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~ présent r appo rt ayant été re 3 i g é en 1980, certaines 

données notamment l e s données chiffrées peuvent s e trouver 

dép ass ées. 
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!]_ N TR O DUCTION 

A la suite de la séch e r e ss e qui a sévi dans l e pays 

de 1970 ~ 1978$ la production agricolep principale richesse 

de la Côte d ' Ivoire, a été très séri eu seme nt co~promise aussi 

bien au niveau d e s cultures d' e xportation qu'à celui d e s 

cultures vivri è r e s .. 

Il est donc apparu n é cessaire de ma îtris e r l'e a u pour 

maint e nir v o ire a cc roître cette production, Des expériences 

d'irrigati c n devr a ient être t e ntées, 

La pr~s en t e étude se prose d ' a pp or ter quelques 

éléments de réfl e xion sur ce probl è me i mport a nt, 

L'étude d é b o rd e r a le cadre strict de l'irrigatio n 

pour poser le p r ob lème de la gestion g l o bale des eaux. On a 

pu c onstat e r, en effet, que l a constructi on un peu anarchique 

de barrages dans un même bassin versant a e ntraîné des diffi 

cult é s de t out genre. 

L' étude c omprendra deux parties; Dans la p remière 

partie qui trait e ra de l' e au en agriculture , o n fera le p o int 

des e xpérienc e s d ~ irrigation en Cô t e d'Iv o ir e . La seconde parti e 

sera consacree au p robl ème de la g e sti o n gl obale d e s eaux. On 

terminera l 'é tud e pa r une c onclusi on q ui r ep rendr a les p rinci

pales recommand a ti ons. 
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I - L' E .A U EN A G R I C U L T U R E 

I - G E N E R A L I T E S 

L'e a u est le f a ct e ur essen tiel de la production. On peut 

fai re des cul tur es sans sol mais jamais des cultures sans eau. 

Il est donc n é ce s saire de prévoir les besoins de s p l antes 

d.'.,'ll,.!l. e rn ani è r e g 1 ob a 1 e e t de 1 a f a ç on d o nt e 1.1 e s u t i 1 i s e n t 1 ' e au 

pour faire la matiè r e s ~ che. 

L'e au perme t d 9 gbo r d à la p lant e de compenser ses pe rt es 

dues à la transpir a tion . Dons le sol l 'eau contient en soluti~n 

des él~ment s min~raux indi sp e nsahles à la croissance de l a p l ante, 

L ' é tud e de s be ~ o ins en e a u des ?lantes conduit à sou li Ener 

l e rôle e x~rêmement impo rtant d u s o l dans l 1 a lim e ntatio n des 

plnntes. En e f fet qu ' il s 7 ag iss e de précipitati o ns naturelles ou 

mime d !irri 8 ation, l a dur f e d e ces app o rts est r e lative me nt br~v~ , 

ta~d is qu'au c ontr a ir 8 la pl a nte s e d6velcpp e de façon c o ntinu e 

e t s e s bes oins s o nt pe r ma nents. Le s o l va j o u e r un r6le de 

r êservo ir capt a nt un e parti e de l' eau qui est f o urni e et la c fldn~t 

ensu it e au vé "'ét a l t.J , , La na t ure du sol j oue donc un r51e d~terrnin~~ 

quant à la qu an ti t 6 ~ 1 8 au n~c e ssai r e pour assurer l a cr o iss a nc e 

et l e déve l oppement de l a p l a nt e . 

Dans un s o l t r ès p e rmé abl e un e bonne p~Yt ie de l' e au 

f o u rn ie par l es p r~ c i p itat i ons naturelles s'infiltre j·us qu' à 

saturation du s o l. Pa r c e nt re dans un s o l ar e ileux~ i mperméab l e , 

l a p lus g rande part i e s ' ê coul e et provoq ue de 1 1 ~ r os i on. 

Par ailleurs 9 o n sait q ue les p lantes per dent de l' eau 

par transp ira t ion. Le s pe rtes s ont u n ph~nom~ne p a rasite, inutil ~ 

par lui -rn~me o u oe q ut ile ; l e ur compensati on pa r des app o rts 

d'eau n' e n es t pas mo ins indispensabl e. 
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Au ~ r o b lème d~ l a transpirati on se sup erpose celui de 

l' § vapc ration. Dans l ' ob scurit 6 , la plante respi r e mais à l a 

l umi~re, elle proc~d e ~ de s € chan3es ga z e ux tr ~ s intenses (ga z 

carbonique et ox y g ine) qu i assu rent la ph o t o synthis e 1 A l 1 o ccasi on 

de ces ~chan~es gaze ux l 'a tmosph~re en lève d e l 9 eau à la plant e 

sous f o rme Je vapeur et c e d 'autant p lus que l e 8 €change s sont 

plus ac tifs et qu e l e p o uv o ir assfichant d e l' atmo sphère e st plus 

é l evg. Une abs o r pt i on d'aau c o mp ensatrice lv i te q u e le V~ B~ ta l s e 

d~ ssèche, maintient s o n ~ t nt d'hydrat a ti o nj ai nsi q u e l n t u r ges 

cenc e qui en dép end . 

On vien t d e s ou l i gn e r ainsi l e r Sle d u climat dan s l'appo rt 

c omplémentair e d 'e au . 

Pour cha qu e plante on 6value ce qu 1 on a ppe ll e 1 1 6v apo 

transpirstion c'est - A- d ir e l'accunulati o n des de ux ph§nom~nes. 

La c onn a i s sance de l'§vapo trans p ira ti o n pe rme t d e clfi t er

miner les ~esoins d es plant e s. 

I- 2 - LA NE CESSITE D 1 IRRIGUER 

Co~n e on vi en t de l 2 v o ir le s pr~cipitati on s n ~turelles 

ont pour r8le m~jeur de compenser chez l e s p lante s l es pe rt es 

dues à 1 1 év a potr a ns piration. 

Mais il arrive que ces pr~cip it a tio ns n e s uff isent pas ~ 

c ompenser ces p artez. Cn ~ura donc reco urs d un appo rt d ' e au p n~ 

v c ie a rti ficielle. La pr0 c~d~ l e p lus ccnnu est 11irrigat i on. 

La n~ c es sitê d e conpense r l'in suffis a nc e de s p r êc i p it a

ti ons n a tur e ll e s est r e ss ent ie depuis des 6poqu e s rQcul~es . Dnns 

l' An tiquit6 des Emp ires d ' Agriculteurs s e s on t ~ tab lis et ~ain

t e nus pendant d e s mil l ~ nni res dans des r~ g i cns tr ~ s a rid es , l eur 

~ conomie reposait sur l'irriga tion. 
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La popul at i on augmen te dans t ous l es pays du monde et p lu s 

singulièrement dans les p~ys en v o ie d e develop p e ment . Dans 

certains pay s cet accroissenent de l a popula tion s' ac compagn e d2 

la dimunition des t erres cu ltivab l es. Da ns les pay s jeunes, l e 

ph~nomène de l 'exode rural d6peup l e les campagnes au profit d es 

villes. Il y a donc de plus en plus de bouches i nourrir e t de 

moins en moins de br ~s pour p r oduir e. 

Pour faire fece à ce d oub le phénomène, il est nécessai re 

de nronouvoi r un e a s riculture. de ? l us en plus intensive* p erf:oroe-. n~ ~: 

Plusi eurs act i ons peuvent 6t re me n6e s : modernisation des syst ~ ~ es 

d 1 exp l oitation, u t ili sati o n des engrais, mécanisation et irriga t i o1 

Il n e sera qu es ti on dans cette étuè e que de l'irriga ti on . 

~-':...- · En Côte d' Ivoire le b.s eo in d ' irriRu e r s v est fttit c ru~.l-r lement sentir d~s 197 0~ a nnee ob la s€che; e sse a s 6vi d e façon 

intense , c omp r omettant n on .seul ement l e s pr c ~uits d 1 exportntion, 

mais 6ga l ament et surtout les produits vivrie r s. 

Avant d 2 e xaminer les avanta g es de l 1 irrigati on et de 

faire le bilan d e s exp ~r i e nc e s ivo iri ennes , e n l a mati~r e , il 

convient d'abor d de r appe l e r l es diff 6r entes zone s clima tiques du 

paya. Comme on l 'a vu dacs le chapitre des gênir a lit~s , l e cli~at 

joue u n r 6le icpo rtan t d a ns l a dEte r minat i on des besoins e n e3u 

d e s p l a ntes. 

I - 2 - 2 - ZONES CLIHATIQUES : PLUVIOMETRIE 

L ' irri ga ti c n êtant le pl us s~uvent d e st in~e à app ort e r 

aux p l nn tes le c ompl é ment d'eau indis pensab l e à l e u r cr o iss a n ce 

et à 1 e u r dé,, e 1 op' e!!! en t ~ 1 a cc n na i s s an ce de s c on d i t i ons c U rn a t :i_ r: t1B 

e st une donné e import an t e p our c onduire une b onn e irrig a ti on . 

·~ . 
Le clina t de l a C8 t e d 'Iv oir e est influ enc ~ es s enti e ll e ~2~ 

pa r la migrati on du Front Int e rtropic a l ou F.I.T, Cette migr a r: :. : ·:l 

r 5 guli ~ re et p~ ri o d i qu e pr6s e nt e des v a ri a tions d 1 amplitudes qu i 

expliquent l'extrême v a riab ilite de l a p luviomé trie annuell e , 
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En tenant compte de tous ces phéno nènes, on disting u e en 

Côt e d'tvoire tr o is zones clima tiques (1). 

I - 2 - 2 -1 ZONE CLIMATIQUE SUD 

Elle englobe le littoral et une grande parti e de la f o rêt 

Elle se caractéris e pa r quatre sa1s on s n e ttement différen

ciées par leur régime p luviomé trique : 

La grande sais0n s èch e : de d écemb re à f évrier inclus carac

térisée par un nombre très faible de j ours de p luié avec des p réci p i

tations rares de c ourte durée mais éventuellement assez fort%. 

La grande saiso n des pluies ~ de mars à mi-juillet caracté

ris é e par des pluies fr~quente s e t abondant e s et souve nt durables. 

La pe tite saison sèche : de mi-juillet à mi - septembre se 

c a ract é rise par un nombr e de jou rs de pluies é l evé ma is avec de s 

p r é cipit a ti on s de faible ampl itud e e t l i inexist a n ce d'or age 

- La petite sa i son des p luies : de mi-septeobre à n o vembr e 

inclus se caractérise essentiellement par de s a verses p lus fr équent es 

se produisant la nuit et le matin. 

S'a g isant de la p luvi orn € t~je ~c l a z o n e climatique, on note 
; oi: ' ' ' -.: .. 

que les régions les plus arrosées sont'-.,. Ùttoral::(2000 mm) ; enfin le reste 

en décroissant du sud vers l e nord (.à 1600 mm). On,dis tingu e habituellement : .. ~" 

(1) 

4 • de fai ble pluvi o métri e (l 00 mm / mo i s ) ID0 1S 

5 moi s de pluvi omé tri e modérée . 
• 

3 mois d ~. 
~"' forte pluviomé tri e (200 à 650 mm/ mo is) de mai 

à juillet . 

Le climat de ln C6te d'Iv o ire 
1979 

ASEC NA-Service M é t ~o r o lo g ique 
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I - 2 - 2-2- ZONE CLIMATIQUE CENTRE OU DE TRANS·ITION 

Elle s 7 €tend des r~gions de BOUNA et de BONDOUKOU au 

Centre de la Côte d'Ivoire et aux régi o ns montagneuses de l'Ouest .. 
{entre TAI et TOUBA) et jouit d'un climat de transition entre 

le climat tropical prédésertique et le climat équatorial. 

Elle se caractérise par 4 saisons moins distinctes que 

celles de la zone climatique Sud. 

++ Grande saison · slche : dfibut novembre à mars. Cette 

saison est c a ractérisée par 

+++ l'existence â'une brume sèche, conséquence de l'har
mattan ~ 

+++ des précipitations faibles, dues à .des averses ou 
orages isolés surtout en début et en fin de saison ; 

++ Grande saison des pluies ~ de mi-mars à mi-juillet 
caractér1sée par une nébul o sité croissante du matin 
au soir et orag es en fin d e j ournée 

++ L 1 intersaison pluvieuse de mi-juillet à mi-août ; 

c'est un e sais on intermédiaire très courte au Nord 
et à l' Ouest de la zone avec des averses orageuses. 

++ La petite sais o n de~ pluies de mi-ao6t à fin octobre 

avec le matin de belles éclaircies et des orages 
dans l'après-midi. 

En ce qui c oncerne la pluviomé trie de cette zone clima

tique, la répartition g éographique 4a fait d'Est en Ouest de la 

région la moins arro s é e (9 00 à 10 00 mm) aux régions montagneuses 

de 1 1 0uest abo ndamment arrosée ( 2000 ~m à D~ANE)# On constate : 

++++ 4 mo is de faible pluvi omé trie (60 mm/mois) de novem
bre Ji février 

++++ 6 mois de pluviométrie moyenne et variable (lOO à 
2 00 cm/mo is) 

++++ 2 mois de forte pluviométrie (170 à 370 mm/mois. 



I -2-2-3- ZONE CLIMATIQUE NORD 

Cette zone correspond à la partie septentrionale du pays. 

Elle a un climat du type tropical à deux saisons bien différen

ciées 

La saison sèche de début novembre ! mi-avril· Cette 

saison se caractérise par des écarts thermiques élevés• laper

manence d'une brume sèche et l'absence totale de précipitations ; 

- La saison des pluies de mi-avril à octobre inclus 

est caractérisée par des pr~cipitations sous forme d'orage en 

soirée et la nuit les plus fortes pluies se produisant de juillet 

à septembre. 

Comce pour la zone de transition, la répartition géogra

phique de la pluvi omé tri e de cette zone se fait d ' Est en Ouest, 

la moyenne annuelle de 850 mm à OUANGOFITINI atteint 1600 om sur 

les reliefs de l'Ouest aux confins de la frontière guineenne. 

On distingue : 

5 moi s de tr~s faible pluviométri e (moins de 50 mn/mois) 

mois de fai b l e pluviométrie (50 à 100 mc/mois 

3 mois de pluvio~é trie moyenne et variable (80 à 200 mm/ 
oois) 

-- 3 mois de f e rt e pluviométrie (130 à 3 80 mm/mois). 

I - 2 - 3 - LriRRIGATION ET SES AVANTAGES 

Le r 8le de l'irrigat i on n ' est pas uniquement de f o urnir 

à le plante l e c ompléme nt d'enu necessaire à s a cro issance. 

L'irrigation joue au niveau de l a plante d'autres r61es non moins 

imp ortant~ : 

C'est ainsi que l'irrif,ation exerce sur les pl a nt e s une 

action calo r ifique (c 1 e st l e cas dans l e s pay s tempéré s par 

exemple). 
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L'irri ga tion f a v o rise la destructi o n de s an i maux et de 

c e rtaine s pl a ntes nuisi b l e s(ins e ct e s genr e mauve.), à conditi on 

qu'ell e s o it bien c oriduit e c 'êst-à-dir e que 1 1 ~~~ n e stagne null e 

part. 

L'irrigation e xerc e sur le sol un e action chimique ; 

d'ab o r d ell e f a cili te l e s ox y dati ons pa rc e qu'e lle a è re le sol 

ensuite e ll e ~ issout les ma tièr e s fertilisant e s d u sol et les 

met à l a d isp osition rl es p l a ntes ; il f a ut don c au gmenter les 

quantit é s d 1 e n 5 rais l o rsque l' o n irr igu e ; e nfin l'~eu contient 

e n dissoluti on des s u b st a nc e s fertilis a ntes qu : elle apporte a ux 

plantes g râce à l'irrigation. 

L'irr iga ti on pe rme t d 'augmenter considé rab l ement le 

rendement a g ri co l e . C 1 e s t a insi qu'il a é t é démontr é par exemple 

que le c a féi e r irri gu é produit tr o is f o i s plus et que pour le 

c o t onni e r irri gué. l e r endement est nultipli é p a r trois v o ire 

q uatre. 

Grâce à l ' irri geti on, il e st po s s ibl e d e p r oduire à c ontr e 

s a ison s o it pour l a c o ns o mm a tion l o cale~ s o it pour l'exportation . 

C'est l e c:a.s n o tamment des cultur e s ma r a îch è r e s. 

L ' irrigati on pe rme t de fa ire p lusieurs cycles de r é c o lte 

(riziculture irriguée ). 

Enfin l'irri gat i o n met ~ l'abri des al €as climatiquœ . 

e t perme t de mettr e en val e ur cert a ine s terres r e sté es lontemps 

incult e s. 

I - 2 - 4 - MODES ET SYSTEMES D'IRR I GA TION 

Il e xiste pl u sieurs modes e t sys t èmes d' irrigation, On 

d istingue hab ituell e me nt ~ 

l .' irrig a tion p ar ruissell ement ; 
...... ____ ~----·---· ------- -------·----

1 ' • .. • b • ... l.!=r_lg.J. tlon par su .. m.e r .sJ. on 8 

l'irri gation par g r avita t i o n 

1 7 irri gation par asp e rsion. 
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Pour la présente é tude, on se limitera v o lontairement 

à deux modes l'irriga tion par gravitation et l 1 irrigation par 

aspersion. Ce s ont c e s d e ux systèmes qui sont en usage en Côte 

d ' Ivoire. 

I- 2 - 4 - 1 - L'IRRI GATION PAR GRAVITATION 

C'est un système d'irrigation qui c onsist e à faire coulet 

de l'eau dans des canaux préalablement aménagé s et ayant une 

certaine pente. Par simp l e gravité l'eau circule dans les canaux. 

Ce mode d'irrigation n é cessite d'ab c rn un aménagement 

d u t e rr a in à i rri gu e r, l a c onstructio n d' un r é s eau de canalisations 

(primaires et s ec ondair e s). La longueur des canaux secondaires 

ne doit pas êtr e excessive de manière à permettr e une bonne 

irrigation en b o ut d e li gne . 

La nature du s o l joue un rôle capital. Un sol extrêmement 

perméable , ne convient pas à ce mode d'irrigation. 
'· 

L'irri ga ti on par gravit a tion est g rande consommatrice 

d'eau. Les pertes ( é v apora tions, infiltrations) s ont énormes. 

L'efficacité n'est pas tou jours assurée. 

En Côte d'Ivo ire ce mode d'irri gation est utilis é en rizi -

culture. 

1 - 2 - 4 - 2 - L1 IRRIGATION PAR ASPERSION 

C'est le mod e d'irrigation adopté sur l e s r é seaux modernes. 

L'irri gati 0n pgr a spersi o n convient à tous les types de 

terrains arrosables qu e ll es qu e soient leur pente et leur perméa

bilité. Ce mode d'irri ga tion n e né cessit e pas un acénagement 

spécial du s o l. 
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Il faut disposer pour l'irriga tion per aspersion d'un 

r'seau de eanalisatio n dans lequel l'eau eircul e sous pression. 

L'arrosage des plantes se fait à l'aide d'appareils d 'aspersion 

dont le plus couramment utilisé est le sprinkler, 

La form~tion des pe rs o nnes appelées à manipuler les 

appareils est plus ~imple et p lus rapide que celle que requierent 

les autres systèmes. 

L'irrigati on par aspe r s ion permet une extension rapide 

des cultures irriguées p ce qui fav o rise la rentabilisation des 

investissements réalis é s pour cet équipement. 

Cependant l 1 irri gation par aspersion augmente l'évaporation 

et favorise le dével oppement des mauvaises herbes et les attaques 

cryptoga miques. Elle deman de beaucoup de main d'oeuvre et nécessite 

des investisseme nts c oûteux. 

r 

~ l I - 2 L'EXPERIENCE I VO I RIENNE EN MATIERE D'IRRIGATION 
---------------------------------~-------------

L'expérienc e ivo irienne en matière drirri ga tion est de 

date r é cente. La nécessité d 'irriguer s' es t faitl sentir surtout 

à partir de 197~, date à l aq u e ll e le pays a c onnu le début d'une 

longue pério de de s é cheress e . 

L'irrigation siest surt out d6ve lopp 6 e d'abçrd avec la 

riziculture irri guée e t e nsuit e av e c la mise en p lace des complexes 

sucriers. 

On traitera succ e ssivement tr o is exemp les d'irrigation 

l'irrigati o n e n ri z iculture ; 

l'irrigat i on de s complexes sucri e rs 

l'irri gatio n e n culture maraîchèr e et légumière. 
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On évo q u e ra d' autr es t y? es d ' e x péri ences d 1 ir t i ga tion. On 

terminêr a le ch a pitr e e n situa nt l e s p r ob lèc es é conoc i ques et 

fina nci e rs p o €é s pa r t es e xp é ri enc e s d'irrigation . 

I - 2 - 1- LA RIZICULTU RE I RR I GUEE 

La riziculture peut se p rati quer sous p lusi e urs formes 

selon l a c o ndu i t e d e s f açons c ultur a le s o u s e l on l e s a mê na g ements 

du terr a in. On distingu e h a bitu e ll e ment tro is form e s 

la rizicultur e pluvial e t cultur e conduit e en s e c, 
soumi s e aux a l é as de la p luvi om~ tri ~ naturell e ; 

la rizicultur e irri gu é e prati q u é e e n c as iers a mé na gés 

la ri z i c ultur e i n o n dée ; l a plan te est en partie sub
mer g~e e t do it s' adap t e r a u x v a ri a ti o ns d u p lan d' eau. 

La rizi c ultur e p luv i a l e es t l a f o r me la p lus gé n é r a l e me nt 

rép a ndue. Elle ne n é cessi t e au c un amé n ageme n t p articuli e r d u 

t e rra i n à part un s i mp l e déf ri c h emen t. Sa p r oduct i v it é e st tr è s 

fai b le (1 à 2 T . de paddy /h a ). Ell e est s oumi se aux c ap ric e s de 

la pl u v i omé tri e n a t ure ll e . Ell e e st s u r t out c ons o~~atri ce d e f o r ê t , 

La ri z i c ultu r ~ incn d~e se prat i qu e e n eS t e d 'Ivo ire dan s 

l e s g rand e s pl a ine s ino n da bl es du No r d ( Od i e nn é , Bound i a li, Fe rké ) , 

Le s r e n de me nts sont d u mê me ord r e q u e c e ux du ri z pluvi a l . 

La ri zi cu l t ure i r ri guée d ' int r o d u c tio n récente s 1 e st 

surtout dével opp é e av2c la c réati c n d e l a SODER I Z. Ell e port e sur 

20 000 à 25 000 h a e n vi r c n . La rizic u ltur e ir r igu~e requi e rt de s 

travaux d ' aménage~ent de te r ra in. Pa r contr e e ll e p r é s e n te un e 

produ c tiv i t é pl u s élevée et offre l a poss i b ilité de fa ir e deux 

cycl es da cultur e pa r ~n. Le rend ement peut at teind re 3 à 8 T. 

d e paddy /ha . 
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I - 2 - l - l - AMENAGEMENT DU TERRAIN 

En riziculture o n disting u e trois types d 1 aménagement 

selon. le mode d 1 amen~ e d e 1 1 eau : 

Aménagement avec pris e au fil de l ; eau 

aména g ement av e c barra g e ; 

aména g ement av e c pomp a g e . 

I-2-1-1-l - AMEN AGEMENT AVEC PRISE AU FIL DE L 1 EAU 

Cet aménagement c onsiste à utiliser les 6 coulements 

naturels d e s petites rivi è res pour alioe nter les casiers rizicoles . 

De tels am~nag ements p e r me ttent l a mise en v a leur de ba8-fonds de 

p~rimètre s réduits (20 - 3 0 ha)L'amé nagement av e c prise au fil de 

l 1 eau d o it réunir un c e r t a in no mb ~e de c onditi o ns · pour être 

efficac e . L'éc oulement d o it e n effet ~tr e suffis a mment continu 

pour a s surer le cycle de v é gétation (120 à 150 j) et suffisamment 

soutenu pour f o urnir l a quantit 6 d'eau n écessaire.Il ne devra 

pas présenter d e s c rue s t r op impo rtantes q ui pourr a ient entraîner 

une submersion prolong ée . 

Ce s c onditi o ns se r é alisent e n z one climati que Sud et 

permettent deux cycl e s de cultur e dans certaines r ég ions. 

Dans la zone clio a ti q u e No rd o ù il n:e~ist e qu'une seule 

saison des pluies, les ~ c c ulements sont c o ncentr ô s et l'on ne 

peut esp€rer plus d:un c y c le d e c ulture. 

Da ns la zone de tr a nsiti on, la grande variati o n de la 

pluviomitrie rend al6at o ire l' a mi nagement avec prise au fil de 

l 1 eau. Dans cert a i n es bonn e s anné e s de p luvi om6trie normale. il 

e st possi b le de prati q u e r un c yc l e de culture. 

Les travaux d'amé nagement avec prise au fil de l' e au sont essen

tiellement manu e ls : n e ttoyage du terrain, r 6 alisation des col

l e cteurs et des pr i s e s d 'e a u, const r ucti o n des canaux d'irri g ati o n 

am~nagernents des parcelles avec di guettes, labour dessoucha g e, 

canaux et drains termina ux. 
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I-2-l-1-2 - AMENAGEMENT AVEC BARRA GE ------------------------

On a vu quë l ' eau constituait l e fac t e ur limitant pour l e 

potentiel de production des amén a geme nt s avec pr i se au f il de 

l'eau. 

L e premier objectif pour un e riziculture irriguée int ensive 

et à pro ductivité é levée est l a maîtri se de lveau. Il faut pouvoir 
.-.. .... ( --;" . 

assurer l'alimentat ion en eau aux époque s et èn qu antit é s suffi-

sant e s. Ce tte ma ïtrise peu t être oh tenue p ar l a c onstruc ti on de 

barrages dominan t les rizièr es où l'on pourr a constituer des st o cks 

d' eau. On peut a ussi obtenir le même r ésu ltat par pompag e d a ns 

des rivières p ermanentes comme o n l e verra plus l o in . 

Il s 'agit par l a constructi on de peti ts barrag es d e crée r 

des r ése rv e s d'eau dur a nt la sa i son de s p lui es pou r l es utilis e r 

ensuit e e n pé ri ode sèche . 

En Côte d'Ivo i re o n a su r t a ut r é a lis é des barr ages e n terre . 

L e s travaux à e f fectue -r s o nt 

Con stru ct i on d 1' un e digue en r6tnbl a i l a t ér iti qu e a v e c 

f on da ti on~ f i ltre a val e t protec ti o n des t a lus amont 
e t a va l; 

:.."· · : · ~ ·· -~~_, : ;> -~ - ) . ,· .. 
Co nf ec ti o n des o uvr age s de r es ti tu_ti on d.es Qa\ix ; 

. : . 

.! ( ( . . ~:· .' . .: j .• . ."''i' ..... . - ; ;_ ~- • • i 

ConstructiCJn d·a d é versoir pour 1.2-é..c..oul-e:m:_ent··· de·s · :Q;a_ .~· . 

Ces tr avau x s o nt souven t r éa lis és à l ' Entre p ris e. 

I-2-l-1- 3- AMEN AG EMENT AVEC POMPAGE 

Co mm e il a é t z d it a u p ar ag raphe précédent un noye n pour 

la maîtrise de l ' eau c o nsist e à p ooper l' eau nécessaire dans des 

cours d ' eau permanents. Po ur la ri zi c u lture u ne fa ible hau teur 

de r efoul ement ( 10 à ll rn) 

des co ur s d ' ea u pr~s entant 

suffit lar gement . Il f a ut n éanmo i ns 
.: ,i - -

d es d ébits suffisants r~guli e rs pour 

a ssurer un e al i mentat i o n c ontinu e , 
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Les travaux d' am~nagement du terr ain c omprennent 

le défrichement 
sc l q.ge croi s é 

et le n e ttoyar,e du 

un préplanage général 

la confection de s digu e tt es 

t e rr a in 

la mi se en place de t ou s les r 6seaux 

d rainage, 

i rrige tio n, 

pis te , 

' ;' . .-•_·.··.: • . .,: .. ;i 
.... ~. 

sous-

Les p iste s doivent pe r met tr e d 'assure r en t ous temps des 

c onditi ons d' exp l o itatic n satisfais a ntee 

On renc ontre rar ement en Côte d'Ivoir e les c onditions 

fav o rable s pe rmet t an t de r~~ li se r · ce t ype d : am6nagernent dans les 

meill e ur e s conditio ns t e chniques et §concmique s~ 3 savoir d e 

vastes p l a ines al luvi a l es aux t er r a ins p l ats e t r éguliers. En 

gén é ral les zones amé na géab l es sont de sup e rficks réduites ave c 

périmètres tr è s al l c n gés e t des pentes import ant es (1 à 2 % ave c 

un micr o relief tou jour s ac c entu € . 

I- 2-1-2 - FONCTIONNEHEN T' ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES M1ENAGEMENTS 

En riziculture irrigué e 1 ' eau est un ::ac t eur de p r oducti on au 

m6rne titr 2 que l 'en grais e t les semenc es. Elle do it do nc gtre non 

seuleme nt disp oni b le mai s u tilis ab le à tout oo men t 

Il ne suffit pas d'avo ir de l'eau d i sponible e nc o r e f aut

il pouvoi r l ' uti liser~ c ~es t dire que le foncticnn e ment des 

am€n agements d o it ê tre maintenu. C'es t dire éga l e ment que l e s 

p r ob l èmes d 'entr e ti en et de m~ i ntenance ont t out e l e ur import a nce , 
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Pour que l 1 eau soit disponible au niveau des rizi~res, 

- assurer le ban fonctionnement des ouvrages d'alimen

tation 

groupe motopompe 6 tour de prise de berrage, prises au 
fil 1e l'eau ~ 

garantir l'Gtat ~es canaux qu1 doivent transiter les 

dêbits nêcessaires. 

Les interventions pour maintenir les infrastructures en 

état de fonctionnement sont 

le faucardage des drains et canaux ; 

- le suivi et le nettoyage des protections des talus de 

barrage ; 

- le n e tt oyage des drains et canaux d es a p ports par les 

eaux prov enant de l'e~t€rieur ; 

- les reprises des petits dégâts (érosions autour des 

ouvr ages , €bran l e ments., .) 

Il s'ag it danc d'cpérati ons simp les mais qu i n écess itent 

un suivi permanentt Auc u ne technicit~ par ticu li ~ re n'est r e quise. 

Elle9 pourraient mê~e être confiées à des paysans encadrés, 

En d~ho r s de l ientretien c ourant, se prfsen t e des 

op é rations plus i mportantes que l' on classe dans J.a catégorie 

de s g rosse s r 6p arations. Il s ' ag it de d~g~ts caus f s dans des 

circonstanc es parti culi~res : crues importan tes, mouvements de 

terr ain, etc ... Ces ph6noa2nes sont plus notables au niveau d es 

am~nagements a vec pris e au fil de l'eau qui n 1 o nt aucun dispositif 

de maîtris e de l' eau. 

Les travaux pour g r osses r ~parations doivent @tre confi&s 

à du personnel ayant un e certaine technicit ~. 
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Il existe des cas de r ep ri se d 'aménagement , La n o n utilisa

ti on prolongée d ' un amé nagement hydroagrico le entraîne toujours 

des dé g radati o ns notables nécessitant de s travaux d e r ep rise avan t 

toute rem is e e n se r vice, Le phénomène es t tr è s sens i ble sur l es 

a ménas ements ave c pris e au fil de l ' eau s oumi s aux a lé as des é cou

lements na turels, 

I - 2-1-3 - COUT DES AMENAGEMENT S ET DE L 1 ENTRET IEN 

I-2-1-3-1 - COUT DES AMENAGEMENTS 

D'un e man i è re géné r a le, l es c o ûts des amé n a gements s o nt 

donnés par ra pport a ux hectares ame n agés b ruts, 

PRISE AU FIL DE L'EAü 

L e coût des a ménagenen t s pn r pr i se au fil de l' eau s 'é t ab lit 

sel on l'expérience d e lA SODERIZ (base 1979) à 475 000 F /ha en 

z on e f orestière et à 500 000 F / h a e n savane. 

Le t ab l eau 
r: 

ci-des s,u s donne la déconp o si ti o n : 

-----------------------------------~~----~--------------~ ~-~-------- -----

:·. 

. ZONE FOREST IE RE ZONE DE SAVANE : 

- - --------- -------------------- ------- ----- ----------~----------------. 
Aba ttage ....... ..... .. ... " ... 50 000 35 000 

De s s c u c h a g e •••••• • ••••••• • :t • • 60 000 40 00 0 

Terr assement in frastr u ctu r e 
principa l e 70 000 120 000 

Ouvrage dr a rt ..•......•.•. o. 50 0 0 0 80 000 

Amé na gement pa rc e l l e • • • • • e • 
120 000 l OO 000 

Pist e de déssert e • ••••••• ~ • 0 1 5 000 10 000 

Travaux c c nf ortatifs ••••• tl •• 20 000 3 () 00 0 

t-fa ga s in d ' exploitatio n • • • • 0 • 30 00() 3 0 000 

Topographie ••••••• t ...... ... 3 \J ODO Z5 0 00 
• 

Dir ec tion travau x . . ....... 0 • 3 0 00 0 30 000 

475 0 00 son 0 00 

. 
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--- BARRA GES ET POMPAGES ~ 

En ce q ui concerne les barages, l e c ôut de la 

c onst ruction (base 1979) s ' ' t ab lit comme suit : 

- petits barrages : c a pacité inférieure à 6 ML/M3 

1 ~00 000 à 2 000 000 F/ha soit 140 F/M3 de volume utile 

moyen annuel ; 

barrages moyens : capacit é supérieure à 10 ML/M3 

600 000 à 1 200 0 00 F/ha soi t à 90 F/M3 de volume utile 

moyen ~nnuel. 

Pour le pomp age l'inves tissement (station de p o mpage 

e t matériel hydromécanique) es t de l'ordre de 350 000 F/ha. Le 

mè tre cube d'eau pompée r e ssort à 4 f environ. 

Les trava ux d ' arn~nagement des p~rim~tres sont ~ v a lu€s 

à(base 1979) 

- l 400 000 F/HA pour l a z o n e Forestière ; 

250 000 F/HA pour l a z one de savane . 

Le tableau ci-dess ou s donn e l a d é c ompos iti o n du coût 

--------------------------------------------------------------------- · . . . 
. ZONE FOREST IERE . ZONE DE SAVANE : 

---·-------------- ---------------- : 
Défrichem e nt nett oyage •• . .• . • 350 000 55 0 000 

Aménagement terra in . •. , . .. ........ 400 00 0 3 5 0 coo 
Infrastructure(bâ timent et r é seaux). 5 00 0 0 0 500 0 00 

l 400 000 l 250 000 
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I - 2- l- 3-2 - COUT DE L ' ENT RETI EN DES AMENAGE MENTS 

L' e n t r et i en c o u r a nt d e s p f r is~ t r es a~~na~s e st e stim~ à 

10 0 0 0 F/HAI AN . Ce t te c harge e s t ind~p endan~du n o~br e d e cycles 

pratiqués sur l e pé r imètr e . 

P o ur l es gr o ss e s r ~ ~ ara ti ons 1 o n p r fvo it un e p r ovisi o n d e 

500 F/HA/AN. S; a e iss nnt d' int e rv e nt i ons pon c tu e ll e s, o n n e p e ut 

d figage r q u 1 un e n o r me d e p r ovi si on. 

Qua nt a ux r ep ri s e s d ' am& n ag em en t, il est dif f icil e de 

d o nn e r un e e stima t i o n ; chaq u e c~s e s t ? a rticuli e i~ c e pen dant 

on p eut e st i mer ~ u e les opé r a t i ons de r ep rise s é q uiv a l e nt 1 1 a r ri e r s 

d' entr e ti e n. Autr e ment d it u n p f r i n~ tr e a b a n do nné de u x ans d e vra 

r e c evo ir l' ann é e d e r ep r i s e , t~ o i s fo i s l a do t a tio n annuell e 

d'entr e ti e n. 

I- 2- l -4 - PO I NT ACTUE L JES AMENAG EMENT S EXISTANTS 

I -3- l - 4-1 - ZONE LITTORALE 

De ux ty p es d ' am~nag ement ont ~ t @ r êa li sê s 

- a oén ageme n t a v ec pomp ag e : p ~ rimê tre de San- P€dr o ; 

a~6nag emen t p ar p r i s e a u fil de l'eau d a ns des p e tits 
bas - f o n d s. 

L2 p 6 rim~tr e de Sa n -P€ d r c c o u v r e 600 h a e n v iro n. Les 

p e tits bas -f on d s t o t a l i sent 2 75 ha . 

Su r l e p êrim~ tre d e S an -F ~ d r o , la ma îtrise de l 1 eau 

pe r me t d e u x c yc l e s p ar a n, 

Dan s l e s bas-f o n ds , e n a n n 6e n o rmal e , 1,5 cy cl e e st 

p o ssibl e . Av ec la m~ c ani sati on p a rt i e l l e d e s tr a v a u x , n n peut 

att e ind re 1 , 75 c yc le. Dans l es c o n n i t i o n s dé fav o r a bles d 1 hydr a u

licit € , l e p o t e ntiel se limit e ~ 1, 3 c ycl e. 
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Ces aménaeements s e nt utilis és à mo ins de 50 % pour le 

cycle s econd a ire et à mo ins de 90 % l ors du cycle p rinc ipal. 

1-2-1-4-2 - ZON E FORESTIERE 

Cett e r Cgio n pr6sente un e grande h omcge n ê ité d ans le 

type d' a rn € nageme nt . Il n e s'ag it p rincipaleme~t que de p etits bas-

fon d s avec prise au fil de l 'e au leur surface unitaire de 

quelques dizaines d 1 hectares à lOO ha. 

Quelques barra~es o nt c ep endant été réalisés dans la 

r ~gion . Il s'ag it Bênêr a lement d' ouvra ge s mod estes . Aucune mise 

en valeur n'e st p r at i q u ée en aval de c e s ouvrages. 

Les surf~ces amé n agée s couvr e nt 6 600 ha dont 400 ha 

sur initiative priv~e. 

L e po t e nti e l de pr oducti o n e st d e 1, 6 cycle e n ann€e 

de p luviomét ri e n o r ma l e et 1 cycl e en pé riode de pluvi ométrie 

déficitaire . 

Les aoênaeements d e cett e z o n e s on t exploités à 6 0 % 

de l e ur po t e n t i a li t é . 

l-2-1 -4-3- REG I ON DE SAVANE 

ZO NE DE YAMOUSS OUKR O --------------------

Les amê n afe rn ents r 6 a li s~s dan s cette z one c omp r e nn ent 

d'un e uart~ ceux d e la n l a ine a lluvial e de YABRA (irri~u ée e n - . ~ ~ 

partie pa r p omp ~ge~ e n parti e pa r un ba rrage ) et d ' autr e part 

un c e rt a in n ombre de p é rimè tr e s d o nt la superficie va d e 40 ha 

à 380 ha. 

L ' e ns e mb l e des aménagemen ts ainsi r éal is és por t e sur 

l 25 0 h a dont 640 ha dans l a p l ain e al luvial e de YABRA. 
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Les barr a ges de YABRA ava ient é t é conçus c omme des 

ouvrages à r § gulation int e rannuelle. Or depuis leur construction, 

les c onditi ons d é favorables d'hydrométrie ne leur ont 

jamai$ p ermis d e jouer ce rôle. 

Da n s la p laine alluviale il est possibl e d e pratiquer 

deux cycles/an. Sur les p 6 rimè tr e s en aval du barrage, on peut 

faire un peu plus d 1 un cycle/an. 

ZONES CENTRE ET NORD 

Dans le Centre et le No rd, on r e nc ontre les tr o is types 

d'aménagements. 

Amé na gement avec p ris e au fil de l ' eau 

L'exploitati on d e C B ty pe d'aména gement a é t é renduQ 

difficile sinon a léa toire ces dernières a nnées en rais on d e s 

mauv aises conditions de pluvi omé trie. Seuls l es p ~ r im ~ tre s de 

la zone dense d e KORHOGO ont pu ê tre pl u s au me in~ e x p l o ités. 

Dans la zone d ens e de KORHOGO, 80 0 ha a vai e nt é t é 

amé nagés. Sur c e t te s u pe r f i c i e, une p artie a ~ t é abandonnée et 

un e partie repri se d a ns les p6 rimitres av a l du barrage, En .hors

z o n e den s e de KORHOGO , sur 55 0 ha am é na sés ,~G ha s on t actuel

lement aband onnés . 

Dans l es a utr e s r ~g i ons du Nord (ODI ENN E, FERKESSEDOUGOU, 

TOUBA, MANKONO, SEGU ELA) la riziculture irrigu ~ e n e cannait pas 

un développement imp ortant, s o it du fait d'un man q u e d'int é rêt 

d e l a part de la popu latic n 9 s o it du fait d'un e ins uffisance 

d 1 e ntretien des ouvr age s ~ s o it enfin du f a it de s c onditions 

d'hyd raulicit é dé fav o r ab l es. 



/ t 

Dans la ri gion de B0UAKE-KATIOLA-DABAKALA, les amênagementu 

sont inexploités e t sont dans un mauvais état d'entretien, 

+++ Aména gements sous barrage 

L'ensemble des bas-fonds i vocation rizicole a ê t € am~nag~ 

selon l es disp onibilité s en eau . 

. f.s;~:..~~·~.-~Il 1 
' . 

1 "' 
L' é tat actu E'!lfd-~ s b~r;~g/; et des périmè tres:~i'val est 

+++ Aménagements avec irri gation par pompag e 

Le seul pé rim~ tre aména gé es t c elui de M' BAHIAKRO a vec 

200 h a . 

I-2-2- L 1 I RR IGATI CN DES COMPLEXES SUC RIERS 

La cann e à su c r e es t une p lan t e qui a besoin de beaucoup 

d'eau pour a ssure r s a cro is sanc e et de s o l ei l pour l a fo r mat i on 

du sucr e . 

Compte t e nu de s e s e xigences en e n s o leillement, la culture 

de l a cann e à sucr a n e p o uvait itre e nvisag€ e e n Côte d'Ivo ire q u e 

d an s 1 e Nord ,; r .-> . : r. " · · ' -

.. _A~' '"=~-

Dans c ·~ p 1 a-i:e-s 

.-·~~arl!:i;;~.:-cà~-Q~ le c ycl e vé g étatif de l a canne d ébo rd e l ar g e

men t l a pé ri o de p luvieuse~ d'où l a n é c essi t é de su pp l ée r au manqu e 

de p lui e pa r une irriga ti on. Mim e dans l a z o n e climatiqu e de tran 

sition, l a qu~n t it é de p l u i e ne s uffi t p a s p o ur assur e r la c r o is

sance d e la p l ant e . 0 n aura é ga lement r eco urs à l'irri ?,a tion. 

Les s 1x c o mp l e x es s ucri ers s o nt d onc installês avec un 

syst ~me d' irri ga ti o n pa r aspe r s i o n. Ce n o de d ~ irri8ati on a é t é 

ch o i si pour l' ens e mble des c ompl e xes â q u e lques variant e s p r~ s et 

avec du ~at ~ riel d 1 or i g in e et de concepti o n d iff fi r entes s e l o n 1~ 

sourc e d e f inancemen t . Ce nan~ u e de n o rmalisati o n a u niveau d u 

ma t é ri e l n e facilit e ni la ma in tenance, ni l a mobi l ité d u p e rs on 

n e l char gé d e l ' e ntretie n e t d e l ' exp l o it at i o n du r €seau d 'irri

g ati o n . 
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Le système d'irri gat i o n étant p rati q uement le mBme sur le s 

six compl exes, on se content e r a de traiter plus longu e ment 

l'irrigati on des deux c omplexes de FERKE . 

I -2-2-1 - COMPLEXE AGRO INDUS TRIEL DE FERK E I 

Ce c o mplexe c ouvre une supe rficie de 6 OOa h a . Ses b e soins 

en eau s ont c ouv e rts g r &c e ~ deu x barrage s l e barrage sur l e 

LOPKOHO qui irri g ue 2 5 00 ha et fournit d e l' eau à la ville de 

FERKE et le barrage sur le BANDAMA pour le reste , Le barra ge sur 

le BANDAMA a une capacité d e r e t e nu e de 80 milli o ns de m3. 

Les besoins d'irri gati o n s o nt estimés à 8 000 m3/an et par 

hectare. 

En annêe de p luv i om ê trie n o rmal e , la capacité d e s deux 

barrage s suffit amplement à sati s f ;~ire les b eso ins d ! irrigation 

et à a liment e r en eau l a s vill age s de s travailleurs et l'usine, 

En a nnée sèche les deu x barr age s s'avè rent insuffis a nts. 

Cependant un e rema rque s 1 imp c se lor sq u e l' on visite l e c omplexe 

l' a bsenc e tot a le de sou ci d 1 f c on omie d'eau. L 'e au a p paraît c omme 

une denr ée disp o nibl e à p r o fusi o n e t s a ns valeur. Or la construc

ti on d 'un barrage e s t u n inv e sti ssement f o rt o néreux. L 1 irri gati on 

en ell e -m@me cofite che r. Une j o urnêe d' irri gati on revient à plus 

de d e u x millio ns CFA (b ase 19 79) . Il i mpo rte do nc qu~elle s o it 

c o~duite a vec le souci de r i goureu~ e ges ti on a u même titre que 

les autr e s facteurs de producti on, 

Ce gaspilla 3 e n'est p a s s o ns c o ns éq u e nce sur l' a limentation 

en eau de FERKE II situé e n a va l . 

Le système d'irrigation c onsi s t e à pomper l'eau dans les lacs 

de retenu e d es deux barr ag es ~t ~ l'ame ner sous pression par des 

canalisations enterrées a ux b o rn es d'ar r o sa ge. 
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A partir des bornes d 1 arrosage, on assure l a d istribu

tion par d es tuyaux amovi b l e s. Sur chaq u e tuy a u, on dispose 
des ramp e s d 'al imenta t in . c ~ est sur ces rampes d; alimentation que 

sont fixés le s a spexs <.·-·r~. 

On peu t c ontrôle r lQ dur é e et la qualité de l'irri g a-

tion. 

Comme tout s yst ème d'ir rigati o n par aspersi on, il es t 

g rand consommateur d' ea u e t favori s e l' é v a poration. 

L'ent re tien des canalisations enterré e s pose des 

problèr:1es. -

I - 2-2 -2 - COMPLEXE AGR C-INDUS TRIEL DE FERKE II 

Le . C or.1p- 1 e. x e de FER K E I I c o u v r e 6 5 0 0 h a don t 5 8 0 0 ha 

sont irri gués. L e c omplexe 2 st alioent é en eau par deux stations 

de pompa ge in s t al lé es sur le Bandama en a v a l èu barrage de FE RKE I 

L' eau est amen êe de s stations par un canal â ci e l ouvert de 

14 km . Le lon g d u c ana l son t install~es des statio ns de r e prise 
/ 

qui alimen tant les pa rcell es à irri guer pa r can a lisation 

enterrée. Dans l es pé rc e l l es 9 il s'agit d'un réseau de surface 

amovible . 

L 'invest is sement pou r le pompage de l 'eau e t sa dis

tribution représe nt e 3 0 % d u coû t g lob al du c omplexe (usine 

comprise) soit e n amo rtissem e nt 20 F /k g d e s u c r e. 

Le choix du cana l § ci el ouvert par rapport à une 

conduit e enterrée est jus tifié p ar l e f ait qu e l ' inve stissement 

es t moindre (60 % du canal enterr ~ ) et que l'entretien est 

f aci le et peu onereux. Par contr e les pertes p a r ~vaporati o n 

sont plus imp or tantes . 

Le prob lème d 1 eau à FE RKE II s e pose de la maniè r e 

suivant e 
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- en a nné e de p luviomé trie nor~ale, l es deux stations sur 

le Bandama sont s uffi santes pour c o uvrir les bes o ins d u c omp lexe 

- en ann é e s~che, l a Bandama peut g tre à sec d u fait de la 

r e tenue du barrage de F ERKE I. Il s'ensuit d'int e rminables né go 

ci a ti ons entre les de ux complexes pour une plus j uste rép a rtiti on 

des eaux du Bandama. 

La pluviométrie obse rvée dans la r ég i o n s u ff it e n 

principe à alimente r normalement les deux stations. Le problème 

qu i s e pose e st de po u v o ir s t o cker le trop plein pendant les 

saisons des p luies . 

Une so lut ion c o nsis ter ai t à construire des barra g es 

de retenue sur l a p lupn r t des affluents d u Bandama . Un e telle 

solution implique une rigoureuse planificatio n e t nécessi te une 

conc e rtation avec l e s pa ys v o isins. 

I - 2-2-3 LES AU TRES COMPLEXES --------------------
A l'excep ti o n d u comp l exe d e BOROT0U p our l e q uel 

l'aliment a ti on e n e3u n e pose pas de p r oblèmes par t iculiers, 

l es c omp lexes de KATI OLA . ZUENOULA et de SE REBOU r e n contrent 

d' ~n o rmes difficult€s qu an t a la satisfacti o n de l eu r s beso ins 

en eau. 

Le c omp l exe de KATI J LA situ € sur le BANDAMA e n aval 

des complexes FERKE I e t II manque crue llement d 1 eau depu is s a 

création. 

En ce qui conc e rne le coôplexe de ZUENOULA install~ 

su r les 1crds de l a Mar a ho u ê , l'alimentation e n eau e st rendue 

a l ~ato ire d u fait de la g r ande s€cheresse qu i s ~v it dans l e 

Nord d u pays . 
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Quant au complexe de SEREBOU sur l es b o rds de la Come'• 

l es difficultês d'approvisi o nnement e n eau proviennent du fait 

de la construct i on en HAUTE- VO LTA d'un barrage hydrcagr icole sur 

le principal affluent. Po ur faire face à cette situ a tio n, g n 

avait envisagé la construction d'un barrage sur l a Comoé, On a 

dû renoncer à une telle solution c0mpte tenu du niveau é l evé ~e 

l'inve stissement. 

Les d iffi cultés r e l at ives à l'alimentation en eau des 

complexes sucri e r s illustr e nt de faço n éloquent e l e ma nque de 

co o rdinati on et l es insuf f isances de la planification qui ont 

présidé à l a mise en place de s complexes, 

On reviendra p lus loin sur ces problème s de coordina

ti on et de planification. _ 

I - 2 - 3 - L'IRRIGATI ON DES COMPLEXES LEGUMIERS 
FRUITIERS & MARAICHERS 

Des expé ri e nc es de p r0ducti c n fruitièr a , maraîchere 

et 16gumi è r e par irriga ti on o n t étê tentêes av e c succ~s d e puis 

quel qu e s ann~es par l a SCDEFEL e t l'A V B. 

Si l'irri gati on est n ~ c e ss a ire en g~n 6 ra1 pe ur une 

agriculture intensive, e ll ~ est indispensable po u r la cu lture 

maraichère et l êgumi~r e . 

I - 3 - 3 - 1 - AMENAGEMEN T HYDROAGRIC OLE DE K0UBI 

L'am€nagemen t hyd r osgr ic c le de KOUBI-TI EB ISS OU est du 

typ e industriel avec un v o l e t paysan~!. La vocati on de cet aména 

geme nt es t l a pro ducti on de l égumes e t d e fruits p our l'expor

tatio n. 



Il s'agit d'un programme de 2 000 ha avec une premi~re 

tranche de 1 000 ha 
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A c8t€ de l'am~nagement type industriel, il existe un am~na

gement villageois comprenant des p~rimètres maraîchers et 

rizicoles. 

L 1 am0nagement hydroagricole de KOUEI a portC sur la cons

truction d'un barrage pour une r~serve de 13 millions de m3, 

Le transport et la distribution de l'eau s'effectuent par 

l'interm§diaire d'un rêseau souterrain de plusieurs dizaines de 

kms alimenté par six stations de pompage e'est ce réseau qui 

alimente l'ensemble du systèoe mobile d 1 irrigation par aspersion 

ainsi que trois bassins de reprises dont l'un a une capacit~ de 

7 000 m3 e t les de ux autres de 4 000 m3 chacun. Grâce à ces 

bassins$ il est poss ibl e de faire d es pompages de nuit à un coût 

r ~duit et d'allonge r la dur5e d 'irri ga ti o n j o urn a li ~ re . 

Le programme agricole compo rte 350 ha de blocs mara tchers, 

20 0 ha r § s e rv€s à la culture d' avo catiers et 450 ha affec t ~ s 

à l~ anan as , 

La p r oduc ti o n est destinée à l'ex~ortation . 

Avec la dissolution de l ' AVB, l'avenir de cette exp~rience 

paraît sombre. 

I -2-3-2 -

Le complexe agro-industriel de SINEMATIALI comp rend notamment 

un do ma ine de 800 ha r~p nrt is e ntr e 600 cul tivate u rs en vue de 

la pr~duction de tomate destinée à l'ap p rovisionnecen t d 'une usine 

de tr a iteme nt install~e sur lo sit e mine. Sur les l 80 0 ha, 

1 20 0 h a son t r 5se rv ~ s a ux cultures v ivri ~ res et 600 ha s ont 

a ff e c t é s - 1 a ~ a culture d a l a tomate dont seu l e ment 200 h a sont mis 

e n v a leur par 24C paysans 
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Compte tenu de s caract é ristiques climatiques de la zone 

de SINEMATIALI avec une saison s èche de 6 mois (novembre à avril) 

et compte tenu également du déficit hydrique qui s'élève à 750 MM 9 

il est apparu nêcessair e de procêder 

garantir un e bonne produc tion. 

à l ' irrigation pour 

Le mode d'irrigation choisi est l ' irri g ation gravitaire 

à la raie. 

Les ressources en eau n é cessaire n l ' irrip,a ti on sont 

c onstituées par 

légumier. 

le Bandama qui coule e n b o rdure du périmètre 

L'alimentati o n en eau est assurée par d e ux stati ons de 

p omp age situées en a mont du barrage du complexe sucri e r FERKE I 

à environ 20 Km. 

Les deux stati ons ~ et B dist a nte s de 6 k~ alimentent • 
des haches d e ret enues situées sur les points hauts p our la mise 

en charg e. 

Des hac h e s p ar tent des canalisat i on s en terré es e n P.V .C . 

p our aboutir à d e s vann e s d e distribution o Les vannes débouchent 

sur d e s can a lisati ons s e rni mobiles, e ll e s même s débo uchant sur 

d e s can a lisations mobiles de vannettes. C 1 e st à partir des van

n e tt es q u e l' e au coul ~ dans les r a i e s. 

En r a is on du mode d'irrigatio n c h o isi ~ c'est- à -dire p e r 

g r a vitation, l a pr ~paration e t l' a m€nccemcn t du t e rrain doivent 

êtr e eff e ctués ave c beau coup de so ins, n o t a mment a u n iveau de l a 

pente qui ne doit pas exc~de r 2 % dans le s ens des Sillons. La 

l o n g ueur et l' é c a rt e me nt des r a i es do ivent ê tr e s ~ ri eusement 

étudiés e n tenant compt ~ d e la t e xture du s o l. 

La stati on A à proximit é de la c onflu e nce du mari g ot 

La maga avec l e Bandama a lim ente 5 bache s e t la stat i o n B située 

e n aval de l a premi ~ r e 9 alime nte 7 haches. 

P our l !a liment a ti o n d e s $ill on s~ il a é t é choisi le sys 

t ème de c onduit e s mob i les à vannettes r èg l ab l es. Ce systè me pré 

sente l es avantages suiva nts 
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- c ontrôl e dé d ~ b it à la raie 

- pas de perte ë 7 eau le l ong d'une ligne è 1 irrigation 

- naniement facile de s c onduit es e n alliage lêger par 
un seul paysan 

résist ance à la c o rrosio n des tuy aux s 
- rêsist a nc e à 1 1 ac tion èu soleil des vannette s fabr i

quE es e n plastiqu e e t en n5opr6ne. 

L~ lon gueur d'une r ao?e d : irrigati o n est de 252 n . 

Un tel aménagement es t c c ûteux. De plus , l es condition s d e 

financement n e sont pas adaptfes à ce genre d ' ac tivit 6 (er~dit 

moyen terme à 13 7- ). 

Par a illeurs l'usin ~ n e t ourne que 100 jours par a n par 

manqu e de matières premi è~es . Pou r amé liore r l a r e ntabilité de 

l'opération et r6dui~e l e d~f icit, il convi e ndr a it d e porter le 

temps di a ccupati on de 1 1 usine a 7 ou B mois pa r a n . 

Dans les conditi on s de t rava il, il n'est p as é t o nnant de 

c onstater que le ki l o de t om~ t e sorti de l'usine Qe SINEMAT I ALI 

c oûte 2 ~; à 30 F p lus ch e r que ce lui de l a t oma t e i mp o rtée. Il faut 

s ign ale r cependant que la t onet e import ~e b€n~ fi c i e dans le pays 

d' o ri g ine d'une subventi o n à l a producti on . 

I- 2 - 4 - AUTRES EXPER I EN CES D'IRRIGAT I ON 

I -2-4-1- I RRIGATION DU BANANIER (POYO) 

L e bananier e st un e p l ante qu1 exige une al iment~tion en eau 

forte et régulière . Il r~ag it très rapi demen t à une pé riode de 

s éche r esse s e trad uis ant par un dépé riss ement pl us o u mci ns 

a c centu ' avec un eff e t i mm 6 d i a t sur la p r oducti o n 

Fo ur une producti o n r6guli~r e, il est a p paru n ê cessaire de 

compenser l'insuffis a nc a de s pr~c ipitati ons naturel l es par l'irri

ga ti o n. 



- 30 -

Pour le bananier, o n c o nsid è re comme déficitaire l es mois à plu

viométrie inféri eu re à l OO mm. Dans les r ég i ons bananières, c'est 

pratiquement cinq mois de d~ficit qu'il faut compenser par 

l 9 irri gati o n. 

L'eau apportée par l'irrigation a non s e ulement p our 

but d'assurer la cr o issance de l a plante ma is également d'empêch e r 

la t o urb e de se d € ssecher e t d e devenir st ê rile . 

Lyirri ga tion est larg emen t pratiqué e dans la culture 

bananière. 

1-2-4-2 - IRRIGATION DE L'ANANAS ----------------------

Il a é t é démontr é que l'irrigati o n a un effe t favorable 

sur la cr o issanc e e t le d~ve loppem ent de 1 1 ananas. L ' irri g a tion 

provoque e n e ff e t un démarrage r apide e t un e cro issanc e t r ès 

active . Quatre mois après la pl a nt at i c n, la taill e de l' a n anas 

s e situe d é j à à un niveau qui ne se r a a tt e int que deux mois p lus 

tard . e n sec si l a sais on sèche n'est pas int e nse. 

L'irri g ati o n a a ussi un e incidence s ur la croiss a nce 

e t la qualité du fruit , El le pr ovoq u e un acc r o is sement du po ids 

du fruit, une l ègè re augmentati o n de l'acid it é et a mé liore net

tement l a p r é sentati on . 

En eai~on s è che, l' é mission d e r eje ts e st f o rt ement 

fr e inée . L'irri gati o n supp rime c e t in c o nv é nient et permet d' o b

tenir r a pideme nt d e g r os rejets d e bon ne qualit é . 

Sur l e pl an 0 c o nomi q u e e t f i nancier 9 les expé ri ence s 

t entées ~ermettent d'aff irmer q u e l'irrig ation de l'ananas apport e 

un bén é fi ce suppl 6ment a ire qui justifie pleinement l'invest isse

me nt. 
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1~2-4-3 - IRRIGATION DU CAFEIER ET DU CACAOYER 

Des essais dv irri ga tion sur caféier ont é t é conduits à 

TOUMBOKRO pr ès de YAMOUSSOUKRO. 

Sur le plan t e chnique l'exp é ri e nce e st concluant e . L ' ir 

rigation entr a îne un e certaine précocit €: ; à deux a n s e t demi, le 

caféier entre e n p r odu ction. 

Sur le pl an ~conomique ~ l'irri gation n ' est pas rentab l e 

aux c ~ nditions actu e ll e s de prix d 'achat au planteur. 
---------,~ ' 

' -------- - ------- --- ---------------:- J . --:- -~'--:\ 

.j~~ ---si' ·i;~--;eve·nus p~trolier,s permett~ un, jo~r dê valori r \

1 
.. 

se:r d av~n!;ge le prix d ~ achat ,a u niv.eau d u pl ~nteur; . il ser~---,~lo r,s ., 

pO-ssible ~e re<:-olonis e r r:râce à 1' irriga tion, cer-t aine-s ,galerfes 1· 
f.Ore~/tière-~dti V Baoulé aba:'~donn&:è~_ de, plu-s e n ;~~us ~_,au p~.:Ôf it ~'~ . 

l;a l~ rê t vi e tg e . ·. ' _____ -,_, -------~---"-~'""'~"'-~~-=----r.o... --- ---- -1 

. :~~~--~~---- ....... : ........ .. ~-::=.:-: : :·~-::7::-::~·-,~--~·----·~ .. .,..-... --:-.. -.. .. ,,......-..,.-......-.-::----!'"' 

Les mêmes es sai s conduits sur l e c a caoyer ont abouti à 

un échec à TOUMB OKRO à cause d es attaques d ' insect es , A DIVO, 

l'essai a €t fi techni quement concluant ma is pe u rent ab le sur le 

p lan économi que. Il faut n éanmoins si gnaler que l'irriga ti on 

pourrait être util e dans le jeune âge du c acaoyer 

plus r ap ide e t rentr ée en r é c olt e plus préc o c e . 

installati on 

I - 2 - 3 - ASPECTS ECONOMIOUES ET FI NANC IERS DE L'IRRIGATION 
-- --- ---- --- ---~----- - ---------~- ~~-- - - - ----------

Comme on vient de le vnir, l'irrigation est néc es sair e 

pour pa sser d'une a8r iculture extensive à un e ag ricultur e inten

sive e t pe rf ormant e, Ce rt aines s u~culati o ns agric oles ne peuvent 

être env isagée s que 

(c~mplexes sucriers 

duc ti on de riz sans 

porte d' int e nsifi e r 

dans l a mesure 

e t l é~umiers ) . 

mettre en péril 

e t d'encoura r,e r 

... 
ou 

Si 

le 

la 

l'irri gation est possible 

on doit augmente r l a p ro -

capital fores tier, il i m

rizicul ture irri guée, 

Mais !!irrigation, co mme on a pu é galement l e constat e r > 

n éce ssit e des inve stis s ement s importants qui ne sont pas l l a 

po rtée de l ' individu : c on s tructi on d e re tenues d'eau, station 

de pompage , am~nagement rlu terr a in, entretien et maintenance du 

r ~ seau, a c quisiti on du ~a t € riel d'irri ga tion (pa r aspe rsi on). 
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Dans l a p lupart des c a s~ une g r and e partie, sino n la t o t a li t ~ 
: , J ..... -

des tr a v aux ~ pris.4 __ en c h a r ge pa r 1 'E ta t. C ' es t le c as d es 

a ména g ements rizic o les, de s comp lexes suc ri e rs et lé gu mi e r s 

Il n'existe aucun bil a n €ccnomiqu e e t f in a nci e r € tabli au 

niveau de l'Etat. 

f' a ns le c a s par exemp le des a mén a g ements ri zic q le_s, o n ne 
, ,, ~ , .... 

ti e nt pa s c ompte . d e l'amo rtissement des ouvra ges, ~~~es frais 

d 'entr e tien e t de mainten a nce Ga n s l a dé t e rg inati on d u c oût de 

p roducti on du paddy. L ' eau uti li sée en ri zi cultur e e st sans 

valeur, a l o r s qu'ell e a ur a it dO a tr e c onsid€r€e au oême titre 

qu e l' e n g rais o u l a s é men ce e t entrer da ns c es c ondi ti ons dans 

l a c omp osit i on d u coût de p r oducti on . 

L 'absenc e de c e b il an économi que cache l a r éa lit e d e s faits. 

Dans cert a ins pay s, l ' ea u d 1 irri gat i on est ach e t ée pa r les 

aeri cult aur s . Ce sys t è me p ermet d ' év i ter l es g a s p ill a g e s c o mme 

c 'est t r op s ouv e nt l e cas e n Cête d' Iv o ire. Sans alle r jus qu 'à 

vendre l'eau au x paysans , il e st t o ut de mame n~cessa ir e d e 

c o nnaîtr e t ou s le s é léments du coût d e mani è r e à mieux a p p r éc i e r 

l ' eff or t de l 'E tat. 

Po ur vul Bariser l'i rr ig a ti on comme moyen d'acc r o î tre la 

p r o du c ti o n a s ricol e , il s e r a d eman dé à la Pui ssanc e Publique de 

c o ns e n t ir de e r o s eff o rt s fi n ancie rs. 

D€ jà o o ur le rna t ~ ri el d 'irr i g a ti o n, le Go uve r n e ment ava it 

pris dè. s 197 0 de s dispr. si tion s pour exo n é r er d u paiemen t des 

d r o its et taxes d' entr ée , 

Avant de p ro pose r l ' int ensi fi c at i on d e l'irrigati on, il 

e st in~ i sp ensab le q u e soit ~ tebl i un bi l a n ~ c o nomi qu e s an s 

c o mp l aisan c e de s expfi ri ences en c ou r s . 
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I - 3 - PR0 BLEMES TECHNIQ UE S POSES PAR L'IRR I GATI ON 

Le manque de co o rdina t ion e t de p lanification dans l'ins

t a llation de s r e t e nu es d 1 e au dans un même bas sin versant entraine 

t ouj ours des dif fi cult 6s au n iveau de l' utilisation dex ress ourc es 

en eau .de c e bass in. 

L' e xem p l e la plus frappan t es t celui du ba ssin versant du 

Bandama. 

Dans c e s e ul bass in versant, i l a été in s tallé quatre 

c omp l exes sucriers ave c barrage e t st a ti on s d e ~omp age (FERKE II , 

KATI OLA-MARABADIASSA, ZU ENDULA) , u n complexe l €gumier à S INEMA-

TIALI, des barrase s hyd r o a s ric a lc s pour la riziculture. 

C'e st dan s le nê rn e bas s in v er s a nt qu ' on t € té c onstruits l es 

barra g es hyd ro~ lectr iq u es de KO SS OU et de TAABO. 

Il n ' es t donc pas surp ren ant de vo1r s ur eir d e s d ifficult~s 

au niv eau d e l'ut i li sati on èe s ea ux du bas sin. 

Av a nt d ' a n a l yser ces di fficul tés • i l conv i e nt d:abord de 

f ai r e plus a~pl e co n na i ssance du ba ssin , 

Le ba n dama, d ' un e l on 8u e ur de 1 050 km ~ p r e n d sa source 

entr e KORHOG0 et BOUN DIALI. Ap r ès s ' êt r e é c ou l é v e rs l 'Es t 

ju squ'~ FERKE , il p r end la d ir e cti on g ~ n i ral e Nord- Su1 pour 

tr aver s er l e Centre e t l e Sud de l a Cô t e d ' I vo ir e . Ses p rincip a u x 

afflu ents s ont : la Marahou ê ou Bandama b l a n c , l e N1 z i, La sup e r

fi c i e de bass in est d ' env ir on 100 OCO k m2 . 

Le 3an dama tr a v e rse tro is zo n e s c lima ti ques :1<.;:, r é g i r:H?,6pl u

viomé triqu~différent-·j : 

++ Le r ég i me du Nord du bass in avec de s p r €c i pita ti ons 

d e 1250 à 1750 mm d ' ao ût à octob re e t d 'un e sais on s è che de 

n ovembre ~ ma r s . 

++ L e r ég i me du Cent re du hass in avec une p r em i è r e sa is on 

des p l u i e s de ~ars à juin ( 150 à 200 mm / mois ) , un ra l ent i sseme n t 

d es p r ~ c ip i tation s e n juillet e t aoUt, d ' une seconde sa is on de s 

p l u i es e n septembre et octobre p ui s une s a i son sè ch e p lus ma r q uée 

de n ovemb r e à f évri e r . l a pluviom~t ri e a nnuelle tota l e v ar i e 

entr e 1 100 et 1600 mm . 



++ le r~gine du Sud du bassin avec une pluviom~trie 

annuelle de 1500 ?i 2500 mm. 

Le bassin du Banèama se développe au Nord dans des 

savanes claires dans lesquelles le ruissellement est important 

au Sud dans la for~t dense humide où le ruissellement est 

t~ibl~. 

Tout le long, le Bandama traverse donc des r€gions qui 

ont une pluviom~trie annuelle sup~rieure à 1000 mm. A priori il 

ne devrait pas poser de probl~mes au niveau de la ressource globale 

en eau. Pourtant les aoénagements hydroagricoles et hydroélectri

ques ont connu d 1 énorrnes difficultés pour leur remplissa g e. 

La cr5ation de nombr eux p€rim~tres irri e u ~ s entraîne un e 

cons ommat i on de plus e n pl u s imp o rt a nte. On sait qu 1 un périm~tre 

rizic o l e irri gué c ons omme envir o n 20 000 m3/ha/an. L'aménagement 

de 3 000 h a dans la v a ll ée du haut Bou néc e ssit e 60 mil li ons de 

m3 

De tels prêl~vements n e sont ?as n ~g li geab l es , Ils peuvent 

induire de profondes modifications dans les am é na genents situés 

en aval. Une étude du B N E T D. a m ontr ~ qu 'en ~nn€e d'hydro

logi e moy enne, l es amén age me nts hydron gr icoles induisent une 

diminution des apports è.e l 0 à I 5 %. Cé'tte diminution pouvant 

atte indre 2 0 % en année s ~c he, 

Cette perte d 1 app c rt a un e influence sur le renèement 

hydr o ~lectrique des bar rage s de KOSSOU et de TAABO . 

En sa ison sache~ l'inf lu e n ce du p rélèvement asric o l e e st 

p lus marqu§e, le fleuv e ~tant ~ son d € bit d'é t i age , Dans le cas 

d ' un amé n agement rizi cole, la r estitution e n r1v1er e par suite 

d'infiltra ti on o u des vidange s des casiers peut ~tre imcortante. 

Ce n'est pas le cas d'un barra e e pour l'alinentati o n humaine 

o u d'un b a rrag e p o ur i rr i s at i o n par aspers i on (E cmp l ex es s ucri er~ •. 
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La m2me étude du B N E T D a montré qu'en aval du barrage de FERKE I , 

le débit est nul pendant le mois de pointe en année déficita ire . Le débit du 

Bandama étant réduit de 40 %, l 'alicentation du complexe sucrier de KATIOLA est 

rendue impossib le et nécessite une retenue d'appoint. 

Sur 1 a Marahoué, L: débit d' é tiage descea d en dessous de 1 m3/ s. Des 

pré l èvements en a~ont à ZUENOULA (périmètre suerier) peuvent amener l e débit 

d 1 étiage .~ des niveaux t els que l es péril!lètres rizicol es en aval ne puissent plus 

être alimentés. Par ailleurs l a r éduction du débit peut avoir pour effet de pro

l onger l a durée de l' étiage e t mêoe l a doubler {de 2 à 4 mois) . 

Pendant la saison .sèche p .à la suite de précipitations abondante s 

concentrées dans l e t emps, des volumes d'eau très importants s e trouvent drainés 

vers les cours d'eau· Les t errains de bonne valeur agricole se trouvent r ecou

verts par l es eaux d'inondat ion . La plus gr ande partie de ces eaux est !'erdue . 

Il faut donc établ i r des barrae:es de retenues pour stocker une partie de la crue . 

Un barrage de retenue interannuel le aura pour r ôle d'êcreter les crues, ce qu1 

aura pour conséquence de mettre hors d ' eau des surfaces agricol es en aval. C~t 

écretement des crues permet 8ea1eoent de sous-dil!lensionner les ouvrages de retenues 

ou de protect i on contre l es crues prévues en aval. 

Au niveau de l a production d 'énergie é lectriques on a vu plus haut 

que les prélèvements agriccles induis ent une dimunition des apports d 'eau. Des 

calculs pErmettent d 1 apprécier le Gêficit de pr oduction d 1 2ner gi e occasionné par 

l'irrigation . 

D'une manière générales les périmètres irrigués sont en amont des 

ouvrages hydroélectriques. L'eau pr él evée pour l'irrigation ~st donc perdue pour 

la production d 'énergie. Les b~l soins d'irrigation sont au maximum durant la pério

de d'étiage . L' eau n6cessaire est prél evée par pompage tant que le débit l e permet. 

Pour des besoins plus importants 9 on cons titue des s t ocks pendant la période des 

hautes eaux. Que l que scit l e mode de p r él èvement, l'influence de l'irrigation 

sur l e r endement hydroé lectriçue est manifeste . 

Dans le cas du bassin du Bandama , on a estimé à 12 Gw'H le déficit de 

pro(~uction d 1 éner8ie occas icnné pa.r l ~ irrip,atirm en année d ~ hydraulicité moyenne 

et à 150 GWH en année d ' hydra u1icit é dé ficit a ire. 

Comme on le voit, le prrib l ème de la r épartition rte l a. ressource 

globale en eau d'un bassin versant •:ntre les différents aménagements se pose en 

t er mes d ' arbitr~e et de coordination. 
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II - LA GES!ION GLOBALE DES EAUX ---------------------------

L'arnGna ~ement anarchique de no~breux périmètres ir

ri gu6s dans le bassin versant du Bandama a entr a in~ d'~normes 

difficultés nour l'alim e ntation de ces pé rims tr.es et occasionné 

un déficit au niveau du rende~ent hydroélectrique des barrages 

de KOSSOU et de TAAB O . 

L'eau n 1 ê tant pas une denrée inépu is ab l e, son utilisa

tion doit obéir à des rè p. les strictes d e g estion. 

II - 1 - NECESSITE DE COORDINAT I ON 

On a vu q u e l e s pr6l~vements hy d r oagric o les induisent 

un déficit au niv e au d u rendement hydr oé l e ctrique s itué en aval . 

C'est ce qui se pass e dans le bassin versant du Bandama . 

Par ailleur s, des ê tudes ont rnontr 6 qu' il e xiste des 

barra2es à vocati o n agri cole susceptibles de produire de l'éner

g ie à un coGt ac c ep table un e fois fquipês. Un invent a ire a été 

e ffectu é par l' E .E. C. I. 

Les sites les p lus int ~ ressants s e nt situés comme par 

hasard dans le ba8sin v e rsant du Bandana. Il s 1 a g it du site de 

Missouli sur la Marah o u 5 et du site de l ' Il e aux pa lmiers sur 

l e Bou. 

L'€quip ernant d u Missouli offrirait l a poss ibilitê de 

r ~ gulariser le d~bit ctc la Marahou~. Dans ce tt e zone oD p lusieurs 

p r~ets agric o l es s ont p r 6vus en r lus du c o mp l ex e sucrier~ la 

r €eularisation du d6b it de la Maraho uê A 20 o u 30 m3 /s fav o ris e

r a une exploitation r~tionnelle des pot e nti a lit é s de l a r ég ion . 

f 
Si ces pr o jets dev, aient se fair e sans c oordination, 

on s e rait amenf a c onstruire plusieurs pe tits ba rrage s. Le 

premier réserv o ir vi en t d ' ê tre réalis é pou r l e cc~p lexe sucrier 

ZUENOULA~ alors que 1 ' 6quipe~ent du site de Miss o uli pourrait 

créer en tête de t ous ces projets ar,ricol e s un e ré p, ularisation 

largement suffisant e puisqu'elle pourrait atteindre 50m3 /s. De 

plus cet ~quipement produir a it l OO GWH/an. 
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Tout ce qui pr6c~de impl ique n€cessairement une certaine 

coordinatio n d ans l 'aménag ement des d ifférents bassins versan t s . 

II - 2 STRUCTU RE DE GESTION DES EAUX 

Comme on l'a vu plus h~ut 9 le problème de l'utilis a tio n 

des eaux d' un m&ne ba ssin vers a nt p a r diff 6 rents o r ganisme s s e 

pose e n termes d'arbitrage et de coordination. 

Cet a rbitrage pour &tre crédib l e et a ccepté par t o us, 

doit être e x e rcé p a r une ..,autorit é ~' ayant un e bonne con-.;..-----·--- ------- . 
naissance des ress o urces g lobales disponi b l es en eau de chaque 

bassin vers an t. 

La prenière t â che d'une t e lle s tructur e est de f a ir e 

l'inven t a ir E:\ des b eso-in11 en eau~ prés e nts et à venir de Côte 

d'Ivoires de rec e n se r t o ut e s l e s r e ss o urc es e n eau. 0~ s a i t q u e 

divers o r ganis mes o nt fa it e n f onc ti on de l e ur splcialité e t d a 

leurs be s o ins un inv e nt ai r e parti el de s a~é nagenents et des sit0s 

recfonus . La structure de g esti o n aure do n c à r assemb ler c es 

trava uxs à les complE ter e t ~ fa ire l e syn th~s e d e mani~r e ~ 

gui der l e c h o ix d u Go uve rnenent. 

Ce tt e structure d o it ~tre dct €e d 'une a ut o rit ê p our t ~p ns cr 

s1 b e s o in e n é t a it s o n a r b itr ~ g e. 

Par a ill e ur s n o u s savons qu e 1 1 arné n a8enent de c e rt a ins 

c o urs d~e~u intê r esse des pays vois ins. C' est l e cas d e l a Ba r~ 

et du Baoul é avec l e Mali, du Le r aba, p rinci pa l affluent de l a 

Comoé a vec l a Hau t e -Vol~~. To ut p r o jet d' amé nage~e nt c o n ce rn nnt 

ces cours dteau doit faire lvobjet de concert ations e t de négo -
ci a ti ons a v e c l es Et a t s f r è r es v o isins. 
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C'est pourquoi il importe que non seul e ment la structure 

de ge sti on soit uni que au p l an national. mais q u 1 e ll e so it inves

ti e d'un e autorité t e ll e qu 1 e lle soi t en mesur e de c c nduire les 

n ég o ciations intern a tio n ale s avec des organismes simil a ir es . 

Devant les pro b l è mes soulevés, d 'un e p a rt pa r l a mul

ti p licité des décid e urs en ma tière d 'aménag e rn e nt 9 e t d' a utre 

pa rt par les hes o in s p r e ss a nts des Etats voisins d 1 engager des 

p r og r ammes imp ortants d vamé na p, emen ts de l eurs bassins versants, 

il . es t p lus que urgent que l e Gouvernement de l a Cô te d' Ivoire 

s e dote d'une t elle structure cap a ble à la fois de disc i p line r 

1 1 dtilis a ti on des eaux a u plan nati ona l e t de d~fendr e nos 

inté r ê ts auprè s dès Etats v oi sins . 

Une te ll e st ruc tur e pourra revêtir par e xemp l e l a f o rm e 

d ' un Haut Co~m i ss ar i a t de man i è r e à l u i conf é r e r l ' a u tori té 

n écessaire e t l a r ep r ésent a tiv it é indi s pensabl e v i s à vis des 

in ~tance~ nAtional es et i ~ tQrn a t icnales. 


