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donn é es1 notamment les données chiffré e s peuvent se trouver 1 • 

dépassées. 
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A la suite de la séche ress e qui a sévi dans l e pays 

de 1970 à 197 8, l a production agricole, p rin c ipale riches s e 

de la Côte d r lvoire, a été très sérieusement compromise a us si 

bien au niveau des cultures d' e xportation qu' à celui d es 

cultures vivri è res .. 

Il est donc appa ru néc es s aire de maîtr iser l'eau pour 

maintenir voir e ac croi tr e cette production. De s expériences 

d'irriga ti on d e vraient êt re t e nt ée s. 

La présent e étude se p r ose d 1 app o rter quelqu e s 

él é ments d e réf l e xion s ur c e pro bl è n e i mport an t. 

L' ét ud e d é b o rder a l e cadr e strict de l'irrigation 

pour pose r l e p r o blème d e l a ges ti on glob a le d es eaux . On a 

p u cons t at e r, e n effet , que l a const ruction u n peu a n a rchiqu e 

de barrages d a ns un rn @rne bassiri versant a e n t r ainé des diff i

cult é s d e t ou t genr e . 

L' étud e comp rendra d e ux parties .. Dan s l a prem i è r e 

par tie qui traitera de l 'eau e n agricul t u re , o n f e r a l e po int 

des expériences d 1 irr i gation en C6t e d'Ivo i re. La s e conde parti e 

ser a cons acr~ e au p r o bl ~me de l a gestio n g l o bal e d es eaux. On 

t e r mine ra l'~tude pa r une conclu s i o n qui r ep r end r a les pr inci

pa l es rec omman d a ti on s. 
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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'eau est le facteur essentiel de la production. On peut 

faire des cultures sans sol mais jamais des cultures sans eau. 

Il est donc n6cessaire de prêvoir les besoins des plantes 

d.~, une rn ani è r e g 1 ob al e e t de 1 a fa ç on dont e 11 es u t i 1 i s en t 1 ' e au 

pour faire la matière séche, 

L'eau permet d'~bord à la plante de compenser ses pertes 

dues à la transpiration. Dans le sol l'eau contient en solution 

des fl~rnents min~raux indispensables à l a croissance de la plant e . 

L'~tude de s besoins e n ea u des ?lantes conduit ~ souligner 

l e r6le extrimement imp ortant du sol dans l 'alimentati o n des 

plantes. En effet qu' il s'agisse de pr€cipitations naturelles ou 

m~me d'irrigation, la dur5e de ces apports es t r e lative me nt br~V 2 1 

tandis qufau contraire la plante se d6velcppe de façon conti~ue 

et ses besoins $Ont pernan e nts. Le sol va jouer un r ôle de 

r~servoir captant une partie de lr e au qui es t f ourni e et la cfd~nt 

ensuite au vé?,é tal 
~ .. La nature du s o l joue d onc un r6le détermina~ 

quant à la quantité ~~eau nfcessaire pour assurer la croissanc2 

et l e développement de l a p lante, 

Dans un sol t r as perm€able un e bonne pgrtie de l'eau 

fournie par les pr0cipitations naturelle s s'infiltre jusqu'a 

saturation d u sol. Per centre dans un sol argileux, imperm~ abl e, 

la plus g rande parti e s 'é coule et pr o v oqu e de llérosion. 

Par ailleurs 9 en s a it que l es plantes perdent de l' eau 

par transpiration. Les pert es sont un phênom~ne parasite, inu til e 

p ar lui-même ou neu utile ; leur compensati on par des apports 

dr e au n'en e st pas mo ins ind i s pensab l e . 



·· · i · 

Au pro b lèm e de l a tr a nspiration se ~~~~:pose celui de 

l ' ~ vapcra tion. Dans l ' ob scurit € , la p l an t e~ire mais à la 

l u miire, e ll e pro cid e à d es êcha n ges gaz eux tr è s intenses ( gaz 

carbon i que et o xy g ~ ne) qu i as surent la ph o t o synth~se, A l ' o ccas i o n 

de ces ~chan g e s ga z e ux l 1 atmo s phire enl~ve de l ~eau i l a p l an te 

s ous f o r me d2 vapeur e t c & d 'autant pl us qu e l e s €ch a n ges sont 

plus a cti fs et qu e 1& p o uv o ir ass€chant de l' atmo s ph~re e st rlu s 

€l e v~. Une absorptiond ' e ~ u c omp e n sa tric e fi vit e qu e le vê e ~ tal s e 

d ~ ssèche, main tie nt s o n é t a t d'hyd r a tati on~ ainsi qu e la tur e cs -

c e nce qu i e n dépend. 

On vi e nt d e s o uligner ainsi l e rôle d u c lima t dan s l' app or t 

c omp l ément a i r e d'eau . 

Po ur cha qu e p lan te on 6va l ue ce qu 'on appe ll e 1 1 6vapo

tr ansp ir a ti on c'est- ~- d i r e ltaccunulation d es d e ux ph~nom~nes. 

La c onnaissance d e l'~va~otranspiration pe rme t d e dêt e r 

miner l es b es oi n s des p lante s, 

I- 2 - LA NECESSITE D'IRRIGUER 

Comm e on vient de l a v o ir l es p r~cip it a ti ons na turell e s 

on t p our r 8 l e majeur de c o mp ense r chez les p lantes l es pertes 

d u e s à l ' fvapo tra ns p iration. 

Mais il a rrive qu e c e s p r~ci p i tati on s ne suffisent pas ~ 

c o mp e n s er ce s pe rt es , Cn ~ura d o nc r ecour s 3 un apport d' e au par 

v c ie a rtific ie ll e . La pr o c ~d6 l e plus c onnu est 1 1 irri gation, 

L a n é c e ssité d8 compense r l'insuffisance de s p r écip it a

t i ons naturelles est r essentie de puis des é poques re culé es. Dans 

l' Anti quit é des Empires d' Agricult e urs se s ont €tah lis et na i n 

t e nus p endant des m ill ~ n a ires dans des r é g i ons tr ~ s arides, l eu r 

2c o nomie r eposa it sur l 9 irrigati o n. 



La po pulation ausmente dans tous l es pays du monde et pl us 

singulièrement dans les pays en v o ie d e déve lo p pement, Dans 

cert a ins p ay s cet acc r o i s sement de la population s'acc ompa gn e d a 

la dimunition des terres cultivab l es . Da ns les pays jeunes, l e 

phé nomène de l 1 ex o de rur~l dépeup l e les campagnes au profit des 

villes. Il y a d onc de p lus e n p lus de b o u ches i n o urr ir e t de 

mo ins en mo ins de bras pour p roduire. 

Pour fair e f a ce à c e d o u b l e phén omè ne, il es t néce s s a i r e 

de p r o!:lo uvo ir une ag riculture d e -plus en plus iiu.;en.sive, pe r f:or mc1 ::<:: . 

Plusi eurs a cti ons p euvent @tre me n6e s : mod e rn isation de s syst ~rnes 

d 1 exploitation, u t ilisati on d e s en grais, m6 canisat ion e t irri gnti or 

Il n e sera qu e st io n da ns c e tte é tuda que de l'irri gat io n . 

En C8 t e d'Ivo ire le bs eo in d 'ir r i gu e r s ve s t fait c ru e l

l ement sentir d~s 1970; a nn€e cft la s~che r es se a sfivi de façon 

inte ns e , c ompr ome t t~n t n c n s e ul eoent l es proëuits d 1 exp a rtati o n , 

mais 6 gal ement et s urt out l es produits v ivriers, 

Av e nt d'examine r les avan t ages de l;irrisation et de 

faire l e bilan des expê ri e nc e s iv o iriennes, e n la matiare, il 

convient d 1 a bord de r a ppeler le s diff€ren ts s z ones climatiques du 

pays. Comme on l fa vu d a ns l e chapitre d es g €niralit6s, l e clin~t 

j oue un r 8le i~po r tan t d a ns la d~teroinat i on de s b esoins e n e a u 

de s plante s . 

I - 2 - 2 - ZOliES CLIHi\.TIQUES : PLUVIOMETRIE 

L'irr igat ion ét ant l e p lus s~uv cnt des tiné e i app ort er 

aux plantes l e co~p l srnent d 'eau inà is pensable à l e ur cro i ssance 

et à l e ur dévelop?ement, l a connaissance d es cond itions clim a ti~ u ~ 

est une donné e i mpo r tant e p o ur c onduire un e bonne irri gati on. 

Le clima t de l a C8 t e d 'Ivo ire est influe nc i essentiell e~~n 

p ar l a mi g rati on d u Front Int e rtropical ou F.I.T . Cette mi gra ti ~~ 

~ l'' t , . A· , d . . A l l' ~ . r e gu 1e re e p e r ~c u 1 que presen t e es var1a t 1ons u a mp 1tuces ~U l 

expliquent l' extrême v a ri ab ilité d e la. pluviomé trie ~,nuelle. 

~~fr~~~-:= ~-dc)o 
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En tenant compte de tous c e s p h êno~ines, o n distingue en 

Côte d'ivo ire trois zones clima t i ques (l). 

I - 2 - 2 -1 ZONE CLIMATIQUE SUD 

Elle englobe le litt o ral et une grand e partie d e la forêt 

Elle se caract~rise par quatre saisons nettement diff€ren

ciées par l e ur ré g ime pluviométrique : 

La g r a nd e saison sèche : d e d é c e mbre à février inclus carac

t ér isée par un nombre très faible de j ours de p luie avec des précipi

tations r a res de court e durée mais é v e ntuellement assez fort ~ . 

La g rand e sa is o n des p luies : d e mers à mi-juillet caracté

risée par des p luie s fr~quentes e t a b o nd a nt es et souvent durables. 

La p etite saison sèche : d e mi-ju illet à mi-septembr e se 

caractérise par un n ombr e d e j ours de pluies é levé mais avec des 

précipitati o ns de faible amplitude e t 1 1 ine xistance d' o r age 

- La pe tit e sa i son d e s p lui es de mi-septembre à novembre 

inclus se c a ractéri se e s sent1el1 e ment par des averses plus fr é quentes 

se produ i sant l a n uit et le matin. 

S 1 a g is a nt de la pluviomêtri e_ ~~._l a zone climatique, on note 

\] que les r ég i ons les plus a rrosê.es sont l~oral-!,(2000 mm) ; enfin le reste 'V"Q... 

~en décroissant du sud vers le nord (troo à 1000 mm). On dis tingue habituellement: 

(1) 

4 mois d e faib le pluviomê tri e (100 mm/mois) 

5 mo is d e pluvi ométri e mo d é rË e ; 

3 mo is dé f o rte pluviom§trie (200 à 650 mm/mois) de mai 

à juillet, 

Le climat de la CSte d'Ivo ire 
1979 

ASE CNA -S e rvice Mé té o rologique 
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I - 2 - 2-2- ZONE CLIMATIQUE CENTRE OU DE · TRANS~TION 

Elle s~ , tend des r' g ions de BOUNA et de BONDOUKOU au 

Centre de la Cô te d'Ivo ire et aux régions montagneuses de l'Ouest .. 
(entre TAI e t TOUBA) et jouit d'un climat de transition entre 

le climat tropical prédésertique et le climat é quatorial. 

Elle se caractérise par 4 saisons moins distinctes que 

celles de la z one climati que Sud, 

++ Grande ~ais o n s ~ che : d é but n ovembre à mars. Cette 

s a is on est c a r a ctérisée par 

+++l ' existence â'une brume s~che, conséquence de l'har
ma ttan ; 

+++ des pré cipitations faibles, dues à des averses ou 
orages is o lés surt out en début et en fin de saison 

++ Grande saison d e s pluies : de mi-mars à mi-juillet 
caract ~ris é e par une n'bulosit é croissante du matin 
au s o ir et orag es en fin de j ournée 

++ L ' intersaison pluvieuse de mi-juillet à mi-aoijt ; 

c'est une sai son intermédiaire tris courte au Nord 
et à l' Ou e st de la zone avec des averses orageuses. 

++ La petite sais o n de• pluies de mi-aoGt à fin octobre 

avec le ma tin de belles é claircies et des orages 
dans l ' après-m~di. 

En c e qui c oncerne la p luvi omé trie de cette zone clima

tique, la r é p a rtitio n géographi qu e fQ fait d'Est en Ouest de la 

région la moins arro s é e (9 00 à 1000 mm) a ux régions montagneuses 

1:; ...,_ de l' Ouest a b on damm e nt a rr o s é e (2 00 0 mm à DJ,.NANE). On constate : 
-~ ·· · 

++++ 4 mo is de faible pluviométrie (60 mm/mois) de novem
bre à février 

++++ 6 mo is d e pluv i ométri e mo y e nne et variable (lOO à 
200 mm/mo is) 

++++ 2 mo is de forte pluviomé trie (170 à 370 mm/mois. 
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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 s è che de dêbut novembre à mi-avril· Cette 

saison se caractérise par des é carts thermiques élevés, la per

manence d'une brume s è che et l 'absence totale de précipitations ; 

~ La saison des pluies de mi-avril à o ctobre inclus 

est caractérisée par d es précipitations sous f o rme d'orage en 

soirée et la nuit l e s plus fortes pluies se produisant de juillet 

à septembre. 

Comme pour l a zone de transition, la r épartition géogra

phique de la pluvio mé trie de cette zone se fait d'Est en Ouest, 

la moyenne annuelle de 8 50 mm à OUANGOFITINI atteint 1600 mm sur 

les reliefs de l'Ouest aux confins de la frontière guinéenne, 

On distingue : 

5 mois 

mois 

3 mois 
mois) 

-- 3 mois 

de 

de 

de 

de 

tr è s faible pluviométrie (moins de 50 mm/mois) 

faible pluviométrie (50 à 100 mm/mois ; 

pluvi omét rie moyenne et variable (80 à 200 mm/ 

f o rt e pluvicm~trie (130 à 380 mrn/mois), 

I - 2 - 3 - L r iRRIGATIO~ ET SES AVANTAGES 

Le rôle de l 'i rrigation ~ ·est pas uniquement de f ournir 

à la plante le complément d'eau ~é cessaire à sa cro issance. 

L'irri ga tion joue au niveau de la plante d'autres rôles non moins 

importants : 

C'est ainsi que l ' irrigation exerce sur les plantes une 

action calorifique (c ves t le cas dans les pays tempérés par 

exemple). 
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à deux 

aspersi o n. 

d ' Ivoire. 

p résent e é tude, on se limiter a v o lontairement 

l'irriga tion par g ravitati o n ~~ L~:!rri g ation par 

Ce sont c e s deux systèmes qui son~ge e n Côte 

I- 2 - 4 - 1 - L ' IRRIGATION PAR GRAV ITATION 

C'est un syst ~me d 'irri g ation qui c o nsi ste à faire coul•t 

d e l' eau dans des c a n a ux p r é alablement amé n a gé s et ayant une 

ce~taine pente. Pa r simp l e g r a vit é l'eau circul e d ans les canaux . 

Ce mode d'irri g a t i o n nécessite d'ab o r d un a mé nagement 

d u t e rrain à irrig u e r, l a c o nstruction d'un r é s e a u d e canalisations 

( p rimaires et seco n d a ir es ). La longueur des canaux secondaires 

ne doit pas être exc e ssive de manière à perme ttr e une b o nne 

irr igation en bout d e l i gn e . 

La nature d u s o l j o u e u n r ô le capi tal. Un s o l extrêmement 

permê able : ne c o n v i ent pa s à c e mo d e d'irri gat i o n. 

L ' irriga ti o n pa r g r a vit a tion est g r a n de c o nsommatrice 

d 1 e a u. Les pertes ( é v apo r a ti ons, infiltratio ns) sont é n o rmes. 

L'efficacit~ n' e st pa s t o u jours assuré e . 

En Côte d'Iv o ire c e mo de d'irri gati o n e st utilis€ en rizi-

culture. 

l - 2 - 4 - 2 - L1 I RR IGATION PAR ASPERSION 

C' e st le mode d'i rri g a ti o n ad op t é s ur l e s r és eaux moderne s . 

L'irrigati o n pa r a spersi o n convi ent à tous les types de 

t e rrains arrosables qu € ll e s qu e s c ient l e ur pe n te et l e ur perméa

b ilité. Ce mode d'irr i g a ti o n n e nécessit e p a s u n a mé n ag ement 
!. 

sp é cial du sol. 
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Il faut disposer pour l'irri gati on par aspersion d'un 

réseau de canalisation dans lequel l'eau circule sous pression, 

L 9 arr o sas e des plantes se f a it à l'aide d'appar e ils d'aspersion 

dont le plus couramment utilisé est le s p rinkler. 

La formation des pers o nnes appel é es à manipuler les 

appareils est plus simple et plus rapide que celle que requierent 

les autres systèmes. 

L'irrigation par aspersion permet une extension rapide 

des cultures irriguées, ce qui fav o r i se la rentabilisation des 

investissements réalisés pour cet équipement. 

Cependant l t irrigation par aspersion au gmente l'fvaporatio n 

et favorise le dével op p ement des mauvaises herbes et les attaques 

cryptogamiques. Elle d emande beauc o up de mein d'oeuvre et nécessite 

des investissements c oûteux. 

L'expérience ivo irienne en matière d ' irrigation est de 

date récente. La nécessité d'irri guer s'est faita sentir surtout 

à partir d e 197t, date à laquelle le pays a c c nnu le d é but d'une 

longue période de sécheresse. 

L 7 irri g ation s'est surtout d é vel o pp é e d ' abord avec la 

riziculture irri guée et ensuite avec la mise en place des complexes 

sucri~rs. 

On traitera successivement trois exemples d'irri gation 

l'irrigation en riziculture ; 

l'irrigati o n d es complexes sucriers 

l'irrigati on en culture maraîchère et légumière. 
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On évoquera d'autres types d'expériences d'irrigation, On 

terminêra le chapitre en situan t les p ro b lèmes é conomiques et 

financiers posés par ~es expérience s d'irrigation, 

I - 2 - 1- LA RIZICULTURE IRRIGUEE 

La riziculture peut se pratiquer sous plusieurs formes 

selon la co~duite d es faç ons culturales ou selon les aménagements 

du terrain. On distingue habituellement trois f o rmes 

la riziculture p luviale, culture c o nduite en sec, 
soumise aux a lé a s je la pluviom~trie naturelle ; 

la riziculture irriguée p ratiquée en casiers aména gé s 

la riziculture inondée ; la plante est en partie sub
mergée et do it s 'ad a p ter aux variati ons du plan d'eau. 

La rizicultur2 p luviale est la f o rme la plus généralement 

répandue. Ell e ne néc es site aucun aménagement particuli e r du 

t e rrain à part un simple déf richeme nt. Sa productivité est très 

faible (1 à 2 T~ de paddy/ha), Elle est s o umis e aux caprices de 

la pluviométrie n a turelle. Elle est surtout consommatrice de forêt. 

La rizicultur~ ino ndée se pratique en Côte d'Ivoire ~ans 

les grandes plaines inondables du Nord (Odi e nnê• Boundiali, Ferké ). 

Les rendements sont d u même o rdre que ceux du riz pluvial. 

La riziculture irriguée d'intr oduction r é cente s'est 

surtout déve1 opp6e avec l a criatio n de la SODERIZ. Elle porte sur 

20 000 à 25 000 ha environ. La riziculture irriguêe requiert des 

travaux d'aménap,ement d e terrain. Pa r c o ntr e e lle présente une 

pro ductivité plus ~ l ev ~ ~ e t o ffre la po ssibilit é de faire deux 

cycles da culture par ~n. L e rendement peut a tteindre 3 à 8 T. 

de paddy/ha. 



-13-

I - 2 - l - 1 - AMENAG EME NT DU TEaRAIN 
--------------------~-

En r iziculture on distingue tr o i s types d'am P. nagement 

e e l o n. le mod e d'amenée de l: eau : 

Aména g ement avec prise a u fi l d e l 1 eau 

amén ag ement avec b arra g e 

a mé n agemen t avec pomp age. 

I-2-1-l-1 - AMENAGEMENT AVEC FRISE AU FIL DE L'EAU 

Cet amé nageoent consiste à utiliser les é coulements 

naturel s des pe tit es rivi è r es pour a l imenter l e s casiers rizicol e~. 

De tels am~nageme nts permettent la mis e en va l e ur de ba s-fonds d e 

p é rim~tres r ~du its (20 - 30 h a )L'amén a genent avec p rise a u fil de 

l 1 eau doi t r é unir u~ cert a in nombre de cond i ti ons · pou r ê tre 

e fficac e . L' écou leme nt d oit e n e ffet â tr e s uff is aœme nt continu 

pour as s urer le cycle de v égé ta t i o n (120 à 150 j) et suffisamment 

soutenu pour f ournir la quantit é d' e au n é cesseire . Il ne d e vr a 

p as pr é senter des crues trop imp o rtant es qui pourraient entraîner 

une subme rsion p r ol ongée. 

Ces c ond iti ons se r éa lisent en zone climati que Sud et 

p e rmettent d e ux cycl e s de c ultur e dans c e rtaine s r ~ g i ons. 

Dans l a z o n e cli~a ti que No rd où il n:exi ste q u'une seul e 

saison des pluies. l es 5 c cu lements sont concentr ~ s et l'on ne 

peut e spérer p lu s d ~ un cycl e d e culture . 

Da ns l a zon e de tr ansition , la g r ande variati o n d e la 

pluviométrie r e n d al 6 atcire l'am~ nagemen t avec p rise au fil de 

l'eau. Dans c er taines bonnes année s de pluviom6trie n o r ma le, il 

e st possib l e de pratiq uer u n cycl e de cu lture. 

Les tr a v a ux d' am~nagement ave c prise au fil de l'eau s ont essen

ti e lleme nt manu e ls ~ ue ttoy a g e du t e rrain . r éalisati 0 n des c o l

l ec teurs et de s pris e s d 1 eau, construct ion des can aux d'irri gati on 

aménagements des pa rce lle s a vec diguett es , l abour dessouchage. 

cana ux e t drains t erminaux . 
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On a vu quœ l 'eau constitutiit le facteur limit a nt pour le 

potentiel de production des nménagernents avec prise au fil de 

l'eau. 

Le premie r ob je c tif pour un e riziculture irrig u é e intensive 

et 1 productivit é élevée est l a roatt ri se deh~ 'eau. Il faut pouvoir 

t r" • \-~~ 1' 1 • • ' ~ 't"t.a · ; . f f · 1'- V'""" \assurer a.~.unent a t1 on en eau aux epcqu e s)\et e n quant1t e s su · 1-

sant es . Cette roaitrise peut êt r e ohtenue par la constructio n de 

barrages dominant l es rizi è r es o ù l'on pourr a constituer des stocks 

d'e a u. On peut a u ssi ob te-nir le même résultat par pompage dans 

des riviè res perman e nt e s comme on l e verra p lus l o in. 

Il s' ag it par la constructi0n de petits barrages de créer 

des r é serves d' eau durant la s a ison d e s p lui es pour les utilis e r 

ensuite e n péri o d e sèche. 

En C8te d 'Ivo ire o n a s urt o ut r 6n lis~ des barrage s en terre. 

L es trav a ux à e ff ectuer s ont 

Co nstruction d ~ une d i gue en r~b l a i latéritique ave c 

f o ndati on, filtr e a val et p r otecti o n des talu s amo nt 
e t a •ra l; 

Conf e cti o n des ouvr age s de r es tituti o n 

Construction de d é v e rsoir p o ur 

Ces travaux s o nt so u vent rfalisés à l'Entreprise, 

I-2-1-1-3- AME NAG EME NT AVEC POMPAGE 

Co mm e il a été di t au par ag raph e précédent un ~oyen pou r 

l a ma îtris e de l 'eau c o nBist e A pompe r l' eau n écessaire d a ns de s 

cours d ' eau pe r manen ts. Pour la riz icultur e un e faible hauteur 

de r e f o ul emen t (10 à Il m) suffit l a r gement . Il faut n éanno ins 

des c o urs d ' eau présent a nt d es d é bits suffis ants~éguli.ers pour 

assur e r une a limentation c o ntinu e , 
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un pr ép lanage gén é ral 

la c onfectio n d es d iguett e s 

la ~i se en place de tous les r~seaux 

drainage , 

irrige tion, 

p ist e . 

Les nistes d c ive nt pe rmettr e d'assurer e n t ous temps des 

c o nditi o n s d'expl o it a ti o n s a tisfaisante~ 

On renco ntre rar ement en Cô t e d' I v o ire les c o n d itions 

fav o rables perme ttant de r €a liser ce tyne d 7 am6na gement d a ns les 

meilleure s cond itions t e chniqueg e t é c onomiques~ à savoir de 

vastes pl a ines al luvi a l e s aux terr ains p l a ts e t r éguliers. En 

g é n é ral les z ones am ê n agéables sont de s up erfic~s r é duites avec 

périmètr e s très a ll c n 3 é s et des pentes i cpo rtan tes (l à 2 % avec 

un micr o reli ef t o u jou rs acc e ntué. 

I -2-1- 2 - FONCTIONNEMENT. ENTRETI EN ET 11AINTENANCE DES AMENAGEMENTS 
-----------------~-~--------------------·~--------------------

En riziculture irriguée 1 1 eau est un f a cteur de p r oduction au 

même titr e qu e l'engrais et les s em ence s . Elle do it d o nc être non 

seule~ent disp o ni b le mais utilisable à tou t mo ment 

Il ne suffit pas df avc ir de l'e a u d isp o nible encore faut

il pouv o ir l'utilis e r ~ c 1 est d ire q u e l e f oncti o nne me nt des 

aménagements d o it être maint e nu. C'est dire également que les 

p r ob lèmes d 'entreti e n et de maint enan c e on t t o ut e leur imp ortance, 



il f a ut 

-16-

Po ur que l'eau s o i t d isponible au niveau de s rizi ~ r e s, 

assurer l e b o n foncti onne ment des ouvra ge s d'alimen

tation 

groupe motopompe, tour de prise d e barrage , p rises au 
fil 1e l' eau ; 

garantir l ~é ta t èe s canaux qu1 doivên t trans it e r l e s 

déb its néc essair e s. 

Les interve nti c n8 po ur maintenir l es inf ra structures en 

é tat de f o ncti onnement son t 

- le faucard age de s d r a ins et canaux ; 

- le suivi c t le n e ttoyage des p r 0tect i ons des t a lus de 

barrage 

le nett o y age de s d rains et canaux d~e appo rts par les 

eaux provenant de l'e~t~rieur ; 

- les rep ris e s de s petits dêgâts ( ê r o si ons a ut o ur de s 

ouvrages , êbranl e~ents. ,,) 

Il s'ag it d anc d: c p€ r at i o ns simples ma is qu i n ! cessitent 

un suivi permanent, Au c un e technicit~ parti c uli a r e n'est requise. 

Elle9 pourraient même êt r e c onfi é es à des paysans e nc a dr é s. 

En d€hors de 1 1 ant r etien courant, il s e p r ~ s e nte des 

op~ rations plus important e s que l'on cl as s e dan s la cat 6gorie 

de s g r o sses réparati ons. Il s ' ag it de d€g5ts caus ~ s dans d es 

c ir const a nces p articul i ? r~s crues im? o rt ant e s, mo uvements d e 

terr a in, etc ••• Ces ph~ nc~~ n e s son t p lus n o t able s a u niveau d es 

a mé nagements ave c p ris e eu fil de l'e~u qui n ' ont a u c un di sp o sitif 

de meitrise de l'e a u . 

Les travaux pour Br osse s r~parati ons d o ive n t ~ tr e confi~ s 

à du personnel ay an t un e ce rtaine technicit ê . 
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Il existe des cas de reprise d'aménagement. La non utilisa

tion prolongée d'un a ménagem e nt hydr o a g ricole e ntraîne t o ujours 

des dégr a dations n o tables nécessitant des travaux de reprise a vant 

t o ute remise e n se rvi ce. Le phénomène est très sensible sur les 

aménag ements avec pris e au fil de l'eau soumis aux aléas des é cou

lements natur e ls. 

I - 2-1-3 - COUT DES AMENAGEMENTS ET DE L ' ENTRETIEN 

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

D'une ma ni è re gé n é ral e , les coûts des aménagements sont 

donnés par rapport aux h e ctares amena gê s bruts . 

PRISE AU FIL DE L'EAU 

Le c oût des amênagenents pa r pr1se au fil d e l' eau s'établit 

sel o n l'expé rience de lA SODERIZ (base 1979) à 475 000 F/ha en 

zone f o restière et à 500 000 F/ha en savane, 

Le ta b leau ci-dess~*Ad onne l a décomposition : 

. 
. ZONE FORESTIERE ZONE DE SAVANE . 

----------------------------------~----------------- -: -----------------

Abattage ..... . .... .......... . 50 000 35 000 

Dess ouchage •••••••••••••• • ~ 0 • 60 000 40 00 0 

Terrassement inf rastructure 
principa l e 7 0 000 12 0 000 

Ouvrage dr art . . . .......... .. 50 000 8() 000 

Aménagem ent parcelle ..... . . 120 00 0 l OC 000 

Piste de d ésse rt e • 6 ••••••• " • 15 000 1 0 000 

~ .. · Travaux c on fo rt a tifs ....... . 20 000 3 0 000 

Magasin d'exploitation ••• 0 0 • 30 000 30 000 

Topo g raphie . . . . . . . . .. ~ . . ... . . 30 000 25 0 00 . . . . 
Directi on travaux ......... . . 3 0 0 00 30 000 

475 00 0 5 0 () 000 

------ -·L- - ---·· ... - -· 
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--- BARBAGES ET POMPAGES ~ 

En c e qui c cn c e rne les b a r ages, l e c ôut de la 

c onstruction (b a se 1979 ) s' é t ab lit c o mm e suit : 

- petits barr age s : c ap acit € inf § rieur e ! 6 ML/M3 

1 400 000 à 2 0 00 000 F/ha soit 140 F / M3 d e v o lume utile 

moyen a nnu e l ; 

- barrages moy e ns : c apac it ~ sup § ri e ur e a 10 ML/M3 

6 00 000 3 1 2 00 000 F /ha so it à 9 0 F/M3 de v o lume utile 

moyen ~nnuel. 

P our le p ompage l'investissement (st a ti o n de pompage 

et matériel hydr omécanique) est de l' o r d re de 35 0 000 F/ha. Le 

mètre cube d'eau pomp ée r essort à 4 f environ . 

Les travaux d' a m€ n agement d as p§rim~tres s e n t 6 valu~s 

à(bas e 1979) 

p. 1 4 00 000 F/HA pour l a zon e Fo restière; 

- 1 25 0 0 0 0 F /H A p o ur l a z o ne de sav ane , 

Le t a ble a u ci -d essous do nne la dé c o mpos iti o n d u c oGt 

. ---------------------------------------------------------------------· : . . 
' ZON E FORESTIE RE . ZONE DE SAVAN E : 

----------------- ----------------: 
Défrichement n e ttcy:1ge .•.••• • ss :: 000 35 0 000 

Aménagement terrain · · · · ~····•••••• 35 G 000 1~ ()0 00() 

Infrastructure (bâtiment et r éseaux). 500 0()0 

1 25 0 000 

------------------------------------ -----~-------------------- - ----- -
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I- 2-1-3-2 - COUT DE L' ENTRET IEN DES AMEN AGEMENTS 

L' e ntretien cc ur~nt d es p friE~ tre s am€nn~s e st e sticfi à 

10 000 F /HA/ AN. Ce tt e char ge e st ind€pcndan~du nombr e de cycles 

prati qués sur le pé rimètre. 

Pou r les g r o sses rêpara t i o ns~ on ~r6vo it une p r ovision de 

5 00 F/HA/AN. S'ae is sant d'int e rv entions ponctue lles, o n ne peut 

d€ gager qu'une n orme de prov is ion. 

Quant aux r e prises d'aménage~~nt, il est difficile de 

donner une estimation ; cha q ue ca s est particuliei~ c ependant 

on peut estimer ~u e les opérati c ns je reprise s équ iva l ent l ~ arrier € 

d'entretien. Autrement dit un pêrioètre abanèo nné deux a ns èevra 

rec evoir l'année de r ep rise, t Y.o is fois l a dota tion annuelle 

d'entr e tien. 

I - 2- 1-4 - PO I NT ACTUEL ~ES AMENAG EMEN TS EXISTANTS 

I-3 -1-4 -1 - ZONE LITT ORALE 

Deux type s d'amén a gement ont ~ t ~ r ~a lis~s 

- a m6na g ement avec pompage : p~ rimatre d e San-P~dro 

- am~ nagemen t par pr i se au fil de l'eau dans des pe tit s 
b as -fo nd s . 

Le p6r im~ tr e de S an-P ~ d r c c o uvr e 600 ha e nviro n . Le s 

petits b a s-f on d s to t a li s e nt 275 ha . 

Sur le périm~tre de San-P6d r c , l a ma itrise de l 1 eau 

p e rme t deux cycles pa r an . 

Dans l e s b a s-f onds, e n ann6e normale, 1,5 cycle es t 

possibl e . Avec l a mécanisati on p a rtielle des travaux, e n peut 

at teindr e 1,75 cycl e. Dans l es c onrti t ions d 6 fav o rables d' hydr au

licit§ , l e p6 t entiel se limi te~ 1,3 c ycl e . 
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Ces am é nagements s ont utilis é s à mo ins de 5 0 % pour le 

cycl e secondaire e t à mo ins de 9 0 % l o rs d u cyc le principal. 

1-2 - 1- 4-2 - ZONE FORE STIE RE 

Cett e r ~g i on prés e nt e une grand e h omogenéité dans le 

typ e d'arninagement. Il n e s 'a g it p rin c i pa l eme~t q u e d e p etits bas-

f o n ds a vec p ri se a u fi l de l' eau leur s urface unitaire de 

q u e l q u e s d iz aines d 1 he ctares à lOO ha. 

Quelques ba rrages nnt cep endant é t é r éa lis és dans la 

re g 1 o n. Il s'a g it gé n é ralem e nt d ' ouvrag~ s modes t e s. Aucune mis e 

en v a l e ur n 'est p r a ti q u ée e n a val de c es o uvra g es. 

Les surf~ces aménagées couvren t 6 600 ha dont 400 ha 

sur initiative privée . 

Le po t e nt i e l de p r o ducti o n es t de l,6 c ycle en ann ée 

de p luviomé tri e no rmale et 1 cycle en pér i ode de p luviométri e 

déficit a ire. 

Les an é n age ments de c e tt e z on e s ont e xpl o ités à 60 % 
de l eu r p o ten t i a l it ~. 

1-2-l -4-3- REGION DE SAVANE 

Les am~na8ements r 6a li s~s dan s c e t te z one c omp r ennent 

d'un e p art ceux d e la plaine all uviale de YABRA ( irri gu~e en 

parti e par pom pnqes e n parti e par un barra ge ) et d'autre p art 

un c e rt a in nom b r e de p~rimètres dont la sup e rfi c i e va de 40 ha 

à 380 ha. 

L'en semtle de s am énage me nts ainsi r éa lisés p o rt e sur 

1 25 0 ha dont 640 h a dans l a pl a in e alluviale de YABRA . 
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Les barr ages d e YABRA avaient été c o nçus c omm e des 

ouvrages à r~gulati on int erannuelle. Or depuis leur construction, 

les conditions défavo r a bles d'hydrométrie ne leur on t 

jamais permis de jouer ce r 6 le. 

Dans l a plaine al luviale il est possible d e p r a tiquer 

deux cyc les/an. Sur l es p é rim~ tres en aval du barrage , on peut 

faire un peu plus d'un cycle / an . 

ZONES CENTRE ET NORD 

Dans le Centre et l e Nord, on rencontre l es trois types 

d'aménagements. 

---Amé na gement a v ec p r1s e au fil de l ' eau 

L' exploitation d e c e t ype d'amé nagement a é t é renduQ 

difficil e sinon a l éa t oi r e ces d e rni è r e s année s e n r aison des 

mauva ises condition~ d e pl uviométrie . Seu l s l es pé ri mè tr es d e 

l a zo n e dens e d e KO RHOGO ont p u ê t re p lu s a u m o in~ e xpl o ités, 

Dans la zone d e ns e d e KORHOGO , 800 ha a v a ient é t ~ 

am é nag é s. Sur cette s u pe r f i c ie, une par tie a é t é abandonnée et 

une partie r ep ris e dans l es p é rim è tres aval du barrage . En hors

zon e d ens e de KORHOGO , s ur 5 5 0 h a a m8 nagés , 300 ha sont act u e l

l e ment eband o nnés . 

Dans l es a utres r ég ions du No r d (ODIENHE, FE RKE SS EDOUGOU, 

TOUBA, MANKONO, SEGUE LA) l a ri ziculture irri g u é e n e ca n na it pas 

un d é v e lo pp ement important, soi t du fait d 'un ma n q u e d 1 inté rêt 

de la part de la popu l a ti on~ so it du fait d'un e in s uffisance 

d'entr e tien d e s o uvra ges~ s o it enfin du fe i t d e s c onditions 

d 1 hydr a ul ici t é dé fa v o r ab l e s. 



Dans la rigi o n de BnUAKE-KATI OLA-DAB AKALA, l~e am~na g emente 

sont inexploités et sont dans un mauvais état d 'entretien. 

+++ Amén a g e ments sous barrage 

L'ens emble d es b as-fond s i vocation rizico l e a ité aminagé 

selon les disponibilit é s en eau. 

o~'~ 
L' é tat actuel~ barrages e t d e s p érimètres aval est 

~ sat: isf a isant <?~»t-ittil.eb. 

+++ Amênagements avec irri gati o n par pompa g e 

Le seul ? é rim~tre aménag i est c e lui de M' BAHIAKRO avec 

200 ha. 

I-2-2- L ' I RRIG ATI ON DES COMPLEXES SUCRIERS 

La canne à sucre est une p lante qui a besoin de beaucoup 

d'eau p our assurer s a cr o issance et de s o leil p our la formation 

du sucre. 

Compt e t e nu d e ses exi g ences en ensoleillement, la culture 

d e la canne à su1f e ne p o uvait être envisag ée en Côte d'Ivoire que 

dans l e No rde-l ~ ~ .. 

D an s c e.44c z o n e;,) c 1 i :n a t i q u e-'j :S. --'4nt e e c a l c s a ± s o n d e s p 1 1:1 i:-e s 

Ajs mat ~ sete, u~~te cycl e v égétatif d e la canne dé b orde larg e

ment l a p ério d e p luvieus e , d ' où l a n é c ~ ssit é d e SU?pléer au manqu e 

d e pluie pa r une irri g ati o n. Même dans la z o n e climatique de tran 

sition, la qu a ntité d e p lui e ne suffit ?as pour assurer la cro is

s a nce d e l a plant e . Gn aura é g alement recours à l'irri g ation. 

tes six complex e s sucriers s ont d o nc installés avec un 
/ 

syst~mé d'irri gati o n par as p er s i on. Ce mode d ' irri g ati o n a é té 

choisi pour l'ens e mble d es c ompl e xes ~ quelques variantes p r~s et 

avec du mat 6 riel d 'o ri g ine et de conceptio n diffirentes selon lq 

s o urce de financement. Ce ~an nue d e normalisatio n au niveau du 

mat é riel ne f a cilite ni la mai n t e nance, ni l a mob ilit é d u p erson

nel charg~ d e l'entr e tien et d e l'exp l o itation du réseau d'irri

g ation. 



-23-

Le système d' ir r i ga tion é t ant prati q u eme nt le même sur l e s 

six complexes, o n se contenter a de traiter plus l o n guement 

l'irrigat i o n des deux complex e s de FERKE. 

I -2-2-l - COMPLEXE AGRO INDUS TRIE L DE FE RKE I 

Ce c omp lexe couvr e un e su pe r ficie d e 6 000 ha. Ses bes o ins 

e n eau s o n t couve rt s g râce à de u x barr a g es : l e barrage sur l e 

LOPKOHO qu i irri g ue 2 500 ha e t f ournit de l' e eu à la ville de 

FERKE e t le barrage s ur le BANDAMA pour l e reste, Le barrage sur 

le BANDAMA a une capacité d e r e t e nue de 80 mi lli ons de m3. 

Le s be s o in s d'ir ri gati o n s o n t es timês à 8 000 m3/an et par 

hectar e . 

En année de pluviom~t ri e norma le, l a capaci t é des deux 

barrage s suffit amp l ement à satisfaire ies beso i ns d 1 irrigation 

et à a limen t e r en eau les villa ge s des tr ava ill e urs e t l'usine, 

En a nnée sèche les deux barr age s s 'avèrent insuffis a nts, 

Cependan t une r ema rque s~impcs e lorsque l' on vis ite l e complexe 

l' absence tot a l e de souc i d' 0con omie d' eau. L 'eau apparait c omme 

un e denr~e d i sponible à pro fu s i o n et s a n s va l eu r . Or la c onstruc

ti o n d' un ba rr age est un investissement f o r t on~ reux. L 1 irriEa ti on 

en e ll e-même coûte cher. Une j o urnée d'irri ga ti o n r e vi e nt à plus 

de deux millions CFA (base 1 979 ). Il i mpor te do nc qu 1 e ll e so it 

cond uit e a vec l e souc i de ri go ure~~e gestion a u même titr e q u e 

les au tres fact e urs de producti on. 

Ce ga s p ill age n'est pas s~ns consé q u e nce sur llalimentation 

en eau de FERKE II s itu é en aval. 

Le s ys tème d'irrigat i o n consiste à pomper l'e~u dan s l e s l acs 

de r e tenu e des deu x ba rrage s e t à l'amener so us p r ess i o n pa r des 

can alisations enterrêe s aux bornes d'arr o sage . 
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A partir des b orn e s d 1 arrosage, on assur e la d istribu

tion par des tuyaux amovibles. Sur chaque tuyau, on d ispos e 
d e s r ampes d'alirnentatin. C1 e st sur ces rampes d ; a lioentation que 

sont fixés les asp e rseurs, 

On peut contr61er l a dur~e et la qualit 6 de l'irriga-

tian. 

Conme tout système d' irrigation p ar asp ers i o n, il est 

g rand cons ommateur d'e~u e t favo rise l'~vaporati o n. 

L 'entreti e n des c a nalisatio ns enterrée s pose des 

problèm e s. 

I - 2-2-2 - COMPLEXE AGR C-INDUSTRIEL DE FERKE II 

Le· C.olrj:p·l~xe de FERKE II couvre 6 500 ha d ont 5 8 00 ha 

sont irri g u é s. Le c ompl ~x e e st alinent ê en eau par deux stations 

de p ompage in s t al l ées s ur l e Ba nd a n a en aval èu barrage de FE RKE I 

L' eau e st amenée des s tat i ons pa r un canal ~ ci e l o uvert d e 

14 km. Le l ong du c a na l son t i ns t a ll ee s d e s stati c n s de rep rise 
/ 

qu i a lime ntan t l e s parce l l e s n irrig uer pa r can a li sa tion 

e nt errée . Dans l es pa r c e ll es , il s'ag it d'un r é seau de surface 

amovible. 

L'inves ti ssement po u r l e pompage d e 1 1 e a u et sa dis

tribution r ep r é sente 30 r d u coû t g l obŒl du conplexe (usine 

c o mp rise) so it e n amor tis seme nt 20 F/kg de s ucr e. 

Le ch o i x d u ca n a l ~ c i e l ouv e rt par rapp o r t à une 

c o n d uit e ent e rr ~e e st j ustifi 5 pa r l e f a i t q ue l ' invest issement 

e st mo ind re (60 % du canal e~ t e rr é) et q u e l 'en t r e ti e n est 

fa c il e et peu onireux. P ar c o ntre les per tes p a r ê v apo ration 

sont plus imp o rtantes. 

Le problèm e d;eau ~ FERKE II se pose d e la mani~re 

suivant e 
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- en ann€e de p luviom€trie n orma l e , les deux s tations sur 

le Bandama s on t suffisantes pour c ouvrir les bes o ins du · comp lexe 

- en année sèche, l e Ban dama peut être à sec du fa it d e la 

retenue du barrage de FERKE I. Il s'en suit d ' interminables négo

ciati o ns entre les deux complexes p ou r une plus juste r épartition 

des eaux du Bandama. 

La pluviométrie observée dans la r é g ion suffit en 

principe à alimenter n o r ma l e ment les deux stations. Le problème 

qui se p ose est de pouv o ir stocker le trop plein pendant les 

sais on s d es pluies, 

Une s o lutio n c onsisterait à construire des bar rages 

de retenue sur la plupart des affluents d u Bandama . Une telle 

soluti on implique une ri gour euse planificatio n et n é cessite une 

concertat ion avec les pays v o isins. 

I - 2-2-3 - LES AUTRES COMPL EXES 
--~-----------------

A l' exce p tion du c o mplexe d e BOROTOU pour lequel 

l' ~ limen t a tion en e3u n e pose pas de pro b l èmes part iculiers, 

les c omp lexes de KAT I OLA~ ZUENOULA e t de SEREBOU r e nc ontrent 

d' ~n o rmes difficult€s quan t ~ la s a tisf ac tion de l eurs besoins 

e n eau. 

Le comp l exe d a KATIOLA situé sur l e BANDAMA en aval 

des compl e xes FERKE I e t II manque cru e ll ement d 'ea u depuis sa 

créati o n. 

En ce qui concern e le c o~plexe de ZUENOULA install ~ 

sur les tords de l a Marehou § , l'aliment a tion e n eau est rendue 

al~at o ir e du f a it de l a gr ande sgcheresse qui s ~vit dans l e 

Nord du pays . 
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Quant au complexe de SEREBOU sur les b o r~s d e la ComoE. 

les difficult6s d'approvisi 6nnement en eau provi e nne nt du fait 

de la construction en HAU TE - VQLT A d'un barrage hyd roag ricole sur 

l e p rincipal affluent. Pour faire face à cette situ a ti on, Qn 

a v a it e nvisag€ la constructi o n d'un barrage sur l a Como €. On a 

dû ren o ncer à une telle s o luti o n ccopte tenu du niveau élevé ~e 

l'inve stissenent. 

Les d if f icult és rel at ives à l'alimentati o n e n eau des 

conp lexes sucriers illustr e nt de f aç o n él oquent~ l e ~anque de 

c oo rdinati o n et l es insuffisances de la planific a ti o n qui o nt 

p r ésidé à la mise en p lac e de s c omplexes . 

On reviend ra ~ lus l o in sur ces probl~me s de coordina 

tion et de planificati on , -

1 - 2 - 3 - L'IRRIGATION DE S COMPLEXES LEGUMIEiS 
F RU ITIE RS & MARAICHERS 

Des e x p é ri e nc es d 2 ? r oducticn fruiti èr~ , mara îch e re 

e t l figu~ièr e p ar irri ga ti on on t € t€ tent~ e s ave c succès dep uis 

quelq u e s a nn ée s par l a SCD EF EL et l'A V B . 

S i l'irriga ti o n e st n 6 cess a ire e n gê n 6 ral p o ur une 

agriculture intensive, e lle est ind i sp ens a ble p o ur la cultur e 

mara ichare et l ~gu6i~re . 

I - 3 - 3 - 1 - AMEN AGEMENT HYDROAGRICOLE DE K0 UBI 

L ! am~nagemen t hydr o a g ricole de KOUBI-TI EB ISS OU est du 

type inè ustriel a v e c un v o l et paysanal. La voc ati o ~ de cet a ména

geme nt es t l a produc ti o n de l€gumes e t d e fruits po ur l ' exp o r

tation. 



Il s ' a g it d'un pro g ramme de 2 00 0 h a a v e c une p remi ~ r e 

tr a nch e de 1 000 h a 
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A côt é de l 'amén agemen t type industri el , i l exist e u n amén a 

gement village o is c omp r e nan t des p~ rimè tr es ma r a îchers e t 

rizic o l e s. 

L 'am6n agement h yd r oagrico l e de KOUB I a port ~ sur la c ons 

tructi on è 'un barr a ge pour une r ése r ve de 13 mi llions d e m3, 

Le transport et ln distri buti o n de l' eau s' effe c tu ent p ar 

l'int e rm éd iaire d 'un r é seau s ou t e rr a in d e pl usi eu r s di za in e s de 

kms alimen t ~ pa r six s t a ti ons d e pompage C' e st c e r §s e a u qu i 

a lime nt e l'ensemb l e du systèoe mobile d~i rriga ti on par a s p ersion 

ains i q u e trois bass i n s d e r ep ris e s do nt l 'un a u ne capac i t€ d e 

7 CO O m3 e t les de ux autres de 4 00 0 m3 ch ac un. Gr âce ! ce s 

bass i ns g il est po s s i b le d e fai re de s pompage s de n u it ~ un coGt 

r éduit et d 'al l onge r l a durée è 'irriga ti on j o u r n a li è r e. 

Le pro gramme ag ric c le c omp ort e 35 0 ha de b l oc s mara iche rs, 

20 0 h a r € servês à la cultur e d ;av o c a tiers e t 45 0 h a a ffe ct 's 

à l :an ana s. 

La production e st de st in~e à 1 1 expo rt a tion. 

Ave c la diss o lu t i o n de lY AVB, l'avenir d e cette e xpl ri e nce 

par a ît s ombre. 

Le complexe ag r o-industri e l d e SINEMATIALI c omp r e n d no tammebt 

un doma i ne de 1 80 0 h a r ôpa r tis entre 6 0G cultiva te urs e n vue d e 

l a p r ~d u c t i on ce t omat e destinée à l'app r o vi s icnneaen t d 'une usine 

d e tr ai t ement in s t a l l é e sur l a sit e mêne . Su r l e s 1 8 00 h a , 

l 20 0 h a sont r 6 s e rv ~s a ux cul tur es vivri a r e s et 6 00 h a sont 

aff e ct ê s à la cultur e d2 la t oma t e dont s e ul e me n t zen h a s on t mis 

a n val e ur par 24 0 pays an s 
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Compte tenu des caract 6 ristiques climatiques de la ~one 

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

et compte tenu également du d é ficit hydrique q ui s'élève à 750~ 
il est apparu nécessaire de pro céder 

garantir une bonne proàuction. 

à l ' irrigation pour 

Le mode d'irrif.ati o n choisi est l ' irrigation gravitaire 

à la raie. 

Les ress o urces en e au nécessair e à l ~ irri g ati on sont 

constituées par 

légumier. 

le Bandama qui coule en b o rdure du périmètre 

L'alimentation en eau est assur ée par deux stations de 

p omp age situées e n a mont du b a rra g e du c omplexe sucrier FERKE I 

à environ 20 Km . 

Les deux stations ! et B distant e s de 6 k~ alimentent 

des haches de retenues situ é es sur lee p o ints hauts p our 1~ mise 

en charg e. 

Des h a ch e s part e nt d es c a nali sat i ons e nterrée s en P.V . C. 

p our ab outir à d e s vannes d e distribution . Le s vannes d é bouchent 

sur des canalisati ons semi mo biles. e ll e s mê mes déb ouchant sur 

d e s canalis a tions mob il e s de vannettes. C;es t ~ partir des van

nettes que l' eau coul e d ans le s r a ies. 

En r a is a n du mod e d'irri g ation c h o isi, c'est- à -dire p ~r 

g ravitation, l a pr ~ paration et l' am~ncgem c nt du terrain doivent 

être e ffectu é s a v e c b e auc o up de s e ins, n o t a mœ e nt au nive au de la 

pent e qui n e d o it p~s c xc €der 2 % dans l e s e n s d es Sillons. La 

l o n g u e ur e t l' é c ar tement des rai e s do ivent ê tre s é rieusement 

étudi é s en ten a nt c o mp t e d e l a t e xtur e du s o l. 

La stati o n A à pr oximit § de l a c o nfluence du mari e nt 

Lamaga avec l e Ban d am a aliment e 5 haches et l a station B situé e 

en aval de la p r em i è r e? alim e nte 7 h a ches . 

P our l !a limentati o n d e s~ill o ns 1 il a é t é choisi le sys

t è me de c onduit es mo bil es ~ v a nn e tt e s r ~g l a bl es. Ce s yst ~m e prê

sent e l es a v a nt ages s u ivan ts 



..... 
- contr61 e d~ d~bit 5 la raie 

-paS d~ perte 2 1 2SU l e long d 'une li gn e ~' irri g ati00 L 

mani ement f a cil e 1~ s c cnduit e s e n a lliage lêger par 
un seul ~a ys::.n 

- résist a nc e à la C·:. rro s i o n des tuy nux ~ 

- risieten c e ~ 1 1 action du s o l e il des vannettes fabri-
qu6 e s a n pl~stiqu e e t en n 0~ prine. 

l on gu eur d 'une r a u 7e d' irri gati on es t de 2 52 n. 

Un tel aroênagement est c c Ut e ux. De plus, l e s conditions de 

ne s ont p as ada~ t fe s à ce genre d'octivit ~ (er ~ dit 

t e rme ii 13 n. 

Par ailleurs l ' usi ne n e t o urne que 1n0 j our s par a n pa r 

l'op ~ r a tion et r §duire lR dêficit; il c o nvi e ndr a it j e po rter le 

de l'usine a 7 ou 8 mois pa r an. 

l es c on d i ti o n8 de t r ~v ai l, il n 'e st pas ~ t onnant de 

que le kil o de t cm~ t e sorti de l'usine de SINEMATIALI 

coûte 2 ~; 3. 3U F p lus cher qu 2 ce lui de la t oma t e im!!lo rt é e. Il faut 

signale r cependant que la t o8ste imocr t~ e b ~ n ~f icie dans le p ays 

d' o ri g ine d 1 une subv ention a l e p r oduc ti on . 

I- 2 - 4 AUTRES EXPERIENCES ~ 'IRRIGAT I ON 

I -2-4-1- IRRIGATION DU BANANIE R ( POYO) 

L8 b anani e r es t une plcnte qui exi g e une al irnent~ti on en eau 

forte e t r6guli ~ re. Il r~agit t r ~s rapid ement a une période de 

sécher ~ ss~ s2 traduisant p~r un dépérisse~ent p lus cu moins 

acc entu ~ avec un ef f e t im~~di a t sur la proeucti on 

Four u ne producti on r éguli è re, il est ~~ p aru n ~ cess a ir e de 

comp enser l'insuffi ~anc a d es p r é cipitations n atu re l les par l'irri

g,1.ti o n. 
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Pour le bananier, on considère comme deficitaire les mo1s à plu

viom~trie inférieure a lOO mm. Dans les régions banani~res, c'est 

pratiquement cinq mo~s de déficit qu'il faut compenser par 

lv irrigation. 

L'eau apport é e par l'irrigation a non seulement pour 

but d ' assurer la cr o issance de la plante mais é g alement d'empêcher 

la tourbe de se d 6 ssecher et de devenir stêrile , 

L'irrigation est largement pratiquée dans la culture 

bananière. 

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

Il a été démontré que l'irrigati on a un effet favorable 

sur la cro18sance et le d~veloppement de l ' ananas. L'irri g ation 

p r o v oqu e e n effe t un dé ma rr age r ap i de e t un Q c r o i ss anc e t rè s 

a c t ive . Qu atre mo i s ap r è s l a p l an ta ti ~ n, la t a ill e d e lr a n a nas 

s e s itu e d 6 j à à un n ive au qu i n e sera atteint q u e d e u x mo is plus 

t a r d en sec si l a s a i son s~ch e n ' est pas i n te n se . 

L ' irri gat i on a au ss i une incide n ce s u r l a croiss a n ce 

e t la qualit € d u fr u i t , E l le p r ovoq u e un ac c ro is semen t d u po id s 

du f rui t , une lègè r e a u g me nt a ti on de l 'ac i dité e t a mé li o r e n e t

t ement l a p r és en tat i on . 

En sa i son sèc h e 5 l' émi s s i o n d e r e j e t s es t fo rte me nt 

f r ei n é e. L'irrigat i o n s u pp rim e c e t i n convén i ent et p e rme t d' ob

t enir r api demen t de gros r ej e ts de b onn e qu a lit ~ . 

Sur le plan ~con om i q u e e t financi e r? l e s e xp é rienc es 

t entée s ~e rm e t tent d'affi rm er q u e l'ir r i gat i on d e l 'ananas appo rt e 

un bén é fic e sup plément a i re qui justi f i e p l e ine me nt l'inve s t iss e 

ment. 
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1~2-4-3 - IRRIGATION DU CAFEIER ET DU CACAOYER ------------------------------------
Des es s ais dr irri gation sur caféier ont été conduits à 

TOUMBOKRO près de YAMOUSSOUKRO. 

Sur le plgn t e chnique l'exp é ri ence est c oncluante. L 1 ir ~ 

rlga tion entraine une certaine prêcocit~ ; à deux ans et demi, le 

caféier entre en production. 

Sur le plan économique~ l'irriga tion n 1 est pas rentable 

a ux c0nditions actuelles de prix d'achat au planteur. 

poss 

fo 
. / 

v1e rge ..•. -· 
[--/ 

perme-t. _t~ un j 

ri ga ti o_.n-·; 
/ 

/ 

a ndonn ée s de us en 

Les m~mes e ssais conduits sur le cacaoye r ont abouti à 

un échec à TOUMBOKRO à cause des attaques d r i nsectes . A DIVO, 

l 'essai a €tê techniquement concluan t mais peu rentable sur le 

plan êconomique. Il faut n é anmoins signale r que l'irriga ti on 

pourra it être utile da~s le jeune âge du cacaoye r : inst a llation 

plus rapide et r entrée e n r ê c c lte plus précoce. 

I - 2 - 3 - ASPECTS ECONOM I OUES ET FI NANCIERS DE L'IRRIGATION 
---------- ~-------------------- -- ------------~---

Comme on vi ent de le voir, l'irri ga tion est n éce ssair e 

pour passer d'une agricu lture ex tensive à une ag riculture int en 

sive et pe rformant e. Cer t aines sD2culations ag r icoles ne peuvent 

être en vis ag é e s q u e dan s 1 a rn es ure où 1 ' ir ri g a t i on e s t .. po s s i b 1 e 

(c~roplexes sucri e rs et l ép.umiers). Si on doi t augmenter la pro

duc tion de riz sans m2t tr e en pê ril le cap ital fore stier , il lm

porte d'intensifier e t d'encour a~e r la riziculture irriguée. 

Mais l ' irriga tion, coœrne on a pu éga l ement le constater ) 

n icess ite des inves ti o seme nts importants qui n e sont pas à la 

port~e de l'indiv id u : construction de r etenues d'eau, station 

de pompage, aménagement du t e rrain, entr e ti en et maintenance du 

r é seau, acquisition d u maté riel d'irrigation ( pa r a s persi on). 
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Dans la p ~up a rt d es ca s 9 un e g rande partie~ sino n la t o t a lit ~ 

des tr a v au x ~t~ c ha r g e pa r l'Et a t, C ' est l e c a s d es 

am é nageme nts rizi co les, ~ es compl e xes sucriers et l~ gumier s 

Il n ' ex is te a ucun bilan e con omiqu e et financi e r At abl i au 

niv e au de l 'Eta t . 

rans le c a s par ex emo l9 de s aménaeements rizico l es , o n ne .. - ~ 

ti e nt ;<.>...n.l c ompte\.~ l' amo r t i ssement d e s ouvr aY: es '!! '•t de s fr a i s ,..,...,.. . ·~ ~· ) 

d ' e ntr e ti en et d e oa int e n ance ~an s l a d6 termina t i o n d u coGt de 

pr oducti o n J u paddy. L' eau utilis€ e en r izi c ultur e est san s 

v aleur, a l o rs qu'elle a urai t d û être considéré e au même titr e 

qu e i 'en erais o u l a s ~mence e t entrer dans ces c ond itio ns dans 

1 ~ c ompos iti on d u c o fit de pr oducti o n. 

L :absenc e de c e b il an écon omique cache l a r éalit ~ des fa it s . 

Dan~ certains pays, l' eau d'irri g at i o n es t ache t Ge pa r l es 

a gr i c ulteurs. Ce sys t ème pe r met d ' é viter l es gasp ill ap. e s c omme 

c'est t r o p s o u ve nt le cas en Cête d 'Ivo ire . Sans a ll e r jus qu'à 

v end r e l 'eau aux pay sans, il es t t out de m~me n êces saire de 

conn ~ itre t o us l es € 1€ments d u c oOt de man i ~r e ~ mieux app r i ci e r 

l' effo r t de l'Etat . 

P ou r vul g a ri se r l'i r ri Ea tion comme moyen d 1 acc r o i t r e la 

producti o n agr ic o l et il se r a dema ndé à l a Puissanc e P u bl i que de 

c ons enti r de e r os e fforts financi e rs. 

Déjà p o ur l e ma t érie l d'i rr i e a t i o n, le Gouvern e me nt a v ait 

pr is d~s 1970 des d i sposit i ons po ur exon 6 r e r d u pa i ement des 

dr o its e t taxes d ' e ntrée. 

Av~nt de p r o p ose r l ' i nt e ns i fication de l 1 ir r i ga ti c n , il 

e st in~ is pens ab l e q u e soit Gtah li un b i lan écono mi q u e sans 

c o mp l a is a nc e des e x pé ri ences e n c o u r s. 



I - 3 - P ROBLEMES TECHNIQUES P OSES PA R L'IRR IGATI ON 

L e manque de c oordina ti o n et d e planificati o n dans l'ins

tallation des r etenu e s d 1 ecu dans un même bass in ve rsant en tra îne 

t ouj ours de s d ifficult ês au niveau de l ' ut i li sat ion d ex ressourc es 

en eau .d e ce bassin. 

L'exemple l a e lus fr appant est celui du bassin versant du 

Ban dama. 

Dans ce seul b as sin versan ~, il a é té installé quatre 

c omp lexes sucriers ~vec ba r rage et stations d e pompage (FERKE II, 

KATIOLA-MARABA~ I AS SA, ZUEN OULA) , un comp l exe légumi e r i SINEMA-

TIALI. d es ba rrae es hydro a srica l es pour l a riziculture. 

C'est dan s le mime ba ss i n versant qu'ont 6 t~ construits les 

barrages hydroé l e ctriques de KOSSOU e t de TAABO. 

Il n'est d o n c ?B S surprenant de voir surgir des d i f fi cu lté s 

au niveau d e l'utilisation des eau x d u bassin, 

Avant d ' a n a lys e r ces d if ficult § s, il conv i en t d:abo rd de 

faire p lu s a~p l e connaissance du bass in, 

Le bandama, d'une lon 3 u eu r de 1 050 kms p ren d sa ~ ource 

entre KORHO GO e t BOUNJ I ALI. Apr~s s'6 tr e 6coul~ vers l ' Est 

jusqu 1 à FERKE, il p r end l a direct i on g~nêra l e Nord-S u1 pour 

trav e rser le Centre e t le Sud èe la Côte d 1 Ivoire. Se s p rincipau x 

affluents s ont : la Mer ah ou~ o u 3an dama bl a nc, l e N' zi, La supe~ 

ficie de ba ssin es t d ' envi ron 1 00 0 0 0 km 2. 

Le 3andama tr a v e rs e trois zcnes clima ti ques de rêgim~p lu

~ vi omé triqueÀdi ff érentA: 

++ Le r ég ime du Nord du ba ssin av ec des pr ~ cipitations 

de 12 5 0 à 17 5 0 mm d 'ao Ut à oc t ob r e e t d ' un e sais o n s ~ ch e de 

nove mbr e ~ mars. 

++ Le r !g im e du Ce ntr e du La ssi n avec une premi~r e s a is o n 

des pluies d e mars~ juin (IS O A 20 0 mm/mois), un ralentissement 

des pr € cipitati on s en juillet e t aoGt, d 'une second e s ai s o n des 

pluies en sep t emb r e et 0 cto b r e puis une s~ison s ~ che plus marqu~e 

de n ovembre à f€vri e r. La p l uviomé tri e a nnuelle t o t a l e va rie 

entre 1100 et 16 00 mm. 



++ le ré g ine du Sud du b a ssin avec un e pluviométrie 

annuell e de 15 00 ~ 25 0 0 mm. 

Le b assin du Bnndama se développe a u No r d dans d e s 

savanes claires dans les q u e lles le ruissell e ment è st important - / 

au Su d dans l a forêt dens e hu~ide o ù le ruiss e ll e ment est 

Tout l e l o n g , l e Band ama trav e rs e do nc d es r ég i o ns qui 

ont un e pluvic~étrie annue l l e su pé rieure à 1080 mm. A priori il 

ne devrait pas p o ser d e pr o blème s au niveau de la ressourc e g lobale 

en eau. P ourtant l e s amé nag ements hyd r o a g ric o les et hydroélectri

ques ont connu d'éno rme s d iff i cult é s p o ur l eu r remp lissa g e. 

La créati o n de n omb r e ux p é rimètr e s irri gu ~ s e ntraîn e une 

consommati on d e p lus en p lus impo rt a nte. On s a it q u 1 un périmè tr e 

rizic o le irrigu é c c ns o mm e e nviron 2 0 0 0 0 m3/ha/~n. L 1 aoénagem e nt 

de 3 000 ha dans la vall ée d u haut Bou néc e ssite 60 milli ons de 

m3 

De te ls p r él èvements ne s o nt ?BS n ég liz eab l e s, Ils p e uvent 

induir e d e pro fon de s mo dific a tions d ans les aoéna geoents situ é s 

en aval. Une étud e d u B N E T D, a o ontr ê q u 'en a nnée d'hyd r a -

l og ie mo y e nne, les amên age~ents h yd r o n grico les induis e nt une 

d iminuti on des a p p o rts de 1 0 à 15 %. C ~tte d i ninut ion p ouvant 

a tteind re 20 % e n a nnée s è che. 

Cette p erte d 1 app c rt a une influ e nc e sur le ren~ement 

hy d roel e ctrique de s barr aaes de KOSSOU et d e TAA BO. 

En sais o n s è ches l ç influenc e du p r é lèvem~nt ag rico l e e st 

p lus marqu ê e, l e fleuve ~ t ant ~ s on d ébit d ' é tiag e , Dans l e c as 

d 1 un am 6nag ement rizic o l es la r e st i tuti on e n rivièr e p ar suite 

d ' infiltra ti o n o u des vi da n g es de s c a si e rs ? eut êtr e import a nte. 

Ce n 1 est pas le cas d 1 un b a rra ~ e pour l 'a lin entati on hunain e 

ou d'un barrage pour irr iga tion par aspersi o n (C omp lexes sucrier~ •. 
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La même étude du B NE T Da montré qu' en aval du barrage de FERKE I, 

le débit est nul pendant le mois de pointe en année déficit aire. Le débit du 

Bandama étant réduit de 40 %, l 1 a limentation du complexe sucrier de KATIOLA est 

rendue impossible e t nécessit e une r e tenue d' appoint. 

Sur la Harahoué, lo2 débit d' é tiage descend en dessous de 1m3/s. Des 

pré l èvemen t s en a~ont ~ ZUENOULA (pé rimè tre suerier) peuvent amener le débit 

d 7 êtiage à des niveaux tels que l es périmètres riz icoles en aval ne puissent plus 

être alimentés. Par ailleurs la r~duction du débit peut avoir pour effet de pro

l onger la durée de l'étiage e t mêoe l a doubl er (de 2 à 4 mois) . 

Pendan!: la saison sèche~ à la suite d e. précipita tions abondantes 

concentrées dans l e temps, des volume s d 'eau très importants s e trouvent dra inés 

vers l e s cours a ' eau . Les t erra ins de bonne va l eur agricole s e trouvent recou

v erts par les eaux d'inondation. La plus ~rande parti e de ces e aux est perdue . 

Il faut donc é t ablir des barrage s de retenues pour stocker une partie de la crue , 

Un ba rrage de retenue interannue l le aura pour r ôl e d ' écr eter les crues, ce qui 

aura pour conséquence de mettre hors d ' eau des surfëces a s ricol es en ava l. C~t 

écr e t ement des c rues pe rmet 8~alel:lent de sou s -dimensionne r l es ouvrages de r etenue s 

ou de prot ection cont r e les crues pr évuee en av al. 

Au niveau de l a pr oducti on d ' éner s i e é l ect r i ques on a vu plus haut 

que les prél èvements agricc l es induisent une dimunition des appor t s d ' eau, Des 

calculs p~r.mettent d'appréci er le déficit de production d 1 énergi~ occasionné par 

1' irrigation . 

D' une mani è r e génêrale~ les périmèt r es i r r i gués sont en amont de s 

ouvrages hydr oélectriques. L'eau pr 2l evée pour l'irrigation t S t donc p erdue pour 

la produc tion d'~nerg i e . Les besoi ns d 1 i r rigation sont au maximum durant la p~rio

de d ' étiage . L' eau nécessaire es t pré l evée pa r pompage tant que le débit le permet. 

Po ur de s besoins plus i mportants. ou constitue des stocks pendant la péri ode des 

hautes eaux . Quel que s oit l e mode de prélèvement, l'influence de l 1 irrigation 

sur le r endement hydroélec t r i que e s t manifeste , 

Dans l e cas du bassin du Bandama . on a e stimé à 12 Gw1i l e dé fici t de 

pr oduction d ' éne r e i e occasi onné par l 1 irrip,ation en année d' hydr aul icité moyenne 

et à 150 GWH en année d'hydr a ulicit é d é fi c ita ire, 

Comme on l e voit , l e prc.h l ème de l a répartiti on r1e l a ressource 

gl obal e en eau d!un bassin ver sant entr e l es di ffér ents aménagements se pos e en 

t ermes d'arbitr~e et de coordi nation. 
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II - LA GESTION GLOBALE DES EAUX 
---~-- -- --------------~--~-

L 'amŒnaeement anarchi que de no~breux périmètres ir

ri gu€s dans le bassin versant du Bandama a entrain~ d'ine rmes 

difficultés oour l 1 alimentation de ces ~ério è tres et occas ionné 

un déficit au niveau du rendement hydr oelec tri q ue des barrages 

de KOSSOU et de TAABO. 

L'eau n 'é tant pas une denrée iné puisable~ son utilisa

tion doit obéir à des rèr,les strictes d e ges tion. 

II - l - NECESSITE DE COORDIN ATIO N 

On a vu que les prélèvements hydroag ric oles induisent 

un d êf icit au niveau du rendement hydr oélec trique situé en aval. 

C' es t ce qui se passe dans l e bassin versant du Bandama. 

Par ailleurs. des êtud es ont montré qu 'il existe des 

barra~es à v ocati o n as ric ole susceptibles de produire de l'éner

gie à un cofit acc e ptable un e fois êquip6s . Un inventaire a 6t~ 

eff e ctué par l'E.E . C,I. 

Les sites l es plus int ê ressants s o nt situ~s comme par 

hasard dans le bassin versant du Bandama . Il s 1 agit du si te de 

Missouli sur la Marahouô et du site de l'Ile aux pal~iers sur 

l e Bou. 

L'€ qu i peoent du Missouli offrirait la possibili t ~ de 

r~gular iser le d6bit d e la Mar a hou&. Dans cette zone oD p lusieur s 

p rtjets agricoles sont pr6vus en rlus du complexe sucri e r, la 

r~ eu larisation du d6b it de la Marahoue à 20 o u 30 m3/~ favorise

ra une exploitation rationnelle des potent i a lit §s de l a r ~g ion. 

Si ces projets dev(aient se fair e sans coordination, 

o n s e rait amen~ a construire plusieurs petits barrages~ Le 

premier r~servoir vient d'itre ~~alisf pour le co~plexe sucrier 

ZUENOULA~ alors q u e 1 1 6quipe~ent du site de Mi ssouli pourrait 

cr éer en tête rle t o us ces pr o jets ar,ric o l e s une rê r,ula risati on 

l arr,ement suffisante puisqu'elle pourrait a tt eind re 50m3/s. De 
plus cet équipement produirait l OO GWH/an. 
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Tout ce q ui pr€c~de impli que n €ces s a irement une certaine 

c oo rdination d ans l ' amén agement des d i f f é r ents b assins versants . 

II - 2 STRUCT URE DE GEST I ON DES EAUX 

Comm e on l'a vu plus h aut~ l e p r ob l ène d e l ' utilisati on 

des e a ux d 7 un mêoe b ~ssin ve rs ~nt p a r diffé r e nts o r g a nismes se 

p ose en terme s d'a rb itraget:~~coordinati on. 

Cet a r b itrage pouJêtr e crédib~e e t ac cepté p ar tou s , 

d o it être e x e rc é p a r un e ~utorit é) ~~4Ç?yant un e bo nn e c on 
/ 

n a iss a nce d e s r e ss ourc e s g l o b a l e s d i sponib l e s e n eau de ch aqu e 

b a s s i n v ers a nt. 

La prenière tâche d' une tell e structure est de f a ir e 

l'inventair e d es b esoins e n eaut prés e n t s et à venir de Côte 

d 'Iv o ire ~ de rec en s e r t outes l es r e ss o urc es e n eau. 0 9 ssit qu e 

div e r s o r gani s ~e s o nt fa it e n f o ncti o n de l e ur s p é ci a lit é et ds 

l e urs b es o ins u n i n ventair e p a rti e l des a~énag enents e t de s sit e~ 

r e 4c on~s. La stru c ture d e g e sti o n a ur a. donc à rass emb l e r c e s 

t rav aux ~ à le s complfter e t A fa ire l a synth~se d e mani ~ r e A 

gu ide r le cho i x du Gouvern ement. 

Ce tt e s t r ucture do i t ê t re d o t ée d'une a ut o ri té pour 

s~ be s o in en é t ai t so n arb itra g e . 

Par aill e urs nous s a v o n s q u e l 'amén agement d e cert a in s 

c ours d~e ~u int~ res se des pay s v oi sin s , C 'e st l e ca s de l a Bap~ 

e t d u Baoul ~ a v ec le Mali, d u Le raba. p rincipa l af flu en t de la 

C oma~ avec l a Ha ut e - Volt$. To ut p r e j e t d ' am~nage~ent c o n ce rnant 

c e s c o urs dv e au do it faire l 'ob j et d e conc e rtations e t d e n égo

ci a t ions avec l e s Et a ts fr è r e s v o isins. 
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C'est pourquoi il importe que non seulement la structure 

de gestion soit unique au plan national, mais qu'alle soit inves

tie d'une autorité telle qu 2 elle soit en flesure de conduire les 

négociations internationales avec des organismes similaires. 

Devant les problèmes soulevés , d'une part par la nul

tiplicité des décideurs en matière d'amenagement~ et d'autre 

part par les besoins pressants des Etats voisins drengager des 

programmes importants d~amên~gements de leurs bassins versants, 

il est plus que urgent q ue 12 Gouvernement de la Côte d'Ivoire 

s e d o t e d 'un e t e ll e s t ru ctur e capab l e à l a f ois d e d i scip line r 

! ~ utili sa ti on d es eau x a u plan n at i ona l e t de d~fen d r e n os 

int é r êts aup r è~; dè s Et ats v o i s in s . 

Un e t e ll e s truc tu re po u r r a r ev ~ t i r par exemp l e l a f o rm e 

d 'un Ha ut Cooois sa riat de mani~re A lu i conf ~ r er l 'aut o ri t§ 

n~cessa ire et l a r ep r f s en t a tiv it ê indi spen sabl e v i s à vis des 

instances n àti ona l es e t i nte rn ationa l e s, 
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-- ' .1 N C L U s I 0 N 

Au t e rm e d e ce tte b r ~ ve ~tud e d es prob l ~ m es d e l 1 ir 

riga tion et de la BBB tion d e s eaux, on peut d €ga g er un c ertain 

n o mbr e de recom~andations 

1° 1a premi è r e recommandat i on est relative à l'êconomi~ 

Les Ivo iri e ns do i vent en ef f e t p r e ndr e consci e nce 

q u e l ' eau~ c e t é l é~en t ind is p ensab le à t o ut e f e rme~~ 

n ' 0 s t p a s un e d e n r é ~ i. n é p u i s ab 1 e • La n n. tu r e n e 1 a ~ .. i L'"t!"e p a " 

t ouj ours e n q u antit ê e t surt out aux §p oq u e s on 1 1 c n e n a l e p lus 

be s o in. 

2° - la deux i ~~ e rec o mmandation ? Ort e s ur la n~ce ssit 6 
~ . 

d 'avoir recours a l' irri fat ion lorsque l es conditi o ns sont r e un 1. :-~;, 

p o u r a ccro itre n o tr e p r ndu c ti o n agricole surto ut au niv e au des 

p rodui ts vivriers. 

S i n o u s v o ul c ns Gviter de tr0p d fipendre de l ç ext6ri~ur 

i pou r n o tre <ZLI.i men tati o n , il es t ur g ent d e p r coouvo ir une e.?ricu ~. 

ture inten sive e t à h e ute p r c d u c tivit ê, sans mett r e e n péril 

le c api t ~l f o r ~ t, cette a utr 2 ri ch esse prêcieu s e po ur les gê~f-

rati ons futures. L: e ut os uffisance aliment a ir et si elle do it 

r §a lis ~e , pnsse n ~cessairernent p ar 1 1 irr i ga tio n. 

La C6te d' Ivoire doi t c ompt e r de fl us en p lus sur 

. · ~ ~ - w-. 1 ..... .... l\r ... ~...: ,.., - -~ .: -À . .. ..... .,_-.:: "" 1 .: .... ~ ...... ,_ 

ture capab le d'inven t o ri e r le s besoins pr€eents et futurs du ?~ ys 

e t de planifi e r l 'u t ili s a ti on de nos res sou r ces g l oba les en enu . 

L es s o luti ons par ti e lles et se c torielles ac tu e lles peuv e nt 

c o n duir e à l on r terme à d~s impas ses. 



Le d§v e l oppement ~e ln CS te d 'Ivo ire v a n ~ c ass i te r 

de p l us en plus 

Po ur é vi te r l es 

le. ::1 i se 

erreurs 

err 

J. u ; pass e , 

de 

i l 

t o us l es bassins vers a nt s, 

imp o rte q u e d ~ s ma int enant 

t out es l e s ~i s~os iti on s s oien t prise s p o ur proc €de r h une êtuJ e 

appr o f o nd ie des diff6rents bassins ve rs a nts e t po ur plani f i e r 

dans l '~sp ace e t d ans l e temps les acti o ns ~ mener . 

?ar ailleurs l e d6velopp2 ment de s Et n ts v o isins n o u2 

c o n d ui ra ~ un e c c ncerto t i c n d e p lus e n p lus intense . L a ~r ise 

en c o mp te dans ces n~gc ciati on s d u seul a s pect pr o d ucti o n ~ner · -

s ~ti qu e ne d c it pa s n o us ma squer l es a utres a s p .2c ts n o n mr; l. :'_,,. 

importan t s. 

Il f a ut donc une structure n eu tr e , c apab l e , d 1 appr§ 

h ende r l ' en s e mb l e des ~ r ob l ~mes . 

Ce tt e s truc ture, p o ur @tr e 

do t 6e d 1 une a ut o ritG r !el l2. 

e fficace~ de vra atre 
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