 ha de terres irriguees en I958-62) est aussi l'operation d© ce
genre la plus vaste, en Afrique, depuis la deuxieme guerre mondiale. L'aire

d'irrigation s'etend du nord au sud sur 176 km (da 40 km au sud d© Khartoum

a. 40 km du barrage d'alimentation de Sennar sur Is Nil bleu) ot; d'e^t on

buest, sur 112 km de la bordure orientals de la Gezireh la long du Nil
bleu a la bordure occidental© du perimetre de Managil proche du Nil blanc.
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Nullp part en Afrique on ne trouverait un aussi vaste paysa ,e recree par

1'horame. Le programme de la Gezireh (qui revient a 35.000 francs CPA

par hectare) et celui de llanagil (52.000 francs CFA) sont considered comma
les plans d'irrigation le moillour marche du monde et la revenu des oc

cupants est probablement le plus eleve pour un milieu, une population et

une culture analogues.

La region offrait, il faut bien le dire, de nombreux .avantages

naturels : sol argileux et abondance d'eau - d'ou 1'inutilite de rev§tements

pour les canaux - le*gere pente naturelle nord-ouest - qui facilite le

drainage - vastes zones de terrain tres plat ou poussait une vegetation

facilement defrichable., eau. a discretion qu'il etait ralativement fac^ ? *

d'amenager, et dont des ingenieurs et des agronornes de premier ordre ont

tire un excellent parti. De plus la population locale qui. n*avait guere

le choix d'autres moyens d'existence etait deja quelque peu familiarisee

avec l'emploi de l'eau dans 1'agriculture. Ds plus? de 1911-1914 a 1925,

date d'achievement du barrage de Sennar; les installations pilotes de

pompage dans la region avaient fait 1'objet de patientes recherches. Par

la suite, et contrairement au programme d'amenagement du delta central du

Niger, au Bali, etabli pourtant dans des conditions tres semblables, le

plan de la Gezireh a connu un tres rapide developpement. En 1924, 20.000

ha irrigues a titre d'essai; an 1925, 96.000 ha et en 1926, 120.000 ha.

Au-MaLi en revanche, 15 ans apres la construction du barrage, 40.000 ha

seulement sont irrigues. La zone de la Gezireh a pu rester fidele'a une

seule culture coramerciale - le coton longues fibres qui, dans 1'ensemble

a trouye de bons debouches et qui reus.-it bien dans la region. Des le

debut, 1'exploitation s'est faite selon una interessante formula d'as

sociation entre les locataires, les societas privees et l'Etat', et a ete

bien dirigee sur le plan technique et commercial,- d'abord sous la responsa-

bilite de.societes groupees en un syndicat; puif^ en 1950, a 1 '-expiration

de la periode de concession, par un office semi-autonome-. Pourtant, le

projet a connu des moments tres difficiles dans les premieres anness quand

les effets des ravages causes par des insectes at des maladies se sont
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ajoutes aux faibles rendements et aux incidences de la depression economique

mondiale.

Jusqu'a ces dernieres annees, chaque fermier receyait 16 ha.repartis

en quatre parcelles. Ce decoupage del.ib.5re avait pour objet -de .maintenir

,sur des unit.es ;de 36. ha. environ la merae .culture et las memes,.doses

d'arrosag© chaque annee,. et. de mieux regler le debit de 1'irrigation, le

rythme des cultures ©t les pulverisations. Au Mali les exploitations sont

de'l'2 ha pour le coton et de 24 pour la riz. Dans la Gezireh, le systeme

est le suivant : chaque annee une des quatre parcelles est plantee ©n

'coton, deux autres restent en jachfere~ et 'la''dernier© est "soit laissee en

•: jacher© soit plantey en lourrage (luuia; ou en cereales (sorgho). Ces

deux-'dernieres .recoltes' sont parta'gees entre deux exploitants.. Ainsi,

chaque annee, le m§'me champ ne porte qu'une culture •oU est- ©n reposj'en

Sgypte au contraire, ou les. conditions sont inverses, -.terres plus.limitees

et reserves d'eau plus abondantas -on pratique plu^ic^rs cultures par

an... Tout.efois, dans le. prplongement de Managil, on applique un regime plus

intensif qui s'etpnd aussi progressiyament dans la Gezireh :.ala.mort

du fermier,, .son. exploitation-dp 16. ha osy; partagoo on deux: (mais pas

davantage). On a constate aussi que 4 h.a de coton depasspnt ce que, la

plupart. des fermiers; peuvent. exploiter car .les ouvriers agricplps sont

... devpnus rares, nombre d'entre eux etant partis, exploit-er dps., tarrps pour

leur propre compt.e? surtcut dans la .son© dp. Managil* ..-.....• ,;!

•Aihsiy un.'isys*fceme--.de.-repartition de. 1'eau tres 'ravlonnel at -ri'goureux

a ete. ap lique, 1'ordre des cultures a ete strictemant- impose' aux fermiers

:--'dont la discipline ast devenue source ds richoaSe pour: oux: at pour 1©

Soudan ©n general, bian1 qua le develcppamant social ait --ete quelque

peu neglige" jusque vers 1950.

La methode da repartition ties recettes de la vent© du coton est

agalement interessanta. Les pourcantagas et les beneficiaire's n'ont pas

toujours ete les memes mais, depuis I960, la repartition ast la suivante :

• 42 pour 100 a -l-'Etat pour-la terre'at l'eau,.42 pour 100 'au'fermier pour

les travaux agricoles-(qui bien souvant'sont ©ffectues par des salaries)
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©t cartainas autres depanses telles que transport du coton a l'usine

d'egrenage, sacs?pulverisations; 10 pour 100 repartis antra les services

du conseil d'administration, 2 pour 100 au fonds da reserve das fermiersj

2 pour 10u aux collectivites locales et 2 pour 100 au service du develop

pement social. Le fermier garde toutes les recoltes sacondaires (lubia,

sorgho etc.) et peut elevar un troupaau important.

Le programme de la Gdzireh a ete decrit dans do nombreuses publications;

nous citorons 1'ouvrage remarquable de 1'ancien administratour, Arthur

Gaitskell - Gezira, A Story of Development in the Sudan, Londres, 1959.

Les autres realisations decrites ci-apres sont oncor© modastes mais

elles prennent de 1'extension et les travaux d'amenagamant da la vallee

du Save font partie d'un plan de developpement general.

Mwea-Tabare (Kenya). Le perimetre d'irrigation s'etend sur las contreforts

sud-est du Mont Kanya, a une contain© d© kilometras au nord-est de Nairobi.

Las etudes remontant a. quelques annees et une operation pilote a ete faite

en 1951» il a fallu cependant attendra le soulevament Mau-Mau pour la

mise en oeuvre complete du plan considere alors comme un moyen productif

d'oooupar les detenus. Les travaux furant ©ffectues avec une main—d'oeuvra

non qualifies et retive, at un© experience tres limitee de l'irrigation et

des cultures. Toutefois, l'eau est abondante et pure car elle provient

de deux rivieres qui prennant leur source sur les pentas bien arrosees du

Mont Kenya. On trouve deux types da sol, d'une part, des argiles lourdes

ou terres noires a, coton qui conviennent bien aussi a. la cultuva du riz,

d'autre part, une glaise tres different© d'argile lateritique, permeable,

de coulaur brun-rougeatre dont on n'a pas oncore trouve l'utilisation

pour dee cultures irriguees. L'irrigation par aspersion sarait la saule

solution technique pour ce gonra da sol mais pour ptre rentable ell© deraande

des cultures tres remuneratrices dont la pratique pose des problemes soci-

aux et economiques.

Jusqu'ici plus de 2.000 ha de terres noires a coton ont ete nivoles

(a grands frais en raison da la pente) at divises an parcelles d© 0,4 na
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pour la culture du riz en rizieres. Dans un avenir assez proche, au

fur et a mesure des disponibilites, 800 autres hoctaras saront mis en

valeur, 1'objectif final etant (a condition que les debouches soient suf-

fisants) d'irriguer un perimetre de 4.800 a 6.000 ha repartis par moitie

entre les deux blocs de Mwea et de Tabere. Chaque nouvel agriculteur

africain loue a 1'annee une terre de 1,6 ha; la collectivite comprand

environ 1.250 fermiers, a 1'origin© tous das ex-detenus Kikuyu mais on

note aujourd'hui la presence d'Embu da plus an plus nombreux. La seule

condition pour etre adrais est de ne pas posseder de terras; a tort ou

a. raison, la competence des agricultaurs n'a jamais ete prise en conside

ration at aucun des farmiers n'avait auparavant cultive le riz. Las

hommes de 36 ans environ ayant plusieurs femmes se sont reveles les mail-

leurs exploitants.

Le riz (variete sindano) ast la seula culture. II est repique at son

rendament ast consider^ comme la plus eleve sous las tropiques at l'un

des^meilleurs du monde : non compris la quantite conservee par le fermier,

ce riz donne 5-408 kg a. 1'hectare. Au debut la communaute asianne du

Kenya, saule consommatrico de cette danrea, n'appreciait pas catte variete

de riz, mais cette- difficulty est maintenant surmontee. Chaque fermier'

a sas serais qu'il fume au sulfate d'ammoniaque. Apres immersion sur

10 cm,, les rizieres sont labourees au tractaur, a raison de 2,15 ha par

tracteur at par jour0 Avant le repiquaga, les champs sont fumes au super

phosphate triple. Las fermiers se chargent du desherbage, de la recolte

et du battage mais 1'administration assure le ramassago des sacs de paddy,

le sechage, le nettoyage et le reonsachage pour la vante, qui sa fait par

l'offica de commercialisation de la province. Los fermiers sont payes. a

la samaine. La ssul grave fleau a ete une invasion doquelea ©n 195.9*

Les farmiers payent l'equivalant da 4«322 francs \CFA par hectara la

premier© annee, 8.645* la soconde at 17.290 la troisiema et las suivante-s,

pour couvrir les frais courants. Los fagons mecaniques, las outils, lo

material at les services da pulverisation, las engrais, les semences at

les sacs leur sont cedes au prix coutant. La premiere annee, les farmiers
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re5oivent jusqu'a la premiere recolta das prets en numeraire d'un montant
equivalent au taux des salairos locaux. 3n 1961, la revenu net moyen
a attaint presque 100.000 francs CFA auquel il faut ajoutar la valour du
riz auto-consomraeV (16.100 francs CFA). Le salaire annuel de base- dans la
region equivaut a 25.200 francs CFA. Les farmiers sont leges gratuitoment
ot las villages possedent une sail© de reunion ot un reseau d'egouts.

Cast rncoro le seul programme d'irrigation d'une certaine envergure
au Kenya mais d'autras pro jots sont a 1'etude dans la vallee de la Tana.

Apres des debuts difficiles, I'operation de Mwea-Tabare, a reussi et a
ouvert l'ere de la riziculture au Kenya.

Valle© du Save (Rhodesie du Sud). Un peu avant 1930 on avait commence
a irriguer de petits perimetres a l-iutama at a Nyanyadzi a 1* intention da
cultivataurs africains; cas pramieras realisations at celles qui ont

:suivi doivent boaucoup a I'energie de M. Alvord, aujourd'hui decede. A

la fin de la dcuxiema guerre mondiale, six zones irriguees d'une superficie
•global© de 520 ha etaient an exploitation. De 1952, a I956, six nouvelles

zones ont ete raises an irrigation, ot les zones anciennes ont ete agrandies,
la superficie irriguee totals attaignant alors 2.000 ha plus 2.800 ha

exploites en culture seche ou irrigues, repartis en neuf perimetres amenages.

Bans certains ds ces perimetres, l'irrigation ast ontiq- ement asburee

par gravimatrie. D'autras ont axclusivemant recours au pompaga; d'autres

encore combinent les doux syeternes. Las quantites d'oau disponibles sont

souvent utilisees jusqu'a la limite, ce qui interdit 1'extension de certaines

zones. Las sols sont en general de premiere ou de deuxieme qualite; les
meilleurs sont des sols al'uvionnaires ou basaltiques noirs. Les sols

basaltiques noirs qui entourent Chisumbanja, au sud, suscitent de grands
espoirs; ils rspresentant de 40.000 a 60.000 ha de terres irrigables qui
pourraient recevoir du coton et du ble si ces cultures se revelaient ren

tables. Pour le moment, les principales cultures sont celles du mais, du
ble, du coton, des pois pour semences, du sorgho et du millet.
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Ces terrains irrigues, chacun d'assez faibl© etendue encore mais dont

la superficie est notable, quand on las additionne, devraient etre con

sidered dans le cadre du potential considerable de la vallee du Save,

principalement pour la culture du coton at, sur les sols lourds, du ble,

et peut—etre meme du riz. La region convient egalement a la culture

des oleagineux (tournesol at lin), a la production des semences de legu-

mineuses (pois ©n particulier) et a la culture du bananier, du papayar
et du pamplemousse. La luzern© vient bien, ce qui permettrait un elevage

de bovine dont le lait serait traite a bon compte. II y aurait lieu,

oependant, d'etudier tres minutieusement les marches, car les frais de

transport sont eleves. •'---.

En attendant, la vallee du Save "fait partie du Bas-Veld dont all©

est la Frange" extreme, a"T'rest de la Rhodesie du Sud. Avant 1956, elle

n'etait desservi© que par une route aboutissant, a. Umtali, au chemin

de fer Salisbury-Beira et par una voie ferree secondaire partant de Fort

Victoria. Depuis 1956, alle est devonue plus accessible a la suite de

la construction d© la ligne ferroviaire plus proche qui aboutit a Lourenco

Marques. La mise en valeur s'est aussi intensifies dans les plantations

irriguees de canne a sucre du "Triangle" (dont nous reparlerons) et de la

Vallee d©s Hippopotames (ou I'on cultivo aussi les agrumes sous irrigation)
au sud et sur 1© fleuve Lundi. Pour que I'on puisse se lancer dans de nou

velles entreprises d'irrigation de grande envergure, il faudra attehdre

la construction de barrages Sur le cours superieur du Save et d'un barrage

sur 1© cours moyen7en aval du confluent du Devuli. Le financement de ces

ouvrages n'est pas facile eu egard a la conjoncture actuelle en Rhodesie

du Sud. La planification integrale de 1'agriculture (comme dee autres

secteurs) se trouve compliquee par la fait que l'agriculture africaine

releve d© la Hhodesi© du Sud et l'agriculture europeenne de la Federation.

Bn.outre, la vallee du Save depend du Gouvarnement federal (en tant que zone

important© de travaux d'irrigation et d'hydraulique), alors que son affluent,

l©:Lundi, (dont le bassin en 1954 n'etait pas une zone d'irrigation im^
portante) rest© sous le contrfile du Gouvernom.nt de la Rhodesie du Sud,

*;>
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bien que las cours d'eau qui le grossissent aient donne liau a d'importants

travaux d'irrigation. Par ailleurs, en Rhodesie du Sud, las exploitations

europ^ennes du Haut—Veld donnent d'excellents resultats en arido-culture;

norabreux sont done ceux qui estiment qu'il serait preferable de consacrer

les credits disponibles a la generalisation des cultures seches, d'autant

plus que les programmes de creation de nouvelles collectivites agricoles

interessant exclusivement les Africains dans la vallea du Save ne se sont

pas reveles payants.

De nombreuses publications ont ete consacrees a la region, en particulier

Sabi-Lundi Development, chez Sir Alexander Gibb and partners, Londres, 1949*

Report of the Working Party on Large-Scale Irrigation Projects, Government

Printer, Salisbury, 1950; Report on Large-Scale Irrigation Devalopmont in

Southern Rhodesia; Government Printer, Salisbury, 1952 et Report on the

Future of the;Sabi Development Scheme, Ministry of 3c nomio Affairs,

Salisbury, 1961.

B) Experiences d'irrigation faisant appal a la mecanisation et a la maiifr-

d'oouvre salaries

Dans de nombreux secteurs irrigues, on pratique la culture mecanisee

avec un© main-d'oeuvre salaries, sans etablir de nouveaux agriculteurs

sur les terres; il en est ainsi d© 1'er.treprise nationalises Richard Toll

au Senegal qui cultrve du riz, de 1'entreprise privee de Tendaho en

Ethiopie (coton), et d'un grand nombre de plantations de canne a sucre

et autres. Coram© certaines d© celles d© ces plantations que nous avons

visitees presentent des caracteristiques communes, il nous a semble com

mode d'en grouper les descriptions dans una merae section (B.,).

Richard-Toll ©t Tendaho se trouvent dans des regions arides; il y a

lieu sans doute de rappeler que l'amenageraent du delta central du Niger,

au Mali, dont les conditions sont idantiques, possed© a Molodo une ex

ploitation experimental© mecanisee dont 7« 243 ha sont cultives ©n riz et

qu'il est question actuellemant d'etendre cette forme d'exploitation (pour

d'autres cultures quo lo riz) non seulement dans ce perimetre amenage mais

en d'autres parties du territoire malien.
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Richard-Toll (Senegal). Avant la deuxieme guerre mondiale, le Senegal

.Importait annuellement quelque 60.000 tonnes de riz. pour ses besoins. Ces

importations ayant tari pendant, la guerre ©t lps quelques annees. qui ont

suivi, la decision a ete prise d'entreprendra la culture mecanisee du riz

sur des terrains argileux plats non encore exploites 'au' sommet "du Delta

du Senegal, entre le cours du Senegal ot celui da la Taouay, immediatement

a l'ouast de Richard-Toll et de Dagana.

Lorsque le. Senegal est on crue, pes eaux. remontant la Taoupy -jusqu'au

lac Guiers, ,Pour conserver cette eau,. la population de l'endroit pons-

truisait depuis longteraps, chaque. annee> sur la Taouay, un barrage en terre

qui, par surcroit, emp§chait. la remontee d'eau sal^e,pendant l'etiage de

la saison seche* En 194& un petit barrage permanent a ete construct, qui

laisse penptrer l'eau douce de la mi-juillet a la mirnovembre, mais qui

rest© ferme le.rept© du temps, , L'eau ainsi^re.tenue ©st ,pompee dans 99 km

de canaux qui irriguent 5»4Q0ha environ de rizieres dont la culture est

entierement mecanispe. Le rondoment, da 2,9 tonnes anviron par hectare

est assez mediocre, ce qui s'axpliquo par las ravages du quelea.. Les

acridiens, le.riz sauvaga et la salinite du sol ont. aussi pos© dps preblemes

mais celui de la salinite des sols est desormais surmonte.

. .Apres de lourdes partes financieres, la gestion de l'ontreprise avait

ete confiee :a la societe qui a realise les ouvragee, les deficits 3tant a

la charge du Gouvarnement senegalais.L'sntrepris© depend maintenant d'un

etablissement d'Etat, la Societe de developpement rizicole du Senegal,

fondee a la fin d© i960, dont le capital est de 350 millions de francs

CFA,, qui a repris tout l'actif et .equilibre le compte d'pxploitation.

•• A l'epoqu© ou l'antreprise commenca a. produire de grandes quantites

de riz, les importations'etaient radevenues possibles, a des "prix favorablas.

On decida done d'experimenter d'autras cultures r 1© coton, la canne a sucre,

et la toraate en particulier. L'antreprise a ete tires onereuse en raison

du pompage et .des fortes applications d'engrais que les parasites et la

salinite des sols, rehdaiertt indispensables. Cette experience montre quel-

ques-uns des dangers de la monoculture mecanisee. ,,~
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Dans "Problems and Development of the-Dry Zona of West Africa", ..The

Geographical Journal, Vol. CXXVII, 1961, pp. 192-194, R.J. Harrison Church

a donne une description de l'entreprise (avec une carte)*

Tendaho (jSthiopie). II s'agit d'une operation de raise en valeur organises

par l'antreprise privee dans la plains des Danakils, en Ethiopia orientale

l'eau d'irrigation est fournie par l'Aouache, pres de Tendaho, c'est-a-dire

a peu pres au point axtr§ma attaint par le fleuve vers le nord-ouost, a

1'ouast de la frontiers de la C6te francaise des Somalis. La plantation

appartient a. une societe expatriee specialises depuis longteraps dans le

commerce de detail et la distribution en nthiopie qui desirait diversifier

ses activites et, plus specialement, entreprendre des travaux directs de

mise en valaur en cultivant du coton destine aux filatures ethiopiennes.

Cette exploitation, dont la production de cbtpn etait appelee a s© subs-

tituor a du coton import©, eveilla 1'interSt du Gouvernement ethiopien,

qui accueillit en outre favorablement 1'installation d'un premier noyau

d'economio monetaire dans la plains aride des Danakils jusqu'alors par-

courue par des nomades quelqu© peu turbulents. A la fin de i960, le

Gouvernement accorda a la societe etrangere un© concession de 40.000 ha,

mais sans assurer, apparemmsnt, de dedommagement a ces noraades qui pardaient

ainsi leurs droits de paturage, circonstance qui, en d'autres lieux, a

parfois suscite dps troubles, et qui pourrait fort bien en susciter en

cet endroit aussi.

C'est en aout 1961, que los terres ont ete irriguees pour la premiere

fois; la premiere recolte a au lieu au debut de 1962. La neces: ite de

repartir regulierament les eaux d'irrigation a donne lieu a des difficultes

considerables, dues a 1'engorgement du sol par l'eau, a la proliferation des

jassides, a la toneur excessive an sel, aux carences en magnesium at en

potassium. On doit toujours compter avec ces difficultes qui sont presque

inevitables lorsqu'on cultive des sols arides. De toute maniere, 1'ex

tension rapide qui est envisages entrainera das risques, si des recherches

ne sont pas entreprises au prealable ©t surtout si on n'attend pas les

resultats des experipnces en cours; mSme la variete d© coton la mieux

adaptee a la region n'est pas oonnue avec certitude.
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Si tout va bien, on projott© d'organiser trois centres de 4.000 ha

chacun, a la peripheria desquals on atablira, evontuallement, des culti

vateurs prives; au dela de cas axploitations priveas, on ameliorsra les

paturagos au profit du detail transhumant. Beaucoup plus tard, das

cultivateurs pourront s'atablir .sur las centres proprament dits. En

attendant,, on a oreuse un nouveau canal en aval de Tondaho, pres d'Aisaita,

qui conduira 1'e-u de 1'Aouache dans un bras asseche du fleuve (salon las

raa~mes principas qua pour la Niger, au..Mali)j cet ouvrage a encourage los

cultivataurs da la plain© des Danakils a planter du coton.

-L'exploitation do Tendaho sa trouve dans la zone ou s'exerce la

competence de 1'Awash Valley Authority- creee par la Gouvarnement ethiopien

en 1961 pour 1'exploitation des ressources naturelles de 1'Aouache pros-

pectees par des experts qui sont fournis en partie par le -Fonds special

.des- Nations Unies.

B^) Plantations de canne a sucra oxploiteee par le secteur prive

Les enhreprises dont nous parlarons maintenant se consacrent ex-

clusivement a la cultura de la canne et a 1'extraction du sucre; elles ont

connu ou connaissant ancore des problemos d!adduction, de distribution

at de drainage do 1' eau, Cast an raison de ces probl ernes communs qu'on

las a groupes dans la presente section-.

Wonji (.Jthiopie). Cetta entraprise est etablia dans la Grande Fosse afri

cains sur la plaina alluvionnairo du fleuve Aouachas en aval du barrage

de Koka et pres de la ville de Nazarath qui est sur la voie ferree Addis-

Abeba/Djibouti. La region, autrefois paludeenne, n'etait guere exploiteo

en raiscn d'inondations periodiques. On l'a choisia, neanraoins, pour la

fartilite de ses torres, pour son accassibilite (proximite d'una route

principale et du chamin de for) ot pour sa position centrale.

Jn 1951, una concession da 5*000 La a ite ao ordee pour 60 ans a una

societe nearlandaisa qui avait acquis en Indonesia una grand© experience

de la culture da la canna a sucro, una autre concession de I.6O0 ha. lui
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a ete attribueo plus recenraent. lin 1962 les plantations de canne a

sucre couvraient 4.030 ha. Une digua de protection contre les inondations

da. 19 km de long avait ete edifiee en l.isiere de la concession primitive,

la long du fleuve mais n'a plus de raison d'etre depuis la construction

du barrage de Kpka.. La societe a du faire des .travaux da nivellement, de

drainage, de labours et da sous-solaga considerablement plus importantes

qu'elle n'avait pravu a 1'origine, en raison de la sursaturation des terras

alluvionnaires par l'eau d'irrigation.

La plantation se trouvant a 1.475 m d'altitude, les nuits sont froidesj

la canne a sucra ast cultiveo a Wonji a la limite extreme des conditions

climatiques requises. Sa oroissance, ^n c&i'j^equcncc , o^t tres lante,

mais la teneur en saccharose ast cxceptionnellament elevee. La societe

nearlandaise consacra beaucoup da temps et d'efforts a la selection de

varietes adapteos a dos conditions aus^i "marginales"| c'est ainsi qu'elle

entretiont pres .Le 80 parcelles experimentalas reparties a travers la

plantation, pour ossayer las varietes da canne a sucre dans toutes las

conditions possibles. A""Wonti, on precede a" trois coupes, puis on seme a

la place de la canne a. sucre un engrais vort qui, a maturite est enfoui

dans la sol t* la charrua, ' '

Salon un systems devenu courant, la societe a ate axemptee d'impot

pendant la periode initialo at dispose d'un marche interna abrite par

des droits protoetours sieves. La premiers sucrorie a ete mise en service

on 1954, la deuxieme 'en 1962. 3icn que la consommation ethiopienno ait

augmonte at continue d'augmenter, bien que la societe ait entrepris da

produira de la confisarie, la production de sucre pourra etre quelque pau

excedantaira pendant quolqua temps. La societe a ete inscrite au registre

du commerce en I958? 20 pour 100 environ de son capital ost local. Les

transferts de capitaux hors d'Jthiopie sont. limites volontairement a 15

pour 100. Los ouvriars agricoles recoivent das salaires plus elaves

qu'aillaurs ot jouistent do nombreux avantages; 5-000 logemonts gratuits,

soins medioaux gratuits dispanses par un personnel medical de 130 specialistes

(-00 lits d'hopital), ecoles, centres sociaux, etc. Pendant la saison de
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1'extraction pres da 9»0u0 parsonnes trouvent du travail a. 1'usina; la

population du domaina depasse 20.000 psrsonnes.

Arusha Chini (Tanganyika). Cattp plantation de canna a sucre est situea

sur les contraforts meridionaux du Kilimandjaro; le terrain volcanique y

ast profond at fertile, mais la pluviosite ast faible, 406 mm anviron par

an. En 1934, on a plante de la canne a sucre sur un terrain qui portait

precedemment du sisal; la premiere coupe a eu lieu en 1936. L'entraprise

est geree" par une societe danoise.

Comme a Wonji, en Ethiopia, le domaine est en deux parties mais la

deuxieme partie a ete achates en raison de la salinite excessive des sols

de la premiere. La superficie plantee est actuellament da 3.000 ha environ;

ello est done moins important© qu'a Wonji. On pout faire deux coupes seule

ment dans la partie salee mais quatra ou cinq dans la nouvelle partie oc-

cidantale. On laisse la tarra reposer en y semant un engrais vert qui

n'est pas recolte. A Arusha egalement, las inondations ont pose un prob

leme; une. digue at d'importants ouvragas de drainage ont done ete necessaires,

De meme, il a fallu lutter contra le paludisme; comme a Wonji, las tourteaux

ne trouvant aucun debouche et on na les utilise guero qu'a la stabilisation

das routas en terra at h la lutta contra la poussiere.

A Arusha Chini, le probleme principal a ete calui de l'eau. L'eau

utilises a. 1'qrigine etait extraraoraant sa2ine et quand les terres, slles-

m§mss salines,, en etaient impregnees, les consequences en etaient nefastes.

L'aau maintenant utilisee proviant d'una autre riviere, qui n'est pas

saline. Cependant,. lors do la decrue, la societe ne recoit pas les quan

tites d'aau auxquelles elle a droit; da plus, un canal construit sur la

rive opposes en amont, par los cultivataurs da la^ region fait encore dimi—

nuer le debit specified dans 13 cahier das charges. Pour conserver l'eau,

on a entrepris de revetir les canaux d'une couche de polythene (bien que

les partes par infiltration fussant tres modastes - 17 pour 100); et on

installe un reseau surelave. Par ce moyen on pourra preserver 25 pour 100

dp l'eau d'irrigation at las sols salins s'on trouvaront mieux. Au debut
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les animaux sauvages ont cause des dommages considerables aux plantations;

maintenant, dans les zonas humides et mal drainees, ce sont les hannetons

qui sont 1'ennemi; la bilharziose y sevit aussi. Pour commencer il a fallu

exporter le sucre a 1'etat brut? la production ne pourra etre absorbee par

le marche local que progressivement. Comme a Wonji, on craint une surpro-

duction.

Les avantages et services sociaux offerts aux travailleurs sont les

memes qu'a Wonji; le personnel cependant y ast moins nombreux (2.200-2.800

employes). Un employe sur 30 est.prepose aux services sociaux. Les

moyens de formation technique y sont tres devaloppes at la societe fournit

gratuitoment a. son personnel cinq articles alimentaires, ce qu'elle conti-

nuera de faire tant que la loi le permettra. L'exploitation presente

quelques autres caracteristiques notables : presence d'un agronome au

service de la societe (le premier a etre engage par une entreprise com

mercial© en Afrique orientale); archives tenues des le dsbut ot consignant

les details des apports d'eau et d'engrais, des methodes de culture, des ,

maladies et de& rendements pour chaque plantation^ utilisation d'une tour

d'observation montee sur une Land Rovar pour le repera^e des zones d'en

gorgement et de la verse des caraies; etabliseemant de stations de distri

bution d'eau an beton et aluminium a toute epreuve.

Plantation du Triangle (Rhodesia du Sud). Cette exploitation.se trouve a

190 km environ au sud-est de Fort-Victoria, sur le .Itilikwe, immediatement

en amont de son confluent avec le Lundi. "Jlle a ses origines dans un

ranch cree en 1919 par MacDougall, un des pionniers les plus entreprenants

d'Afrique du Sud. Une depression economique ayant interdit 1'elevage,

MacDougall songea a la canne a sucre, malgre las immenses difficultes que

ce genre de culture pouvait presenter dans ce milieu aux alentours de 1920.

Pendant 7 ans, de 1924 a 1931, utilisant la main-d'oeuvre agricole locale

et des outils rudimentairos, il s'acharna k creuser un tunnel de 430 m de

long a travars le granit, un barrage at un canal de 13 km destine au

transport de l'eau d'irrigation. La premiere recolte de canne a sucre a

ete coupee en 1935; elle provenait de boutures ne depass.ant pas un metre

de long, les seules dont le Natal avait autorise la sortie. Une sucrerie

fut achetee d'occasion; il fallut deux ans pour la transporter par une route
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nouvellement construite et pour 1'installer. La sucrerie produisit

pour la premier© fois en 1937. En 1944, le Gouvernement prenait 1'ex- '

ploitation a sa charge; en 1954, le domain© etait vendu en partie a un

groupe du Natal et en 1958 a une autre grande entrepris© du Natal deja

a la t&t© de 19.000 ha qui a, en outre, pris a bail 12.000 ha de plus.

Un nouveau canal de 62 km de long creuse a travers un terrain axtreme-

ment difficile, pourvu de tunnels-syphons et de tranchees coupe.es dans le

roc, evacue l'eau retenue par la barrage; les crues sont regularises par

le grand barrage de Kyi© etabli en amont, a la construction duquel la

societe a contribue. La societe s'etait engagee a planter 2.400 ha d© canne

a sucre en trois ans et 5.000 autres hectares apres l'achevement du bar

rage de Kyle. En fait, 4.000 ha ont ete piantes en une seule annee, ce

qui fut une performance extraordinaire, Actuellement 6.000 ha portent de

la canne a sucre, dont 4-500 irrigues par infiltration et 1.500 par asper-

sion (superficie donnee comme etant la plus'va'ste du monde a 'etre'Irriguee '•
par ce procede).

Dans cetta realisation egalement l'eau a couse des problenes. Dans les

sillons, l'eau etait acheminee tres irragulierement, en raison parfois de

pontes trop fortes. Les travailleurs doivent done freiner 1'ecoulement

sur les pentes prononcees et l'accelere? sur les pentes longues et plus

faibles; mais 1'experience leur fait souvent defaut. L'irrigation par

aspersion a ete appliquee a, de vastes surfaces, et il est possible qu'il

faille encore 1'etendre. Bien que le systeme ^'aspersion primitif ait

ete etudie et installe avant la mise en culture des terres, les terres ont

et4 incompletement arrosaes, en raison de la position defectueuse des manches

a ©au, de 1'insuffisance et de 1'irregularite de la pression d'eau, le vent,

d'autre part, intervenant pour perturber les arrosages. L'electrification

du pompage pourrait toutefois accroitre et regulariser la pression.

D'autres problemes se posant. Les sols sont tres divers et tres cail-

louteux; d'autre part, on a decele du sol sur plus de 1,5 pour 100 des

terres. Pour ces raisons et pour d'autres encore, il y a espaces laisses
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incultas dans le perimetre cultive. Faut© de tamps, aucune etude des sols

n'avait ete fait© au prealable; autrement, on n'aurait peut-etre pas ins-
talle ce reseau d'irrigation par ruisselleraent. Los infiltrations ont

ete importantes dans les canaux dont las raccords n'etaient pas bitumes;

il a. fallu creusor das fosses da drainage a la lisiere de certains .champs

de canne* Cette necessite a ete d'autant plus embarrassante que la nappe

phreatique n'est qu'a 760 mm de la surface.

La mention de ces difficultes ne devrait nullemant amoindrir le merits

des realisations du pionnier ou do la societe d'aujourd'hui, laquelle a

inaugure en 1962 une sucrerie moderns d'une capacit© de 75-000 tonnes par

an. II est douteux qua toute 'ctte production puisso s'ecouler dans la

Federation car il y a d'autres producteurs. Toutefois, comme il exists

des colons europeens en Rhodesia du Sud, un debouche est ouvert a la

melaase qu'on utilise pour Valimentation du Detail; on s'en sort, aussi pour
fabriquer de l'alcool, des medicaments at des matieres plastiques.

Cette entraprise agricole est la plus importanta da la Federation; ell©

emploie quelque 5.000 parsonnes qui beneficient d'axcellantes installations
et d'un centre d'achat remurquable. L'Organisation mondiale de la sante

possede un centre de visits sur la domaine.




