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RESUME 

Dans Ie cadre de I'etude des ressources en eaux souterraines de I'etude d'impact environne
mental et social detaillee du Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de Mise 
en valeur de la vallee du Niger, ce rapport a pour objet de presenter les donnees et informations 
obtenues sur I'hydrogeologie de la zone d'etude. Ces informations sont requises afin de determi
ner les impacts du projet sur les ressources naturelles et de definir les conditions pour assurer 
un approvisionnement en eau potable des populations deplacees ou touchees par Ie projet. 

Au Niger, les ressources renouvelables en eaux souterraines sont estimees a 2,5 x 109 m3/an, 
alors qu'il y auraH pres de 2 000 x 109 m3 d'eau non renouvelables dans les aquiferes fossiles. 

La majorite des ressources en eaux souterraines sont localisees dans deux grands bassins 
sedimentaires, soit Ie bassin du Niger occidental et Ie bassin du Niger oriental (ou bassin du lac 
Tchad). Ces deux bassins sont bordes par des massifs cristallins precambriens qui constituent Ie 
substratum rocheux de ces bassins sedimentaires. 

A I'exception des zones urbaines densement peuplees, la majorite des besoins en eau des 
populations rurales et semi-urbaines peuvent generalement etre satisfaits par les eaux souterrai
nes, dans la mesure ou les debits requis par les equipements d'exhaure sont inferieurs a 5 m3/h. 
La satisfaction de besoins beaucoup plus importants (hydraulique urbaine et pastorale) par les 
eaux souterraines est restreinte aux nappes de plus grande capacite, generalement associees 
aux bassins sedimentaires. 

Toute la zone d'etude detaillee du projet, entre Sinder et la frontiere malienne, est situee dans la 
zone des aquiferes du socle cristallin du Liptako. Dans la partie aval, entre Tillaberi et Say, Ie 
corridor du fleuve est en zone des nappes du Continental Terminal, puis revient en zone du 
socle precambrien jusqu'a la frontiere beninoise. 

En sus de ces deux aquiferes, I'axe marne du f1euve Niger presente des epaisseurs variables de 
materiaux alluvionnaires, donnant place a des nappes phreatiques discontinues. 

Afin de verifier Ie mode d'exploitation des eaux souterraines dans la zone d'etude detaillee, une 
analyse a ete faite des donnees disponibles dans la base de donnees du Ministere de. 
I'Hydraulique, de l'Environnement et de la LuUe contre la Desertification. II en ressort que dans 
les sept cantons de la zone, il y a 249 ouvrages repertories, dont 176 forages d'eau, 34 puits 
modernes cimentes et 39 sondages de reconnaissance. 

Le deplacement des populations affectees par Ie Programme Kandadji necessitera la realisation 
d'ouvrages de captage pour assurer la couverture de leurs besoins en eau potable, et cette res
source ne peut etre trouvee que dans les aquiferes d'eaux souterraines. 

Les sites potentiels de relocalisation etant pour la plupart situee en dehors de I'axe actuel du 
fleuve, il y a de fortes possibilites que les quelques nappes alluvionnaires discontinues soient en 
zone submergee et done rendues non disponibles pour des captages par des puits de surface. 
Les seules sources d'eau disponibles eorrespondront alors aux aquiferes du socle eristallin. 

Selon les donnees de captage disponible, ces aquiferes de socle du Liptako devraient etre en 
mesure de satisfaire les besoins en eau potable des populations qui seront deplacees. La pro
fondeur requise des forages sera d'environ 50 a 60 m et Ie niveau statique moyen est de I'ordre 
de 10 m de profond. Les eaux de ces nappes sont generalement de bonne qualite et leur reparti
tion geographique se superpose a la distribution geographiques des accidents teetoniques. 
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Etude des ressources en eaux souterraines 1 

1. INTRODUCTION 

Dans Ie cadre de I'etude d'impact du programme Kandadji, I'activite « Etude des Ressources en 

Eaux Souterraines )} prevoit une cueillette de donnees et informations relatives aux aquiferes de 

la zone d'etude. 

Le present rapport a pour objet de presenter les donnees et informations obtenus, ainsi que 

d'etablir un portrait hydrogeologique de la zone. Ces informations sont requises afin de determi

ner les impacts du projet sur les ressources naturelles et de definir les conditions pour assurer 

un approvisionnement en eau potable des populations deplacees ou toucMes par Ie projet. 
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2. METHODOlOGIE 

L'organisation de cette mission a ete faite de maniere a permettre aux differents responsables de 

I'administration, aux chefs coutumiers ainsi que la population de la zone d'etre informes de 

I'etude d'impact, afin qu'ils puissent mettre a la disposition de la mission les informations sus

ceptibles de faire avancer I'etude, mais aussi d'etre prepares a I'impact en tant que tel du projet. 

La consultation des partenaires a ete faite tout au long du deroulement de I'etude. 

C'est ainsi qu'une cueillette de donnees et des visites aupres de services de I'administration et 

des responsables des institutions ont ete effectuees. 

2.1 Cueillette des donnees 

La cueilieUe de donnees sur I'hydrogeologie de la zone s'est effectuee dans un premier temps 

au niveau du Ministere de I'Hydraulique, de I'Environnement et de la Lutte contre la Desertifica

tion (MHE/LCD). Par la suite, des visites ont eu lieu dans les services de I'administration, les 

organisations et structures intervenant dans la zone ainsi qu'aupres des populations Tillaberi et 

Tera qui sont les deux departements concernes par la presente etude. Les personnes rencon

trees sont identifiees a la fin de ce rapport. 

Ces rencontres ont permis, entre autre, d'obtenir la base de donnees des puits et forages des 

sept cantons de la zone d'etude detaillee. De plus, differents rapports et etudes geologiques et 

hydrogeologiques ont pu etre consultes afin de se familiariser avec les contextes prevalant dans 

la zone du projet. 

2.2 Traitement statistique des donnees 

Les donnees de puits et forages recueillies sont issues de la base de donnees PROGRES du 

MHE/LCD. Au total, 249 ouvrages sont recenses dans la zone du projet. Ces donnees ont ete 

analysees statistiquement afin de fournir une information plus precise des conditions des ouvra

ges de captage du secteur. Toutefois, la faible densite de la distribution de ces ouvrages sur Ie 

territoire a limite de beaucoup les possibilites de traitements spatiales et de cartographie hydro

geologique du territoire. 

2.3 Inventaire des ouvrages de captage dans la zone inondable 

Dans Ie cadre du volet d'inventaire des biens et capitaux de la zone inondable, les ouvrages de 

captage des eaux souterraines, actuellement en place sur ceUe portion du territoire, ont ete 

inventories par un hydrogeologue. Toutes les informations relatives au mode d'approvisionne

----------~---------. Tecsult International Limitee -----
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ment en eau potable des populations appelees a etre deplacees par la mise en eau du barrage 

ont alors pu etre obtenues. 

2.4 Production du rapport sectoriel sur I'eau souterraine 

La derniere etape de I'etude des eaux souterraines a consiste en la preparation du present rap

port de synthese. 

Tecsult International Limitee 
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3. ZONE D'ETUDE 

3.1 Situation geographique 

La zone d'etude detaillee a fait I'objet d'une evaluation du contexte des eaux souterraines. Ce 

territoire se divise en deux sous-territoires principaux, soit : 

• I'amont de I'axe du barrage, c'est-a-dire Ie nord-est du canton de Gorouol et Ie 
sud-ouest d'Ayorou; 

• I'aval de I'axe du barrage, c'est-a-dire Ie canton de Dessa, un peu Ie nord-ouest 
du canton de Anzourou, Ie canton de Sinder, Ie nord-est du canton de Kokorou et 
a I'est de Sakoira. 

Ce territoire fait partie de la zone a climat sahelienne septentrionale et orientale, avec une plu

viometrie annuelle variant entre 250 et 450 mm. 

Le fleuve Niger, qui est Ie principal exutoire des bassins versants de cette zone, a creuse son lit 

suivant la direction nord-ouestlsud-est. II y a lieu aussi de signaler la presence des dunes fixees 

qui bordent Ie fleuve au niveau de la rive droite et cela jusqu'au Gorouol. 

Pour des raisons d'efficience, I'etude a ete etendue sur I'ensemble de la region de Tillaberi afin 

de pouvoir proceder a une meilleure analyse des differents contextes. 

3.2 Contexte geologique 

La zone d'etude correspond a la partie nord-est des formations geologique du Liptako-Gourma. 

Celles-ci sont de deux types, soit les roches metamorphiques et les roches granitiques, qui se 

decrivent sommairement com me suit: 

• roches metamorphiques: dans cette serie il faut noter la presence de series 
volcano-sedimentaires plissees at metamorphisees, ainsi que des schistes (plu
sieurs varietes), des conglomerats, des filons quartzitiques et certaines roches 
dites vertes (amphibolites, andesites), etc.; 

• roches granitiques : elles sont syn- et post-tectoniques et recoupent les prece
dentes series, elles sont de nature tres variee tant dans leurs ages que dans 
leurs compositions et textures. 

A ces deux facies principaux, il faut ajouter des' roches filoniennes telles que les quartziques, les 

dole rites, des gabbrodoleritiques et quelques enclaves de migmatites dans les granites. Au site 

du barrage de Kandadji, il y a une predominance de dolerites post-tectoniques dans lesquels Ie 

fleuve a creuse son lit suivant d'anciennes fractures ayant affecte les roches granitiques. De part 

et d'autre de ces filons doleritiques, on retrouve les formations du socle precambrien qui sont 

eux-memes enveloppees par les facies recents du quaternaire. 
--_.. Tecsult International Limitee -----
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Une compilation de photographie aerienne, de cartes geologiques et magnetometriques a 

I'echelle 1 :50 000 donne la repartition spatiale des structures tectoniques et des formations geo

logiques suivante : 

• la presence de filons doleritiques et gabbroIques orientes suivants les directions 
est-ouest et sud-est/nors-ouest; 

• une faille majeure verifiee sur la carte geologique et sur les photogeologiques 
avec deplacement horizontal; 

• Ie lit du Gorouol epouse approximativement I'orientation (est/ouest) des filons do
leritiques situes a ces endroits; 

• les lineaments qui se degagent au nord du Gorouol sont d'orientation nord-sud; 

• ceux qui sont situes dans la partie sud presentent une diversite d'orientations, ce 
qui traduit eventuellement une multitude d'accidents tectoniques qu'a subi la 
zone; 

• les migmatites s'alternent avec Ie sedimentaire sur la rive gauche au-dela de la 
latitude 14°45', en dessous de cette derniere les migmatites s'averent dominan
tes; 

• sur la rive droite au-dessus de la latitude 14°55', il Y a du sedimentaire qui se 
manifeste, en dessous il y a du granite et du granodiorite. En dessous de la lati
tude 14°50' il Y a des migmatites, du sedimentaire et du granite intrusif post
tectonique. En dessous du Gorouol vers Gaya, on constate une dominance des 
migmatites, a I'ouest de Alkondji, iI y a des roches volcano-sedimentaires et cela 
jusqu'a la latitude 14°40' ensuite viennent les diorites. De Gaya jusqu'a Bankilare, 
on constate la dominance des migmatites et mame au sud de Kandadji. 

------------~ -------- Tecsult International Limitee -----
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4. CONTEXTE COUTUMIER, LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION DES 
EAUX SOUTERRAINES 

Le Niger a fournit d'importants efforts pour se doter de textes reglementaires relatifs au secteur 

de I'eau et de I'assainissement desquels ressort I'ordonnance no 80-34 portant declaration d'uti

lite publique des travaux realises par l'Autorite de Barrage de Kandadji. 

Les autres textes coutumiers et legaux recenses sont les suivants : 

Texte fe/atit a /a cheffefie tfaditionnel/e 

• L'ordonnance no 93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie tradition
nelle du Nige. Ces textes fixent les modalites de I'administration des collectivites 
couturnieres, les droits et les devoirs des autorites coutumieres, les avantages 
materiels et sociaux, la discipline et les sanctions, ainsi que la cessation des 
fonctions des chefs tradition nels. 

Textes fe/atds a i'eau 

• L'ordonnance no 80-34 portant declaration d'utilite publique des travaux realises 
par I'Autorite de Barrage de Kandadji. 

• L'ordonnance no 93-014 du 2 mars 1993 portant regime de I'eau modifiee par la 
loi no 98-041 du 7 decembre 1998. Ces textes : 

- determinent les conditions d'utilisation de la ressource en eau; 
- prescrivent I'elaboration de schemas d'amenagement et de gestion des eaux; 
- identifient les unites hydrologiques et hydrogeologiques qui servent de cadre 

pour la mise en valeur et la gestion des ressources hydriques; 
- identifient les types de besoin en eau a satisfaire en donnant une priorite a la 

consommation humaine et en indiquant, en cas de besoin, I'autorite locale 
competente pour interdire les activite grandes consommatrices d'eau et pou
vant compromettre la satisfaction des besoins prioritaires; 

- traitent de la protection quantitative et qualitative des eaux en indiquant en 
fonction des prelEwements les forma lite et conditions a remplir, les sources et 
les moyens de lutte contre les pollutions; 
repartissent les responsabilites et taches entre les differents acteurs en 
matiere de travaux d'amEmagement des eaux et s'exploitation des ouvrages et 
infrastructures hydrauliques; 
traitent des disponibilites pemales en cas d'infraction. 

• L'ordonnance no 93-015 du 2 mars fixant les principes d'orientation du Code 
Rural et Ie recueil de textes complementaires de janvier 1997. Ces textes incluent 
dans leur champ d'application les ressources hydrauliques et font ainsi la preuve 
de I'approche globale du Niger en matiere d'hydraulique. 

Tecsult International Limitee -----
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Textes re/atits a /'environnement et au deve/oppement durable 

• L'ordonnance no 93-015 du 2 mars 1993. Elle definit : 

- Ie cadre juridique des activites agricoles, sylvicoles et pastorales dans la per
spective de I'amenagement du territoire de la protection de I'environnement et 
de la promotion humaine; 

- assure la securite des operateurs ruraux par la reconnaissance de leurs 
droits; 

- favorise Ie developpement par une organisation rationnelle du monde rural. 

Au Niger, plusieurs institutions sont concernees par les eaux souterraines et la qualite de !'eau. 

On distingue : 

• Ie MHE/LCD a travers les directions suivantes : 

- la Direction des Ressources en Eau chargee de la gestion, des etudes, de 
I'amelioration de la connaissance et du suivi de la ressource. Un processus 
est en cours pour centraliser la gestion de I'eau au niveau de la ORE et un 
decret a ete soumis pour approbation a ce sujet ; 

- la Direction des Travaux Neufs d'Alimentation en Eau Potable chargee de la 
realisation de forages et de reseaux; 
la Direction de I'lnventaire et de la Gestion des Ouvrages Hydrauliques char
gee de la gestion des statistiques, du suivi du taux de couverture et de rehabi
litation des forages; 

- la Direction de l'Environnement, chargee de la gestion de I'environnement et, 
par consequent, de I'eau; 

- Ie Bureau d'Evaluation Environnementale et des Etudes d'impact (BEEEI), 
unite transversale chargee des etudes d'impact environnemental et social; 

- la Societe de Patrimoine des Eaux du Niger chargee de gerer, de developper 
et de construire Ie patrimoine national en matiere d'infrastructure hydraulique 
et de reseau hydraulique urbain; 

- la Societe d'Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) chargee de la vente et de 
la commercialisation de I'eau potable aux usagers; 

• Ie Ministere de la Sante Publique et de la Lutte contre les Endemies a travers ses 
directions les plus concernees : 

la Direction de I'Hygiene Publique chargee de suivre la qualite de I'eau a 
travers la mise en place d'une {( police sanitaire »; 

- la Direction Nationale de la Sante Pub/ique chargee de la gestion de la statisti
que sanitaire des maladies Hees a I'eau; 

• Ie Ministere de l'Equipement a travers: 

- la Direction de l'Assainissement Urbain chargee de I'elaboration des scMmas 
directeurs d'urbanisme et la conception de reseaux d'assainissement urbain; 

• Ie Ministere de I'lnterieur a travers les communautes urbaines (Ies mairies); 

• les ONG impliques a la distribution d'eau de culture ou d'eau potable: eau vive, 
habitat. 

----------Tecsult International Limitee -----
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5. ET AT DE LA CONNAISSANCE DES EAUX SOUTERRAINES 

5.1 Potentiel en eaux souterraines du Niger 

Les eaux souterraines constituent la principale ressource hydrique du Niger et, par consequent, 

elle est la principale source d'approvisionnement en eau en milieu rural ainsi que pour plusieurs 

centres urbains. 

Les ressources renouvelables en eaux souterraines sont estimees a 2,5 x 109 m3/an, alors qu'il y 
aurait pres de 2 000 x 109 m3 d'eau non renouvelables dans les aquiferes fossiles. 

La majorite des ressources en eaux souterraines sont localisees dans deux grands bassins sedi

mentaires, soit Ie bassin du Niger occidental et Ie bassin du Niger oriental (ou bassin du lac 

Tchad). Ces deux bassins sont bordes par des massifs cristallins precambriens qui constituent Ie 

substratum rocheux de ces bassins sedimentaires. 

A I'exception des zones urbaines, densement peuplees, la majorite des besoins en eau des po

pulations rurales et semi-urbaines peuvent generalement etre satisfaits par les eaux souterrai

nes, dans la mesure ou les debits requis par les equipements d'exhaure sont inferieurs a 5 m3/h. 

La satisfaction de besoin beaucoup plus important (hydraulique urbaine et pastorale) par les 

eaux souterraines est restreinte aux nappes de plus grande capacite, gemeralement associees 

aux bassins sedimentaires. 

5.2 Aquiferes de la zone et leurs caracmristiques 

Dans la partie sud-ouest du Niger (regions de Tillaberi et de Dosso), on compte quatre aquiferes, 

soit: 

• les nappes alluviales; 
• les nappes du continental terminal (CT); 
• les nappes du continental intercalaire (CI); 
• I'aquifere du socle cristallin. 

Les caracteristiques generales de ces nappes d'eau sont decrites ci-apres. 

Nappes alluviaies 

Ces nappes d'extension, generalement tres limitee, sont rechargees so it par I'ecoulement de 

surface des cours d'eau eUou soit par les chutes d'eau directes des pluies. Leur capacite et leur 

perennite est fonction des proprietes des materiaux les constituant (permeabilite) et de leur 

dimensionnement, ainsi que de leur gradient hydraulique influenr,;;ant leur decharge en periode 

d'etiage. 
---------------------Tecsult Intemational Limitee - ----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental el social detaillee 05-13489 



~tude des ressources en eaux souterraines 9 

Les nappes alluviales sont generalement exploitees par des puits traditionnels ou par surcreu

sement des lits de cours d'eau en saison seche (appele puisard). Peu de points d'eau modernes 

(forages et puits cimentes) y sont amenages etant donne qu'elles sont, la plupart du temps, 

situees en zones inondables. 

Le plus grand aquifere alluvial du pays est localise dans I'axe du Dallol-Bosso, soit a I'exterieur 

de la zone du corridor du fJeuve Niger. 

Nappes du continental terminal (eT) 

Les nappes du CT occupent la partie ouest du bassin occidental du Niger. Ce CT fait partie du 

so us-bassin des Oulimenden et couvre la region de Dosso, Ie centre et Ie nord-est de la region 

de Tillaberi, ainsi que I'ouest de la region de Tahoua. 

Trois systemes aquiferes caracterisent Ie CT, soit : 

• nappe phreatique: existe sur presque toute I'etendue du CT ou elle peut locale
ment etre mise en charge sous des horizons argileux. Constitues de materiaux 
sableux, cette nappe n'a parfois que quelques metres d'epaisseur mais peut 
atteindre 20 a 50 m. Sa capacite de production est moyenne (Q spec. 5 m3/h/m) 
et sa qualite d'eau est bonne, sauf dans sa partie est (Tahoua) et nord (Ouallam
Filingue) ou I'eau est plus fortement mineralisee. La recharge de cette nappe est 
bonne, mais elle subit de fortes variations annuelles; 

• nappe moyenne : constituee de materiaux sableux avec zones argilo-sableuses, 
cette nappe captive occupe la partie de la region de Tillaberi du CT (soit Ie nord 
et Ie centre). Elle est atteinte entre 80 et 100 m de profond avec des niveaux 
d'eau entre 30 et 60 m. Sa capacite de production est moyenne a bonne (Q spec. 
4 a 12 m3/h/m) et son eau est d'excellente qualite, quoique legerement minerali
see au nord-ouest de Niamey; 

• nappe inferieure : cet aquifere sablo-argileux occupe une grande partie du terri
toire du CT. Elle est en charge entre 100 et 300 m de profond. sauf a la bordure 
du CT ou elle remonte et devient phreatique. Difficile d'acces par sa profondeur, 
cette nappe a une capacite moyenne a faible (Q spec. 4 m3/h/m) et une reali
mentation quasi-nulle (nappe fossile); la qualite de son eau est gEmeralement 
bonne avec une salinite variable. 

Nappes du continental intercalaire (CI) 

Sous-jacent au CT, Ie CI est un aquifere multicouche tres profond (500 a 700 m) occupant pres

que tout Ie territoire du departement de Filingue. Les niveaux d'eau sont toutefois peu profonds 

(20 a 40 m) et peuvent etre artesiens dans I'axe du Dallol-Bosso. La capacite de production de 

cette nappe est tres elevee et ses reserves sont estimees a plus de 6 x 1012 m3
. Toutefois, les 

couts tres eleves de sa mise en production restreignent de beaucoup son exploitation. 

---.. --- --------------Tecsult Intemational Limitee -----
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Nappe du socle cristal/in 

Le massif du Uptako est Ie socle cristallin precambrien occupant toute la partie ouest et sud de 

la region de Tillaberi. II s'agit d'un aquifere a porosite secondaire, c'est-a-dire que I'eau est stoc

kee et circule a travers les reseaux de diaclases et de fractures. Ces reseaux sont toutefois 

generalement peu developpes et la capacite de ces aquiferes discontinus depend souvent de 

I'importance de I'epaisseur du manteau lateritique sus-jacent au roc sain. En effet, ces epais

seurs de laterite, et ponctuellement de depots colluviaux, constituent un reservoir complemen

taire aux reseaux de fractures. 

Les aquiferes du roc sont de faible capacite avec des debits moyens des forages inferieurs a 
5 m3/h. lis sont toutefois de bons aquiferes pour repondre aux besoins de I'hydraulique rurale 

compte tenu de leur faible profondeur (moyenne de 60 m) et d'un taux de succes eleve (70 a 

90 %), rendant les couts de forage plus abordable. 

II faut cependant noter que bien que la qualite de I'eau est generalement bonne, la vulnerabilite 

de ces nappes a la contamination est assez elevee. 

Le tableau 5.1 resume les caracteristiques des differentes nappes d'eau rencontrees dans les 

departements de Filingue, Kollo, Say, Tera et Tillaberi. 

5.3 Etat d'approvisionnement en eau potable de la zone 

Toute la zone d'etude detaillee entre Sinder et la frontiere malienne est situee dans la zone des 

aquiferes du socle cristallin du Uptako. Dans la partie aval, entre Tillaberi et Say, Ie corridor du 

fleuve est en zone des nappes du CT, puis revient en zone du socle precambrien jusqu'a la 

fronMre beninoise. 

En sus de ces deux aquiferes, I'axe meme du fleuve Niger presente des epaisseurs variables de 

materiaux alluvionnaires donnant place a des nappes phreatiques discontinues. 

Afin de verifier Ie mode d'exploitation des eaux souterraines dans la zone d'etude detaillee, une 

analyse a ete faite des donnees disponibles dans la base de donnees du MHE/LCD. II en ressort 

que dans les sept cantons de la zone, iI y a 249 ouvrages repertories, d~nt 176 forages d'eau, 

34 puits modernes cimentes et 39 sondages de reconnaissance. Notons que cette base de don

nees ne repertorie pas les ouvrages traditionnelles (puits, mares, etc.). Le tableau 5.2 fourni, par 

canton, la repartition des ouvrages repertories, alors que la figure 5.1 presente cette distribution 

sur Ie territoire. Signalons que sur cette figure apparalt la localisation de 69 ouvrages de captage 

---~----------- Tecsult International Umitee --"--
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Tableau 5.1 
Recapitulatif des caracteristiques hydrodynamiques des nappes 

~~$tiqu, ..... ; .... . ' Nappe .... ." ;, 

AlI"v~.~ou 
.... 

lIIOy~.~qu ..•. '~;~ I 
.. phreat1que olithiqueduCT . . ir'lf6rltursdu CT I 

Departement de Filingue / 

Niveau statique Oa60m 30 a 70 m (max. 140) Artesien a 25 m 

I Debit specifique 5 a 15 m3/h/m Environ 5 m3/h/m Environ 5 m3/h/m 

T ransmissivite 1, 10.3 a 1,10.2 m'/s 1,1 0.3 a 1,1 0.2 m'/s 1,10.3 m2/s 

Conductivite 200 a 800 us/cm 200 a 400 us/cm < 600 us/cm 

Profondeur 5a90m 80a 130 m 140 a 250 m I 

Epaisseur 30a50m 20 a 40 m 30a50m I 

Possibilites d'utilisation . Cultures de contre-saison AEP Irrigation des peri metres · AEP Irrigation I . Puits ou forages villageois et 
I · Reboisement autres 

i pastoraux 

I I Departement de Kollo , 

I Niveau statique 20 a40 m 30 a 70 m (max. 140) I Artesien a 25 m 

Debit specifique 0,1 a 10 m3/h/m Environ 5 m3/h1m I E~viron 5 m3/h/m 

T ransmissivite 1,1 0-4 a 1,1 0.3 m'/s 1 ,10,3 a 1,1 0.2 m'/s 1,10.3 m2/s 

I Conductivite 400 a 800 us/cm 200 a 400 us/cm ! < 600 us/cm 

Profondeur 30 a 60 m 80 a 130 m 140 a 250 m 
I 

Epaisseur :20a30m 20 a40 m 30 a 50 m 

Possibilites d'utilisation , . Forages ou puits villageois Mini AEP Irrigation des perimetres · AEP Irrigation 

/-
I 

Cultures de contre-saison I· Reboisement autres 

C!If3ct6r1stique Nappe 

I A!IUVial. oude. I COuchesalt .... ou 
sables des Koris zonesfractur6es du sf:)Cle 

I 

---_. I Departements de Say, Tera et Ti/laberi 

Niveau statique A20 m 

I Varia~t-io-n-d-~d-e-b-it-· 5 a 10 
I Debit (moyenne-) ---~---+--."..------=---------\----::--'----------------, 

.. ---.---. ---+---------------1---------------------i 
! Variation de la conductivite electrique 
I Conductivite (moyenne) --'--f----c----------'----.~------~-----___i 

I Prof. ouvrage Environ 50 m 

I Puissance des alterites 0 a 20 m 
I Taux de succe-' s--------+-90 a 95 % 75% 

Possibilites d'utilisation • Alimentation, ootail • Forages villageois 

- Cultures de contra-saison • MiniAEP en 

-----Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadjl de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Elude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



~tude des ressources en eaux souterraines 12 

issus d'une base de donnees de la qualite de I'eau (discute a la section 5.4), mais dont nous 

n'avons pas d'information sur la nature et les caracteristiques des captages. 

Tableau 5.2 
Ouvrages hydrauliques repertories 

dans la base de donnees des services de I'hydraulique 

Nomdu p()lntsd'eau·t Forage Pulls Son~de 
canton (total) d'eau . modeme reconnaissance 

Anzourou 1 I 1 

: Ayorou 23 I 20 3 
I 

i Sakoira 34 I 10 17 7 

I Dessa 49 37 5 7 

Gorouol 47 32 7 8 

Kokorou 20 17 3 I 
I 

Sinder 75 : 59 5 11 I 
Total 249 i 176 I 34 39 

.. ~ 
Les donnees completes des 217 ouvrages recensees sont fournies a I'annexe 1 du present rap

port 

Le tableau 5.3 presente, pour sa part, un sommaire des donnees statistiques extraites de cette 

base de donnees forages profonds. L'analyse de ces donnees indique que la profondeur 

moyenne des forages est de 54,4 m, alors que Ie niveau moyen de I'eau est de 10m. Ces 

valeurs moyennes sont les memes lorsqu'on examine les donnees des trois cantons ou il y aura 

relocalisation des populations deplacees par Ie projet de barrage, soit les cantons de Ayorou, 

Dessa et GorouoL 

Tableau 5.3 
Caracteristiques des forages profonds 

Canton Profondeur Debit N"IV. &tal 
'moyeni1e moyen ,"oyen 
(n) (m)· (n) (m3/h) (n) (m) 

Anzourou(l) 1 31,70 l 1 2,00 l 1 10,65 

Ayorou 14 61,78 14 9,30 I 14 9,86 
Dargol(l) I 1 25,00 1 3,60 1 I 9,40 

I Dessa 35 55,26 32 5,33 32 7,76 
. Gorouol 36 51,01 25 3,37 31 13,40 

Kokorou 16 55,31 18 3,67 18 12,02 

Sinder 64 54,74 52 4,05 54 8,81 

Total 167 54,37 143 4,66 I 151 10,02 

(1) Donnees insuffisantes pour valeur statistique. 

Tecsult International umitee -----
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Cette base de donnees ne donne cependant pas la situation exacte de I'approvisionnement en 

eau souterraine etant donne qu'elle ne peut fournir I'etat actuel de fonctionnement des ouvrages 

(surtout les forages et leur pompe). " peut egalement y avoir des ouvrages prives ou autres qui 

n'y ont pas ete repertories. Elle demeure toutefois une bonne indication de la repartition des 

equipements sur Ie territoire. 

Des informations plus precises sont toutefois disponibles sur Ie territoire de la zone inondable. Le 

tableau 5.4 est issu de I'inventaire des equipements hydrauliques fait au cours du present projet 

dans Ie cadre du recensement des biens capitaux. C'est un total de 47 pOints d'eau modernes 

(forages et puits cimentes) qui ont ainsi ete recenses. De ce nombre, seuls 30 points d'eau 

(20 forages et 10 puits) sont fonctionnels ou sur Ie point de I'etre. Deux petites adductions d'eau 

sont presentes if Kandadji et Abouja, alors qu'une autre est en construction if Ayorou. Le tableau 

fourni if I'annexe 2 donne les caracteristiques de la majorite des ouvrages situes dans cette 

meme zone inondable. 

Ce faible nombre d'infrastructures hydrauliques d'approvisionnement vient du fait que la majorite 

des villages s'approvisionne au fleuve a I'annee (sauf dans Ie Gorouol). La nappe phreatique, 

situee dans les alluvions des cours d'eau, est egalement exploitee sporadiquement en saison 

secha. Les villageois y creusent des puisards dans Ie lit ou tout pres des cours d'eau. 

Tableau 5.4 
Infrastructures hydrauliques recensees dans la zone inondable 

Nomdu Fcmlge Pults modeme PUits R6seauacjduction 
canton avecpompe cimente traditionnel 

Ayorou 17 dont : Aucun 10 puits fI§!partis 1 a Ayorou avec 10 bornes-
i • 2 non fonctionnel dans 2 secteurs fontaines et un chateau d'eau 

• 3 en installation non fonctionnel 

Dessa 3 dont: 1 (non perenne) 1 perenne . 1 non fonctionnel 
• 1 eaux salees ::t-. Gorouol 13 dont : 13 dont : 1 a Abouja avec 3 bornes-

, • 2 non fonctionnels , • 1 non perenne fontaines non fonctionnelles et 

I • 1 eaux salees I • 2 eaux sa lees I ... un chateau d'eau en construction 
-.~'-----.-~.---.---.---. 

5.4 Qualite de I'eau 

Les bases de donnees de forages du MHE/LCD fournissent des informations sur des analyses 

partielles de qualite de I'eau. Sur Ie territoire etudie, sur un total de 166 resultats d'analyses 

effectues sur I'eau, 158 forages sont disponibles. Les parametres analyses sont toutefois res

treints aux ions majeurs (Ca, Mg, Mn, K, CI, S04 et HC02
), au pH et if la conductivite electrique 

de I'eau. Ces resultats permettent d'apprecier la signature chimique de I'eau sans fournir d'infor-
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mation sur certaines problematiques specifiques a la qualite de I'eau souterraine telles que Ie 

fluor, Ie fer et manganese, ou la qualite bacteriologique de I'eau. 

Tel que mentionne precedemment, la base de donnees physico-chimique de I'eau n'est pas 

directement en relation avec celie des puits et forages traitee dans la section precedente. Ainsi, 

la moiM des resultats analytiques disponibles proviennent d'ouvrages de captage dont no us 

n'avons pas d'information technique sur I'ouvrage de captage. Certains cantons sont d'ailleurs 

sous representes dans la base de donnees physico-chimiques, d~nt Gorouol et Ayorou. La fi

gure 5.2 presente la distribution des donnees de qualite d'eau disponibles sur Ie territoire. Sur 

cette figure, les donnees sont presentees selon trois classes de conductivite electrique, four

nissant ainsi une image du degre de mineralisation des eaux souterraines de la region. Ces 

classes sont les suivantes : 

• 0 ell 500 us/cm : eau ell faible mineralisation; 
• 500 a 1 500 us/cm : eau a mineralisation moyenne; 
• > 1 500 us/cm : eau a mineralisation elevee. 

La distribution spatiale de ces classes de minerali~ation ne permet pas de faire ressortir de ten

dance territoriale nette. Le taux de mineralisation des eaux semble ainsi aleatoire. Toutefois, Ie 

traitement statistique de ces donnees, fourni au tableau 5.5, nous indique que Ie taux de minera

lisation moyen est de I'ordre de 800 us/cm. A partir de cette moyenne, on peut alors remarquer 

que les eaux des quatre cantons plus au nord (Ayorou, Gorouol, Anzourou et Dessa) sont sous 

cette moyenne alors que les eaux plus au sud sont au-dessus de cette moyenne. 

Tableau 5.5 
Sommaire des donnees physico-chimiques de I'eau souterraine 

n Valeurmoyenn8 (mgtt) 
Cond .. Oa MgMn K CI 804 HCOil 

(us/em) 
Par canton 

i Ayorou 10 702 39 23 30 4 90 23 223 I 

Gorouol 8 789 89 42 149 7 31 146 393 
Anzourou 28 647 61 32 30 3 34 29 200 
Dessa 22 432 32 10 24 4 25 30 179 
Kokorou 30 887 70 32 102 4 1 36 46 1 293 
Sakoira 9 829 68 26 32 4 L 21 10 202 
Sinder 4~_ 948 6~_L~4 57_ 4 47 75 290 

.Dargol 16~ ~2~ 2 13 73 310 
r:: . 

_1156 799 =1 64-1 27 5L~~_ 39 I 51 252 i Total 

! Par profondeur 
Forage 10 a 50 m 47 ! 760 55 I 22 53 4 33 65 235 

I Forage 50 a 92 m 41 864 63 28 52 5 51 53 263 

--_ ... _ .. Tecsult International Limitee--~--
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Les resultats fournis dans ce mame tableau 5.5 indiquent qu'iI n'y a pas de tendance significative 

de variation de type d'eau en fonction de la profondeur des captages. 

En conclusion, sur la base de ces informations restreintes, les eaux de cette region de I'aquifere 

de socle du Liptako apparaissent de bonne qualite et sont moyennement mineralisees avec 

quelques cas d'exception ou la mineralisation est excessive (5 % a condo :> 2500 us/cm). Au 

point de vue signature chimique, ces eaux sont to utes de type bicarbonate allant de calcique a 
sodique. 

5.5 Structures intervenant dans la region 

A titre de reference, nous fournissons ci-apres la liste des organismes intervenants dans la 

region du projet et ayant une implication dans les infrastructures. d'approvisionnement en eau 

potable: 

• les Suisses a travers la structure DDC (Direction De la Cooperation suisse) dans 
Ie volet HIMO (Haute Intensite de Main-d'oeuvre) dans les cantons de Gorouol 
pour la realisation de 40 forages en trois ans; 

• les Suisses a travers La Cellule d'Appui au Developpement Local de Tillaberi 
(CADEL T) et Ie Programme-cadre de Lutte contre la Pauvrete (PCLCP) antenne 
de Bankilare avaient finance la realisation de 32 forages dans Ie nord de Tera 
(2003-2004); 

• Wold Vision: 5 forages en 2003 dans les cantons de Diagourou et une partie de 
Tera; 

• Ie PRS (Projet Regional Solaire) pour I'optimisation des anciens sites de minis 
AEP et equipement de nouveaux sites; 

• dans Ie cadre du Plan Communal de Developpement (PCD), il est prevu la reali
sation 40 forages en quatre ans; 

• Ie projet ALG II (Au to rite du Liptako-Gourma, phase 2) pour la realisation de 
200 forages d'eau et 8 minis AEP; 

• une etude sur la qualite des eaux a ete commanditee par I'ALG II (Autorite du 
Liptako-Gourma, phase 2); cette etude est en cours. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Disponibilite en eaux souterraines 

L'occupation des zones riveraines du fleuve Niger par les populations est due au fait que ces 

populations priorisent les eaux du fleuve pour satisfaire leurs besoins en eau. 

Le deplacement de ces populations necessitera ainsi la realisation d'ouvrages de captage pour 

assurer la couverture de leurs besoins en eau potable et cette ressource ne peut etre trouvee 

que dans les aquiferes d'eaux souterraines. 

Les sites potentiels de relocalisation etant pour la plupart situee en dehors de I'axe actuelle du 

f1euve, il y a de fortes possibilites que les quelques nappes alluvionnaires discontinues soient en 

zone submergee et donc rendues non disponibles pour des captages par des puits de surface. 

Les seules sources d'eau disponibles correspondront alors aux aquiferes du socle cristallin. 

Selon les donnees de captage disponible, ces aquiferes de socle du Uptako devraient etre en 

mesure de satisfaire les besoins en eau potable des populations qui seront deplacees. La pro

fondeur requise des forages sera d'environ 50 a 60 m et Ie niveau statique moyen est de I'ordre 

de 10m de profond. Les eaux de ces nappes sont generalement de bonne qualite et leur reparti

tion geographique se superpose a la distribution geographique des accidents tectoniques. 

6.2 Types d'ouvrages a construire 

Eu egard a la complexite du contexte geologique, les forages d'eau sont les ouvrages les mieux 

indiques pour approvisionner en eau potable les populations de cette zone. 

Lorsque I'on considere les normes fixees par les textes du Regime de I'Eau, un point d'eau 

modeme, equipe d'une pompe a motricite humaine (PMH) doit approvisionner 250 habitants. II y 

aura toutefois lieu de considerer la realisation des Adductions d'eaux potables simplifiees 

(AEPS) pour les centres de peuplement ayant plus de 1 500 habitants et surtout s'il s'agit de 

centres regroupes (faible etalement). Toutefois, la mise en place d'AEPS requiert habituellement 

des forages de capacite superieure a 5 m3/h ce qui, dans certains cas, pourra representer un 

deti pour la prospection. En eftet, les debits moyens rapportes des divers forages realises dans 

.Ia region est de I'ordre de 4,7 m3/h. II y a donc lieu de prevoir la necessite de programme de 

prospection geophysique detaille pour tenter d'obtenir des forages de capacite suffisante pour 

justifier la mise en place de AEPS, surtout dans les plus gros centres. 
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6.3 CoOt 

A titre indicatif, Ie coot moyen de mise en place d'un forage d'eau equipe de pompe a motricite 

humaine en considerant la profondeur moyenne 50 m par forage et un taux de reussite de 70 %, 

est d'environ 12 000 000 Fcfa. 

Le cout moyen d'une mini adduction d'eau equipe d'un forage motorise et de 4 a 8 fontaines est 

de I'ordre de 70 a 80 millions de Fcfa. 

6.4 Responsabilite institutionnelle 

Le ministere responsable de la mise en place des ouvrages hydrauliques est Ie MHEfLCD en 

relation avec Ie Haut Commissariat, ainsi que la Societe du Patrimoine des Eaux du Niger 

(SPEN). En ce qui concerne les installations d'AEP dans les gros centres, celles-ci relevent de la 

SEEN. 
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ANNEXE 1 
Bases de donnees des equipements hydraullques de captlille 

NMV 081 MONTANT 

226,0 HVI 8606FE I 1985-12-
HVI 8606FE I 1985-12-09 
HVI 8606FE I 1985-12-10 
HV I 8605FE I 1986-05-13 
HV I 8606FE I 1985-12-12 
HV I ALG2 I 2004-10-16 
HV I ALG2 I 2004-10-16 

1986-05-14 
1986-05-15 
2004-1 HO 

6630 
6630 
05128 

6630153 DIOMANA 
6630153 DJOMANA 

612364 6630187 FAMALE 
617873 6630187 FAMALE 
617884 6630187 FAMALE 

14552762 621834 6630187 FAMALE 
14 551111 673173 6630187 FAMALE FE HV ALG2 200s.-02-17 530 2491 500 
14551111 673174 6630187 FAMALE FE HV ALG2 2005-02-18 685 2576750 
14,550833 673260 6630187 FAMALE FE HV ALG2 2005-02-20 63,58 17,6 9,53 5696900 
14,551111 673261 6630187 FAMALE FE HV ALG2 2005-02-22 60,00 Sec 1800000 

14,561389 673150 GABER I FE HV ALG2 2005-05-02 27,28 203 10,20 3700400 
14,602763 623422 6630272 GABOU 215,0 FE HV 8606FE 1985-11-21 72,60 72,60 0,7 6,85 Chimie 6193000 
14.602763 623423 6630272 GABOU 215,0 FE HV 8606FE 1985-11-22 78,70 ~78,70 2.5 8.50 Chimie 6528500 



ANNEXE 1 
Bases de donnees des equipements hydrauliques de captage 

NO L.ON LAT IRH IND Nl\W AU TOO UTI PaM FOP Em PfO pEQ Q6X NS -- OBi 
---

MCNtANT 
48 1,044722 14,597222 673242 GABOU1 FE HV AlG2 2004-06-22 30,00 20,3 873 3850000 
49 1,122217 14,577770 600001 6630289 GAIGOROU 0,0 PC 1479 1479 0,0 0,00 4297500 
50 1,118054 14,574983 617875 6630289 GAIGOROU 215,0 FE HV 8101FE 1982-10-01 FORAC 51,00 51,00 2,0 13,00 5005000 
51 1,118054 14,574983 617886 6630289 GAIGOROU 215,0 FE HV 8101FE 1982-10-01 FORAC 63,00 63,00 1,0 9,00 5665000 
52 1,058327 14602769 623421 6630289 GAIGOROU 2200 FE HV 8606FE 1985-11-20 54,70 5470 3,0 4,35 Chimie 5208500 
53 1,194439 14488874 624987 6610462 GOUlBAL 213,0 FE HV 8001 FE 1986-04-26 INTRA 37,00 3700 45 10,24 4235000 
54 1,194439 14,488874 617549 6610462 GOURBAl 0,0 PC 11,55 11,55 0,0 10,80 3487500 
55 1,188885 14.486105 617877 6610462 GOURBAL 2120 SR HV 8101FE 1982-10-02 FORAC 80,00 0,00 0,0 0,00 2400000 
56 1,188885 14,486105 617888 6610462 GOURBAL 2120 FE HV 8101FE 1982-10-05 FORAC 5800 58,00 1,0 7,23 5390000 
57 1,191668 14,488880 625005 6610105 GOURBAL 213,0 SR HV 8605FE 1986-05-09 73,30 000 0,1 7,00 Forage sec 2199000 
58 1,069167 14,504167 673148 KASSALME FE HV ALG2 2005-04-02 30,00 Improductif 900000 
59 1,069167 14,504167 673149 KASSALME FE HV ALG2 2005-04-02 30,60 20,3 2,08 3883000 
60 1,038884 14,605545 600007 6630561 KOLLA BOSSEY 00 FE 0,00 0,00 0,0 000 -
61 1,122223 14,427769 618535 6540570 LOG 1 0,0 FE HV 8201FE 1982-06-28 45,50 45,50 1,6 5,50 4702500 
62 1,080552 14,477768 618533 6540630 MAMASSEY1 0,0 SR HV 8201 FE 1982-05-19 55,00 6,00 0,0 0,00 1650000 
63 1,080552 14,477768 618534 6540630 MAMASSEY2 0,0 FE HV 8201 FE 1982-05-21 37,00 37,00 0,6 8,10 4235000 
64 1,111109 14,431933 628312 6540720 SABA 0,0 FE HV 8701 FE 1988-10-31 SEFI 52,00 52,00 1,5 9,36 5060000 
65 0,974995 14,633327 623424 6630680 SANGUILE 220,0 SR HV 8606FE 1985-11-26 78,60 0,00 0,0 0,00 Forage sec 2358000 
66 0974995 14,633327 623425 6630680 SANGUILE 220,0 FE HV 8606FE 1985-11-27 78,70 78,70 3,0 12,17 Chimie 6528500 
67 0,974995 14,633327 625009 6630680 SANGUILE 220,0 FE HV 8605FE 1986-05-12 37,58 37,50 10,3 4,02 4262500 
68 1 172223 14,483324 600208 6630697 SASALE 1 0,0 PC HV 8205PC OFEDE 20,17 20,17 0,0 .18,00 5642500 
69 1,163882 14,480542 624983 6630697 SASALE 1 213,0 SR HV 8605FE 1986-04-24 7360 0,00 00 0,00 Piezometre 2208000 
70 1,166665 14483317 612369 6630697 SASALE 2 0,0 PC HV 8205PC OFEDE 6,50 6,50 00 6,50 Sec 2225000 
71 1,163882 14,480542 624985 6630697 SASALE2 2130 FE HV 8605FE 1986-04-25 45,00 4500 1,7 949 4675000 
72 1,161112 14,488879' 617878 6630697 SASSALE 2120 FE HV 8101FE 1982-09-21 FORAC 2700 27,00 2,0 700 3685000 
73 1161112 14,488879 617880 6630697 SASSALE 212,0 FE HV 8101FE 1982-09-23 FORAC 3100 31,00 5,0 1200 3905 000 
74 1 083326 14,472214 628437 6540740 SATONI GOURMA 0,0 FE HV 8701FE 1989-02-20 SEFI 45,00 45,00 3,0 8,08 4675000 
75 1 083326 14,472214 628435 6540740 SATONI-GOURMA 00 FE HV 8701FE 1989-02-20 SEFI 75,00 7500 2,0 9,02 6325000 

C.nton SO/'OW)f ,< 

76 0599995 14736090 616361 6530022 ALKONGUI1 00 FE 31,50 31,50 00 4,00 3932500 
77 0,599995 14,736090 616362 6530022 ALKONGUI2 00 FE 4500 45,00 00 364 4675000 
78 0,722218 14574984 619000 6530088 BANKILARE 0,0 PC 7,60 7,60 00 6,45 2500000 
79 0722218 14574984 628292 6530088 BANKILARE 0,0 SR HV 8701FE 1988-10-17 SEFI 10000 000 00 0,00 3000000 
80 0,722218 14,574984 628294 6530088 BANKllARE 0,0 SR HV 8701 FE 1988-10-18 SEFI 100,00 000 0,0 0,00 3000000 
81 0730278 14,574722 673100 6530088 BANKILARE FE HV ALG2 2005-08-01 60,70 12,5 2562 5538500 
82 0730278 14,963333 673101 6530088 BANKILARE FE HV ALG2 2005-08-01 63,00 Improduction 1 890000 
83 0,729165 14580545 615608 6530088 BANKILARE Fl 240,0 FE HV 1978-04-21 52,00 5200 0,5 1271 5060000 
84 0734715 14586101 615609 6530088 BANKILARE F2 240,0 FE HV 1978-04-29 49,00 4900 1,2 13,50 4895000 
85 0,722218 14,574984 616910 6530088 BANKILARE F2 0,0 FE HV 1981-06-28 54 00 54,00 0,8 1550 RaplX'rt forage Ires incomplet 5170000 
86 0738883 14586097 615610 6530088 BANKILARE F3 240,0 SR RE 1978-04-30 4000 4000 00 1935 Sondage abandonne (eboulement) 1200000 
87 0722218 14574984 616912 6530088 BANKILARE F3 0,0 FE HV 1981-06-29 46,00 46,00 06 15,70 Rapport forage tres incomplet 4730000 
88 0,738883 14,586097 615611 6530088 BANKILARE F3 BIS 240,0 FE HV 1978-05-07 45,00 45,00 0,4 19,50 S~ue a quelques mEitres de F3 (piazo 4675000 
89 0,736107 14,587494 615612 6530088 8ANKlLARE F4 240,0 FE HV 1978-05-04 49,00 4900 0,8 17,20 4895000 
90 0,724992 14,581937 615613 6530088 BANKILARE F5 240,0 SR RE 1978-05-10 4300 0,00 0,0 0,00 Forage sec abandonne 1290 000 
91 0,722218 14,574984 616911 6530088 BANKILARE F5 0,0 FE HV 1981-07-04 46,00 46,00 06 15,50 Rapport forage Ires incomplet 4730000 
92 0,722218 14574984 616913 6530088 BANKILARE F7 0,0 FE HV 1981-07-08 4500 45,00 0,6 15,50 Rapport forage Ires sommaire 4675000 
93 0,538333 14,673889 672995 BOYIBANGOU FE HV ALG2 2004-04-19 40,00 3,1 7,84 4400000 
94 0,577771 14,622210 628347 6530275 FAMBOULY 0,0 FE HV 8701FE 1988-12-01 SEFI 6900 69,00 0,8 4365 5995000 
95 0674999 14,728321 619010 6530308 GAYA 0,0 PC 800 8,00 0,0 403 2600000 
96 0672213 14,727772 628427 6530308 GAYA 0,0 FE HV 8701 FE 1989-02-15 SEFI 51,00 51,00 3,1 4,11 5005000 
97 0,672213 14.727772 628429 6530308 GAYA 0,0 FE HV a701FE 1989-02-16 SEFI 5100 51,00 5,1 5,22 5005000 
98 0,780551 14,761107 618507 J3§30385 ~~BAO ______ 0,0 SR HV 8201FE 1982-05-04 61,00 ~,OO 0,0 0,00 1 830000 
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NMV 1 ALTJ. 'TOU..[UT!L ·POM . ..[ FOF lEHT.1 PfO. PEQ asx HS 08f MQlUAf!lT 
2600 2600 0,0 4,00 3630000 
8,55 8,55 0,0 5 11 2737500 

4800 4800 30 476 4840 000 
51,00 51,00 5,1 8,11 5005000 

3078 20,3 21,44 3892900 
37,00 37,00 2,5 9,00 4235000 
55,00 11,80 00 0,00 Forage negatif 1433500 
31,00 31,00 2,1 1200 3905000 

5280 5104 000 
7,05 7,05 0,0 5,21 2362500 

SEFI I 60,00 60,00 1 5 27,57 5500 000 
61,00 61,00 90 6,60 5555000 
55,00 55,00 3,6 6,60 5225000 
49,00 10,50 0,0 000 1 494000 

SEFI1 48,00 48,00 2,8 16,11 4840 000 
SEFll 57,00 57,00 1,0 1378 5335 000 

4.45 4,45 0,0 3,27 1 712500 
4,75 0,0 2,90 1 787500 
27,00 0,0 2,25 3685 000 
000 0,0 0,00 1 500 000 
27,00 0,0 2,86 3685000 

198~-02-06 ISQLi66,00 Lse,oO 0,6 20,84 5830000 
----

2837500 
4840000 

.( , ..... . - .-·"L ,.,.' ,'<,'G """,":'!":"_,~(";:' -,,,, ,.'/ .',,, ., .........•. 

6540310 GANGANIA 0,0 FE HV 8701 FE 1989-02-19 SEFI 100 00 10000 0,7 3039 7700000 
6540310 GANGANIA 1 2600 SR HV 8201FE 1982-05-14 6100 6100 50 2700 1 830000 
6540310 GANGANIA2 2600 FE HV 8201 FE 1982-05-17 61,00 61,00 1,8 27,00 5555000 
6540390 KABIA 0,0 FE HV 8701 FE 1988-10-28 SEFI 5500 55,00 40 1463 5225000 

KODOGORIA FE HV ALG2 2004-05-16 50,00 68 1187 4950000 
6540450 KOKOMANIME 0,0 FE HV 8701 FE 1988-11-08 SEFI 3800 38.00 6,0 1,26 4290000 
6540450 KOKOMANIME 0,0 FE HV 8701 FE 1989-02-21 SEFI 4500 4500 4,5 226 4675000 

450 KOKOMANIME 00 FE HV 8701 FE 1989-02-27 SEFI 5100 51,00 2,0 1 57 5005000 
KOURWINDO FE HV ALG2 2005-05-22 720 Improductif 396000 
KOURWINDO FE HV ALG2 2004-06-24 64 00 68 1895 5720000 

60 MEANA 1 2100 FE HV 8201 FE 1982-06-28 4000 4000 3,6 7,70 4400000 
0660 MEANA2 210,0 FE HV 8201FE 1982-06-29 43,00 43,00 20 800 4565000 
0660 MEANA 3 210,0 FE HV 8201 FE 1982-06-30 2500 2500 60 73O 3575000 

6540660 MEANA4 210,0 FE HV 8201 FE 1982-07-01 3700 37,00 72 920 4235000 
6540660 MEANA5 210,0 SR HV 8201FE 1982-07-02 7300 17 00 0,0 000 2190000 
6540660 MEANA6 2100 FE HV 8201 FE 1982-07-06 5500 5500 08 9,30 5225000 
6540660 MEANA 7 2100 FE HV 8201FE 1982-07-07 4900 4900 0,5 1180 4895000 
6540680 MOULA Y KOIRE 0,0 SR HV e701FE 1988-11-05 SEFI 100,00 100,00 00 000 3000000 
6540720 SABA 0,0 FE HV 8701FE 1988-10-31 SEFI 52,00 5200 1 5 936 5060000 

ZONKOM FE HV ALG2 2004-05-14 35.00 6.8 18.80 4125000 

0,00 
251 2,51 0,0 0,00 1227500 

60,00 59,00 5,7 3,85 5445000 
4300 43,00 5,8 3,75 4565 000 

FORACI 54 00 54.00 1.0 8.00 5170 000 
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Bases de donnees des equlpements hydrauliques de captage 

8tH lIND I NMV 
61794~6:-+=~~~~~ 

6660256 IDAIKAINA 
6660256 IDAIKAINA 
66602561DAlKAINA 
6660256 IDAIKAINA 

INA 1 
INA BOUKOKI 
NA2 

DARBANI 
66602881DlAMBAlLA 
6660288 IDIAMBAlLA 
6660288 IDiAMBAlLA 

DIAMBAlLA 
66502341FALA 
6650234 IFALA 1 
6650234 IFALA 2 

6540320GARI 1"'I_'~"_I'_w" __ 1 ~-,-- ~_,w I-'~-I 
6540320 GAR I "" n~~'~~ 'Mn" n~ '" M "~~ 

6650342 IGOUREBIO 
6540410 IKARBASEY 
6540410lKARBASEY 
6510430lKOGONE 
6510430 1 KOGONE 
6540440 IKOGOUNGOU 

KOMA 
6540550llASSIA 
66605441LEMOU 
6660592 INAMARI GOUNGOU 
6660592 INAMARI GOUNGOU 
66605921NAMARI GOUNGOU 
654071010UABON 
6660624 ISAKOIRA 
6660624 ISAKOIRA 
6660624ISAKOIRA 
6660624 ISAKOIRA 
66606241SAKOlRA 
6650684 ISAWANI 1 
6650684 ISAWANI 2 
6650684 SAWANI 3 
6650792 SOUDANI 1 
6650792 I SOUDAN I 2 
6650792 ISOUDANI 3 
6650792 ISOUDANI 4 

792 ISOUDANI 5 
6650828 lTCHAMIO 
6540840 ITESSA 
66607521TlLAKAlNA 2 
6660736 ITllLABERY 
6660736 ITILLABERY 
6660736 ITILLABERY 
6660736 ITILLABERY 

1.54 
11,97 
8,46 
3,63 
3,65 
0.00 
0.00 I Sec 
6.00 
2.72 
5,00 

11.00 
8.00 
13.00 
13,00 
5.31 
O.OOISec 
7,40 
5.19 
3,10 
O,OOISec 
3.50 

,25 

081 MONTANf 
4455 000 
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LON 
1,449998 
1,449998 
1,449998 
1,449998 
1,449998 
1,449998 
1,449998 

LEGENDE 

NO' Numero de reference sur la figure 5,1 
LON: Longrtude 
LA T' Latitude 
IRH: Numero d'inventaire des ressources hydrauliques 
IND : Numero d'identification du village 

NMV: Nom du village 
AL T : Anitude (m) 
TOU : Type d'ouvrage ' FE : forage d'eau: PC : puits eimenle: PM . pulls maraieher 

AIr 
207,0 
207,0 
207,0 
207,0 
207,0 
207,0 
207,0 

..M.. 
208,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
200,0 

0,0 
210,0 

UTI' Utilisation: HV : hydraulique villageoise: AV : adduction villageoise: RE : ressouree 
PGM : Programme de realisation 
FOF: Date de fin de forage 
ENT: Entreprise de forage 
PFO: Protondeur forage (m) 
PEQ: Protondeur equipement (m) 

QEX, Debit d'exploitation(m'lh) 
NS : Niveau stajique (m) 

081 . Observation 
Montant: CoOt de I'ouvrage, ineluant forage, essai al equipement (Feta) 

tOll' 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 
SR 
FE 
SR 

un ' PGiP '~FOf' I 'iNTI "0" r-PSGI.'QEX I ·NSI OS'1 
HV 8101FE 1982-10-27 
HV 8101FE 1982-10-28 
HV 8101FE 1982-10-29 FORAC 40,00 4000 4,0 1500 
HV 8101FE 1982-11-01 FORAC 45,00 45,00 20 11,00 
HV 8101FE 1983-01-28 FORAC 7200 7200 10 1800 
HV 8101FE 1983-02-01 FORAC 8000 8000 6,0 1600 
HV 8101FE 1983-02-02 FORAC 63,00 63,00 40 16,00 
HU 1983-06-10 48,50 48,50 1,5 3,90 AEP Centre ONAHA 
HV 8405FE 1985-12-24 36,70 3500 3,6 4,92 

40,50 4050 00 11,42 
4500 4500 0,0 8,95 

HV 8101FE 1982-10-23 FORAC 45,00 45,00 2,4 895 
HV ALG2 2004-08-05 64,96 Improductif 
HV ALG2 2004-08-05 6134 Imoroductif 

0,00 0,00 
HV 8405FE 1985-12-20 80,00 o 00 , 0,0 , a 00 
HV 1983-06-10 30,00 29,80 , 0,4 , 980 
HV 8605FE 1986-05-23 79,80 0,00 I 00 I 0.00 'Sec 

4421500 
4615000 
4675000 
1948800 
1840200 

12400000 
3839000 

, 2394000 
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ANNEXE3 
Donnees physico-chimiques de la qualite de I'eau 

~~ 
1··· .. I.QN .t.:ATI .CDA. 1 CPIL} CONI ·CA.··I. MG I . NA I K ItL'SO.( HCQ4 
~ ... i';i" ... ; ...•. . : i : ...... .i· 
0,930556 14,68056 1986-02-26 8 4200 502 333 240 45 380 312 229 

623429 0,919444 14,72778 : 1986-02-26 8 680 23 13 100 4 7 14 366 
623431 0,919444 14,72778 1986-02-26 0 760 63 18 62 7 100 75 104 
623433 0,919444 14,72778 I 1986-02-26 8 260 22 12 18 2 7 116 

! 623435 0969444 14,68333 : 1986-02-26 7 240 16 18 16 1 5 207 
623437 O'96~68333 1986-02-26 8 340 29 23 23 1 5 290 
623439 0,8777 80833 1985-02-26 8 340 37 15 15 2 11 262 
623440 0,919444 14,72778 1986-02-26 8 26 15 15 3 2 226 
625692 0,844444 L 14,90833 7 2700 132 65 80 15 168 113 272 
625694 0872222114,88333 8 329 11 11 46 2 11 16 186 

Caato/fGotouoli iii ii . .' 

615608 0,729167114,58056 1978-04-21 0 200 
615609 0,734722 1 14,58611 1978-04-29 0 140 
615612 0,736111 114.5875 1978-05-05 0 143 
618484 0,847222 78 1982-04-02 7 2990 180 100 410 15 83 520 420 
618485 0,847222 78 
618486 0,875 14,60278 7 800 69 39 36 4 12 15 420 
628347 0,577778 14,62222 8 1086 78 20 108 3 20 38 577 
628365 0,588889 14,42778 8 364 30 8 40 4 8 11 153 

Cttlffl:m .: 
617547 1,294444 14,44444 1982-07-01 7 180 18 4 13 5 1 0 104 
617555 1,219444 14,525 1982-07-01 7 140 12 2 5 6 2 4 57 
617879 1,219444 14,50556 1984-02-02 8 1000 88 64 36 1 10 13 404 
617881 1.225 14,51944 1982-07-01 7 51 4 0 3 1 14 2 61 
617883 1.225 14,51944 1984-02-02 7 20 2 0 1 1 28 0 45 
617885 1,275 14,53889 1982-07-01 6 28 2 1 2 0 43 1 61 
617887 1,275 14,53889 1984-02-02 8 650 24 28 19 4 7 12 244 

~1'205556 14,53889 1982-07-01 7 670 41 34 19 5 9 13 397 
1,252778 14,53889 1982-07-01 6 30 3 1 3 0 21 1 67 
1,252778 14,53889 1982-07-01 6 650 56 24 1 2 14 27 207 

617898 1,334722 14,55 1982-07-01 7 45 3 1 3 0 11 2 67 
617900 1,322222 14,55 1984-02-02 8 568 40 15 76 5 18 92 287 
617902 1,319444 14,48333 1984-02-02 8 389 37 1 11 3 18 55 220 
617904 1319444 14,48333 1984-02-02 8 208 19 10 11 1 7 5 159 
617906 1 255556 14,49444 1984-02-02 9 469 39 24 17 2 21 18 214 
623418 1,275 14,43611 1986-02-26 7 200 26 13 15 3 0 1 156 
623428 1,305556 14,54444 1986-02-26 7 1320 99 84 100 8 92 79 317 
623436 1,258333 14,74167 1986-02-26 7 40 19 20 4 10 27=KF 
624991 1,227778 14,52222 7 328 30 9 21 4 21 12 
625002 1,305556 14,48889 8 1 165 92 37 92 3 43 32 351 
625693 1,15 14,70417 8 278 20 12 15 5 14 4 154 
624989 1,216667 14,51667 7 tiit 15 5 5 6 18 1 67 
624993 1,280556 14,53889 7 95 44 48 7 50 35 218 
624995 1,280556 14,53889 7 4340 580 320 90 5 305 265 243 
625001 1,216667 14,51667 8 249 23 9 12 4 20 4 110 
625006 1,258333 14,49444 8 874 76 30 58 1 36 34 285 
625008 1,258333 14,49444 8 1 138 115 42 85 3 39 49 384 
624997 J,338889 14,55833 8 1355 126 55 69 4 84 34 363 
Canton~i 

! 617549 1 194444 14,488891 1982-07-01 7 690 39 12 71 29 17 30 154 
617867 1,136111 ~'_02~02 8 1 147 44 17 20 0 60 89 415 
617669 1,094444 1 1984-02-02 7 240 7 4 14 9 14 32 73 
617873 1,077778 1982-07-01 7 155 28 1 1 0 11 1 146 
617875 1,118056 14,575 1984-02-02 7 15 2 0 0 0 82 3 46 
617878 1,161111 14,48889 1984-02-02 86 293 28 0 15 2 28 9 

2§L-1 
617880 1,161111 14,48889 1982-07-01 7 25 3 0 2 0 18 0 
~1,094444 14,54167 1982-07-01 7 48 6 1 2 0 25 1 67 

617 1,077778 14,55 1984-02-02 7 45 2 2 3 1 14 0 68 
617886 11,118056 14,575 1982-07-01 7 660 22 2 19 4 7 13 384 
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lRH LQN ..•• LAT CDA·. CPHCON .CA MG NA K .Cl.. ·· •• ···$04 H(ro' 
617888 1 188889 1448811 1982-07-01 7 145 21 0 5 2 11 1 92 
617890 1 208333 1449444 1982-07-01 7 315 24 10 22 3 7 35 183 
623419 1,097222 1453056 1986-02-26 7 460 65 20 16 4 2 4 372 
623421 1 058~ 1986-02-26 7 400 37 14 19 6 56 32 137 
623422 l,02~+--=1~98::6c.:;-0~2'-O-2~6+--::-8--t-~1"':';0~8~0-t-~56::-+-4~2:-+--.i3:;:9-+---;5:--I--=::8'--+"'-"':1:'3:9---t--4';:7;;6:--1 
623423 1 025 14 60278+--= 11~986~-0~2'-O-2~6+-=-7 --t---:l-:2~0~0 -t-1:':0O::-0-t---:3::3:-+-f12::':6:--+---;8:--�----:l::::oo-:::-+-:::3::::24:---t----:-:16:-:;5-·-i 
623425 0,975 1 
623444 1,097222 1 1986-02-26 
624985 1,163889 14,48056 
625007 1,027778 14,60278 
625009 0,975 14,63333 

o 
7 
8 
o 
7 

400 
205 
300 
581 
675 ~14'48889 

~~4'~1~67 1982-10-28 ; !:~ 
618490 0,738889 14,44444 7 795 
618493 0,783333 14,39444 9 645 

22 
15 
36 
60 
54 

16 

11 
8 
12 
2 

22 

5 

11 
11 
9 

27 
65 

44 

2 

2 
5 
2 

o 

2 9 
15 0 
14 1 
11 4 
28 13 

8 1 

153 
65 
186 
305 
o 

163 

"84" 0''''''''1'','''44 198' .... " 7 "50 165 63 90 7 SO " 190 618496 0,81 14,4 1982-09-03 7 320 36 17 15 2 10 4 190 
618516 14,25556 9 1550 23 7 450 13 8 230 830 
618522 0 ..:.:1-;4~';:3;.:~3:;3;3;;;;3;:.J+f--:..,.1:;:9=-i:8c::2;-0~5-;2;1:;::-;;8=-_-_-_1~--...!.1:0;7-::-0=-_~-I----~3;:~9;.._~~f-----~5=-=0;:!;:..;;;2~~0;;:0;:::::~4:__:::~::::2;::!;:::3;7~:~;::-:;-7;o;,7::=0;~ 
618539 1 -;4';:,3=-91~6~7+-:1~9~82~-O~9~-2~3~-~7-+--:-::-3~30~-t--T.2~9~+-~10::_+_:::4~3~+~1~_+_~4~_I_--~2:--+~19~0~ 
618545 1, 1982-09-23 7 2100 150 76 230 7 135 50 275 
628325 1,1 1-;4,';:2:;.,33:;.::33::i-t-:.;;=--=..:::.::..t--;;8--1--=;:5i:i:70~-t---';i3:;:0'--+--':;9'---+---=:8~5;:-+--1:--+-.:..;0:-::--I--=::0'--+~247.8i:--l 

628267 0,8 14,3 7 560 38 19 100 1 24 14 103 
628259 0,901389 14,30694 7 577 42 15 80 1 18 11 244 
628263 0,855556 14,32222 8 560 26 17 140 1 18 45 563 
628271 0=816667 14,28333 7 1 820 53 18 410 3 168 175 305 

628287 0 _I_l~4~,2~OO:;3~3~--__ ---4_~8=---+~44~9--t-~4~6~4-~1~7--+_~40~--I--~6-+--~4 __ -t---;0~-+--;3~2=-6~ 
628293 0, 14,2 8 681 74 30 40 6 12 15 337 
628291 0,930556 14,20833 8 471 42 12 50 7 4 0 329 
628302 0,955556 14,44444 7 1 086 104 60 49 3 42 16 308 
628304 0,955556 14,44444 7 1420 130 61 68 5 82 11 232 
628311 0,933333 14,29167 7 2410 288 54 147 7 117 210 287 
628314 1,097222 1444722 7 359 30 14 20 4 9 11 104 
628316 1105556 14,35833 7 1470 99 96 62 3 54 12 248 
628332 1,276389 14,27917 7 217 24 7 7 1 10 0 110 
628253 1 063889 14,06111 8 800 51 39 151 2 4 225 356 
628255 1,1 14,23333 7 1 600 117 76 100 7 71 70 259 
628290 0775 1445 8 650 65 31 37 6 17 12 305 

•

1 038889 14,43889 8 674 62 25 25 3 18 40 218 
6 14,43194 7 668 70 33 17 1 37 16 165 
6 -:1~4~,4~72~2~2+-------+--~8~+~4~62=---t--;;3~6-+-~15=----I---5~0~4--~1--+-~4~-+--~0~+-;;2~59~ 

Cj . .".·r··..,;··""'·...:,;·····--:····;..:.·""··;,::···:i'-:··:.:::····:~:;;;:;:;:~::~::~:~;~:~:~~:::~:::~:::;:~:::~;::~:~~::~::::~::~::~:~:~-=; 
617 1,283333 14,43611 1982-07-01 6 110 6 2 5 8 2 0 20 
617932 1,527778 14,24444 1983-01-27 7 880 72 35 18 2 8 23 354 
617938 1 572222 14,31111 1983-02-23 8 745 78 13 24 3 22 5 234 
617940 1,547222 14,28333 1984-02-02 7 3800 309 123 174 9 130 39 277 
617942 1,572222 14,22778 1983-02-23 8 780 68 31 16 2 8 13 414 
623420 1,280556 14,43611 1986-02-26 7 240 27 10 17 3 2 0 159 
623445 1,608333 14,24444 1985-02-26 0 460 11 7 7 2 2 5 122 
623447 1,625 14,23056 1985-02-26 8 160 12 7 7 1 2 0 116 
625698 1,55 14,21111 8 289 25 9 16 3 11 2 125 

617895 1,4 14,28333 1984-02-02 8 4800 o o 340 10 241 1 325 519 
617897 1,4 14.28333 1964-02-02 8 674 34 11 17 4 28 32 268 
617899 1,4 14.28333 1984-02-02 9 900 30 20 80 5 78 100 207 I 

617901 1,4 14,28333 1964-02-02 8 486 24 13 14 25 22 177 I 
617903 1,447222 14,22778 1983-01-27 8 920 31 25 o 12 47 343 
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617905 1,45 14,20833 1984-01-23 67 890 80 31 1 0 10 9 422 
617907 1,45 1420833 1983-02-23 8 930 61 16 0 2 18 125 292 
617909 1,45 1420833 1984-02-02 7 1150 101 25 115 3 40 120 348 
617911 1,45 14,20833 1984-02-02 9 341 15 6 19 6 11 5 207 

617914 1 261111 1984-02-02 8 473 46 0 17 2 11 13 238 
I 617913 1,4 1142833311984-02-02 8 666 66 28 14 4 25 23 281 

! 617915 1 ,488889 -;':19:-:8C;:3-O-=2--:2=3+-':;8-+--;560=-1--4""9:--+-7';19::--+-2~6::-+-";:3'---+-""::4'--+-~15:---+-';2:-:94:-:--I 
617916 1,294444 14,31667 1984-02-02 8 638 58 19 52 8 14 3 409 
617918 1,294444 14,31667 1984-02-02 8 223 16 6 9 7 4 2 214 
617922 1,441667 14,23333 1984-02-02 7 3200 227 143 109 1 90 190 329 
617924 I 1,45 1420833 1983-02-23 8 820 75 12 71 1 6 11 387 
617 1,45 1420833 1983-02-25 7 760 55 24 63 1 9 39 382 
617 420833 1983-02-23 7 820 70 17 66 2 10 21 420 
617944 1,505556· 14 16389 1983-02-23 8 770 73 31 25 3 22 12 305 
617946 1505556 14,16389 1984-02-02 7 3150 277 100 153 22 110 110 328 
619131 145 1420833 1984-02-02 9 866 92 31 24 2 28 51 323 
619132 1,45 14,20833 1984-02-02 7 180 22 8 13 2 11 4 165 
619133 1,45 14,20833 1984-02-02 7 1000 59 61 100 2 43 275 390 

I 623414 1,2 14,38611 1986-02-26 7 1600 117 40 64 10 200 88 668 
623416 1,2 14,38611 1986-02-26 8 42 20 19 4 17 6 348 
623442 1,488889 14,18333 1986-02-26 7 26 14 14 4 2 2 207 
623446 1,447222 14,23056 1986-02-26 8 460 31 42 21 4 10 137 244 
624982 1,347222 14,28056 7 214 32 6 10 2 7 38 145 
624984 1,334722 14,26111 7 399 25 5 60 3 18 19 218 
624988 1,3 14,28889 7 1316 158 51 70 12 135 25 339 
624990 1,3 14,28889 8 1812 74 41 280 8 272 98 406 
624994 1,3 14,28889 7 1098 88 25 140 5 142 3 411 
624996 1,3 14,28889 8 916 59 24 83 6 92 92 278 
625696 1,483333 14,18611 8 312 28 14 19 2 5 3 198 
625699 1,334722 14,26111 0 351 29 6 43 2 10 2 223 
625701 1,205556 14,36667 8 748 72 27 43 5 87 25 320 
628340 1 319444 ~ 8 1429 186 17 57 1 74 47 229 

I 628318 1,165278 1 ~=-I-----I---';8:---+""":"6';';3::':4 ~1-"':'4;:::6::'-'+-----;1-:-4 -+--';;85=--+--:5--+---'9-::--+-";'15=---+---:2;;3:;'1 ---l 
628324 1,223611 14,3416==7+-----+--:7:---+---:2,;:1-:3 ---l1--:2~8-+-----;1-:-4 -+---"::9::'-'-+--71--+---"':3=--+--':0:::"'--+---':1"'6-=-8---l 

628328 1,226389 14,3375 7 427 38 9 3 3 12 0 95 
628330 1,244444 14,31389 7 187 17 7 7 3 7 0 81 
628336 1,302778 14,2625 8 1085 125 13 57 10 42 34 189 
628334 1,305556 14,26111 8 449 27 7 50 10 11 26 217 

628277 0,786111114,208331 1 8 1 740 1 49 1 26 1 100 1 3 I 42 50 I 

! 628329 1,372222 14,22778 8 763 90 12 50 3 27 0 
628335 1,325 14,14722 8 858 111 0 33 1 11 12 
628249 1,227778 14,07639 8 280 48 13 25 0 2 12 
628251 1 127778 14,06667 8 480 40 26 25 0 11 1 
628331 1,366667 14,12778 8 1212 139 1 83 4 7 238 
628333 1,366667 14,12778 8 1436 126 36 108 3 21 175 

LEGENDE 

IRH . Numero d'inventaire des ressources hydrauliques 
LON: Longitude 
LAT: Latitude 

CDA : Date de I'analyse 
CPH : Valeur de pH 
CON: Conduclivite eleclrique (us/cm) 

CA : Calcium (mgll) 
MG : Magnesium (mgn) 
NA : Sodium (mgll) 

K . Potassium (mgll) 
CL : Chlorures (mgll) 

S04 : Sulfates (mg/l) 
HC03 

. Bicarbonates (mgll) 

320 

265 
432 
204 
293 
363 
305 
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RESUME ---------------------------------

La diversite biologique du fleuve Niger offre une grande richesse floristique et faunique, de 
m~me qu'une grande variete d'ecosystemes malgre une perturbation importante des habitats. 
Les ressources naturelles et I'environnement du bassin du fleuve Niger sont devenus fragilises 
en raison de I'effet combine de la diminution des precipitations depuis Ie debut des annees 70, 
des amenagements hydroagricoles et des pressions humaines. La degradation des ressources 
naturelles se traduit entre autres par une perte de fertilite des terres, une diminution des patu
rages naturels, une augmentation de la transhumance et une concurrence entre I'agriculture et 
I'elevage. Depuis pres de 30 ans, la degradation et la perte d'ecosystemes et d'habitats naturels 
ont eu pour effet de reduire la biodiversite et d'augmenter la desertification. 

Le fleuve Niger a connu une reduction de la capacite de transport de sediments causee par les 
bas niveaux d'eau, alors que I'erosion eolienne, mecanique et hydraulique s'est accrue en raison 
de la desertification et de la degradation des berges qui resultent de la pression combinee de 
I'homme et de ses troupeaux. Ce processus a eu pour effet d;accroitre la sedimentation des 
affluents et du cours principal de fleuve. Beaucoup d'oiseaux aquatiques en migration dependent 
des deltas pour s'alimenter et s'y reposer; une competition de plus en plus grande entre les 
humains et certaines especes s'est developpee. 

Les secteurs ayant subi jusqu'a maintenant Ie plus de deterioration sont situes sur Ie bord du 
fleuve. Avec la severite des etiages, des menaces pesent sur Ie maintien de la diversite biolo
gique Ie long du fleuve Niger, et des especes sont menacees par la perte d'habitats. 

Les travaux de terrain effectues en mai 2005 ont perm is d'identifier certaines especes plus sus
ceptibles d'etre affectees par la degradation des ecosystemes du fleuve et de ses environs. Ce 
sont principalement les especes d'oiseaux aquatiques, les mammiferes aquatiques et semi
aquatiques comme Ie lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) et I'hippopotame commun 
(Hippopotamus amphibius). 

La jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes) dans Ie fleuve Niger prend sa source en amont de 
Bamako au Mali, a la mare de Kalanbankoura pres de Sebeninkora. Sans affirmer qu'iI s'agit de 
la seule source d'origine, la jacinthe se retrouve maintenantjusqu'a I'estuaire au Nigeria. 

Les sites d'infestation connus au Mali sont : la mare de Sebougou pres de Segou, Ie reservoir du 
barrage de Markala et les canaux Tientien Titi et Dougabougou. La jacinthe d'eau est abondante 
sur Ie reservoir de Markala; la seule facon d'empecher la jacinthe d'eau de devaler et d'envahir 
les amemagements hydroagricoles a Markala a ete de mettre en place un dispositif d'arret apres 
un coOteux programme de nettoyage des canaux abducteurs et des canaux secondaires jusqu'a 
la prise des distributeurs. L'ouvrage fonctionne tres bien, et tres peu de mouvements de jacin
thes ont ete enregistres a I'aval. 

Tel qu'observe en mai 2005, ell 1 km en amont d'Ayorou, la jacinthe d'eau est completement 
absente en periode d'etiage, alors qu'elle est presente et abondante en plusieurs endroits ell 
I'aval d'Ayorou. En bordure riveraine, la jacinthe d'eau est souvent associee a la presence de 
bourgou et de Polygonum. La jacinthe d'eau remplace les communautes de plantes aquatiques 
indigenes, mais est eUe-meme colonisee par plusieurs especes de plantes semi-aquatiques, ce 
qui amene des changements importants dans I'ecologie des milieux humides ou elle se retrouve. 
La presence de grands radeaux de jacinthes d'eau dans des sections plus calmes du f1euve peut 
reduire davantage la vitesse du courant, augmenter la sedimentation et provoquer des pro
blemes d'ensablement. De plus, la presence de ces grands radeaux de jacinthes augmente 
I'evaporation du plan d'eau par Ie processus d'evapotranspiration et ce, jusqu'a 400 m3/ha. La 
jacinthe d'eau peut egalement obstruer les prises d'eau de centrales hydroelectriques, comme 
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ce fut Ie cas a Owens Falls en Ouganda. La jacinthe peut creer une interference avec la peche, 
reduire les rendements et meme la rendre impossible. Cette espece absorbe beau coup 
d'elements nutritifs lors de sa proliferation dans un reservoir en reduisant Ie phytoplancton, Ie 
zooplancton et ultimement les stocks de poissons. La proliferation de la jacinthe d'eau peut favo
riser les vecteurs de la bilharziose et de la malaria. 

Les resultats de ceUe etude permettront I'etablissement d'un programme de suivi environne
mental et la proposition d'un plan de gestion de la jacinthe d'eau. Ces deux programmes seront 
integres dans Ie Plan de gestion environnementale et socia Ie du Programme Kandadji. 
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Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur 
de la vallee du Niger - Etude detaillee d'impact environnemental et social 
Etude sur la faune et d'eau 

1. INTRODUCTION 

La diversite biologique du fleuve Niger oftre une grande richesse floristique et faunique, de 

meme qu'une grande variete d'ecosystemes malgre une perturbation importante des habitats. 

Les ressources naturelles et I'environnement du bassin du fleuve Niger sont devenus fragilises 

en raison de I'eftet combine de la diminution des precipitations de puis Ie debut des annees '70, 

des amenagements hydroagricoles et des pressions humaines. La degradation des ressources 

naturelles se traduit entre autres par une perte de fertilite des terres, une diminution des patu

rages naturels, une augmentation de la transhumance, une concurrence entre I'agriculture et 

I'elevage, et un surpaturage. La degradation et la perte d'ecosystemes et d'habitats naturels ont 

eu pour eftet de reduire la biodiversite et d'augmenter la desertification. 

Depuis 25 ans, Ie fleuve a connu une reduction de la capacite de transport de sediments causee 

par les bas niveaux d'eau, alars que I'erosion eolienne, mecanique et hydraulique s'est accrue a 

cause de la desertification et de la degradation des berges qui resultent de la pression combinee 

de I'homme et de ses troupeaux. Ce processus a eu pour eftet d'accroitre la sedimentation des 

aftluents et du cours principal du fleuve. 8eaucoup d'oiseaux aquatiques en migration dependent 

des deltas pour s'alimenter et s'y reposer; une competition de plus en plus grande entre les 

humains et certaines especes s'est developpee. 

Les secteurs ayant subi jusqu'a maintenant Ie plus de deterioration sont situes sur Ie bord du 

fleuve. Avec la seve rite des etiages, des menaces pesent sur Ie maintien de la diversite biolo

gique Ie long du fleuve Niger, et des especes sont menacees par la perte d'habitats. 

Le Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur de la vallee du 

Niger permettra d'assurer une regularisation des eaux dans la vallee du fleuve qui se traduira par 

la preservation et la creation de biotopes et d'habitats nature Is. La mission d'etude eftectuee 

dans Ie cadre du Programme Kandadji visait a documenter les conditions actuelles de la jacinthe 

d'eau et des populations fauniques qui occupent Ie secteur aftecte par Ie programme. Dans Ie 

cadre de la mission, une attention particuliere a ete portee aux especes menacees. 
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Etant deja familier avec Ie secteur du Parc national du W, une revue documentaire prealable a la 

mission a permis de se familiariser rapidement avec la section du fleuve comprise entre Tillaberi 

et la frontiere malienne, d'identifier les zones d'importance pour les oiseaux et d'etablir la liste 

des especes menacees au Niger. 

L'objectif assigne a la mission entre dans Ie cadre de I'etude detaillee d'impact environnemental 

et social du Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur de la 

vallee du Niger. Plus particulierement, il s'agissait au cours de la mission, par Ie biais 

d'entretiens avec les populations et de visites, d'identifier les habitats fauniques susceptibles 

d'etre perturbes par la construction du barrage, d'evaluer I'infestation par la jacinthe d'eau et de 

documenter la presence de certaines especes fauniques d'interet particulier. 

2.1 Zone d'etude detaillee 

Le site du futur barrage de Kandadji (14°37N et 0059E) est a 187 km en amont de Niamey et a 

61 km de la frontiere malienne. La zone d'influence directe du Programme Kandadji couvre 

quatre arrondissements du departement de Tillaberi (Tillaberi, Tera, Kollo et Say), deux arron

dissements du departement de Dosso (80boye et Gaya) et la communaute urbaine de Niamey. 

La zone d'influence des rivieres Gorouol, Dargol, Sirba, Goroubi, Tapoa et Mekrou, susceptibles 

d'etre influencees par Ie Programme, a ete considEm~e pour mieux cerner les effets tant directs 

qu'indirects sur la faune et la flore aquatique. 

L'emphase a ete mise sur Ie milieu biophysique de la zone d'etude detaillee telle qu'elle apparait 

a la figure 1. 

2.2 Methode 

La mission s'est deroulee du 6 au 13 mai 2005. Elle visait a documenter les conditions actuelles· 

de la vegetation et des populations fauniques qui occupent la zone d'etude detaillee du projet. 

Dans Ie cadre de cette mission, une attention particuliere a ete portee aux especes menacees, 

tout particulierement la grue couronnee (Balearica pavonina) et Ie lamantin d'Afrique (Trichechus 

senegalensis) , a la presence des hippopotames (Hippopotamus amphibius) et a la problema

tique de la jacinthe d'eau. 
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Figure 1 
Zone d'etude detaillee du milieu biophysique 

Source : Tecsult International Lirnitee , 2005 . 
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L'equipe a choisi Ayorou comme centre d'operation. La visite de terrain avait pour but de visuali

ser les grands ensembles homogenes du futur reservoir et de caracteriser la presence de la 

faune et de la jacinthe d'eau. L'importance relative des differents habitats a ete evaluee par Ie 

biais d'entretiens avec les populations et de rencontres avec les autorites locales concernees. 

La mission sur Ie terrain a ete divisee en deux parties. Au cours de la premiere partie, nous 

avons effectue des observations en plusieurs points a proximite du fleuve a partir de la route 

entre Barame et Kongo Tire (a la frontiere avec Ie Mali) pour, par la suite, utiliser une pirogue 

motorisee entre Ayorou et Barame afin de parfaire nos observations et de proceder a des 

rencontres sur des iles ou en bordure du fleuve. Une visite du site propose pour Ie barrage de 

Kandadji et une rencontre informelle avec les pecheurs locaux ont permis la familiarisation avec 

I'emplacement du barrage. 

La deuxieme partie a consiste en la visite d'une installation hydroagricole entre Tillaberi et 

Kandadji, et diverses rencontres et entrevues locales a Ayorou. La visite s'est terminee a bord 

d'une pirogue motorisee entre Ayorou et Sanguile afin de se familiariser avec la distribution des 

plantes aquatiques, plus particulierement la jacinthe d'eau, la faune aviaire et les sites utilises 

par les hippopotames et les lamantins. Cette section de riviere etant plus problematique de par 

sa configuration deltaIque et ses nombreux seuils, Ie president de l'Association departementale 

des pecheurs (M. Amadou Abdoulai) nous a accompagnes; son experience et ses connais

sances du fleuve ont ete particulierement utiles. Nous avons tente d'etablir plus specifiquement 

la limite d'infestation par la jacinthe d'eau en cette periode de I'annee. 

La mission a ete suivie d'une recherche documentaire et d'echanges avec des specialistes du 

milieu a Niamey et a I'etranger, et tout specialement avec Ie Dr Joost Brouwer qui coordonne la 

banque de donnees des oiseaux du Niger et qui a rendu disponible I'ensemble de ses donnees 

contrairement aux intervenants locaux qui etaient plutot reticents. 
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Au Niger, l'Etat s'est approprie I'essentiel des ressources naturelles. L'article 539 du Code civil 

applicable au Niger prevoit que « taus les biens vacants et sans maitre appartiennent au 

damaine public », c'est-a-dire a I'Etat. Dans Ie meme esprit, la loi du 4 aoOt 1962 sur la chasse 

affirme que Ie droit de chasse appartient a I'Etat, ce qui signifie que la faune lui appartient. 

La legislation plus recente a pourvu Ie Niger d'un cadre juridique epars du point de vue des 

normes qui Ie compose, qui sont regroupees dans des textes legislatifs et reglementaires, mais 

qui doivent composer avec Ie droit coutumier. 

3.1.1 Coutumes 

Les normes coutumieres sont des regles orales nees de la pratique et qui, a force d'etre repe

tees, sont devenues obligatoires. Le principe de I'application de la coutume a ete reconduit 

lorsque Ie Niger est devenu independant, a travers la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur I'organi

sation judiciaire du pays, et par Ie maintien de la chefferie traditionnelle qui a conserve son role 

d'auxiliaire de I'administration. Les chefs de villages ou de tribus participent a I'encadrement 

administratif de la population (Laouli et a/., 2003). 

La reconnaissance de la coutume comme norme applicable au Niger en matiere de gestion des 

ressources naturelles a ete reaffirmee par I'ordonnance no 93-28 du 30 mars 1993 qui confere 

d'importantes prerogatives aux chefs dans la gestion des ressources naturelles, fixe les modali

tes d'administration des collectivites coutumieres et reconnait aux chefs tradition nels des 

pouvoirs importants en matiere de gestion des conflits qui peuvent, entre autres, toucher I'exploi

tation de la faune. L'autorite coutumiere est une realite sociale tres variee et bien implantee au 

Niger, voire reconnue par I'Etat (Laouli et al., 2003). 

En tant qu'autorites traditionnelles, les chefs appliquent la coutume. En fait, il y a autant de cou

tumes qu'il y a de groupes et de sous-groupes ethniques. Selon Laouli et a/. (2003), ces regles 

coutumieres auraient fortement subi I'influence de !'Islam au point ou, dans beaucoup de cas, 

!'Islam s'est substitue aux coutumes locales. 
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La loi no 98-07 du 29 avril 1998, fixant Ie regime de la chasse et de la protection de la faune, 

definit la chasse, determine les conditions dans lesquelles elle doit s'exercer, fixe les mesures de 

protection de la faune et prevoit les penalites qui sanctionnent Ie non-respect de ses prescrip

tions. De meme, elle ouvre la possibilite d'exploiter les aires de chasse a travers des conces

sions accordees par Ie ministre Charge de la faune. Elle prevoit la creation d'un fonds d'ame

nagement de la faune sauvage. 

La Loi cadre no 98-56 du 29 decembre 1998, relative ala gestion de I'environnement, a tente de 

mettre fin au foisonnement des textes dans Ie domaine de I'environnement en definissant un 

cadre juridique general et des principes fondamentaux. Certains principes font appel au droit 

coutumier, en I'absence d'une legislation plus specifique, ou peuvent toucher indirectement la 

gestion de la faune. Citons en particulier Ie principe de subsidiarite selon lequel en I'absence 

d'une regie de droit ecrit de protection de I'environnement, les normes coutumieres et les prati

ques traditionnelles eprouvees du terroir concerne s'appliquent. 

D'autres outils legislatifs visant I'elevage et les paturages touchent indirectement la faune, par 

exemple, ils interdisent d'introduire du betail dans des reserves de faune. 

Selon Ie document prepare par l'Ambassade de France au Niger (Laouli et al., 2003), la protec

tion de la faune est nettement insuffisante. 

« Des actions c1assiques de lutte contre Ie braconnage sont conduites par les ser
vices forestiers. Des projets de protection et multiplication de certaines especes sau
vages sont en cours. Mais les operations de protection de la faune sont insuffisantes 
en raison de l'immensite du territoire et de l'insuffisance des moyens des services 
forestiers. Les actions de preservation de la diver site biologique sont timides. /I n'y a 
pas d'implication suffisante des populations dans les operations de protection de la 
faune. Parmi les ameliorations envisagees, on note la possibilite de creer des reser
ves de la faune sauvage, la rehabilitation du Parc national du Wet I'affectation d'une 
partie des superficies des ranchs de rEtat a relevage de la faune. }} (page 32). 

3.1.3 Cadre institutionnel 

La protection du patrimoine naturel au Niger est so us la responsabilite du ministere de l'Environ

nement et de la Lutte contre la desertification. II est charge de la conception, de I'elaboration et 

de la mise en reuvre des politiques en matiere d'environnement et de lutte contre la desertifica-
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tion. Dans Ie domaine de la faune et de la lutte contre les plantes envahissantes, il exerce les 

attributions suivantes : 

• I'elaboration et I'application des textes legislatifs et reglementaires visant la 
sauvegarde, Ie retablissement et Ie renforcement des equilibres necessaires au 
developpement et it la gestion durable des ressources naturelles, notamment les 
zones hum ides, les terres et les ressources fauniques; 

• la definition et la conduite des strategies en matiere d'amenagement et de ges
tion des ressources naturelles, de preservation de I'environnement et de lutte 
contre la desertification; 

• la promotion et Ie developpement participatif et decentralise des actions d'ame
nagement de I'espace rural et des ecosystemes, notamment it travers les pro
grammes de gestion des terroirs; 

• la lutte contre les plantes envahissantes; 

• I'amenagement et la gestion de la faune sauvage et des aires protegees; 

• I'organisation et la gestion de la chasse et de la peche; 

• la conservation et I'utilisation durable de la diversite biologique; 

• la protection, la restauration et la gestion durable des zones hum ides; 

• la conception, la realisation et Ie contrale des etudes, desinventaires, des enque
tes statistiques dans Ie domaine de I'environnement, de la lutte contre la deserti
fication, d'information, de formation et d'encadrement des differents acteurs 
intervenants dans les domaines de I'environnement, de la lutte contre la desertifi
cation et de la gestion des ressources naturelles; 

• la coordination, Ie suivi et I'application des conventions et accords internationaux 
dans les domaines de I'environnement, de la lutte contre la desertification et de la 
faune; 

• la definition et Ie suivi de la mise en oouvre de la politique de recherche et 
d'amelioration des connaissances en matiere d'environnement, de lutte contre la 
desertification et de la conservation de la diversite biologique; 

• la vulgarisation des resultats des recherches en matiere d'environnement, de 
lutte contre la desertification et de la gestion des ressources naturelles; 

• les relations et Ie partenariat avec les institutions et organismes nationaux 
concernes, les organisations regionales et internationales specialisees dans Ie 
domaine de I'environnement, de la luUe contre la desertification et de la gestion 
des ressources naturelles. 

La Direction de la Faune, Peche et Pisciculture (DFPP) est chargee de la protection du patri

moine naturel; en 1987, elle avait 40 personnes it son emploi qui etaient responsables de la 

conservation et de I'amenagement de la faune pour I'ensemble du pays (Brouwer et al., 2001). 
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A ce titre, elle est chargee de : 

• I'elaboration des politiques, strategies et programmes nationaux en matiere de 
faune et d'aires protegees; 

• I'elaboration des projets de textes legislatifs et reglementaires en matiere de 
faune et des aires protegees; 

• la conception et I'elaboration des programmes d'information, de sensibilisation et 
de formation en matiere de faune et des aires protegees; 

• I'elaboration, la mise en ceuvre et Ie suivi des plans d'amenagement et de gestion 
de la faune, des zones hum ides et des aires protegees; 

• la coordination des activites des programmes et projets dans Ie domaine de la 
faune et des aires protegees; 

• I'appui aux populations locales et au secteur prive pour la valorisation de la faune 
sauvage; 

• la definition des themes de recherche dans Ie domaine de la faune et des aires 
protegees; 

• I'application des textes legislatifs et reglementaires en matiere de faune et d'aires 
protegees; 

• Ie suivi et la coordination de la mise en ceuvre de toutes les conventions, accords 
et traites relatifs aux domaines de la faune et des aires protegees avec les direc
tions concemees; 

• Ie suivi des ecosystemes naturels classes sous conservation et de leurs res
sources; 

• Ie suivi des ressources fauniques et de leurs habitats; 

• Ie suivi des relations avec les institutions et organismes nationaux, regionaux et 
internationaux specialises dans Ie domaine de la faune. 

Conseil national de I'environnement pour un developpement durable 

Finalement, Ie Conseil national de I'environnement pour un developpement durable (CNEDD) a 

ete cree par Ie decret no 96-004 du 5 janvier 1996 et modiM par Ie decret no 2000-272 du 4 avril 

2000. II a pour mission d'elaborer, de coordonner la mise en ceuvre, de suivre et d'evaluer Ie 

plan national de I'environnement pour un developpement durable. L'exploitation des ressources 

fauniques tombe donc sous la juridiction du Conseil. D'ailleurs, la cellule de gestion des res

sources naturelles (CGRN) du Conseil, instituee par arrete conjoint du ministre de I'Agriculture et 

de I'Elevage et du ministre de I'Hydraulique et de I'Environnement en date du 29 novembre 
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1995, est composee de dix specialistes, dont un specialiste en ressources forestieres et faune 

sauvage. 

3.1.4 Conventions 

Le Niger a signe et ratifie, dans Ie domaine de I'environnement, les conventions internationales 

suivantes: 

• la Convention sur la diversite biologiq ue; 

• la Convention sur les changements climatiques; 

• Ie Protocole de Kyoto: 

• la Convention sur la desertification; 

• la Convention sur Ie commerce des especes en danger (CITES); 

• la Convention sur I'utilisation des techniques de modification de I'environnement 
a des fins militaires ou to utes autres fins hostiles; 

• la Convention de Bale sur Ie controle des mouvements transfrontalier de dechets 
dangereux et d'ozone; 

• la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particu
lierement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar); 

• la Convention des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie. 

Convention des oiseaux migrateurs 

Le Niger est signataire de la Convention des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie (La Haye, 

1995). Cette convention specifie que les pays signataires doivent se conformer aux divers 

articles et annexes de la convention. Celle-ci specifie entre autres que: 

Les Parties evaluent !'impact des pro jets qui sont susceptibles de creer des conflits 
entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnees 
au paragraphe 3.2 ( ... ) et les interets humains, et font en sorte que les resultats de 
ces evaluations soient mis a la disposition du public. Ces paragraphes sur la conven
tion doivent apparaitre dans la section ({ Contexte coutumier, legal et institutionnel ». 

Plusieurs especes d'oiseaux figurant au tableau 1 de la convention se retrouvent dans la zone 

d'etude detaillee du Programme Kandadji, et celui-ci est situe dans une des aires mentionnees 

au paragraphe 3.2 de la convention. 
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Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent I'application de normes envi
ronnementales elevees dans la planification et la construction d'equipements en vue 
de reduire a un niveau minimall'impact de ceux-ci sur les populations figurant au ta
bleau 1 de ladite convention. 

3.1.5 Aires conventionnees et protegees dans I'axe du fleuve Niger 

Sites Ramsar 

Parmi les sept sites Ramsar du Niger, Ie site du Parc national du Wet Ie site Moyen Niger sont 

associes partiellement ou totalement au fleuve; Ie site Namga-Kokourou est constitue de mares 

a ('ouest du fleuve a la hauteur de Tillaberi et Ie site du lac Tchad se retrouve a la frontiere du 

Niger avec Ie Soudan. 

Zones d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

Le programme ZICO, sous la gouverne de BirdLife International, vise a identifier, a documenter 

et a promouvoir la conservation et Ie dEweloppement durable d'aires globalement importantes 

pour la conservation des oiseaux sur I'ensemble des continents. 

Le Niger compte 15 ZICO, dont deux sont a l'interieur d'une aire protegee reconnue legalement 

par Ie Niger (Parc national du W et Reserve naturelle nationale Air Tenere). De plus, quatre se 

trouvent sur des sites faisant I'objet de conventions internationales (Ramsar ou UNESCO/MAB) 

ou designes com me reserve de la biosphere, Pour sa part, la ZICO d'Ayorou n'est protegee par 

aucune loi ou convention internationale, quoiqu'elle etait consideree comme aire protegee 

potentielle lors d'un recensement realise en 1989. La zone d'Ayorou, situee sur Ie fleuve pres de 

la frontiere malienne, pourrait constituer une reserve fluviale (oiseaux aquatiques, hippopotames, 

crocodiles, lamantins, poissons) (Seyni at al., 2000). Les coordonnees des ZICO du Niger ainsi 

que Ie critere de qualification apparaissent au tableau ~. 

Parc national du W 

Le Parc national du West une reserve de la biosphere transfrontaliere du Programme 

MAB/UNESCO (Benin, Burkina Faso et Niger). Au Niger, c'est un site du patrimoine mondial et 

un site Ramsar; la partie nigerienne est sous I'autorite du ministere de I'Hydraulique, de l'Envi

ronnement et de la Lutte contre la desertification et il est gere par la DFPP. 
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I Cod&ZlCO Nom' 
.. ' r .. ' .......•. 

~lgll;.· ·~nn68s .. ··. Cif~;de:c._ification 
I NE001 Parc national du W TillaMri 12°20'N - 02°25'E A 1-A3/A03-A04 

I NE002 Makalondi Tillaberi 12°50'N - 01°40'E A3/A03-A04 

I 
NE003 Zones humides Kokoro Tillaberi 14 °12'N - OOo54'E A4i-Miii 

I NE004 Zones humides Namga Tillaberi 14°11 'N - 01°02'E Miii 
, 

I NE005 Ayorou Tillaberi 14°40'N - 00055'E Mi-Miii 

i NE006 Dortoir de TiliabEHi Tillaberi 14°11'N - 01°29'E MiA3/A03 

: NE007 Dallol Boboye Tillaberi 14°00'N - 03°10'E I A4i 

NE008 Zones humides Dan Doutchi Tahoua 14°14'N - 04°39'E Mi 
~ 

I NE009 Reservoir TcMrassa Tahoua 13°51'N -05°18'E Mi 

I NE010 Reservoir Mozague Tahoua 13°54'N - 05°27'E Mi 

I NE011 Zones hum ides Lassouri-Karandi Zinder 14°02'N - 09°35'E Mi 
.. -

i Zones humides Chiya 13°48'N - 09°10'E KE012 Zinder I Mi-Miii 

. NE013 Zones hum ides Atchi Zinder 13°58'N - 09°28'E Miii 

l NE014 Dilia de Lagane Diffa 15°10'N - 12°10'E A1-A3/A03 

~015 Air Tenere' I Agadez 19°12'N 09030'E A 1-A02-A3/A03 

A 1 : Le site supporte regulierement un nombre significatif d'especes en danger ou d'especes preoccupantes. 
A02 : Le site supporte un nombre significatif d'especes endemiques, 
A3/A03: Le site supporte un nombre important d'especes d~nt la distribution est confinee a un biome. 
A4i : Le site supporte sur une base reguliere au moins 1 % de la population globale d'une espece aquatique gregaire. 
A4iii : Le site supporte 20 000 oiseaux aquatiques ou plus, ou 10 000 couples ou plus d'une espece. 

Source: Brouwer et al., 2001. 

Le Parc national du West situe sur la rive droite du fleuve, au sud-ouest de I'arrondissement de 

Say, a 150 km de Niamey, et a 330 km a I'aval du site de Kandadji. ce Parc compte 560 especes 

de plantes, 70 especes de mammiferes, 150 especes d'amphibiens et de reptiles, 112 especes 

de poissons et 367 especes d'oiseaux (Anonyme, 2001). Le fleuve borde Ie pare sur environ 

75 km. 

Le parc renferme les especes typiques de la savane soudanaise, dont les seules populations 

d'eh§phant (Loxodonta africana), de buffle (Syncerus caffer) et de cob (Kobus kob) au Niger. Plus 

de 70 especes de mammiferes diurnes y ont ete decrites dont Ie serval (Felis servaf), Ie caracal 

(Felis caracaf), Ie lion (Panthera leo), Ie guepard (Acinonyx jubatus) et Ie chien sauvage (Lycaon 

pictus) que I'on croyait disparu au Niger. Approximativement 350 especes d'oiseaux peuvent y 

etre observees. Les especes d'oiseaux migrateurs palearctiques sont presentes de fevrier a mai. 

Les especes de reptiles associees au fleuve incluent Geochelone sulcata, Trionyx triungis, 

Varanus niloticus, Python sebae, Python regius, Bitis arietus et Ie crocodile du Nil {CrocodyJus 
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niloticuS). Le dernier recensement des grands mammiferes date de 1978, mais la DFPP crait que 

plusieurs especes ont vu leurs effectifs croitre depuis. 

Le parc comprend egalement des ecosystemes qui se sont develop pes au contact de I'homme; il 

sup porte les plus grandes populations d'ongules de I'Afrique de I'Ouest. Entin, ce parc renferme 

un grand nombre d'especes vegetales. 

La gestion du parc vise: 

• la prevention de la degradation du milieu naturel; 
• la lutte contre Ie braconnage, les feux de brousse et Ie paturage illegal. 

3.2 Description de la faune et de la vegetation aquatique 

3.2.1 

3.2.1.1 Avifaune 

Bien que ce soit un pays aride, Ie Niger offre une diversite remarquable d'especes d'oiseaux : 

525 especes y ont ete recensees jusqu'iiI maintenant. De ce nombre, 368 sont des especes 

residentes, 81 sont des especes migratrices intra-africaines et 170 sont des especes migratrices 

palearctiques; plusieurs especes residentes sont egalement migratrices (Brouwer et al., 2001). II 

n'ya pas d'especes endemiques au Niger. 

Pour les fins de I'etude d'impact, nous avons divise Ie fleuve en trois troncons . 

• entre Ie barrage de Kandadji et la frontiere malienne, qui sera appele la section 
amont; 

• entre Ie barrage de Kandadji et Niamey, qui sera appele la section aval; 

• entre Niamey et la frontiere avec Ie Benin/Nigeria et tout particulierement Ie Parc 
national du W. 

Depuis 1992, la DFPP du ministere de I'Hydraulique et de la Lutte contre la desertification realise 

annuellement des inventaires d'oiseaux aquatiques dans une section du fleuve Niger comprise 

entre Diomana (30 km iii I'aval de Kandadji) et Koutoukale (50 km en amont de Niamey). Au mois 

de fevrier 2005, les inventaires d'oiseaux aquatiques dans ce troncon du fleuve ont ete effectues 

iii dix stations, soit cinq stations Ie long du fleuve Niger, deux stations hydroagricoles et trois 

stations couvrant I'ensemble du complexe de mares de Kokorou-Namga-Tilda (tableau 2). Pas 

moins de 39 especes d'oiseaux aquatiques ont ete observees sur Ie fleuve Niger iii I'aval de 

--- -----------------Tecsult International Limitee -----
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Kandadji, alors que 42 especes furent observees dans la region de Tillaberi lors de ce recense

ment annuel (tableau 3). 

Au moment de I'inventaire de fevrier 2005 (tableau 2), on comptait plusieurs especes de migra

teurs palearctiques, des migrateurs intra-africains et des especes residentes. 

Tableau 2 
Inventaire des sites d'oiseaux aquatiques realise par la DFPP en fevrier 2005 

Sites d'fnveniaire El'ldrotts 
Mari Mare de barrage pres de Tillaberi 
Gourey Bio uve Niger, aval de Tillaberi 
Djambala Fleuve Niger, aval de Tillaberi 
Bonfeba Amenagement hydroagricole Ie long du f1euve Niger, ava] de Tillaberi 

I Koutoukale Fleuve Niger, 50 km amont de Niamey 
i Diomana Fleuve Niger, 30 km aval de Kandadji 
I Zamakoira Fleuve Niger entre Tillab9ri et Niamey 
I Complexe Kokorou-Namga-Tilda Sites de mares ayant un statut Ramsar 

Le complexe de mares de Kokoro-Namga-Tilda, a rouest du f1euve Niger, est un site Ramsar et 

comprend deux ZICD; on y a denombre 92 495 oiseaux so it 68 % des effectifs totaux de 

I'inventaire. " y a des mouvements importants entre ce complexe de mares et Ie fleuve selon les 

niveaux du fleuve (J. Brouwer, comm. pers.). Les amenagements hydroagricoles accueillent 6 % 

des effectifs, alors que les especes observees aux cinq stations du fleuve Niger comptaient pour 

26 % des effectifs. 

Les especes palearctiques representent pres de 45 % des oiseaux denombres dans la region de 

Tillaberi, a I'aval de Kandadji, en fevrier 2005. La sauvagine (37 153 individus) et les limicoles 

(24028 individus.) forment I'ensemble des especes palearctiques presentes; parmi les especes 

les plus significatives, on note la sarcelle d'ete (Anas querquedula) (33 470 individus), la barge a 
queue noire (5561 individus) et Ie chevalier combattant (Philomachus pugnax) (17418 indivi

dus). 

Les especes palearctiques significatives observees a I'interieur des sept stations Ie long du 

f1euve sont les memes que pour I'ensemble de la region· la sarcelle d'ete (Anas querquedula) 

(8705 individus), la barge a queue noire (Limosa limosa) (2835 individus.) et Ie chevalier 

combattant (Philomachus pugnax) (10 163 individus). 

-----·-----------------Tecsult Ihternational Limitee -----
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Tableau 3 
Oiseaux aquatiques observes aux cinq sites Ie long du fleuve Niger 

entre Diomana et Koutoukale en fevrier 2005 

Nom acientifique I ~tq~iS; Nombred1lndMdus 

i Phalacrocorax africanus I Cormoran afr~a;n 37 

Ardea cinerea on cendre 108 

i Ardea mefanocephala Heron melanocephale 8 

Ardea pururea Heron pourpre 26 

, Casmerodius a/bus Grande aigrette 25 

. Egretta garzetta Aigrette garzette 213 

. Bubulcus ibis Heron garde-boeufs 1489 

i Ardea raJ/oides Crabier chevelu 20 

! Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 7 

I Threskiomis aethiopicus Ibis sacre 42 

i Plegadis falcinellus Ibis falcinelle 45 

i Bafearica pavonina Grue couronnee 25 

i Actophilomis africana Jacana a poitrine doree 479 

I Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf 4727 

Plectropterus gambensis Oie de Gambie 50 

I Nettapus auritus Anserelle naine 4 

Sarkidiomis meJanotos Canard casque 5 

i Anas querquedula Sarcelle d'ete 8705 

Gallinula chloropus Poule d'eau 1188 

Porphyrio porphyrio Poule sultane 733 

Himantopus himantopus Echasse blanche 168 

Burhinus capensis CEdicneme du Senegal 2 

, PJuvianus aegyptius Pluvian d'Egypte 2 

Charadrius dubius Petit gravelot 1 

VaneJ/us spinosus Vanneau eperonne 158 

Limosa Jimosa Barge a queue nOire 2494 

I Tringa e~hropu~ Chevalier arlequin 5 

i Tringa nebularia Chevalier aboyeur 2 

Tringa glareola Chevalier sylvain 7 

Tringa hypoleucos Chevalier guignette 16 

Ca/igris canutus Becasseau maubeche 5 

Philomachus pugnax Chevalier combattant 7639 
'---. ._M_ 

Source: Division Faune et Chasse, DFPP. 
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Parmi les especes qui peuvent etre migratrices intra-africaines, notons Ie dendrocygne veuf 

(Dendrocygna viduata) (37 044 individus pour la region et 8 114 individus pour les stations du 

fJeuve) et Ie dendrocygne fauve (Dendrocygna bicolor) (683 individus), observe exclusivement 

dans Ie complexe de mares. 

Dans la portion du fJeuve comprise entre Kandadji et la frontiere malienne, la DFPP n'a aucun 

site d'inventaire. Les seules donnees anterieures proviennent des inventaires partiels realises en 

fevrier 1995 et en avril 1997 dans Ie secteur d'Ayorou, et plus specifiquement dans Ie delta 

interieur parseme d'iles que I'on retrouve a ce niveau. En fevrier 1995, on a denombre, sur une 

aire representant 5 % du delta interieur d'Ayorou, 2752 dendrocygnes veufs (Dendrocygna 

viduata) et 7654 canards casques (Sarkidiomis melanotos) parmi les 33 especes observees 

(tableau 4). 

On remarque dans les observations de 1995 que plusieurs especes palearctiques etaient 

presentes dans la zone d'Ayorou. Les observations ci-dessus ne couvrent que 5 % du delta 

interieur d'Ayorou. Ces observations ont permis a Blrdlife International d'identifier ce delta 

interieur comme une ZI90 ayant les statuts A4i (on peut observer en tout temps sur Ie site 1 % 

d'une population d'oiseatlx aquatiques) et A4iii (Ie site supporte en tout temps plus de 

20 000 oiseaux aquatiques composes d'une olJ plusieurs especes). 

Lors de la mission de reconnaissance en mai 2005, alors que les especes palearctiques avaient 

deja migre, 28 especes d'oiseaux aquatiques furent observees Ie long du fleuve entre Kandadji 

et la frontiere malienne; compte tenu de la diversite des domaines a caracteriser lors de cette 

courte mission, seulement un inventaire qualitatif a ete realise (tableau 5). Neanmoins, Ie delta 

interieur d'Ayorou supportait en mai 2005 (periode d'etiage) une bonne densite et diversi!e 

d'oiseaux, mais aucune aire de rassemblement d'importance (plus de 100 oiseaux aquatiques) 

n'a pu etre localisee. 

II est a noter que les especes observees Ie 22 avril 1997 et celles observees du 8 au 12 mai 

2005 sont sensiblement les memes et dans les memes proportions, sauf pour la grue couronnee 

ou Ie nombre d'individus etait moins important en 2005. 

A I'aval de Niamey, des inventaires d'oiseaux ont ete realises annuellement entre 1993 et 2001 

sur une distance de 75 km a la hauteur du Parc national du W, entre Korogoungou et Boumba 

(Issiaka, 2001). Le tableau 6 reflEHe I'abondance et la diversite des especes d'oiseaux aqua

tiques dans ce troncon. Les plus grandes densites ont ete observees en fevrier, mars et avril. 
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Tableau 4 
Inventaires d'oiseaux realises en revrier 1995 et avril 1997 dans Ie secteur d'Ayorou 

i ·Nom_~e Nonfran~is HOmbre . Anode .. ~- Secteur -
I Tachybaptus ruficol/is Grebe castagneux 2 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

Phalacrocorax africanus Cormoran africain 68 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Nycticorax nycticorax Heron bihoreau 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Ardeola ral/oides Heron crabier 8 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

i Bubulcus ibis Heron garde-boeufs 89 1997 04-21 Ayorou-Firgoun 

~Qretia garzetic! Aigrette garzette 11 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

i Egretta intermedia Aigrette intermediaire 2 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

I Egretta alba Grande aigrette 7 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

i Ardea purpurea Heron pourpre 5 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

I Ardea cinerea Heron cendre 10 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

I Ardea melanocepha/a Heron melanocephale 15 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

I Ciconia abdimii Cigogne d'Abdim 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Threskiornis aethiopicus Ibis sacre 24 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Piegadis falcine/lus Ibis falcinelle 66 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Bostrychia hagedash Ibis hagedash 9 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf 2752 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

Alopochen aegyptiacus Oie d'Egypte 34 1997 04-21 Ayorou-Firgoun 

• Alopochen aegyptiacus Oie d'Egypte 6 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

• Plectropterus gambensis Oie-armee de Gambie 26 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

i Sarkidiomis melanotos Canard casque 7654 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

• Anasacuta Canard pilet 85 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

• Anasquerquedula Sarcelle d'ete 32 1995 02-10 Ayorou-Firgoun i 

: Milvus migrans Milan noir 5 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

• Ha/iaeetus vocifer Aigle pecheur 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

· Circus macrourus Busard pale 1 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

• Melierax metabates Autour-chanteur 3 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

• Falco ardosiaceus Faucon ardoise 1 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

Falco chicquera Faucon a cou roux 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Ba/earica pavonina Grue couronnee 31 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

· Actophilomis african us Jacana a pOitrine doree 31 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Himantopus himantopus Echasse blanche 3 1997 04-21 Ayorou-Firgoun 
\----------

Burhinus senegalensis CEdicneme du Senegal 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

P/uvianus aegyptius Pluvian d'Egypte 8 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Charadrius pecuarius Pluvier patre 2 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Vanel/us spinosus Vanneau eperonne 85 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

· Umosa limosa Barge a queue noire 140 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

Tringa nebu/aria Chevalier aboyeur 1 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Tringa giareoia Chevalier sylvain 1 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 4 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Philomachus pugnax Chevalier combattant 37 1995 02-10 Ayorou-Firgoun 
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Inventaires d'oiseaux realises en fevrier 1995 et avril 1997 dans Ie secteur d'Ayorou 

'N91Tt$clentifiqU4 ", 'Nol1""~"" NQlrtbre Annie . 'Pate Secteur 
Sterna nilotica Sterne hansel 3 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

Columba guinea Pigeon de Guinee 1997 04-22 Ayorou 

I Streptopelia senegalensis Tourterelle maillee 1997 04-21 Ayorou 

Streptopelia decipiens Tourterelle pleureuse 1997 04-22 Ayorou 

Streptopelia roseogrisea Tourterelle rieuse 1997 04-22 Ayorou 

Dena capensis Tourterelie a masque de fer 1997 04-22 Ayorou 

I Cypsiurus parvus Martinet des palmiers 1997 04-22 Ayorou 

Apusapus Martinet noir 5 1997 04-22 Ayorou 

I Apus affinis Martinet des maisons 1 1997 04-22 Ayorou I 
Ceryle rudis Martin-pecheur pie 24 1997 04-22 Ayorou-Koussa 

i Merops nubicus Guepier ecarlate 8 1997 04-22 Ayorou 

Coracias abyssinica Roilier d'Abyssinie 04-22 Ayorou 

i Ga/erida cristata Cochevis huppe 04-22 Ayorou 

Hirundo aethiopica Hirondelie d'Ethiopie 1997 04-22 Ayorou 

Hirundo rustica Hirondelle de cheminee 13 1997 04-22 Ayorou 

Hirundo /ucida Hirondelle a gorge rousse 1997 04-22 Ayorou 

Motacilla flava Bergeronnette printaniere 1997 04-22 Ayorou _ .... 
Motacilla aguimp Bergeronnette pie 1 1997 04-22 Ayorou 

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des jones 1 ~04-22 Ayorou 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 1 04-22 Ayorou 

Corvus albus Corbeau pie 1997 04-22 Ayorou 

Lamprotornis pulcher Etourneau a ventre roux 1997 04-22 Ayorou 

Passer luteus Moineau dore 1997 04-21 Ayorou 

Ploceus cucullatus Tisserin gendarme 1997 04-22 Ayorou 

Lagonosticta senegaia Amarante du Senegal 1997 04-22 Ayorou 

Lonchura cantans Spermete bec-d'argent 1 1997 04-22 Ayorou 

Serinus leucopygius Serin a croupion blanc 1 1997 04-22 Ayorou 

Source. Brouwer, 2004. 
Donnees fournies par J. Brouwer et recoltees en collaboration avec la DFPP, UICN-Niger et W. Mullie. Ces donnees 
ont ete foumies uniquement pour utilisation dans ce rapport. Pour une utilisation a d'autres fins, il faut contacter 
M. Brouwer a I'adresse suivante : BrouwerEAC@wanadoo.nl. 
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Tableau 5 
Oiseaux aquatiques observes lors de la mission du 8 au 12 mai 2005 

entre Kandadji et Kongo Tire, a la frontiere malienne 

I Nomscientiftque .~franc;ais AbOndanee 
! Phalacrocorax african us Cormoran africain Abondant (zone de rapides) 

I Ardea cinerea Heron cendre Abondant 

Ardea melanocephala Heron melanocephale 2 observations (herbiers) 

Ardea purpurea Heron pourpre Abondant (rochers) 

• Ardeo/a ralloides Crabier chevelu 3 observations (herbiers riverains) 

Bubu/cus ibis Heron garde-boeufs Abondant 

I Egretta garzetta Aigrette garzette Abondant 

Egretta intennedia Aigrette intermediaire Abondant 

I Egretta alba Grande aigrette Abondant 

i Ciconia nigra Cigogne noire 1 observation (berge riveraine) 

i Ciconia abdimii Cigogne d'Abdim Abondant 

• Plegadis falcinellus Ibis falcinelie 2 observations (rives, lies) 

• Bostrychia hagedash Ibis hagedash 2 observations (rives, iles) 

I Threskiomis aethiopica Ibis sacre 3 observations (rives, iles) 

i Dendrocygna viduata Dendrocygne fauve 2 observations (rochers, f1euve) 

I Sarkidiomis me/anotos Canard it bosse 4 observations (groupes iles basses) 

i Plectropterus gambensis Oie-armee de Gambie 2 observations (groupes lies basses 

i Alopochen aegyptiacus Ouette d'Egypte 3 observations (groupes iles basses) 

• Porphyrio porphyrio Taleve sultane 1 observation (4 individus, petites iles) 

· Actophilomis africana Jacana it pOitrine doree Abondant 

I Balearica pavonina Grue couronnee 1 observation (8 individus, berge) 

Burhinus senega/ensis CEdicneme du Senegal Abondant 

i Himantopus himantopus Echasse blanche 4 observations (groupes iles basses) 

Pluvianus aegyptius Pluvian fluviatile Abondant 

Vanellus spinosus Vanneau it eperons Abondant 

Philomachus pugnax Combattant varie 4 observations (groupes lies de culture) 

Stema albifrons Sterne naine 5 observations (groupes banes de sable) 

Chlfdonias hybridus Guifette moustac 1 observation (2 individus, bane sable) 
i 
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Tableau 6 
Oiseaux aquatiques observes 

entre Korogoungou et Boumba 

An •. . Nomi>..., m.xit;n~. NcmJbre 
~'ejpkeS .. (I'ofseaux OtiServ68 

1993 4653 21 
1994 5342 28 
1995 1 066 25 
1996 714 26 
1997 10 353 28 
1998 8584 17 
1999 10484 27 
2000 19442 22 
2001 i 35078 32 

Source: Issiaka, 2001. 

Le tron<;:on Korogoungou-Boumba (Parc national du W) offre une tres grande diversite d'especes 

(55 especes observees); les densites sont superieures entre Boumba et Bossia, et on y remar

que une importante variation dans la repartition locale de certaines especes comme Ie dendro

cygne veuf (tableau 7). Le tableau qui suit montre la repartition des dendrocygnes dans neuf 

localites du tron90n. 

Tableau 7 
Abondance de dendrocygnes veufs 

entre Korogoungou et Boumba 

LoCt\lit6S .. " .... '. . "Qml)(e(la . 
dtJndroe· gn_veufs 

! Tounga Mamane 2769 
I Tafa 1780 
i Keroga 1325 
I Boumba 3700 

I Goungou Makeni 234 
! Kamba kounbi 160 

I Bossia 2050 
I Kaungoga 1500 .-
~K(:>ro Koira 2050 

Source: Issiaka, 2001. 

: 
I 

Le Parc national du W constitue un secteur interessant pour les especes d'oiseaux migrateurs 

Afrique-Eurasie; parmi les 38 especes les plus communes, 24 sont classees afro-tropicales 

(cycle complet reproduction-hivernage en Afrique), huit sont palearctiques et six dont Ie statut 

peut etre run ou I'autre (lssiaka, 2001). 
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Autres especes d'oiseaux 
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Le prinia aquatique (Prinia fluviatilis) a comme habitat la vegetation riveraine d'herbacees et 

d'arbustes. Cette espece est peu connue, ayant une distribution tres restreinte, dont I'aire 

principale serait Ie long du f1euve Niger entre Tilla be ri et Goa et au pourtour du lac Tchad 

(Borrow et al., 2001). Compte tenu du peu de d'informations disponibles, et bien qu'elle ne soit 

pas dans la liste des especes menacees, il s'agit d'une espece qui preoccupe les specialistes. 

Plusieurs especes typiquement terrestres viennent se nourrir Ie long du Niger, dans les ame

nagements hydroagricoles ou tout simplement s'y abreuver. 

Oiseaux menaces 

On retrouve cinq especes d'oiseaux menacees au Niger, dont trois sont des especes migratrices 

palearctiques et deux sont des especes residentes. La grue couron nee est la seule espece 

aquatique que I'on retrouve dans Ie troncon compris entre Tillaberi et la frontiere malienne. 

a) Grue couron nee 

La grue couronnee est une espece ayant Ie statut vulnerable en Afrique, mais en danger en 

Afrique de l'Ouest (Ellis et a/., 1996). En Afrique, on compte deux sous-especes, soit la sous

espece du Soudan (Balearica ceciliar) et la sous-espece de I'Afrique de rOuest (Balearica 

pavonina). La sous-espece de rAfrique de rOuest compterait environ 11 500 individus repartis 

en huit populations distinctes. L'aire occupee par la population du fleuve Niger est la piuS grande 

(figure 2). 

En 1984, 130 individus furent observes dans Ie delta interieur d'Ayorou; en 1997, 31 grues furent 

observees et en mai 2005, seulement un groupe de huit specimens fut observe. " faut souligner 

que les observations de 2005 ne sont pas Ie resultat d'un inventaire exhaustif, mais seulement 

d'une reconnaissance de trois jours dans la region. Les grues que I'on observe dans la zone 

d'etude detaiilee Ie long du Niger pendant la saison seche nicheraient dans Ie secteur Liptako

Gourma (J. Brouwer, comm. pers.). 
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Distribution des deux sous-especes de grue couron nee en Afrique 
Source : Meine et Archibald , 1996: 
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La grue couronnee niche dans les milieux humides isoles du nord-ouest du Niger; Ie delta 

interieur d'Ayorou constitue un habitat important pour cette espece durant la saison seche. C'est 

une espece non migratrice qui se deplace localement selon les saisons; en saison seche, elle se 

regroupe Ie long des grands ensembles de milieux humides permanents, alors qu'en saison des 

pluies, au moment de la reproduction, elle est moins gregaire et se retrouve a proximite de 

mares temporaires. La grue couronnee a une alimentation assez variee; on la considere souvent 

comme omnivore (Ellis et al., 1996). 

3.2.1 .2 Mammiferes semi-aquatiques et aquatiques 

Loutres 

Le fleuve Niger constitue la limite nord de la distribution des deux especes de loutres devant etre 

presentes en Afrique de l'Ouest, soit la loutre a cou tachete (Lutra maculicollis) et la loutre a 
joues blanches du Cap (A onyx capensis) . La Loutre a joues blanches du Cap fait partie des 

especes animales integralement protegees au Niger, alors que la loutre a cou tachete n'y est pas 

citee (Ioi no 98-07 du 29 avril 1998 fixant Ie regime de la protection de la faune au Niger). La 

loutre a cou tachete a ete observee Ie long du fleuve Niger, pres de Tillaberi et en face au Parc 

national du W (Jacques, 2003), alors que la loutre a cou tachete n'a pas ete observee . Les 

pecheurs rapportent que les loutres mangent parfois les poissons dans les filets ou dans les 

nasses. Lors de nos deplacements sur Ie fleuve, deux cris successifs produits par une loutre ont 

ete entendus dans Ie secteur a ramont d'Ayorou, mais aucune observation visuelle n'a ete 
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effectuee. Les populations de loutres semblent en regression Ie long du fleuve, les observations 

etant moins nombreuses que par Ie passe (Jacques, 2003). 

Lamantin d'Afrique 

Le lamantin d'Afrique est un mammifere endemique de I'ouest et du centre-ouest de I'Afrique. 

Cette espece est consideree comme vulnerable sur la base des criteres UICN suivants : A1cd, 

ce qui signifie que sa population a subi une reduction importante de ses effectifs depuis dix ans, 

qu'elle continue de faire I'objet de recolte et que son habitat s'est deteriore. Le lamantin apparait 

a l'articlelV dans I'annexe II de la CITES compte tenu d'un deciin d'au moins 20 % de la popula

tion sur son aire de distribution sur une periode de dix ans. En 1999, a la neuvieme reunion des 

parties signataires a la Convention sur la conservation des especes migratrices appartenant a la 

faune sauvage, il a ete note que Ie lamantin d'Afrique etait la plus menacee des quatre especes 

de lamantins. II n'y a cependant pas d'estimation de la population . 

a) Lamantin d'Afrique dans la culture locale 

Le lamantin d'Afrique semble generer un interet local, il apparait dans Ie folklore et la culture des 

communautes ouest-africaines vivant a proximite du fleuve et des zones humides. II beneficie 

d'un interet spirituel et culturel particulier qui contribue localement a la protection de I'espece a 
travers !a mise en reuvre de tabous et de totemisations. Dans certaines regions de la vallee du 

f1euve, Ie lamantin est encore I'objet d'un culte associe au my the fondateur de Dongo. L'un des 

personnages essentiels de ce my the, Ie maitre du f1euve Faran Maka Bote, disposerait de 

pouvoirs particuliers concernant la maitrise des animaux aquatiques et en particulier du lamantin. 

En consequence, Ie savoir traditionnel concernant ces animaux est reserve a une caste de 

pecheurs inities, les Sorkos (Abdoulaye Harouna, 2003). 

Les communautes locales du secteur d'Ayorou savent que Ie lamantin est protege. Elles recon

naissent qu'il est delicieux et que certaines parties ont des vertus medicinales. Dans certaines 

regions, il est venere comme un animal mythique. 

Au niveau de la zone d'etude detail lee, contrairement a ce qui est retrouve dans la litterature, 

l'Association departementale des pecheurs d'Ayorou ne rapporte pas de dommages qui auraient 

ete causes aux eng ins de peche par les lamantins, ce qui laisse croire qu'ils pourraient etre rares 

dans cette section du fleuve. 
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La distribution du lamantin en Afrique de I'Ouest est a la fois vaste et morcelee (figure 3); c'est 

ainsi qu'il est capable de vivre dans une large variete de zones hum ides, que ce soit dans des 

estuaires marins, lacs, fleuves, reservoirs d'eau douce ou plaines d'inondation de I'interieur. 

Malgre sa taille imposante, sa repartition et Ie niveau d'interet qu'on lui accorde, Ie lamantin reste 

I'un des grands mammiferes africains dont la biologie est la moins connue. 

Figure 3 
Secteurs du fleuve Niger propices au lamantin 

entre la frontiere du Mali et la frontiere du Nigeria 
Source: Ciofolo et Saadou, 1996. 

Selon la litterature, il s'apparente beaucoup au lamantin des Cara"lbes (Trichechus manatus) qui 

englobe la sous-espece de la Floride et la sous-espece des Antilles. Dans Ie tronc;on nigerien du 

fleuve, les secteurs identifies par Ciofolo et Saadou (1996) montrent que Ie secteur entre Ayorou 

et la frontiere malienne offre de bons habitats pour Ie lamantin comparativement au secteur entre 

Ayorou et Kandadji. A I'aval du barrage, on retrouve les meilleurs habitats dans les secteurs de 
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Soudani, Diadia et Karma. A I'aval de Niamey, les meilleurs habitats se retrouvent en bordure du 

Parc national du W, pres de la frontiere avec Ie Benin (figure 4). 

Aim de rjpartltion 
Peuabmdant 

D Abmdant 

Figure 4 
Aire de repartition du lamantin d'Afrique 

Source : Carte compilee d'apres les travaux de Dersheld {1926} et Nishiwaki e/ a/. {1982}. 

L'habitat du lamantin est strictement limite par les volumes d'eau. II vit en eau peu profonde, 

generalement dans quelques metres d'eau; la profondeur maximale de plongee du lamantin 

serait environ 10m. Au Niger, I'habitat permanent du lamantin est donc constitue du lit mineur du 

fleuve. 

Dans la zone d'etude detaillee, la vallee est large et sablonneuse, de la frontiere du Mali jusqu'a 

Farie. Le lit du fleuve se ramifie entre de nombreuses iles et banes de sable. Son cours est 

encombre par des zones d'epandage. En periode de crue, les lamantins peuvent etendre leur 

domaine vital a la plainte d'inondation de ceUe zone dont la largeur varie de 5 a 6 km dans les 

regions d'Ayorou et de Tillaberi . 

Entre Farie et Boumba (confluent de la Mekrou), Ie lit mineur ne depasse pas 500 m de large, 

alors que la profondeur peut atteindre 20 m en periode d'etiage dans la zone du Parc national du 

W. Durant les periodes de crue estivales, les lamantins exploitent la plaine d'inondation plus 

reduite, de I'ordre de quelques centaines de metres dans la region du W. Au sud, en aval de 

Boumba , jusqu'a Gaya et la frontiere du Nigeria , Ie fleuve s'elargit de nouveau. II presente de 

nombreuses zones marecageuses et des bras morts . 
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Les missions d'identification des sanctuaires du lamantin ont perm is de localiser une dizaine de 

sites qui abritent en permanence Ie lamantin. Selon l'Autorite du bassin du Niger, iI y aurait plus 

de lamantins dans la portion amont du fleuve que dans sa partie aval (Dr Awaiss, comm. pers.). 

Les meilleurs habitats de lamantin au Niger se retrouvent dans les zones humides transfronta

lieres; Us se deplacent entre Ie Nigeria et Ie Niger ou entre Ie Niger et Ie Mali au gre des saisons 

ou de leur cycle de vie. Les mouvements saisonniers sont conditionnes par des changements de 

niveau des eaux et la disponibilite de la nourriture. Lorsque Ie niveau d'eau baisse, les lamantins 

preferent les parties profondes du fleuve ou des vitesses d'ecoulement faibles leur permettent de 

s'alimenter facilement. 

c) Comportement et alimentation 

Les rassemblements ont lieu au moment ou les femelies sont en oestrus. II faut attendre de sept 

ell neuf ans avant que les femelles puissent se reproduire. Les lamantins n'ont pas de territoire et 

ne sont pas agressifs. 

Le lamantin est un mammifere adapte ell se nourrir exclusivement de plantes aquatiques; iI peut 

digerer des plantes ayant un contenu eleve en fibres et faible en proteines vegetales. Pres de 

8 heures par jour sont consacrees a son alimentation; il peut ingurgiter pres de 50 kg de vegeta

tion aquatique pendant cette periode (Ripple, 1999). 

Les resultats de plusieurs missions d'enquetes et d'observation du lamantin ainsi que les 

analyses des feces demontrent que dans Ie fleuve Niger, les poacees (Echinochfoa stagnina) 

constituent I'espece la plus appreciee et la plus consommee par Ie lamantin (Abdoulaye 

Harouna, 2003). II consomme egalement d'autres plantes poussant dans I'eau comme la laitue 

d'eau (Pista stratiotes) , les polygonacees (Polygonum senegafensis), fpomea aquatica, 

Sacciolepsis africana, Nymphea lotus et Oryza glaberrima (Abdoulaye Harouna, 2003). 

La jacinthe .d'eau est presente dans I'ecosysteme fluvial du Niger et pourrait constituer un 

element de I'alimentation du lamantin d'Afrique, qui semble, en eftet, un des seuls mammiferes a 
s'en nourrir. II est meme possible que Ie lamantin s'alimente de jacinthes d'eau entre Ayorou et 

la frontiere malienne; ce troncon du fleuve a ete identifie comme oftrant de bons habitats pour Ie 

lamantin (Ciofolo et al., 1996). Aux Etats-Unis, on a tente d'utiliser Ie lamantin pour Ie controle de 

plantes envahissantes, mais ce fut sans sucres (Ripple, 1999). Cependant, en Guyane on a 

utilise Ie lamantin pour contenir I'envahissement de chenaux de passage de bateaux par la 

jacinthe (Kienta, 1998), 
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En periode de crue et d'inondation, Ie lamantin peut diversifier son regime en accedant a 
d'autres especes vegetales habituellement terrestres et qui sont alors partiellement ou totale

ment immergees. 

d) Etudes prevues 

II n'y a jamais eu de programme coordonne a I'echelle regionale pour etudier les lamantins, dans 

lequel toutes les agences nationales auraient ete impliquees. Plusieurs etudes sur Ie lamantin 

sont cependant prevues dans Ie bassin du f1euve Niger. Une etude supportee par Ecopas devrait 

traiter des problemes que rencontrent les lamantins au Niger, alors que Wetlands International 

entend supporter une etude sur Ie lamantin vivant dans Ie delta interieur du f1euve Niger au Mali. 

e) Menaces qui pesent sur Ie lamantin du f1euve Niger 

Les lamantins du Niger sont reputes pour ne pas avoir de predateurs naturels. Les crocodiles, 

qui pourraient les attaquer, sont en effet devenus rares dans Ie fleuve. Les principales menaces 

sont donc la chasse (interdite par la legislation), Ie braconnage et la destruction de I'habitat. 

Celui-ci est modifie par I'ensablement des lits mineur et majeur du f1euve, et d'importants apports 

eoliens de sable lies au processus general de desertification que connaTt la region. Les ame

nagements hydroagricoles Ie long des berges du fleuve ont egalement contribue a reduire 

I'habitat du lamantin. Ces amenagements ont ete developpes depuis les annees '70 et sont 

repartis sur environ 200 km, soit sur plus du tiers du cours lineaire du fleuve au Niger. Les 

perimetres de cultures sont generalement des rizieres irriguees qui occupent la plus grande 

partie des berges du f1euve, interdisant I'acces des lamantins aux aires de paturage lors des 

crues. Une autre menace, non moins importante, est Ie fauchage du bourgou a des fins commer

ciales. 

Hippopotame commun 

L'hippopotame commun est un mammifere semi-aquatique qui est inegalement reparti dans Ie 

bassin du f1euve. II est protege en vertu de I'annexe II de CITES, et les specialistes de la 

Commission de survie des especes de I'UICN comptent placer cette espece sur la liste rouge 

comme espece menacee et vulnerable sur la base des criteres A2 (A1(c) et A1(d», ce qui 

signifie que la population est a la baisse et qu'elle est exploitee de fat;;:on abusive pour la viande 

et I'ivoire. 

Comme pour les autres especes vivant dans la zone d'etude detaillee ou meme en Afrique de 

l'Ouest, les informations disponibles sur I'ecologie de I'hippopotame vivant dans Ie fleuve Niger 
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sont rares. II existe quelques informations sur I'habitat et la diete de I'hippopotame du f1euve 

Niger, notamment pour Ie district de Baoule au Mali et au Nigeria, et Ie secteur du Parc national 

du W; les informations datent cependant de la fin des annees '80. Pendant la journee, 

I'hippopotame vit essentiellement dans Ie fleuve et les zones humides qui y sont associees, alors 

que la nuit il quitte I'eau pour paitre sur la terre ferme. II prefere les endroits ou iI y a peu de 

courant, soit pres des berges a pente faible ou les graminees abondent. Ges endroits constituent 

generalement Ie type de milieu que les humains recherchent en bordure du fleuve, de la les 

nombreux conflits avec les riverains habitant la zone d'etude detaillee. Les hippopotames brisent 

les engins de peche, bloquent souvent Ie passage a la navigation, pietinent les cultures de 

patates et d'oignons, et s'alimentent dans les cultures de riz flottant et de bourgou. Les dom

mages resultant des incursions dans Ie secteur Ayorou-Firgoun sont nombreux, alors que dans 

Ie secteur pres de la frontiere malienne, les riverains nous ont souligne que seulement I'entrave 

a la navigation causait des problemes. 

Selon Ie groupe de travail ad hoc de I'UIGN, les populations d'hippopotames sont en declin en 

Afrique de l'Ouest a cause des conflits avec les humains. Aux endroits ou cela se produit, Ie 

risque de deciin est plus eleve. Des mesures pour minimiser ces conflits sont requises parce que 

les pressions humaines sur I'habitat des hippopotames s'accroissent d'annee en annee. A titre 

d'exemple, la population qui habite les iles du delta interieur d'Ayorou recolte Ie bourgou sau

vage pour nourrir ses troupeaux, reduisant ainsi la nourriture disponible pour les hippopotames. 

De plus, au cours des dix dernieres annees, il y a eu une degradation de 80 % des habitats 

hum ides de la zone d'etude detaillee, dont les populations d'animaux sauvages ont besoin pour 

s'alimenter ou meme se reproduire. Dans Ie secteur Firgoun-Barame, Ie ministere de I'Envi

ronnement a amenage une ile et y a seme du bourgou specifiquement pour permettre a I'hippo

potame de s'y alimenter et pour reduire les dommages aux recoltes et les conflits avec les 

riverains. Gette ile est utilisee par I'hippopotame et semble avoir reduit Ie nombre d'incursions 

des hippopotames dans les peri metres cultives. Gependant, malgre une interdiction, des 

eleveurs y amEment paitre leurs troupeaux, reduisant I'efficacite de I'amenagement tout en creant 

des conditions propices aux conflits. 

Dans Ie tron90n du fleuve entre la frontiere malienne et Niamey, Ie recensement des populations 

d'hippopotames effectue par la DFPP au printemps 2005 a donne les resultats suivants: 

106 femelles, 21 jeunes de I'annee, 37 males et 43 immatures (comm. pers.). Au cours de notre 

mission, nous avons observe 12 hippopotames dans Ie secteur a I'aval d'Ayorou et 23 hippopo

tames dans Ie secteur fluvial a la frontiere malienne. Des observateurs locaux ont signale la 
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presence d'hippopotames dans Ie secteur de Firgoun-Barame; nous n'avons cependant pas pu 

les observer. 

A I'aval de Niamey, dans Ie secteur du Parc national du W, on y retrouve encore des hippopo

tames malgre les pressions humaines et Ie braconnage. Selon des observations personnelles 

qui datent de quelques annees, la population dans la portion f1uviale de ce parc pourrait etre de 

I'ordre de 15 a 20 adultes. 

3.2.1.3 Mammiferes terrestres 

Dans la zone d'etude detaiIIee, les mammiferes observes sont caracteristiques des zones arides 

et semi-a rides. A titre d'exemple, les gazelles dorcas (Gazella dorcas) et les gazelles dama 

(Gazella dama) sont deux especes bien adaptees aux conditions semi-desertiques. Selon des 

informations obtenues localement, ces dElux especes seraient presentes, mais rares, en rive 

droite, alors qu'elles seraient absentes en rive gauche. 

Gazelle dama 

La gazelle dama a vu sa population diminuer a partir des annees '50. En 1996, on estimait la 

population a moins de 1 000 individus au Niger (Stuart et al., 1996). Elle figure maintenant sur la 

liste des especes menacees (IUCN, 2004) et son statut est en danger sur la base des criteres 

A1c et C1, ce qui signifie une reduction de la population de 90 % depuis dix ans, qu'elle est en 

declin et estimee a moins de 250 individus matures. La baisse de la population serait attribuable 

a une combinaison de facteurs comme la chasse, la secheresse, la coupe d'arbres et Ie surpatu

rage des troupeaux d'elevage. 

La gazelle dama serait presente en petits groupes en saison seche sur les plateaux et les 

steppes en rive droite du Niger (Lieutenant Issaka Hamidou, comm. pers.); elle evite les aires de 

paturage utilisees par les transhumants. En saison des pluies, elle se retrouverait plus au nord, a 
la limite du desert. Actuellement, les populations sont fragmentees a l'interieur de son aire princi

pale, soit les massifs de I'Air et du Termit (Abdou Malam Issa et al., 2003). 

Gazelle dorcas 

La gazelle dorcas peut etre consideree comme etant I'espece la mieux representee de tous les 

ongules de la zone subdesertique. La gazelle dorcas figure egalement sur la liste des especes 

menacees (UICN, 2004) et son statut est vulnerable sur la base du critere (A 1 a), ce qui signifie 

qu'elle a connu une reduction de ses effectifs de 90 % depuis dix ans. Elle est listEJe dans 
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I'appendice III de CITES. La baisse de la population sera it attribuable a une combinaison de 

facteurs dont Ie braconnage, la predation, I'expansion de I'agriculture et Ie surpaturage par les 

troupeaux de moutons et de chevres. La densite semble cependant plus importante au sud de 

Tesker, a Termit, moyenne dans Ie massif et faible a tres faible au-dela (Abdou Malam Issa et 

al., 2003). 

Elle est presente dans les steppes et sur les plateaux en rive droite du Niger dans la zone 

d'etude detaillee (Lieutenant Issaka Hamidou, comm. pers.); les densites seraient cependant tres 

faibles. Si la teneur en eau de la vegetation sur laquelle elle s'alimente est suffisante, elle n'a pas 

besoin de s'abreuver. Dans la zone d'etude, elle serait active principalement la nuit. 

Chien sauvage 

Le chien sauvage est un carnivore qui vit et chasse en meute et qui utilise de nombreux types 

d'habitats dont les steppes et les plateaux arides. II peut meme s'aUaquer a une gazelle dorcas. 

II est presentement sur la liste des especes menacees (UICN, 2004) et son statut est en danger 

sur la base du critere (C2a(i», ce qui signifie que la population est estimee a moins de 250 indivi

dus matures. Les populations continueraient de baisser. Les causes du declin seraient liees a la 

persecution des populations et aux maladies transmises par les chiens domestiques. 

Le chien sauvage a ete observe une seule fois dans la zone d'etude detaillee (F. Codjo, comm. 

pers.) et aucune donnee n'existe permettant de chiffrer ceUe population au Niger, on Ie croyait 

disparu du Niger a une certaine epoque. 

Hvene ravee 

La hyene rayee (Hyaena hyaena) apparait egalement sur la liste des especes menacees au 

Niger; son statut est LR/nt., soit quasi menace. La hyene est presente dans la zone, mais nous 

n'avons aucune information sur les populations ou sur les secteurs ou elle est Ie plus souvent 

observee. 

Autres esOOces presentes dans la zone d'etude detaillee 

Le chacal commun (Canis aureus), Ie phacochere (Phacochoerus aethiopicus) , I'ecureuil 

(Heliosciurus sp.) et Ie lievre commun (Lepus europaeus) sont egalement presents dans la zone 

d'etude detaillee du Programme Kandadji (Lieutenant Issaka Hamidou, comm.pers). Aucune de 

ces especes n'est sur la liste des especes menacees (UICN, 2004). Cette liste n'est pas exhaus-
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tive; un examen des cartes de distribution et des habitudes de ces dernieres completerait 

I'identification d'autres especes potentiellement presentes dans la zone d'etude detaillee. 

3.2.1.4 Amphibiens et reptiles 

La majorite des especes d'amphibiens sont confinees a la zone guineenne (Lamotte et Xavier, 

1981). Malgre son climat sec, la zone sahelienne en abrite un nombre non negligeable. 

En zone sahelienne, la seule espece dont la vie adulte est entierement aquatique est Xenopus 

muelleri. Plusieurs especes (Buto pen toni, Buto xeros, Ptychadena trinodis, /eptopelis butonides, 

Xenopus muelleri) s'enfouissent en saison seche et elles ont un developpement larvaire tres 

rapide, permettant ainsi d'atteindre Ie stage adulte durant la breve periode d'inondation des 

mares temporaires. 

Les tortues d'eau douce retrouvees dans des regions non forestieres appartiennent principale

ment aux especes Trionyx triunguis, Cyc/anorbis e/egans et Cyc/anorbis senega/ensis (8arbault, 

1981); on ne possede pas de donnees sur leur habitat preferentiel. 

Le crocodile du Nil (Crocody/us ni/oticus) etait tres frequent dans la vallee du fleuve Niger jusque 

dans les annees '60; aujourd'hui, on Ie retrouve uniquement dans quelques troncons du fleuve 

Niger, soit dans la Mekrou et la Tapoa, ou il a ete observe. On estime la population actuelle a 

moins de 500 individus. 

Le varan du Nil (Varanus niloticus) est encore present Ie long du fleuve Niger; on Ie retrouve 

egalement autour des mares permanentes et semi-permanentes jusqu'a la limite nord des cultu

res seches. 

Une seule espece de serpent (Grayia smithi) est typiquement aquatique, mais plusieurs autres 

especes vivent dans la bande riveraine et peuvent etre observes dans I'eau; c'est Ie cas de 

certaines especes de Najas, de Dendroaspis, de Dromophis, de Natriceteres et de Natrix. 

3.2.2 Vegetation aguatique 

Les plantes aquatiques constituent une composante essentielle des milieux lacustres et fluviaux 

de la zone d'etude detaillee. En plus de leur role biochimique, les plantes aquatiques sont un abri 

pour de nombreux organismes, un support pour d'autres, une protection pour les zones de frai et 

une source de nourriture pour plusieurs especes predatrices de vertebres et d'invertebres 

aquatiques. Au Niger on utilise certaines composantes des plantes aquatiques (Ie bourgou entre 

---------------------Tecsult International Limitee -----
05-13489 



Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur 
de la vallee du Niger - Etude detaillee d'impact environnemental et social 
Etude sur la faune et la jacinthe d'eau Page 31 

autre) pour I'alimentation du betail. La vegetation aquatique est une composante benefique des 

milieux hum ides, sauf que Ie delVeloppement excess if de certaines especes peut devenir une 

nuisance. 

Groupements vegetaux 

La vegetation aquatique s'organise en groupements dans lesquels cohabitent des especes qui y 

trouvent des conditions favorables en termes de permanence de I'eau, profondeur, caracteris

tiques physico-chimiques et substrat. 

Les plaines inondables saheliennes correspondent a des modeles differents suivant leur locali

sation, Ie relief et Ie substrat. La zone d'etude detaillee renferme deux modeles differents: Ie 

premier, compris entre Barame et Kongo Tire a la frontiere malienne, offre une plaine 

d'inondation en ligne, et Ie deuxieme, compris entre Barame et Kandadji, offre une plaine 

d'inondation a pente faible a mares permanentes ou temporaires et chenaux multiples. L'ecou

lement dans ces chenaux est souvent complexe. La vegetation du lit mineur du fleuve differe 

generalement de celie des mares de la zone inondable. Les genres dominants de vegetation 

aquatique riveraine sont Echinochloa, Cyperus, Sesbania, Eragrostis et Polygonum sp. 

L'importance de I'inondation permet de degager deux grands groupes de vegetation: 

• Ie groupe des eaux profondes et d'inondations prolongees; 
• Ie groupe des eaux peu profondes et d'inondations de courte duree. 

Au cours des 20 dernieres annees, Ie regime hydrique du fleuve a change considerablement et 

les debits et niveaux d'eau sont moindres, reduisant ainsi les plaines d'inondation. Les hauteurs 

et la duree de la crue conditionnent I'ecologie des plantes aquatiques. De plus, Ie defrichage se 

fait jusqu'a la limite des mares et du fleuve, creant ainsi un facteur d'appauvrissement et de 

degradation des ecotones riverains, notamment pour la regeneration des bourgoutieres. De plus 

en plus, Ie bourgou (Echinochloa stagnina) est definitivement elimine des les premiers labours et 

remplace par Ie riz flottant. Ces zones sont fortement convoitees, et plus de 80 % des zones 

riveraines de la zone d'etude detaillee seraient fortement degradees suite aux usages multiples 

resultant des fortes concentrations humaines. 

A mesure que les eaux de crues se retirent ou s'evaporent, la vegetation aquatique regresse ou 

meurt plus ou moins rapidement; de plus, I'evaporation influence I'evolution saisonniere des 

herbiers aquatiques. 

---------------------Tecsult International Limitee -----
05-13489 



Programme Kandadji de regemeration des ecosystemes et de mise en valeur 
de la vallee du Niger - Etude detai"ee d'impact environnemental et social 
Etude sur la faune et la jacinthe d'eau Page 32 

Dans Ie secteur d'Ayorou, I'abondance des zones d'ecoulement (delta interieur) permet a la 

vegetation aquatique et riveraine de proliferer lorsque les conditions sont propices; les milieux 

aquatiques et semi-aquatiques sont domines par les herbacees. Les bourgoutieres en rive a 
I'etiage sont assez restreintes et lineaires, et font I'objet d'une exploitation par les populations 

des fles. Les zones d'ecoulement ou il y a presence de vegetation aquatique et semi-aquatique 

constituent une importante aire de diversite biologique pour de nombreuses especes d'oiseaux 

d'eau, pour la survie des reptiles et des mammiferes comme I'hippopotame et Ie lamantin. 

Entre Firgoun et Kongo Tire, pres de la frontiere malienne, les habitats de vegetation aquatique 

permanents ou de decrue sont plus nombreux et plus importants que dans Ie troncon a I'aval. Le 

peu d'nes qu'on y retrouve sont basses et couvertes par Ie bourgou; ce dernier a ete fortement 

broute soit par Ie cheptel local ou par les hippopotames que I'on retrouve dans Ie secteur. En 

bordure du fleuve, la bourgoutiere commence en haut de la pente, ou meme sur certaines iles 

basses, et couvre souvent I'ensemble de la zone inondable. Dans certains endroits, les bourgou

tie res sont en voie d'etre envahies par Polygonum sp. et d'autres herbacees. Les labours 

jusqu'au replat de la pente engendrent, an debut de la saison des pluies, des conditions favo

rabies a I'erosion hydrique qui peut affecter la perennite des bourgoutieres. 

Entre Firgoun et Sanguile, les milieux hum ides ont ete tres modifies par une agriculture intense 

et I'elevage; il ne reste quepeu de bourgoutieres pures, les groupements vegetaux ont de faibles 

superficies et sont composes principalement d'Echinochloa stagnina et de Polygonum plebeium. 

II y a peu de milieux humides supportant une vegetation aquatique homogene dans ce troncon 

du fleuve; on y retrouve generalement des associations EchinochloalPolygonumlEichhomia 

crassipes. Le Polygonum ne presente pas d'interet pastoral; toutefois, cette formation sert de 

nourriture pour Ie lamantin. 

Jacinthe d'eau 

La jacinthe d'eau est une plante aquatique exotique qui prolifere Ie long du fleuve Niger. Elle 

pousse et se multiplie si rapidement qu'elle est sans contredit la plante aquatique la plus enva

hissante. Elle pose de graves problemes environnementaux et socio-economiques aux riverains 

du fleuve Niger (FAO, 1998). Elle se detache facilement des rives et flotte; e"e est souvent 

entrainee vers I'aval ou elle colonise de nouveaux milieux et elle se multiplie rapidement. La 

jacinthe d'eau se reproduit de facon sexuee ou de facon vegetative. Les semences atteignent 

leur maturite en 20 jours et leur viabilite peut etre de 15 ans; la reproduction vegetative est un 

facteur important dans la productivite de cette plante (FAO, 1998). 
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Les principaux facteurs qui facilitent I'invasion sont les suivants : 

• la structure des racines et la dimension des racines; 
• la structure des feuilles et la dimension des feuilles; 
• Ie vent; 
• la vitesse du courant; 
• la qualite de I'eau. 

Le processus de colonisation differe selon qu'on se retrouve en milieu lacustre, fluvial ou dans 

des reservoirs recemment crees. Les courants, la salinite, la richesse des eaux en nutriments 

sont des facteurs essentiels qui agissent sur la proliferation de la jacinthe (FAO, 1998). La 

multiplication de la jacinthe depend de la quantite de sels nutritifs disponibles (phosphates, 

nitrates). Lorsqu'un apport important survient, Ie processus de developpement de la jacinthe 

s'accelere et I'on aboutit a une situation qui peut devenir rapidement hors de contr61e et meme 

devenir une nuisance. 

Quatre unites abritent la jacinthe d'eau au niveau du fleuve entre Kandadji et Wali (Direction 

Environnement, 2003) : 

• la zone d'eau du fleuve : la jacinthe se fixe Ie long du rivage a I'abri du courant; 
elle est aidee dans son installation par la presence des vegetaux aquatiques. 
C'est a partir de cette zone qu'elle se detache et colonise d'autres sites a I'aval; 

• la zone d'inondation : les zones d'inondation forment des milieux lentiques et se 
comporte comme un milieu lacustre. C'est un milieu propice au developpement 
de la jacinthe associee aux macrophytes. Les zo.nes d'inondation se forment Ie 
plus souvent aux endroits ou Ie fleuve presente de multiples bras; 

• les meandres : il s'agit de la plaine d'inondation qui comporte des depressions ou 
I'eau stagne. La jacinthe y trouve un milieu propice a son developpement en 
saison des pluies; 

• les rizieres et les bourgoutieres. 

La problematique liee a la jacinthe d'eau a ete portee a I'attention de I'Office du Niger en 1996, 

alors que la jacinthe envahissait deja Ie canal abducteur et I'amont du barrage de Markala, ainsi 

que I'amont des ouvrages principaux au Mali (canal de Macina, canal Costes OngO"iba et canal 

du Sahel) (FAO, 1998). 

La proliferation de la jacinthe d'eau dans Ie fleuve Niger prend sa source en amont de Bamako 

au Mali, a la mare de Kalanbankoura pres de Sebeninkora (FAO, 1998). Sans vouloir affirmer 

qu'il s'agit de la seule source d'origine, la jacinthe se retrouve maintenant jusqu'a I'estuaire au 

Nigeria. 
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Les sites d'infestation connus au Mali sont: la mare de Sebougou pres de Segou, Ie reseNoir du 

barrage de Markala et les canaux Tientien Titi et Dougabougou. La jacinthe d'eau est abondante 

sur Ie reseNoir de Markala; la seule fat;:on d'empecher la jacinthe de devaler et d'envahir les 

amenagements hydroagricoles a Markala a ete de mettre en place un dispositif d'arret (vanne en 

filet) apres un couteux programme de nettoyage des canaux abducteurs et des canaux 

secondaires jusqu'a la prise des distributeurs (cout de 12 575 000 FCFA). L'ouvrage fonctionne 

tres bien et tres peu de mouvements de jacinthes ont ete enregistres a I'aval. Fait etonnant, il y a 

peu de jacinthes dans Ie delta interieur du Niger pres de Tombouctou, car il y aussi un controle a 

Segou (FAO, 1998). 

Tel qU'ObseNe en mai 2005, a 1 km en amont d'Ayorou, la jacinthe d'eau est completement 

absente en periode d'etiage, alars qu'elle est presente et abonde en plusieurs endroits a I'aval 

d'Ayorou. En bordure riveraine, la jacinthe d'eau est souvent associee a la presence de bourgou 

et de Polygonum. La jacinthe d'eau remplace les communautes de plantes aquatiques indi

genes, mais est elle-meme colonisee par plusieurs especes de plantes semi-aquatiques, ce qui 

amEme des changements importants dans I'ecologie des milieux humides ou elle se retrouve. La 

presence de grands radeaux de jacinthes d'eau dans des sections plus calmes du fleuve peut 

reduire davantage la vitesse du courant, augmenter la sedimentation et provoquer des pro

blemes d'ensablement. De plus, la presence de ces grands radeaux de jacinthes augmente 

I'evaporation du plan d'eau par Ie processus d'evapotranspiration et ce, jusqu'a 400 m3/ha 

(Wittenberg, 2001). La jacinthe d'eau peut egalement obstruer les prises d'eau de centrales 

hydroelectriques, comme ce fut Ie cas a Owens Falls en Ouganda. La jacinthe peut creer une 

interference avec la peche, reduire les rendements et me me la rendre impossible. 

La jacinthe absorbe beaucoup d'elements nutritifs lors de sa proliferation dans un reseNoir en 

feduisant Ie phytoplancton, Ie zooplancton et ultimement les stocks de poissons. La proliferation 

de la vegetation aquatique, dont la jacinthe d'eau, dans les projets de mise en valeur du fleuve 

Senegal a perm is aux vecteurs de la bilharziose et de la malaria de proliferer (Coyne et al., 

1999). Dans une etude de suivi, 20 ans apres la mise en eau du Great Ruaha Project en 

Tanzanie, Ie nombre de laNes d'anopheles avait quadruple et les cas de malaria dans la popula

tion avaient double (Sweco, 1997). 

Les variations de niveaux du fleuve dessechent une partie importante de la jacinthe d'eau qui 

s'aUache aux rives en periode des hautes eaux, limitant par Ie fait meme I'ampleur de 

I'infestation pres des rives les premieres annees. Cependant, la germination qui s'ensuit pro

voque une augmentation de la jacinthe les annees suivantes. Dans Ie tront;:on Tillaberi-Gaya, il y 
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a eu des actions de cueilieUe manuelle pour contr61er la jacinthe d'eau, dont la presence a 

diminue considerablement. Finalement, les accumulations de jacinthe dans un reservoir ont un 

impact important sur la diversite des poissons (FAO, 1998). 

Jusqu'a present, les agents biologiques les plus utilises a travers Ie monde sont les charan~ons 

du genre Neochetina (FAO, 1998). 

3.2.3 Utilisation de la faune et la flore par les populations locales 

Les populations locales sont, avant tout, so it des pecheurs, des agriculteurs ou des pastoralistes. 

L'utilisation de la faune par les populations residentes est limitee a la collecte d'caufs d'oiseaux 

et d'oiseaux incapables de voler. Cette pratique est generalement fortuite et elle est pratiquee 

par les enfants. 

La chasse est permise depuis 1998; elle est surtout pratiquee par les militaires, par des citadins 

des agglomerations urbaines et rarement par les populations locales (Lieutenant Issaka 

Hamidou, comm. pers.). Ces derniers recherchent les gibiers comme les gazelles, les phaco

cheres et les outardes. II y aurait peu de chasse a la sauvagine dans la zone. 

La chasse a I'hippopotame et au lamantin constitue des actes de braconnage selon la loi meme 

si la capture de lamantins peut etre vue par certains comme ayant des attributs traditionnels et 

medicinaux specifiques. Au Niger, les lamantins sont completement proteges par la loi; malgre la 

protection juridique dont il jouit, Ie lamantin est pourtant encore chasse dans I'ensemble de son 

aire de repartition pour sa viande, son cuir et son huile. La loi est rarement appliquee et les 

amendes ou les sanctions sont generalement negligeables (Powell, 1996). 

Les populations locales recoltent Ie bourgou sauvage tout Ie long du fleuve (meme dans Ie Parc 

national du W) surtout en periode seche pour alimenter leurs troupeaux. Le bourgou qui se 

retrouve en pres des rives est utilise egalement par les hippopotames, Ie lamantin et plusieurs 

especes d'oiseaux, creant une competition qui contribue a reduire de maniere drastique les 

habitats de certaines especes (hippopotame, lamantin et oiseaux aquatiques). Ces especes 

vivent aujourd'hui une forte competition inegale et sont condamnees a la disparition si des 

mesures urgentes ne sont pas prises. 

II y a eu un programme de recolte manuelle de la jacinthe d'eau par les populations sur une 

periode de dix ans dans la zone d'etude detaillee afin de tenter d'eradiquer I'infestation. Un 

programme villageois de compostage a ete mis en place, mais ce programme a ete abandonne 

avec Ie depart de I'ONG qui encadrait Ie projet. 
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4. CONCLUSION 

Le Niger renferme un important patrimoine naturel d'ou les populations tirent I'essentiel des 

elements necessaires a leur vie. Ces ressources naturelles sont aujourd'hui menacees par des 

pressions anthropiques et naturelles de toutes sortes qui font craindre des conflits entre les 

differents utilisateurs, une insecurite alimentaire persistante, la disparition de certaines especes 

et une erosion genetique. 

Les specialistes du milieu s'entendent pour reconnaitre I'importance de la diversite biologique du 

secteur compris entre la frontiere malienne et Kandadji : 

La zone d'Ayorou, situee sur Ie fleuve pres de la frontiere malienne, pourrait consti
tuer une reserve fluviale (oiseaux aquatiques, hippopotames, crocodiles, lamantins, 
poissons) qui constituerait un equivalent amont de la zone aval protegee dans Ie 
cadre du PNIWN (Seyni et al., 2000). 

BirdLife International a reconnu I'importance de la zone d'Ayorou en I'identifiant comme ZICO 

pour la diversite des especes aquatiques, Ie grand nombre d'oiseaux aquatiques et pour son 

importance face a la conservation de la grue couronnee et du lamantin. BirdLife International 

confirme que cette zone a ete proposee comme aire protegee. 

L'atelier sur la vision de la biodiversite dans Ie bassin du Niger en 2000 avait pour objectif 

d'identifier et de cartographier les aires les plus importantes pour la biodiversite dans Ie bassin 

du Niger. Sur la carte produite dans Ie cadre de I'atelier par WWF, Wetlands International et la 

Fondation nigeriane pour la conservation la zone comprise entre la frontiere malienne et Tillaberi 

est identifiee comme une zone ayant un niveau d'importance biologique des plus eleves du 

Moyen Niger. 
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ANNEXE 1 

Zones imporiantes pour la biodiversite 
dans Ie bassin du fleuve Niger 
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ANNEXE 2 
COMPTE RENDU DES RENCONTRES A NIAMEY ET A A YOROU 

M. Luc Descroix 
Inst/tut de recherche pour Ie developpement (lRD), Niamey 

Une breve rencontre avec M. Descroix a perm is de constater que I'lnstitut de recherche pour Ie 
developpement (IRD) est de moins en mOins active dans Ie domaine des etudes ecophysio
graphiques depuis Ie depart de M. Michel Benoit. 

Suite a la rencontre, rai consulte un bon nombre de documents au centre de documentation de 
I'IRD; je n'ai cependant pas pu trouver de documents dans Ie domaine biophysique specifique a 
la zone d'etude de Kandadji. 

Lieutenant Issaka Hamidou 
Chef de Division Environnement, Ayorou 

La discussion a porte sur la faune terrestre retrouvee dans la zone au pourtour du fleuve, 
particulierement de la presence des mammiferes; ceux-ci sont plus abondants en rive droite du 
fleuve qU'en rive gauche. 

Les animaux sont observes regulierement aux abords du fleuve en saison seche, au moment ou 
ils vont s'abreuver, alors que les mares se tarissent a I'interieur du pays. 

Selon Ie lieutenant Hamidou, les militaires sont ceux qui chassent Ie plus regulierement dans la 
zone d'etude. La grande outarde est prisee principalement par les chasseurs de Niamey qui 
souvent en abattent un grand nombre. 

Plusieurs especes sont abattues parce qu'ils offrent soit disant des vertus medicinales ou aphro
disiaques (Lycaon et lamantin principalement). 

M. Abdou Malam Issa 
Chef de Division Faune et Chasse, Direction Faune, Peche et Pisciculture, Niamey 

Les discussions ont porte principalement sur les engagements du Niger face aux sites Ramsar 
(Convention sur les zones humides), a la CITES, a la Convention sur la conservation des 
especes migratrices appartenant a la faune sauvage (Convention de Bonn), a la Convention sur 
la biodiversite et sur les inventaires fauniques realises par la direction dans I'aire d'etude du 
Programme Kandadji. 

Ramsar: il n'y a pas de site Ramsar dans I'aire d'etude; il y a un site potentiel, mais il n'a pas ete 
inventorie. 

CITES: La grue couron nee a ete etudiee dans Ie secteur d'Ayorou a partir de financement 
provenant de Wetlands International. II n'y a pas de reproduction au niveau du reservoir prevu 
pour Kandadji; la grue couronnee utilise Ie secteur comme aire de repos et d'alimentation. 

Le lamantin a fait I'objet d'une etude par Mme Isabelle Oioffolo. Une carte de distribution du 
lamantin Ie long du fleuve au Niger nous a ete remise. La division possede un sonar, mais ne I'a 
pas encore utilise pour trouver des lamantins. 



Inventaires: la division procede a des inventaires annuels d'hippopotames Ie long du fleuve 
Niger. Elle cartographie les zones de paturage, identifie les problemes et les sites pour promou
voir la culture de bourgou specifiquement pour I'hippopotame parce que Ie bourgou sauvage est 
recolte et vendu, ce qui est a la source du probleme. 

Les inventaires d'oiseaux aquatiques sont realises annuellement depuis 1992 sur les memes 
sites. Cependant, il n'y a pas de sites d'inventaire au niveau du projet de reservoir de Kandadji. 

Pour I'ensemble des sites, 136661 individus appartenant a 49 especes d'oiseaux aquatiques ont 
ete denombres dans la region de Tillaberi; Ie complexe Kokorou-Namga-Tilda etant celui ayant Ie 
plus grand nombre d'especes et la plus grande diversite. 

Dr Aboubacar Awaiss 
Coordonnateur, Autorite du bassin du Niger, Niamey 

Nous avons discute principalement des divers niveaux d'importance biologique pour Ie fleuve 
Niger et de la problematique de la jacinthe d'eau. L'Autorite du bassin du Niger realise des 
etudes multisectorielles sur I'ensemble du fJeuve, depuis sa source jusqu'a I'estuaire. 

La zone d'etude du Programme Kandadji se situe dans la zone M2; elle a identifie cette zone 
comme ayant un niveau d'importance biologique elevee. II y a en tout cinq zones de cette impor
tance dans Ie bassin du fleuve Niger. Les principaux dossiers en cours dans la zone M2 sont les 
problemes d'ensablement du fleuve, Ie lamantin et les zones humides. 

La jacinthe d'eau: I'infestation de la jacinthe d'eau dans Ie fleuve Niger origine en amont de 
Bamako au Mali, pres de Sebeninkora. Au barrage de Markala au Mali, la jacinthe d'eau est 
abondante sur Ie reservoir; Ie meilleur moyen pour empecher la jacinthe de devaler a ete de 
mettre en place un filet et de recuperer la jacinthe pour du compostage. Fait etonnant; il y a peu 
de jacinthes dans Ie delta interieur du Niger pres de Tombouctou, car il y aussi un contra Ie a 
Segou. Dans Ie troncon TillablHi-Gaya, it y a eu des actions techniques pour contraler la jacinthe 
d'eau, dont la presence a diminue considerablement. 

Ensablement: presentement, la principale problematique concernant Ie fleuve Niger est I'ensa
blement. Des efforts importants sont consentis afin de trouver des moyens permettant de contrer 
ce phenomene qui resulte de I'action combinee de I'erosion eolienne et de I'erosion active par 
I'eau du fleuve et I'eau de ruissellement. 

Lamantin : bien que Ie lamantin soit largement repandu dans Ie bassin du Niger, il est menace de 
plusieurs fa<;:ons: il s'empetre dans les filets de peche, les populations sont isolees I'une de 
I'autre et it est encore chasse pour sa chair delicieuse et pour ses vertus medicinales. Une etude 
sur Ie lamantin du fJeuve Niger doit debuter sous peu; I'Autorite du bassin du Niger est en attente 
de fonds provenant du Programme europeen Ecopas (Ecosystemes proteges en Afrique sahe
lienne) en partenariat avec Wetlands International, WWF et la Nigerian Conservation Fondation, 
afin de creer des sanctuaires de conservation. pour I'espece. Le lamantin semble mieux se porter 
dans la partie amont du fleuve Niger que dans sa partie ava!. 

Les milieux humides: les milieux humides ont ete tres modifies par les amenagements hydro
agricoles, I'agriculture, les barrages, etc. Les seuls milieux humides d'importance sont au niveau 
des plaines d'inondation de Gaya. La gestion du reservoir de Markala a permis de maintenir des 
milieux humides interessants. 

Un document d'information incluant une carte des zones biologiques d'importance a ete remis 
lors de la rencontre. 



M. Amadou Abdoulai, President de I'Association departementale des Pecheurs 
M. Ali Yonoussou, President cantonal de I'Association des p(jcheurs, Ayorou 

Nous avons discute des problemes lies a la presence des hippopotames, des lam an tins 
d'Afrique, de la jacinthe d'eau et des oiseaux piscivores. 

Les problemes pour les pecheurs sont plus souvent lies a la presence des hippopotames qu'aux 
lamantins. Les hippopotames brisent regulierement les difterents engins de peche et obstruent 
les voies de navigation utilisees par les pecheurs dans leurs deplacements. De plus, les hippo
potames s'attaquent aux cultures et causent des degiHs importants aux rizieres de decrue et aux 
riz flottants. Les degats sont generalises dans I'ensemble de la zone d'Ayorou et de Firgoun
Barame. 

En ce qui concerne la Jacinthe d'eau, les pecheurs ont eu beaucoup de problemes; ils ont donc 
entrepris une lutte pour aneantir la jacinthe, de sorte que partout ou on trouve la jacinthe, on la 
recolte, on la seche et on la brUle. La jacinthe a donc diminue beaucoup dans Ie secteur 
d'Ayorou. 

II ne semble pas y avoir de problemes en ce qui concerne la presence d'oiseaux aquatiques qui 
mangent Ie pOisson, au contraire, la presence de martins-pecheurs a I'reuvre est un indicateur 
de la presence de poissons pour les pecheurs. 

Chef du village de Firgoun 

Au village de Firgoun, des entretiens avec Ie chef de village et de certains notables ont permis 
d'apprehender toute la problematique en termes de concurrence sur Ie piHurage des hippopo
tames et la animaux domestiques. En efte!, pour resorber Ie deficit en paturage, Ie Service de 
I'environnement, avec I'appui d'un projet de developpement, a initie la mise en defense 
d'enclaves pastorales sur certaines iles au profit des hippopotames. Malheureusement, ces 
enclaves irriguees pour la production du bourgou sont aussi convoitees par les animaux domes
tiques, d'ou des conflits d'usage afin de minimiser les degats causes par les hippopotames sur 
les cultures et les jardins. 

Les echanges avec Ie chef de village de Firgoun et de ses notables ont permis d'obtenir des 
instructions fermes du deguerpissement de I'eleveur et de ses animaux qui occupaient I'enclave 
en amemagement pour les hippopotames 

M. Mamadou Addou Sani 
GTZ, Niamey 

GTZ intervient cette annee dans la zone de TillaMri, mais non dans la zone d'Ayorou. GTZ a mis 
en place un programme qui permet des interventions rotatives d'annee en annee a I'interieur 
meme d'une province. Toutes les interventions de GTZ dans Ie cadre du programme de lutte 
contre la pauvrete (LUCOP) au Niger sont de nature sociale, contrairement au Benin ou GTZ 
intervient dans Ie domaine des sciences naturelles et de I'amenagement de la faune. M. Sani me 
remet une copie du programme pour Tillaberi. 
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RESUME 

Le secteur de la peche au Niger est particulierement mal connu. Son caractere fluctuant (poten
tiel de production tres variable selon les annees, pecheurs nomades) rend son etude particu
lierement difficile. Cette meconnaissance laisse tout de meme apparaitre quelques realites : 

05-13489 

• La peche a toujours ete consideree comme un bien commun non appropriable. 
En consequence, son acres est ouvert sans restriction a tous les migrants sai
sonniers, nationaux ou etrangers. 8eaucoup d'entre eux se sont installes defini
tivement au Niger. 

• La diminution drastique du potentiel de production suite a la secheresse persis
tante des 30 dernieres annees et a I'ensablement generalise du lit du f1euve ont 
conduit une majorite de pecheurs a chercher simultanement d'autres sources de 
revenus dans t'agriculture. Cette crise profonde n'a pourtant pas ete I'occasion 
d'une remise en question de la presence des migrants permanents ou saison
niers. 

• La gestion de la peche est a peu pres inexistante. Elle. se resume a I'interdiction 
de la peche a I'aide d'engins particulierement destructeurs (poisons, explosifs, 
petits maillages, etc.). La loi fondamentale sur la peche de 1998 n'a jamais ete 
suivie de decrets d'application, ce qui iIIustre bien comment la peche peut poser 
des problemes internes ou externes, y compris quand elle traverse une crise 
severe. 

• Le cycle biologique du f1euve et des poissons qu'il renferme laisse apparaitre un 
contraste saisonnier tres marque: aux basses eaux, Ie poisson est rassemble 
dans Ie lit mineur. Des Ie debut de la crue, en general en juillet, Ie poisson se 
precipite vers les zones inondees. 1\ colonise un espace ala fois calme, chaud et 
enrichi par les vegetaux en decomposition. II s'y reproduit puis se nourrit active
ment jusqu'en novembre ou la baisse de la temperature inhibe les activites 
d'alimentation. A partir de fevrier, les eaux redescendent tandis que la tempera
ture remonte. Les poissons recommencent a s'alimenter tout en quittant peu a 
peu les zones inondees. Le courant dans Ie lit majeur est encore fort lorsque les 
poissons y retournent, et les alevins nes pendant I'inondation sont entraTnes vers 
I'aval en grand nombre. 

• Quatre-vingt-quinze especes de poissons ont pu etre denombn§es dans Ie Niger 
Moyen, mais une trentaine seulement constituent la grande majorite des cap
tures. Aucune espece n'a ete identiflee comme menacee. Le suivi des especes 
rares est, de toute fal(on, rendu delicat par I'absence des especes de petite taille 
dans les captures commerciales. 

• On a pu mettre en evidence que dans les ecosystemes f1uviaux soudano
saheliens, I'ichtyomasse edifiee chaque annee etait etroitement dependante de 
!'importance de la superficie inondee et de la duree de I'inondation pourvu que la 
temperature reste elevee. La production annuelle de poisson est proportionnelle 
au nombre de mois chauds multiplie par la superficie inondee. 

• Les eng ins de peche utilises sont tres classiques : filet maillant dormant ou deri
vant, palangre et epervier. Les pirogues sont construites en planches assem
blees. Les petites pirogues de peche sont standardisees au point d'etre livrees en 
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kit a partir du Nigeria. C'est aussi 18 que les pecheurs nigeriens s'approvisionnent 
en eng ins de peche a prix avantageux. 

• Le mareyage semble bien organise: la glace de Niamey est livree jusque dans 
les villages de peche recuh!!s. Le poisson glace est ensuite achemine vers la 
capitate dans des coffres isothermes. La consommation nationale de poisson est 
tres faible (moins de 1 kg/habitant/an), et il existe une forte demande non satis
faite. Malgre cela, Ie poisson reste moins cher que la viande. 

• Le poisson fume est peu apprecie au Niger. Pourtant, les pecheurs en preparent 
de grandes quantites qu'lls accumulent avant de les transporter vers Ie Nigeria ou 
Ie produit de la vente permet de financer I'acquisition des pirogues et engins de 
peche. 

• La pisciculture classique semi-intensive en etangs vidangeables a ete promue 
par diverses actions de developpement, mais son bilan reste mediocre. L'eau 
disponible uniquement par pompage est un reel handicap, et la saison froide en 
est un autre. Quant 8 la pisciculture intensive en cages, elle n'a pas survecu au 
projet qui la soutenait jusqu'en 1996. 

• II existe de tres nombreuses mares permanentes ou temporaires, d~nt la superfi
cie va de quelques centaines de metres carres a plus d'un millier d'hectares. 
Elles se pretent particulierement bien a la pisciculture extensive et leur amen age
ment necessite peu de capital et un savoir faire accessible aux couches les plus 
humbles du paysannat. Elles representent un reel potentiel de developpement. 
On en a denombre 67 dans les seuls departements de Tillaberi et Tera. Deux 
d'entre .elles depassent les 1 000 ha et sont en rea lite de petits lacs. 

• La rizi-pisciculture peut prendre plusieurs formes. Au Niger, la plus prometteuse 8 
court terme consiste 8 amenager les bas-fonds et les anciens bras morts du 
fleuve servant de receptacle aux eaux de drainage des parcelles cultivees. Pour 
Ie seul departement de Tillaberi, ces bas-fonds a mettre en valeur totalisent 
314 ha. 

--------------Tecsult International Limitee -----
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Le present rapport resulte d'une mission realisee du 24 juin au 8 juillet 2005 par une equipe de 

deux specialistes des peches et de I'aquaculture tropicales, soit messieurs M.T. Na-Andi, expert 

national mobilise par Ie cabinet Betas, et P. de Verdilhac, expert international intervenant pour Ie 

compte de Tecsult International Ltee. 

Le secteur de la peche est ici entendu au sens large; il comprend la peche dans les grands plans 

d'eau, essentiellement Ie Fleuve Niger; la peche dite amplifiee, ou pisciculture extensive; la 

pisciculture semi-intensive (en etangs) et intensive (en cages). 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Methode 

La presente etude a pour but de dresser un tableau de la situation de la peche dans la zone du 

projet, dans ses composantes hydrobiologiques et socio-professionnelles. 

L'approche preconisee s'appuie en premier lieu sur I'exploitation de la documentation existante 

qui comprend essentiellement les elements suivants : 

• Ie chapitre consacre a la peche dans I'etude de faisabilite (Lahmeyer et al., 2000) 
realise en 1998, et qui s'appuyait lui-meme sur les acquis du projet Programme 
des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)/Organisation des Nations 
Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) de developpement des peches, 
1981-1986, qui constitue a ce jour la seule etude ayant produit des donnees 
quantitatives dans Ie domaine de la peche fluviale au Niger; 

• les autres elements de I'etude de faisabilite, en particulier la description de I'ame
nagement et I'ensemble des repercussions envisagees; 

• des ouvrages scientifiques, generalement anciens, consacres a l'ichtyologie et a 
la peche dans les fleuves soudano-saheliens. On a egalement consulte I'en
semble des documents disponibles traitant de la pisciculture au niveau national; 

• les textes reglementaires regissant I'activite halieutique et accessoirement des 
aspects associes comme les organisations profession nelles, la mise en marche 
des produits de la peche etc. 

L'approche est completee par deux series de visites donnant lieu a des entretiens semi-directifs 

(annexe 1) : 

• les diverses autorites en charge du secteur : administrations au niveau national et 
decentralise, organisations internationales; 

• les professionnels, pecheurs, pisciculteurs, commer<;:ants, et artisans rencontres 
sur leurs lieux de travail ou a travers leurs instances representatives. 

Enfin, il no us a semble difficile d'envisager des actions de developpement local sans avoir aupa

ravant recense au niveau national les operations passees et les sucres ou echecs qu'elles ont 

en reg istres. On trouvera donc une synthese des informations disponibles dans ce domaine. 
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2.2 Zone d'etude 

La presente etude s'est interessee aux domaines geographiques suivants : 

• Ie fleuve Niger dans son cours moyen, considere globalement de la frontiere 
malienne a la frontiere nigeriane. L'approche de terrain a, bien sur, privilegie la 
zone d'etude detaillee; 

• les mares et les bas-fonds des amEmagements hydro-agricoles (AHA), principal 
support de la pisciculture au Niger, ont fait I'objet d'une approche generale au 
niveau national et de visites de terrain dans les environs de Niamey et dans la 
zone d'etude detaillee. 
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3. SITUATION ACTUELLE 

3.1. Contexte coutumier, legal et institutionnel 

3.1.1 Paysage social de la peche et son evolution 

3.1.1.1 Grandes mutations 

Au cours des 30 a 40 dernieres annees, on a assiste a des mutations institutionnelles et profes

sionnelles a la fois. 

Dans les temps anciens, a I'epoque ou prevalait Ie droit coutumier, existaient des unites spa

tiales de gestion de la peche constituees par des tron90ns de fleuve ou des mares permanentes. 

La, I'exercice de la peche etait place sous I'autorite du do, Ie « maitre des eaux» (Welcomme, 

1985), et dans Ie cas des mares, sous celie du detenteur du foncier. 

La gestion de la peche se limitait a fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la peche, et 

eventuellement a limiter I'usage de certaines pratiques. Moyennant quoi, I'acces a la peche, au 

moins dans Ie cas du fleuve, etait libre. Les pecheurs profession nels sedentaires etaient peu 

nombreux, et la majorite des pecheurs etaient des migrants. Pour s'installer quelque temps dans 

un village d'accueil, il leur suffisait de faire acte d'allegeance aux autorites locales et d'acquitter 

une taxe generalement symbolique. Ces pecheurs migrants etaient bienvenus, car la ressource 

etait abondante et la communaute d'accueil beneficiait alors d'un approvisionnement en poisson 

frais. 

Peu apres I'independance, I'Etat s'est approprie Ie droit de peche et a aboli Ie droit coutumier en 

la matiere. De nos jours, la fonction de maitre des eaux n'est plus que symbolique. La mission a 

rencontre celui d'Ayorou; iI a acquis Ie titre par heritage, mais n'est pas lui-meme pecheur! 

La secheresse persistante depuis plus de 30 ans et la baisse des disponibilites halieutiques ont 

provoque certaines evolutions: les pecheurs, qu'ils soient migrants ou sedentaires, ont em

brasse d'autres activites, generalement I'agriculture. La mission a recueilli des avis divergents 

sur I'importance de cette mutation: 

• selon Ie president de I'Association des aquaculteurs (ADA) du Niger, la peche ne 
representerait plus, en moyenne, que Ie quart de I'activite des pecheurs, alors 
que tous y travaillaient a plein temps avant la secheresse; 

• Ie village de Mallou, a proximite de Kandadji, annonce 40 pecheurs, tous pe
cheurs exclusifs. Ayorou-Haoussa annonce 106 pecheurs exclusifs, et il y a 
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encore de nombreux villages, la plupart batis sur des iles, ou la peche serait la 
seule source de revenus, selon les dires du president des pecheurs de Mallou : 
Banikani, Sanguele, Toumbourazi, Go, Gariji, Koussa, Yassane Gourma, 
Yassane Haoussa, Tamoula, Kotogou, Tchermeka. 

II apparait donc que seule une etude de terrain approfondie permettra d'apprecier la proportion 

d'agri-pecheurs parmi I'ensemble des pecheurs. Cette appreciation sera particulierement inte

ressante au niveau de la zone d'etude detaillee puisque ces agri-pecheurs constitueront une 

reserve de potentiel de peche. En effet, les agri-pecheurs d'Ayorou-Goungou ont confie a la 

mission qu'en cas de developpement des opportunites halieutiques par la retenue, ils envisage

raient de revenir a leur ancienne situation de pecheurs professionnels stricts. 

On remarquera que cette baisse generalisee des revenus engendres par la peche fluviale ne 

s'est accompagnee d'aucune remise en cause de la presence des pecheurs migrants. 

La profession de pecheur n'est donc plus un heritage ancestral immuable, mais une opportunite 

parmi d'autres. 

3.1.1.2. ~valuation du nombre de pecheurs 

Le denombrement des pecheurs f1uviaux est une entreprise delicate en raison de leur condition 

instable (pecheurs migrants, pecheurs a temps partiel) et de la faiblesse de I'encadrement admi

nistratif et professionnel. La plus ancienne estimation fait etat de 1 500 pecheurs en 1960 

(Daget, 1962). Une enquete socio-economique realisee en 1985 estimait a 2 900 Ie nombre de 

pecheurs actifs et chefs de famille (Price, 1986). Enfin, pour I'annee 1998, I'etude de faisabilite 

avance un effectif de 1 117 entreprises de peche (notion non definie par les auteurs), sur la base 

de la taxe piscicole permettant iii cette epoque de commercialiser Ie poisson. Cette meme etude 

distingue la partie amont de Kandadji avec 538 entreprises de peche, soit 1 737 pecheurs sur la 

base de 3 pecheurs par entreprise de peche, chiffre retenu par les auteurs. 

On retiendra donc prudemment pour la suite de cette etude, Ie chiffre de 1 737 pecheurs dans la 

partie amont de la retenue, so it, avec 1,5 a 2 pecheurs par unite de peche (voir section 3.2.4.2), 

868 a 1 158 unites de peche (arrondi a 870/1200 unites de peche). L'evaluation pour Ie reste du 

fleuve a manifestement ete I'objet d'une attention moins soutenue et sera donc laissee de cote. 

3.1.1.3 Place des femmes 

Dans I'ensemble des pays de I'Afrique de l'Ouest, les femmes issues des communautes de 

pecheurs occupent une place preponderante dans les activites en aval de la peche : transforma-
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tion, commerce de detail et, dans une certaine mesure, commerce de gros. Dans la partie nige

rienne du fleuve Niger, au contra ire, les femmes semblent occuper une place particulierement 

modeste dans les filieres de la peche; elles contribuent peu au fumage du poisson, sont ab

sen1es des ac1ivites de mareyage et se cantonnent surtout a la vente au detail. A Barame, au 

nord d'Ayorou, on a presente a la mission un grand et un petit fumoir en precisant qu'it s'agissait 

pour Ie premier d'un fumoir pour les hommes et pour Ie second d'un fumoir pour les femmes! Un 

element d'explication de cette situation peut etre avance : les pecheurs fument et exportent eux

memes au Nigeria de grandes quantites de poissons de fagon a acheter sur place les equipe

ments de peche necessaires (voir section 3.2.5.3). 

Par ailleurs, a premiere vue, I'element feminin des communautes de pecheurs ne joue aucun 

r61e dans Ie financement des unites de peche, comme c'est Ie cas de plus en plus souvent dans 

d'autres pays d'Afrique intertropicale. 

3.1.2 Institutions en charge de la peche et de la pisciculture 

3.1.2.1 Administration 

La peche et I'aquaculture (qui se limitent en fait a la pisciculture) sont du ressort du ministere de 

I'Hydraulique, de l'Environnement et de la Lutte contre la desertification (MHELD). Ce ministere 

inclut 7 directions, dont la Direction Faune, Peche et Pisciculture (DFPP), qui elle-meme com

porte une Division Peche et Aquaculture (DPA). 

II est prevu que la peche et la pisciculture constituent une direction lors du prochain reame

nagement du Ministere. 

Le Ministere est represente aux niveaux regional et departemental. Au niveau local, on trouve les 

postes forestiers, dont I'activite est polyvalente. II y a deux postes forestiers dans Ie departement 

de Tillaberi (Sansani-Haoussa : 1 agent; Ayorou : 4 agents) situe au niveau de la future retenue. 

Le dispositif est complete par une brigade territoriale de protection de la nature, organe mobile 

de surveillance. 

3.1.2.2 Recherche 

La recherche en matiere de peche et de pisciculture est en principe du ressort du ministere de 

l'Enseignement secondaire, superieur, de la Recherche et de la Technologie. Cependant les 

moyens de recherche existent au niveau de I'Institut national Ge la recherche agronomique du 

Niger (INRAN) qui depend du ministere du Developpement agricole. 
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II y a actuellement deux chercheurs en peche et pisciculture, agents du MHELD mis a la disposi

tion de I'INRAN, mais qui ne bEmeticient actuellement d'aucun financement. 

Les instruments de recherche en pisciculture sont tMoriquement: , 

3.1.2.3 

• la station de MOIli, a Kollo, qui comporte 12 etangs et divers organes annexes. 
Cette station construite en 1994 dans Ie cadre du projet Peche (voir sec
tion 3.1.7.1), est arretee depuis 1999. Elle est evidemment assez delabree; 

• la station de Sona, sur la route de Tillaberi, construite dans Ie cadre du projet 
Pisciculture (voir section 3.1.7.1), a ete pretee a I'Organisation non gouverne
mentale (ONG) ADA (voir section 3.1.3.3). 

Organes consu/tatifs 

La mission n'a eu connaissance de I'existence d'aucun organe consultatif dans Ie domaine de la 

peche ou de la pisciculture. Typiquement un tel organisme do it rassembler I'Administration, les 

operateurs economiques, pecheurs/pisciculteurs et mareyeurs, et les scientifiques. 

3.1.3 Cooperatives et associations professionnelles 

3.1.3.1 Association des pecheurs du Niger (APN) 

L'APN a vu Ie jour en decembre 1995, mais sa raison d'etre parait vague et son impact sur Ie 

secteur est peu visible. Le nombre exact d'adherents est inconnu (plusieurs milliers probable

ment). L'association est organisee de fayon pyramidale: la base est constituee au niveau du 

village par un groupement d'hommes et un groupement de femmes, et il y a des structures can

tonales, departementales, regionales et nationales. Le bureau national, a I'exception notable du 

president, est compose principalement de fonctionnaires retraites et non de pecheurs. La cotisa

tion annuelle est de 2 500 FCFA (I'equivalent de 4 kg de poisson au prix de premiere vente) par 

groupement de base. Au 30 juin 2005, la plupart des groupements ne se sont pas encore 

acquittes de la cotisation 2005. C'est dire si les membres attendent peu de la structure faitiere de 

leur association. On peut imaginer qu'il existe une grande variabilite dans la vitalite des cellules 

de base selon les personnalites qui les composent. 

3.1.3.2 Association des mareyeurs du Niger (AMN) 

L'association existe depuis 1993 et compte de 80 a 85 membres (mareyeurs, vendeurs et ven

deuses au detail). La plupart des membres sont installes a Niamey ou tous se connaissent. Le 

bureau est compose exclusivement de mareyeurs. Cette organisation, de dimension modeste, 

semble repondre a une reelle attente de ses membres. Outre la fonction d'entraide, elle permet 
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une certaine organisation du travail et de repartition des opportunites : les departs des camion

nettes de collecte sont coordonnes, ce qui permet un approvisionnement sans a-coup du march€! 

de Niamey. Par ailleurs, la repartition des zones ou s'exerce la collecte est negociee entre les 

membres. 

3.1,3.3 Association des aquaculteurs (ADA) 

Le projet de developpement de I'aquaculture sur Ie fleuve Niger, 1981-1996 (voir sec

tion 3.1.7.1), s'est acheve sur un constat de sucres technique, mais d'echec economique. II 

aurait ete dommage de disperser les equipements et Ie savoir-faire du projet alors que tout 

espoir n'etait pas perdu de voir progresser I'aquaculture eventuellement par d'autres 'voies. C'est 

ainsi qu'a ete creee cette association a partir des restes materiels et intellectuels du projet. 

L'idee etait sans doute bonne puisque 9 ans apres, la station d'alevinage de Sona, au sud de 

Tillaoori, heritee du projet, est toujours en service et sert, au mOins en partie, a aleviner des 

mares. Par ailleurs, I'association est presente dans une cinquantaine de villages riverains du 

fleuve et situes entre Ayorou et Kirtachi. Les departements de Tillaberi, Kollo et Say sont donc 

concernes. L'association est active dans les domaines de I'alphaootisation fonctionnelle, la 

sante, Ie conseil technique en maraichage et pisciculture, et Ie microcredit. 

L'ADA est donc finalement une ONG de developpement rural integre avec une competence geo

graphique limitee a un troncon du fleuve. Elle n'est en aucun cas un organe representatif des 

profession nels de I'aquaculture au niveau national. 

Le troncon du fleuve Niger constituant la zone d'intervention de I'ONG ADA est de 350 km 

depuis Ayorou jusqu'a Kirtachi, c'est-a-dire les departements de Tillaberi, Kollo, Say et la 

Communaute urbaine de Niamey. Les interventions concernent 50 villages regroupes en 

4 unions. Leur objectif est de couvrir tout Ie troncon du fleuve au Niger. 

Notons enfin que I'APN ambitionne de creer une federation qui regrouperait I'ensemble des 

metiers du secteur de la peche (pecheurs, aquaculteurs et mareyeurs). 

3.1.4 Cooperation regionale 

Deux organismes regionaux ont ete identifies, qui ont eventuellement a connaitre des problemes 

du secteur de la peche dans Ie fleuve Niger. 
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3.1.4.1. Autorite du bassin du Niger (ABN) 

L'ABN regroupe les 9 pays se partageant Ie bassin du fleuve Niger. L'ABN s'est engagee depuis 

2002 dans un processus de vision partagee pour la gestion concertee des ressources dans les 

pays membres. Elle prend theoriquement en compte Ie secteur de la peche, mais ne I'a pas 

place parmi ses priorites; elle ne compte d'ailleurs aucun specialiste de la peche parmi son per

sonnel. Elle a vocation a intervenir dans Ie domaine de I'harmonisation des reglementations 

nationales dans des sujets leis comme Ie droit des eaux, la transhumance, etc. Ainsi, elle 

pourrait etre amenee a examiner les problemes d'harmonisation des reglementations sur les 

eng ins de peche, ce qui interesse les pecheurs migrants. 

3.1.4.2 Autorite de deve/oppement integre de /a region du Liptako-Gourma (ALG) 

La region du Liptako-Gourma, a cheval sur les frontieres communes du Burkina Faso, du Mali et 

du Niger, concerne pres de 14 M de personnes. Cette region, a defaut d'englober I'integralite des 

territoires des trois pays, constitue une entite geographique, economique et historique homogEme 

qui a incite, de puis une trentaine d'annees, les trois pays a developper des cooperations dans 

divers domaines. La peche en est Ie dernier en date. C'est ainsi qu'en decembre 2003, un 

consultant de la FAO a ete mandate pour preparer un TCP (Technical Cooperation Project) d'un 

montant de 230000 $ US intitule « Programme regional de developpement de la peche dans la 

region du Liptako-Gourma ». Prevu pour une duree de 10 mois, ce TCP n'a toujours pas 

demarre. 

3.1.5 Cadre reglementaire de la peche 

3.1.5.1 Situation actuelle 

En matiere de peche, Ie texte fondamental est la Loi no 98-042 du 7 decembre 1998 portant sur 

Ie regime de la peche. Cette loi n'a jamais ete suivie de decrets d'application. 

Ses principales dispositions sont les suivantes : 

• Le droit de peche appartient a l'Etat dans les eaux du domaine public. L'exercice 
du droit de peche peut etre accorde par I'Etat a titre onereux ou gratuit a ses 
nationaux ou a des etrangers (article 3). Ainsi, seul I'Etat est habilite a exercer 
une autorite quelconque sur I'activite halieutique. L'aquaculture n'est pas definie, 
et sa differenciation d'avec la peche reste donc floue, en particulier en ce qui 
concerne I'exploitation des mares. Par ailleurs, un pOint essen tiel fait defaut: 
I'affirmation de la gestion communautaire et la responsabilisation des commu
nautes de pecheurs dans les mesures d'amemagement les concernant. 
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3.1.5.2 

• Le permis de peche commerciale 1 est subordonne au paiement prealable de 
redevances dont les montants sont fixes comme suit: 

f1euve et affluents : nationaux= 20 000 FCFA; non nationaux- 40 000 FCFA; 

- mares et retenues de barrages: nationaux = 10 000 FCFA; non natio
naux = 20 000 FCFA; 

repartition des redevances percues a roccasion de la delivrance des permis : 
Tresor national = 30 %; collectivites decentralisees = 50 %; fonds d'amenage
ment des peches = 20 %. On verra plus loin pourquoi cette disposition risque 
de poser probleme. 

• La suite du document s'intitule « De la protection des poissons, mollusques 
crustaces et algues}). Elle specifie que « /a peche sous toutes ses formes est 
interdite dans les Reserves de peche ... }). Le classement et Ie declassement des 
reserves de peche sont prorionces par decret pris en Conseil des ministres (arti
cles 14 et 15). On peut lire aussi a I'article 17 . « Seront fixees par decret pris en 
Conseil des ministres foutes mesures de fermeture ou de /imitation de /a peche 
pouvant varier se/on /es especes et /es regions considerees}}. Ces dispositions 
n'ont jamais ete mises en application jusqu'a present, et aucune reserve n'existe 
actuellement. Pourtant, la necessite de leur mise en application pourrait se fera 
sentir, par exemple dans Ie cadre de I'amenagement de la peche sur la retenue, 
un milieu nouveau appelant des regles d'exploitation nouvelles. La procedure 
d'adoption de ce genre de reglementation risque de manquer de souplesse. 

• Sont interdits : la peche en temps prohibes (inexistants jusqu'a present), la peche 
a la senne, la peche aux filets a mailles de moins de 6 cm (mailles etirees), 
I'usage de substances toxiques, la peche electrique, I'usage d'engins eclairants. 
Ces dispositions n'appellent aucune remarque particuUere. II est egalement ecrit : 
« Sont interdits ... /a capture et /a commercialisation des poissons immatures ». 
Cette disposition semble difficilement applicable et de toute facon peu utile. 

Decentralisation et effets au niveau de /a peche 

La structuration administrative du pays est engagee dans un processus de decentralisation. 

Cette reforme a ete preparee de longue date, et les elections municipales qUi se sont deroulees 

au debut de 2005 marquent I'entree en fonction progressive des municipalites elues. 

La Loi 2002-013 du 11 juin 2002 portant transfert de competences aux regions, departements et 

communes, specifie, a son article 12, que la peche pourra faire partie des domaines transfe

rabies. 

L'article 65 de cette meme loi indique que la region assure la promotion du developpement rural: 

« Elle a competence pour e/aborer, mettre en csuvre et suivre conformement aux orientations 

definies par FEtat ... les plans ou schemas regionaux d'action pour /a peche}). L'article 69 

1. La peche dite commerciale se definit comme etant source de revenus. Elle se differencie de la peche de 
subsistance ou de loisir qui ne sont I'objet d'aucune autorisation ni redevance. 
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indique de la meme fat;on que: « Le departement... a competence pour elaborer ... les plans ou 

scMmas departementaux d'action pour /a peche ». Enfin, a I'article 72 : «La commune .. , a com

petence pour alaborer, . .Jes plans ou scMmas communaux d'action pour la peche ». 

Sous reserve que les communes revendiquent effectivement ee transfert, ee qui est probable, 

eela signifie que ces dernieres auront autorite pour faire appliquer la loi et encaisser la part du 

produit des licenees de peche reservee aux collectivites locales. Elles auront egalement autorite 

pour restreindre I'effort de peche si Ie besoin s'en fait sentir. 

Plusieurs problemes pourraient survenir dans la mise en application de ces dispositions: 

• Ie territoire de la commune ne peut constituer une unite geographique d'ame
nagement de la peche. II y a la un probleme pose par I'ensemble des ressources 
dites transcommunales, sur lequel, parait-il, se penchent les legistes; 

• Ie permis de peche donne acces a la peche sur I'ensemble du territoire national. 
On peut donc acquitter la taxe y afferant au profit d'une municipalite don nee et 
exploiter les ressourees halieutiques situees sur une autre. II y a la une sorte 
d'incoherence. Ne risque-t-on pas de voir les trois municipalites du nouveau lac, 
(Ayorou, Dessa et Gorouol) se livrer a une surenchere pour attirer des pecheurs, 
y compris des etrangers, au detriment de la bonne gestion de la peche? 

3.1.6 Strategie nationale de developpement de la peche 

Le fil conducteur des politiques sectorielles est la strategie de reduction de la pauvrete elaboree 

en 2002. C'est dans cette perspective qu'a ete produit en 2003 Ie document « Strategie de 

developpement rural valable pour la periode 2005-2015 ». II inclut 14 programmes, d~nt celui de 

la peche et de la pisciculture. Une etude specifique a ete conduite a eet effet, financee par Ie 

Programme pour les moyens d'existenee durables dans la peche (PMEDP) (voir section 3.1.7.2). 

Le document a ete publie en decembre 2004. 

Sept composantes constituent les domaines reconnus comme prioritaires : 

• composante1: developpement de la peche et, en particulier des pecheries 
amplifiees (organisation des producteurs et renforcement des capacites); 

• composante 2 : developpement de I'aquaculture, en particulier au sein des AHA; 

• composante 3 : valorisation du potentiel halieutique par Ie developpement de la 
recherche appliquee et Ie transfert de technologie; 

• composante 4: amelioration et diversification des moyens d'existence des 
communautes de peche, en particulier par la promotion d'activites generatrices 
de revenus; 
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• composante 5: amelioration de la qualite nutritionneile et sanitaire de I'alimen
tation des menages des communautes de peche; 

• composante 6: renforcement des capacites des institutions publiques et des 
organisations des communautes de peche et aquaculteurs pour ameliorer la ges
tion du secteur de la peche et de I'aquaculture; 

• composante 7 : suivi et evaluation. 

L'examen de detail de ce vaste programme revele des projections souvent peu realistes 

(14 000 ha de plans d'eau sont empoissonnes chaque annee; 14 M d'alevins sont produits par 

an, alors qu'apres 25 ans d'actions de developpement, il n'existe aucune station d'alevinage 

publique operationnelle, etc.). 

3.1.7 Projets et actions de developpement de la peche et de la pisciculture 

Une retrospective est necessaire de facon a eviter de renouveler les erreurs du passe. On doit 

distinguer les projets nationaux ou regionaux portant sur Ie seul secteur de la peche et de la 

pisciculture, et les diverses initiatives de developpement (projets integres, programmes, actions 

ponctuelles, etc.) prenant en compte, entre autres, la peche et la pisciculture. 

3.1.7.1 Projets nationaux du secteur de la peche et de la pisciculture 

Trois projets nationaux relativement importants ont marque les annees '80 et '90. lis concer

naient la pisciculture intensive, la peche fluviale et la peche amplifiee2
. 

Projet de d{weloppement de /'aquaculture sur Ie f/euve Niger 

C'est en 1981 qu'a ete initie ce projet pilote sur financement francais et avec Ie concours du 

Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour Ie developpement (France) 

(CIRAD). Son contenu est detaille a la section 3.3.1. Le projet s'est acheve en 1996 sur un 

constat de reussite technique, mais d'echec economique. Cet echec a ete impute au coOt des 

intrants et en particulier des intrants importes (constituants de I'aliment complet. grillage plas

tique Nortene). On peut aussi evoquer la periode de ch6mage force pendant la saison froide. 

Projet de d{weioppement des peches 

Ce projet de developpement de la peche fluviale etait finance par Ie PNUD et execute par la 

FAa. II s'est poursuivi de 1981 a 1986. II s'agissait essentiellement d'etudes ichtyobiologiques, 

2. Voir definitions au chapitre 6. 
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halieutiques et socio-economiques. Faute de mieux, on utilise encore les acquis de ce projet, qui 

sont desormais largement obsoletes. 

Proiet de formation des pecheurs 

Ce projet finance par I'Organisation des Nations Unies pour I'enfance (UNICEF), a dure de 1988 

a 1992. II concernait Ie developpement de la peche et de la pisciculture sur les mares de quatre 

departements: Niamey, Dosso, Tahoua et Zinder. Quatre-vingts villages ont ete touches et 

232 pecheurs ont ete formes, y compris dans Ie domaine de I'alphabetisation, sur un total prevu 

de 400. Pres de 45 000 poissons ont ete transferes et des equipements ont ete cedes. Dans Ie 

seul departement de Tahoua, on a pu estimer la quantite de poisson produit a 3601. 

3.1.7.2 

Autres projets re/atifs a /a peche et a la pisciculture 

• Le projet de developpement de la pisciculture extensive (Cooperation francaise, 
1991-1992): tests d'empoissonnement des mares. Sept mares du departement 
de Tillaberi ont ete prises en compte: Alzou, Baye, Moto Koira, Tiloua, Tembery, 
Mari et Bafale. 

• Le projet Pisciculture de Matameye (Conseil general des Yvelines, France/As
sociation francaise des volontaires du progres (AFVP), 1992-1996) qui avait pour 
objet I'amenagement de mares. 

Pro jets regionaux du secteur de la peche et de la pisciculture 

Proiet de reduction des pertes apres peche 

Ce projet couvrait I'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Base a Abidjan, il a ete en fonction 

jusqu'en 1998. Sa cible atait la peche artisanale, dont il est generalement admis que les pertes 

apres capture sont de I'ordre de 30 % (de Verdilhac, 2004). Au Niger, deux acquis de ce projet 

sont encore visibles au niveau national: les fumoirs derives du type Altona et les caisses iso

thermes utilisees pour Ie mareyage des produits glaces. 

Programme pour des mavens d'existence durable dans /a peche (PMEDP) 

II s'agit d'un vaste projet d'appui aux pecheries artisanales de l'Afrique atlantique, de la 

Mauritanie a l'Angola, et incluant les pays enclaves de I'Afrique de I'Ouest. Finance par la 

Grande-Bretagne, il fait suite au projet de daveloppement integre de la peche artisanale, 

couvrant Ie meme espace, finance par Ie Danemark, et qui a dure une douzaine d'annees. Son 

contenu consiste essentiellement en des actions de formation, de promotion de technologies 

adaptees et la mise en commun des experiences des uns et des autres. 
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3.1.7.3 

3.2 

3.2.1 

3.2.1.1 

Actions multisectorielles incluant la peche et la pisciculture 

• Le programme Petites operations de dEweloppement rural (Banque Mondiale, 
1993-1998) incluait I'amenagement de la mare de Rouafi, qui peut etre considere 
comme un modele du genre (voir section 3.3.2). 

• Le programme Subventions au developpement du secteur agricole (USAID, 
1997-1998) incluait I'empoissonnement des mares de Gardama-Koira et de 
Libore (departement de Kollo) en collaboration avec l'Association des jeunes 
aquaculteurs, association aujourd'hui disparue. 

• Le programme Appui a la securite alimentaire [Banque arabe pour Ie developpe
ment economique en Afrique (BADENFAO)] concerne surtout la realisation de 
petits ouvrages hydro-agricoles. Dans ce cadre, des empoissonnements ont ete 
realises. 

• Le programme Special securite alimentaire [Banque islamique de developpement 
(BID), Monaco, Libye/FAO, depuis 1995]. Cinq regions sont concernees, dont 
Tillaberi. Dans ce cadre, des empoissonnements de retenues ont ete realises 
dans les departements de Tera et Tillaberi. 

• L'African Development Fund et I'ONG World Vision ont contribue a I'amenage
ment de certaines mares. 

• L'utilisation des fonds degages suite a la remise de la deUe consentie aux pays 
pauvres tres endettes. Les actions ainsi engendrees, opportunement baptisees 
Programme special du president de la Republique, portent sur plusieurs milliards 
de FCFA. Elles ont permis de realiser de nombreuses retenues hydro-agricoles 
(10 dans la seule region de Tillaberi) eventueliement suivies d'empoisonnements. 
Un programme de developpement de I'aviculture parmi les femmes des commu
nautes de pecheurs a ete realise en 2004, mais la peste aviaire a tout emporte. 
On rep roche souvent a ce programme dont les fonds sont mobilisables facile
ment d'accorder une attention insuffisante aux etudes techniques prealables. 

Description de la peche et des activites connexes 

Production de la peche fluviale 

Statistiques nationales de production 

La production n'est pas mieux connue que la population de pecheurs3
. II n'existe pas de systeme 

coherent de statistiques de peche, mais uniquement des pOints de controle ou s'effectuent des 

pesees qui visent a intercepter - sans jamais y parvenir - I'integralite des produits y transitant La 

fraction de I'ensemble de la pecherie ainsi couverte reste inconnue. Les chiffres ne constituent 

pas une evaluation de la capture, mais la compilation tres precise de quantites reellement 

3. Une etude portant sur la contribution au PIB des secteurs de la foret et de la peche, conduite sous I'egide 
du CNEDD, vient de s'achever. Malheureusement, ses resultats ne sont pas encore disponibles. 
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controlees. L'agregation des resultats constitue les « statistiques de peche » nation ales. II s'agit 

de donnees de type administratif dont I'utilisation pratique est evidemment delicate. 

Le point de controle d'Ayorou, par exemple, est organise comme suit. Les contr61es portent sur 

Ie poisson frais et Ie pOisson fume, et se font a trois niveaux. 

• les produits destines a la vente en ville, amenes par petites quantites, sont peses 
au poste forestier. Les femmes concernees semblent s'acquitter de bonne grace 
de cette formalite; 

• les produits en transit (ballots de poissons fumes, glacieres de pOissons glaces 
en provenance des villages de peche) sont debarques non loin de la et sont 
charges sur des camionnettes. Les quantites en jeu sont evaluees par Ie chef de 
poste; 

• les camionnettes porteuses d'une grande glaciere, qui arrivent du Mali et se diri
gent vers Niamey, sont interceptees au niveau du poste de douane. L'information 
sur leur chargement est repercutee sur Ie poste forestier. Le mareyeur acquitte 
un droit en rapport avec Ie poids de poisson transporte qu'il declare. On peut 
facilement imaginer qu'iI y a sous-declaration. Par ailleurs, Ie poisson transporte 
ne provient pas toujours uniquement du Mali. 

Le poisson debarque en rive droite (sans doute minoritaire) echappe a toute interception et ne 

fait donc I'objet d'aucune evaluation. 

La DPA est en mesure de produire ce genre de donnees pour I'ensemble des debarquements au 

niveau national, Ie detail par unite geographique de production restant beaucoup plus difficile a 
retrouver. A titre purement indicatif, on a reproduit ci-dessous ces donnees pour les 35 dernieres 

annees. 

~~~-~--------.--~--~~,-.-----"---~-----,~--------------~-----~---'~~~~ 
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Figure 1 

Evolution de la production nationale pour les 35 dernieres annees 
Source: DPA. 
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Cette serie, malgre ses insuffisances, montre a quel point Ie secteur nationalede la peche (lac 

Tchad et fleuve Niger confondus) a souffert de la secheresse qui a sevi depuis Ie debut des 

annees 70 sur la region soudano-sahelienne. Par contraste, iI demontre egalement que les 

debarquements peuvent connaitre des variations extremement importantes. La derniere en date 

est Ie retablissement de conditions hydrologiques « normales }) sur Ie lac Tchad, apres la quasi

disparition de la partie nigerienne du lac pendant une vingtaine d'annees. Ce retablissement 

explique en grande partie la croissance des debarquements nationaux depuis Ie debut de la 

decennie. 

3.2.1.2 Production fluviafe et production de la zone de la future retenue de Kandadji 

En dehors des statistiques nationales officielles, la premiere evaluation de la production de la 

peche fluviale remonte en 1960,4150 t (Oage1. 1962). On etait alors en situation de forte sous

exploitation, et I'auteur conclut a I'existence d'un potentiel double de la capture. 

Dans Ie cadre du projet de developpement des peches (Price, 1986) , la production fluviale a ete 

evaluee a 1 600 ten 1983 et a 900 ten 1986, au creur de la periode de secheresse. Ces resul

tats sont evidemment inutilisables pour tenter d'estimer la situation actuelle. 

Entin, I'etude de faisabilite (Lahmeyer et al., 2000) a conduit ses propres enquEHes et, apn3s 

avoir divise Ie fleuve en trois trongons (soit sud, centre et nord) a abouti aux resultats presentes 

au tableau 1. 

i Zone 

Tableau 1 
Resultats de I'enquete sur les rendements de la peche 

Rend$nlen. moyen 
par sortie 

(kg) . 

r.I!t~Clrem~yen' ,', NOIltJ:)re~moitl 
de $QJties ,de~heparan 

patsemalne 

, P(oductiQnmc»y~annueile 
pat.~~n· 

(kg) . 

Nord 9,9 6 6,7 398 
Centre 3,5 3 4,3 45 
Sud 3,6 4 6,2 114 

Source: Lahmeyer et al., 2000. 

La procedure n'est pas precisee, mais on sait que I'enquete s'est concentree sur la zone d'etude 

detaillee, forcement incluse dans la zone nord. Apres correction (il manque un facteur 4,3 pour 

tenir compte du nombre de semaines dans Ie mois), on obtient une production moyenne 

annuelle de 1,7 t par exploitation. 
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Compte tenu de revaluation du nombre d'unites de peche basees au nord de Kandadji, 850 a 
1 200, la production annuelle de cette zone peut etre estimee a 1 445 a 2 040 t (arrondi a 1 500 

a 2 000 t). 

Pour Ie reste du fleuve, les enquetes ont manifestement ete plus lege res et leurs resultats 

peuvent plus difficilement etre exploites. 

3.2.2 Ichtyofaune 

3.2.2.1 Inventaire faunistique 

Selon I'inventaire ichtyobiologique realise par Coenen (1986), 98 especes reparties en 

22 families, dont 10 monospecifiques, constituent la diversite ichtyologique du fleuve Niger. Par 

ailleurs, I'inventaire realise dans Ie cadre de I'etude de faisabilite a permis de recenser 

95 especes reparties entre 23 families, dont 10 monospecifiques (annexe 2). 

En I'absence de description du protocole sur les peches exploratoires, il serait difficile de dire si 

la difference apparente correspond a une perte de diversite faunistique ou si elle est attribuable a 
une insuffisance de I'echantillonnage. A ce sujet, on notera qu'aucune espece de poisson du 

Niger ne figure a la liste des especes menacees etablie par I'Union internationale pour la conser

vation de la nature (UICN). 

La mission n'a trouve aucun document decrivant I'abondance relative des differentes families, 

genres et especes, et a plus forte raison, ses variations spatio-temporelles dans Ie Moyen Niger. 

La mission a tout de meme tente de donner un apen;u de I'abondance des differentes especes 

dans les captures. On a ainsi note (+) les especes frequentes ou assez frequentes sur les 

marches et (-) les especes rares ou introuvables. Bien entendu, I'examen des captures de la 

peche commerciale donne par rapport au peuplement reel une image ou sont sous-representees 

les especes de petite taille a I'age adulte et les especes qui peuvent difficilement se prendre aux 

engins les plus classiques. Ainsi, les non carnassiers ne se prennent pas aux palangres. Si en 

plus, ils sont serpentiformes (Protopterus annectens) ou flasques (Malapterurus electricus) , on 

les trouvera rarement dans les captures des filets maillants. 

3.2.2.2 Sensibilite a l'eutrophisation 4 

On verra ci-apres que les po is sons soudano-saheliens apparaissent, dans I'ensemble, comme 

peu exigeants pour leur alimentation ou les conditions de leur reproduction. En revanche, les 

4. de Verdilhac, P. Observations personnelles non publiE~es. 
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diverses families et especes presentent manifestement des sensibilites contrastees vis-a-vis du 

caractere plus ou mOins «ouvert)} ou «ferme)} du milieu. Ainsi, certaines famillesJespeces 

tolerent une eutrophisation plus ou moins poussee du milieu et resistent bien aux conditions 

anoxiques. D'autres, au contraire, n'apparaissent pas dans les milieux appauvris en oxygene 

dissous. De ce point de vue, on peut etablir la distinction suivante : 

• genres et especes supportant bien les milieux fermes, eutrophes, marecageux, 
desoxygenes : 

- I'association Clarias sp. (predateur)Jtilapia (proie) constitue la base du peuple
ment des milieux eutrophes en general et des mares en particulier; 

- les poissons possedant un organe annexe de respiration sont particulierement 
bien representes dans les milieux pauvres en oxygene dissous. II s'agit des 
genres Clarias, Ctenopoma, Parachana et Protopterus. Ce dernier peut meme 
resister a un assechement complet en formant un cocon enterre. On y trouve, 
dans une moindre mesure, les genres Heterobranchus et Polypterus; 

- Heterotis niloticus; 

• families particulierement sensibles a I'eutrophisation et aux faibles teneurs en 
oxygene dissous : 

- les Mormyridae ne se rencontrent jamais en dehors des eaux courantes; 

- les Bagridae, les Mochocidae, les Characidae, les Distichodontidae et les 
Citharinidae supportent mal I'eutrophisation. 

3.2.3 Fondements ecologiques de la productivite piscicole 

Les considerations presentees dans cette section s'appuient principalement sur Daget (1957), 

Reizer (1974) et Welcomme (1975). 

3.2.3.1 Reproduction et alimentation 

Dans les rivieres froides des pays de I'hemisphere nord, des poissons comme les saumons ou 

les aloses se reproduisent sur des frayeres. II s'agit de lits de gravier strictement delimites, utili

ses par une seule espece et dont on connait precisement I'emplacement et les caracteristiques. 

Par ailleurs, on a longuement etudie les parametres du milieu presidant a la reproduction (gra

nulometrie, courantologie, qualite de I'eau, disponibilites en nourriture, etc.). Une perturbation de 

ces frayeres par un agent exterieur peut compromettre momentanement ou durablement la 

reproduction des poissons; on prend donc des mesures de protection tres strictes pour ces 

frayeres. 
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A I'inverse, dans les rivieres soudano-saheliennes, c'est I'ensemble de la zone d'inondation qui 

constitue a priori la frayere de I'ensemble des especes presentes. On n'en sa it guere plus. 

Certains substrats sont-ils utilises plus que d'autres? Quelle est la profondeur privilegiee? 

Quelles sont les contraintes diverses liees a la reproduction des especes concernees? On ne 

dispose que de bribes d'information a ce sujet. 

Dans Ie moyen cours du fleuve Senegal, ou I'inondation a ete completement supprimee suite aux 

amEmagements, la production de la peche fluviale a ete considerablement reduite. Pourtant, les 

pecheurs n'ont observe la disparition durable que d'une seule espece de poisson d'importance 

commerciale (de Verdilhac, 2003). Presque toutes les especes ont donc pu se reproduire tant 

bien que mal en I'absence de mise en eau du lit majeur. Evidemment, cette observation exclut 

les especes rares ou trap petites pour etre capturees. 

On constate donc finalement qu'en dehors des especes se pretant a la pisciculture, la reproduc

tion des pOissons des fleuves soudano-saheliens a ete peu etudiee et, de toute fac;:on, pour une 

majorite d'especes, celle-d ne constitue pas un facteur evident de fragilite potentielle des popu

lations. 

La problematique du regime alimentaire de ces memes poissons se presente de fa<;on sensi

blement comparable; on peut decrire Ie regime alimentaire de la plupart des especes en termes 

de tendance generale. En meme temps, on constate I'extreme plastidte de ce regime et Ie 

caractere hautement opportuniste de certaines especes de poissons soudano-saheliens a ce 

sujet: Clarias sp., qui a la morphologie et I'anatomie d'un carnassier, s'accommode en pisci

culture d'un regime a base de son de riz; a I'inverse, les diverses especes de tilapias, qui se 

nourrissent habituellement de plancton et de couvertures vegetales, se capturent a I'aide de 

lignes appatees de vers de terre. 

La encore, I'etude de detail de la nourriture disponible pour les diverses especes en presence ne 

semble pas etre une voie a privilegier dans I'approche des contraintes subies par les populations 

qui nous interessent. 

3.2.3.2 Mouvements de population chez les poissons du ffeuve 

En basses eaux, Ie poisson est rassemble dans Ie lit mineur, et plus particulierement dans les 

zones profondes. On remarquera a ce sujet que I'ensablement general du lit du fleuve a conside

rablement reduit ses zones profondes ou Ie pOisson se tient a I'abri du courant et des hautes 

temperatures. Le poisson se nourrit peu faute de disponibilite dans ces espaces exigus, mais la 
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maturation sexuelle s'amorce (realites immediatement perceptibles par simple ouverture du 

poisson). 

Certains poissons - et peut-etre meme la plupart - entreprennent pendant cette periode des 

migrations longitudinales mal connues et dont la finalite n'a jamais ete mise en evidence. C'est 

par exemple Ie cas pour Lates niloticus dans Ie Haut Niger (Daget, 1957) ou pour Labeo sp. 

dans la Nsoia et Ie Yala, au Kenya (Welcomme, 1975). 

Des les premieres pluies, en general en juin, Ie fleuve se met a gonfler, les eaux se colorent et Ie 

courant s'accelere. Le poisson devient donc plus actif. 

Partout ou il n'est pas endigue, Ie fleuve deborde et Ie poisson se precipite avec les eaux 

d'inondation. II colonise un espace a la fois calme, chaud et enrichi par les vegetaux et autres 

matieres organiques en decomposition. Le poisson progresse dans la zone inondee au fur et a 
mesure que celie-ci s'etend. Le courant dans Ie lit mineur est alors si fort qu'aucun poisson ne 

peut y subsister. Dans Ie lit majeur, Ie poisson se reproduit puis se nourrit activement jusqu'en 

novembre ou la baisse de la temperature lui coupe progressivement I'appetit. 

La premiere partie de la crue est due aux precipitations locales et elie dure jusqu'en septembre. 

Ensuite, les eaux continuent de monter jusqu'en decembre ou janvier sous I'effet de la vidange 

du delta interieur, au Mali. II s'agit d'une eau decantee et donc beaucoup plus claire. Le maxi

mum d'inondation correspond a la saison fro ide, et Ie poisson cesse de s'alimenter. A partir de 

fevrier, les eaux redescendent tandis que la temperature remonte. Les poissons recommencent 

a s'alimenter tout en quittant progressivement les zones inondees les plus eloignees du lit 

mineur. La decrue est beaucoup plus rapide que la montee des eaux et la majorite des poissons 

retourneront au lit mineur, a I'exception de ceux qui se seront laisses pieger dans les cuvettes. 

Le courant dans Ie lit majeur est encore fort lorsque les pOissons y retournent, et les juveniles 

nes pendant I'inondation qui se termine sont entraines en grand nombre par ce courant, parfois 

tres loin (Reizer, 1974). Voila pourquoi, il y a mise en commun des juveniles entre les zones 

riches en plaines d'inondation et les zones endiguees. Cette remise en commun beneficie bien 

sur aux zones situees en aval, mais on ignore si a I'etiage suivant, les poissons, juveniles eUou 

adultes, n'entreprennent pas une reconquete des zones amont. 

3.2.3.3 Productivite 

On a pu mettre en evidence que dans les ecosystemes fluviaux soudano-saheliens, I'ichtyo

masse ediMe chaque annee etait etroitement dependante de I'importance de la superficie inon-
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dee et de la duree de l'inondation pourvu que la temperature demeure superieure a une ving

taine de degres. Autrement dit, la production annuelle de poissons est proportionnelle a un 

nombre de mois chauds multiplie par des hectares d'inondation (Reizer, 1974). 

II s'agit bien entendu de la production au sens biologique du terme : c'est I'ichtyomasse editiee 

annuellement Dans Ie Moyen Niger, cette production s'edifie de mi-fevrier a avril et de juillet a 
mi-novembre, soit environ 7 mois. La production biologique moyenne correspond sensiblement a 
ce qui peut etre extrait en annee moyenne par la peche. Etant donne que les poissons revien

nent dans Ie lit du fleuve a la decrue et qu'ils s'y deplacent, c'est a priori Ie potentiel de peche 

dans I'ensemble du bassin du Moyen Niger qui est so us la dependance de chaque nombre de 

mois x hectare d'inondation locale. De meme, quand on perd une zone d'inondation par endigue

ment, la perte de productivite n'est pas locale, mais globale. 

On peut donner une idee de la productivite de la zone d'inondation : au Senegal, elle serait de 

60 kg/ha/an (Reizer, 1974), et dans Ie delta interieur du Niger, de 67 kg/ha/an (Welcomme, 

1975). Sur un ensemble de 13 plaines d'inondation, apres avoir exclues celles qui etaient mani

festement sous-exploitees, on a calcule une produdivite moyenne de 49,5 kg/ha/an (Welcomme, 

1975). 

On remarquera encore que la grande majorite des poissons captures sont ages de un a deux 

ans (Welcomme, 1975). Par consequent, une faible inondation se traduira a court terme par des 

rendements de peche excellents en raison de la concentration des poissons, puis par des ren

dements faibles dans les deux annees suivantes. 

3.2.4 Techniques de peche et calendrier de I'activite 

3.2.4.1 Engins et techniques de peche 

L'engin Ie plus utilise, comme dans la grande majorite des pecheries d'eau douce intertropicales, 

est Ie filet maillant On I'utilise en filet dormant (pose Ie soir, releve au petit matin) ou parfois 

derivant Un inconvenient du filet maillant dormant est la recolte d'une certaine proportion de 

poissons morts et dans un etat plus ou moins avance de decomposition. Cet inconvenient est 

toutefois elimine avec I'utilisation du filet a deriver, mais il ne peut etre utilise que dans les fonds 

sans obstacle du lit mineur. Les maillages, mesures nooud a nooud, v~nt de 30 mm (taille legale 

minimale) a 70 mm. On utilise surtout du fil monofilament, nettement plus efficace par eaux 

claires. Un jeu de filets de diverses mailles peut capturer toutes les especes commerciales, a 
I'exception des especes serpentiformes ou flasques. Le filet tremail semble inconnu. 
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Le second engin tres utilise est la palangre qui cible principalement Lates niloticus, mais capture 

aussi les diverses especes de silures et occasionnellement Polypterus sp., Parachana obscura 

ou Gymnarchus niloticus. 

La senne de rivage est un engin bien connu des pecheurs, mais dont I'usage est interdit. 

Les nasses en materiaux vegetaux sont utilisees a la montee et a la descente des eaux. On les 

place dans les passages obliges. Dans certains cas, leur capacite de capture peut etre aug

mentee par la mise en place d'ailes formant un V, les paradieres, et destinees a guider Ie 

pOisson vers I'entree de la nasse. 

Les autres engins sont I'epervier et Ie mamari, palangre non appatee en usage dans les eaux 

douces d'Afrique de I'Ouest. 

3.2.4.2 Unites de peche 

L'unite de peche type est une pirogue de petites dimensions (4 a 5 m) armee par deux hommes, 

plus rarement un, et deployant un jeu de filets maillants et/ou de palangres. Ces eng ins sont run 

et I'autre modulables, et les longueurs employees sont tres variables. Elles dependent: 

• de la capacite de travail du pecheur; un pecheur-cultivateur aura generalement 
un potentiel de peche inferieur a celui d'un pecheur professionnel strict; 

• de sa capacite financiere; 

• de la presence ou non d'un deuxieme homme a bord. 

Dans la pratique, une unite de peche fluviale ouest-africaine utilise en general 50 a 200 m de filet 

ou une palangre munie de 20 a 100 hame90ns5. Les autres types d'embarcations ou d'engins 

peuvent etre consideres comme des variantes de ce modele de base. 

3.2.4.3 Calendrier de /a peche 

D'une fa90n gemerale, en eaux basses, Ie poisson est concentre dans un espace limite et se 

capture donc facilement. A I'inverse, les eaux hautes Ie dispersent et rendent la peche plus 

aleatoire. En pratique, les eaux basses ne sont pas toujours une periode privilegiee pour les 

pecheurs rencontres par la mission: suite a I'ensablement, les eaux peuvent etre si basses que 

Ie poisson deserte completement de grands secteurs fluviaux. Lorsque les eaux envahissent les 

zones d'inondation ou s'en retirent, les pecheurs, s'ils Ie peuvent, placent leurs eng ins en travers 

5. Estimation de la mission. 
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des passages plus ou moins obliges. Aux plus hautes eaux, les poissons installes dans la zone 

d'inondation bougent peu, d'autant plus que les temperatures sont basses et Ie poisson est peu 

actif. La pEkhe est donc mediocre. 

A cette variete d'opportunites pour la peche, s'ajoute la variete des situations pour les activites 

agricoles, si bien que les calendriers des debarquements peuvent etre assez differents d'une 

exploitation a une autre et d'un tron90n de fleuve a un autre. A titre d'exemple de calendrier 

annuel, on a figure ci-dessous les quantites contr61ees d'octobre 2003 a decembre 2004 au point 

de pesee d'Ayorou, qui prend en compte une petite fraction inconnue mais supposee fixe du 

poisson capture dans les villages de peche des environs (voir section 3.2.1). 
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Figure 2 
Quantites contr6h~es au point de pesee d'Ayorou 

Source : Paste forestier d'Ayorou. 

On constate que de novembre a fevrier, les debarquements sont tres faibles ; c'est la saison des 

eaux hautes et froides, et par ailleurs les pecheurs-cultivateurs sont occupes au maraichage. 

Les captures reprennent avec la decrue et Ie rechauffement. La periode des eaux basses occa

sionne les meilleurs rendements malgre Ie debut de la culture des cereales. 
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3.2.5 MarcM et valorisation des produits de la peche 

3.2.5.1 Caracteres generaux du marcM du poisson 

Le marche du poisson au Niger se caracterise par les aspects suivants : 

• la consommation nationale est tres faible : moins de 1 kg/habitanUan6
. II est tout 

de me me permis de supposer qu'elle est nettement superieure dans les agglo
merations riveraines du fleuve. Pourtant, Ie poisson n'est pas cher: au Petit 
Marche de Niamey, Ie poisson tout-venant se vend 600 a 1 000 FCFAlkg contre 
1 500 FCFAlkg pour la viande de breuf avec os. Les prix sont tres sensibles a la 
nature du produit: les capitaines et les gros tilapias se vendent au moins 
1 500 FCFAlkg. Le poisson fume est peu apprecie; 

• Ie marcM est sous-approvisionne. Les mareyeurs s'accordent a dire qu'ils 
pourraient ecouler des quantites bien superieures si Ie produit etait disponible. La 
mission a d'ailleurs trouve du poisson de mer au Petit MarcM. II arrive, parait-il, 
congele de Cotonou ou de Lome par cam ion frigorifique. Du poisson sous glace 
vient egalement du Mali, malgre I'extreme deterioration de la route au nord 
d'Ayorou. De toute evidence, il y a place pour un complement de produits de la 
peche nationale. 

Une contrainte recurrente dans les pecheries tropicales est la necessite d'une stabilisation 

physico-chimique du produit dans des delais assez brefs. Dans les pecheries continentales, il s'y 

ajoute I'extreme dissemination des points de debarquement, ce qui ne favorise pas la mise en 

place des infrastructures collectives adequates. 

Dans la zone d'etude du projet, les trois strategies de traitement et de mise en marche des pro

duits de la peche pratiquees sont decrites ci-apres. 

3.2.5.2 Ecoulement en frais avec ou sans glace 

L'ecoulement du poisson sans glace est Ie cas general pour tout ce qui est commercialise en 

dehors de Niamey et pour les captures realisees a proximite de la capitale. 

II Y a a Niamey deux fabriques de glace : 

• F.G.N. SARL possede deux unites de fabrication dont la capacite totale de 
production journaliere est de 1 400 barres de 25 kg, soit 35 1. Une seule unite 
fonctionne en continu. La seconde est mise en service uniquement de mars a 
mai, epoque des fortes chaleurs. Les mareyeurs constituent sa principale clien
tele a hauteur de 60 a 70 %. Ala saison froide, Ie secteur de la peche absorbe la 
quasi-totalite de sa production. La glace est cedee soit aux mareyeurs, soit a des 
grossistes, au prix de 850 FCFA la barre en toute saison; 

6. Source: Annuaire FAD des statistiques de peche. 
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• Braniger Cie est une brasserie qui fabrique aussi de la glace pour sa clientele et 
qui fournit accessoirement Ie secteur de la peche. Elle possede deux unites de 
fabrication d'une capacite journaliere de 540 barres, mais une seule unite est en 
service faute de demande. La glace destinee au secteur de la peche est vendue. 
a des grossistes au prix de 1 000 FCFA la barre. 

Les mareyeurs-transporteurs - 19 selon leur association - sont equipes d'un pick-up Land Rover 

portant une caisse isotherme fixe de fabrication locale d'une contenance d'environ 2 m3
. Lors de 

ses tournees, Ie mareyeur charge completement la caisse de glace, et rendu sur site, iI en distri

bue une partie a des pecheurs ou a des collecteurs travaillant pour lui. C'est ainsi qu'on trouve 

dans la plupart des villages de peche de la zone nord, des glacieres de petite taille et donc 

transportables. On y place les poissons au fur et 8 mesure de leur debarquement. Elles sont 

placees 18 soil par les mareyeurs-transporteurs ou encore par des mareyeurs de moindre enver

gure utilisant les transports en commun. 

Les caisses sont constituees d'un sandwich de polystyrene expanse pris entre deux epaisseurs 

de planches. Elles sont fabriquees par des menuisiers specialises formes dans Ie cadre du projet 

regional de reduction des pertes apres peche (voir section 3.1.7.2). La deperdilion de glace 

semble tres importante; selon les mareyeurs, elle ne tiendrait pas plus de 4 jours. Cela pourrait 

s'expliquer au moins en partie par la faible epaisseur d'isolant utilisee (environ 2 cm). II y a tres 

peu de chance que Ie projet ait recommande une epaisseur d'isolant aussi mince. II y aurait donc 

eu erosion de la qualite de I'outil au profit d'une economie illusoire. Une grande caisse de 

mareyage coOte 185 000 FCFA et une petite, 60 000 FCFA. 

3.2.5.3 Fumage prealable 

D'une fal,(on genera Ie, Ie fumage constitue un travail supplementaire qui n'apporte aucune valeur 

ajoutee. " permet de conserver Ie poisson lorsque I'ecoulement en frais n'est pas possible. En 

somme, il apporte une valeur ajoutee par rapport 8 la valeur nulle du produit perdu. Quand les 

pecheurs partent en campagne de peche une ou plusieurs semaines, voir plusieurs mois, ils 

recherchent des rendements superieurs, mais consentent 8 une diminution de la valeur des 

prises puisque I'integralite de la production sera fumee (8 moins que Ie mareyeur habituel ne 

suive Ie mouvement). 

Dans la zone visitee par la mission, Ie fumage du poisson, alors qu'iI pourrait s'ecouler en frais, 

correspond a une strategie bien particuliere; Ie poisson fume est porte au Nigeria Oll les prix sont 

nettement plus avantageux qu'au Niger. La-bas, Ie montant de la vente est immediatement rein

vesti dans I'achat du materiel de peche, dont Ie prix est egalement plus avantageux qu'au Niger. 
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Le poisson fume correspondant a plusieurs mois de peche peut etre emporte au Nigeria par Ie 

pecheur lui-meme ou confie a un commen;ant instalie a Ayorou. 

Ainsi, les pecheurs d'Ayorou-Haoussa divisent generalement leurs captures en deux lots: run 

sera ecoule en frals pour couvrir les depenses courantes, I'autre sera fume pour financer Ie 

renouvellement de I'equipement. 

Le fumoir utilise a ete introduit par Ie projet de reduction des pertes apres peche (voir sec

tion 3.1.7.2). Ce four, en maconnerie de boue, entharement ferme et muni d'une porte, est un 

derive du modele Altona. Les pertes de chaleur et de fumee sont minimisees. L'outil peut donc 

etre considere comme performant. 

La limite de I'utilisation du fumage en zone soudano-sahelienne est evidemment la disponibilite 

en bois. Une pratique apparemment courante est I'utilisation de la bouse de vache secMe 

comme substitut. Cette pratique est a deconseiller pour des raisons evidentes d'hygiene. 

3.2.5.4 Autres preparations 

Le climat conviendrait particulierement bien a la pratique du sechage ou du salage-sechage, qui 

sont en fait tres peu usites. 

Des quantites importantes de poisson sont frits par les vendeuses au detail. C'est un moyen 

commode d'arreter la degradation du produit tout en lui conferant une petite valeur ajoutee. 

3.2.6 Intrants et credit 

3.2.6.1 Embarcations 

La grande majorite des pirogues de peche mesurent 4 a 5 m et sont faites de planches assem

blees. La pirogue monoxyle, tres peu econome en bois, semble avoir definitivement disparu. 

Ces pirogues sont originaires du Nigeria. Dans la zone d'Ayorou, elles sont acheminees par 

camion sous forme de kits, et sont assemblees ensuite par un menuisier specialise. II en coOte 

60 000 FCFA, Y compris transport et droit de douane. 

II existe egalement des pirogues de 6 a 8 m qui servent aussi au transport. Elles sont indispen

sables pour les campagnes de peche loin de la base. Leur prix et de I'ordre de 200 000 FCFA. 
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3.2.6.2 Materiaux constitutifs des engins de peche 

" s'agit essentiellement des nappes de filet, des hamecons, des fils et des ralingues. Les lests et 

floUeurs sont Ie plus souvent constitues de produits de recuperation. II existe au moins un four

nisseur a Niamey, mais quand un professionnel - et a plus forte raison un groupe de profes

sionnels - desire faire des achats d'une certaine importance, iI se fournit au Nigeria ou les prix 

sont plus avantageux. L'emploi des nappes de filet en fil monofilament semble general malgre 

leur duree d'utilisation qui n'excede pas Ie temps d'une campagne. 

Selon les temoignages recueillis, la depense annuelle pour Ie renouvellement de I'equipement 

d'une unite de peche est de I'ordre de 150 000 FCFA. 

3.2.6.3 Credit 

Le probleme du credit aux acteurs economiques de base est loin d'etre specifique au secteur de 

la peche. Les petits operateurs, gemeralement incapables de produire des garanties suffisantes, 

ne peuvent avoir acces au credit formel. qu'a travers des institutions specialisees. On doit ajouter 

que la mobilite des pecheurs et Ie caractere volatil de leur equipement sont des elements dis

suasifs supplementaires pour les banques classiques. 

L'echec des systemes centralises de credit agricole (Caisse nationale de credit agricole, Banque 

de developpement rural du Niger) a laisse, depuis une quinzaine d'annees, Ie monde rural sans 

institution formelle de credit. 

De facon a satisfaire cette necessite pour Ie monde rural, I'Etat et les partenaires du developpe

ment ont favorise I'emergence d'operations de microfinancement de proximite regroupees sous 

Ie terme de systeme financier decentralise (SFD). Ce domaine a ete analyse dans I'etude de 

faisabilite, phase II, intitulee « Amenagements hydro-agricoles ». 

La mission a rencontre a Ayorou Ie gerant da la Caisse populaire d'epargne et de credit, mon

sieur Api Borey Ma Zaada. 

La mission s'est informee des regles de fonctionnement de la caisse et des conditions d'acces 

au credit. Elles sont indiquees ci-dessous, a titre d'exemples : 

• un nouvel adherent doit debourser 1 000 FCFA de part sociale, 2 000 FCFA de 
droit d'adhesion et 2 000 FCFA de depot. Pour une personnemorale (en pra
tique, un groupement), ces montants sont respectivement de 5 000, 5 000 et 
20 000 FCFA. Pour beneficier d'un pret, il faut etre adherent depuis plus de 
3 mois, presenter un niveau d'epargne superieur ou egal a 30 % du montant ·sol-
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licite et acquitter des frais de dossier a hauteur de 500 a 10 000 FCFA selon Ie 
montant du prel. Celui-ci peut atteindre 500 000 FCFA pour les personnes phy
siques et 2,5 M FCFA pour les personnes morales; 

• la garantie exigee d'une personne physique est purement formelle (un beauf, une 
parcelle, etc.). En fait, c'est la reputation de la personne qui va etre prise en 
compte. Pour les groupements, chaque membre apporte sa propre caution ou ce 
qui en tient lieu; 

• Ie delai de remboursement est de 6 mois avec un interet de 2 % (credit de cam
pagne, embouche, petit commerce) ou de 18 mois avec un interet de 1,5 % 
(equipement). Le credit est libere sous forme d'argent liquide; 

• la demande est analysee aux niveaux de I'antenne, du secteur et du comite 
national. Le delai d'octroi du credit est de I'ordre de 3 mois si les fonds neces
saires sont disponibles; 

• I'antenne d'Ayorou compte 542 adherents et I'encours est d'environ 44 M FCFA; 

• Ie chef d'antenne manifeste une certaine animosite a regard des projets de 
developpement; iI se com porte en concurrent deloyal en accordant des prets 
dans des conditions avantageuses et qui peuvent se permettre des taux de rem
boursement assez faibles. 

L'antenne d'Ayorou ne compte aucun pecheur parmi ses adherents. On peut tenter une explica

tion : un pecheur peut presque toujours obtenir du credit aupres de son mareyeur habituel. Celui

ci y trouve Ie moyen de fideliser un fournisseur. Le credit accorde par Ie mareyeur est immediat 

(contre 3 mois au minimum pour Ie credit formel), il est sans interet et presente en plus un 

avantage non chiffrable, mais parfois determinant: la discretion. Le credit accorde par Ie 

mareyeur est ainsi Ie plus souvent a I'origine du renouvellement de I'equipement du pecheur 

professionnel, mais celui-ei peut tout aussi bien Ie sollieiter pour des depenses extraprofes

sionnelles (mariage, bapteme, etc.). 

La mission a tout de meme pu identifier au moins un SFD qui, sans etre specialement dedie au 

secteur de la peche, compte de nombreux pecheurs parmi ses adherents. L'ONG ADA encadre 

une cinquantaine de villages de pecheurs. Outre des activitas d'education, de sante et de pro

duction (peche expansee, maraichage, etc.), I'ONG a mis en place un SFD entierement gere par 

les femmes au bEmefice des hommes et des femmes. Les prets accordes peuvent atteindre et 

depasser 100 000 FCFA, ce qui est souvent suffisant pour couvrir les besoins en renouvellement 

de I'equipement d'un pecheur. Si Ie taux de recouvrement des creances est reellement proche 

de 100 %, comme I'affirme Ie president de I'ADA, on a la un exemple interessant de reussite en 

matiere de microcredit dans Ie secteur de la peche artisanale. Incidemment, cette experience 

confirme, s'il en etait encore besoin, la capacite de gestion des communautes africaines de 

pecheurs a travers les femmes de ces communautes. 
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3.3 Pisciculture 

3.3.1 Tentatives de promotion de la pisciculture intensive et semi-intensive 

C'est en 1981 qu'a ete initie, sur financement franvais et avec Ie concours du CIRAD, Ie projet 

pilote de developpement de la pisciculture. II s'agissait d'elever des tilapias du genre Oreochro

mis nilo(icus dans des cages flottantes, en mettant sur pied I'organisation suivante : 

• la reproduction, Ie pregrossissement et la selection des males sont assures par la 
cellule centrale du projet. Les structures de contention de ces premieres phases 
de I'elevage sont des etangs specialement amenages ill cette fin; 

• les pisciculteurs prives prennent ill leur compte Ie grossissement des poissons 
jusqu'a la taille marchande (250 g) apres avoir fabrique des cages en grillage 
Nortene. Ces dernieres sont placees dans un bras du fleuve presentant un 
courant faible et des rives suffisamment abruptes pour ne pas avoir ill les deme
nager sur de longues distances ill chaque crue et decrue; 

• la nourriture des poissons. qui doit imperativement etre complete, est constituee 
de granules fabriques ill Niamey dans une usine mise en place ill cette fin et 
geree par la cellule du projet. 

Le systeme n'a pu fbnctionner pendant plusieurs annees que parce que la cellule du projet ne 

repercutait pas aux pisciculteurs I'integralite des coOts de production des alevins et des aliments. 

Quand Ie projet s'est acheve en 1996. la production de ces intrants a ete privatisee. Du me me 

coup. ces subventions occultes ont cesse, et les unites de pisciculture ont dO payer les intrants a 
leur coOt reel, ce qui s'est vite revele economiquement insupportable. Les unites privees de 

grossissement n'ont donc pas survecu au projet malgre une mise au point technique qu'on peut 

considerer comme une reussite. Cet echec peut finalement etre impute ill certains handicaps 

economiques propres au pays: Ie coOt des intrants importes dans un pays enclave; Ie coOt des 

pregrossis eleves dans des etahgs alimentes par pompage; la pEHiode de chOmage force 

pendant la saison froide. 

Un autre projet, finance par la BID, s'intitulait « Developpement de la pisciculture intensive en 

milieu rural }}. Prepare a la fin des annees '80 et preconisant la technique d'elevage en etangs, iI 

n'a tinalement pas vu Ie jour. La sagesse suggerait en eftet de renoncer a cette technique bien 

maitrisee dans les principales stations de recherche de l'Afrique sub-saharienne, mais qui n'a 

ete mise en oeuvre que par un tres petit nombre de promoteurs prives et cela, malgre 

I'assistance de projets de developpement nombreux et coOteux. Comment cette technique 

connaitrait-elle Ie sucres au Niger ou I'eau doit etre pompee a grand frais et ou la croissance des 

poissons est interrompue trois mois dans I'annee? 
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Ces projets pretendant livrer «cle en main}} des systemes relativement complexes de pisci

culture intensive ou semi-intensive a des operateurs de base, et qui plus est, dans un envi

ronnement naturel penalisant, ont clairement demontre leur faible niveau d'adaptation. 

On trouvera a I'annexe 3 Ie bilan que la mission a pu dresser des restes de I'aquaculture semi

intensive au niveau national. 

3.3.2 Pisciculture extensive (ou peche amplifiee) 

"s'agit d'une voie plus modeste, moins voyante, faite de microrealisations. Elle demande peu de 

capital, une technicite a la portee des operateurs de base, et elle a probablement ete pratiquee 

depuis les temps anciens. On part donc d'un savoir-faire existant. 

Selon la Direction des Ressources en eau (1993), on a recense 1 023 mares permanentes, 

semi-permanentes ou temporaires sur I'etendue du pays. Leur superficie va de quelques cen

taines de metres carres a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares. La plupart 

sont des sites favorables au developpement de la peche. Dans la seule region de Tillaberi, selon 

une etude realisee par la Direction des Ressources en eau en 1993, il y aurait 145 mares per

manentes et semi-permanentes. Si on y ajoute les 15 retenues hydro-agricoles, on arrive a une 

superficie totale qui pourrait atteindre les 10 000 ha. L'annexe 4 reproduit I'inventaire provisoire 

des mares des departements de Tillaberi et Tera. 

Pour situer I'ordre de grandeur du potentiel piscicole d'un tel ensemble, disons qu'avec une pro

ductivite de I'ordre de 100 kg/ha, on obtiendrait un apport de 1 000 t de poisson par an, c'est-a

dire du meme ordre que Ie potentiel supplementaire attendu du reservoir de Kandadji. 

La gestion d'une mare comprend les operations suivantes : 

• introduire7 au moins une fois des alevins ou des geniteurs d'especes tres n§sis
tantes aux conditions extremes, principalement Ie tilapia Oreochromis niloticus, Ie 
silure Clarias lazera et Ie protoptere Protopterus annectens. L'alevinage pourra 
eventuellement etre renouvele en cas de surpeche ou d'assechement total acci
dentel. On remarquera qu'il suffit d'une mare permanente quelque part pour 
perenniser I'alevinage des mares voisines, car la technique de transport des 
poissons vivants sur courte ou moyenne distance et bien maitrisee; 

• preserver un minimum de population si la mare asseche seulement deux ou trois 
mois. II suffit pour cela de creuser une fosse qui n'asseche pas; 

7. Les especes situees assez bas dans I'echelie trophique sont particulierement appreclees. II s'agit 
principalement des tilapias, mais aussi de Heterotis niloticus dont les alevins sont toutefois plus difficiles a 
se procurer. 
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• organiser la peche : peche classique avec filets maillants et palangres dans les 
mares permanentes; peche d'epuisement dans les mares assechant Bien 
entendu, I'organisation de la peche devra tenir compte des specificites sociales 
locales; 

• surveiller: les tentatives de braconnage sont inevitables; 

• lutter contre Ie ruissellement sur Ie bassin versant de fa<;on a limiter I'ensable
ment et meme la disparition de la mare; 

• lutter contre la vegetation aquatique envahissante; 

• augmenter la capacite par endiguement. 

On peut mentionner Ie cas particulier suivant: certaines mares sont remplies par I'inondation 

provoquee par la montee du fleuve, les eaux penetrant par un chenal plus ou moins large. Toute 

sorte de poissons du fleuve y pemetrent generalement en grand nombre et les individus adultes 

s'y reproduisent. La duree d'existence de la mare est tres variable et depend de sa profondeur. 

L'amenagement consiste a placer une vanne au niveau du chena!. On la fermera au moment ou 

les eaux atteignent leur plus haut niveau. De cette fa<;on, on empechera les poissons de revenir 

au lit mineur, et on retiendra les eaux, ce qui permettra de retarder I'assechement et de prolon

ger ainsi la periode de croissance des poissons. Cette pratique est devenue courante sur la 

Komadougou-Yobe, riviere de 160 km de long se jetant dans Ie lac Tchad, mais n'a, semble-t-il, 

jamais ete mise en application dans Ie Moyen Niger. 

Quelques exemples : 
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• L'ADA produit des alevins d'Oreochromis niloticus de 0,5 9 pour ses membres. 
Une poche plastique avec atmosphere d'oxygene permet de transporter 
2 000 alevins en une fois. Les mares ensemencees sont en eau 6 mois par 
I'annee, ce qui permet de produire des poissons de 80 a 120 g. lis sont vendus 
500 a 600 FCFNkg, depart de la mare a destination des marches locaux. 

• Le territoire du village de Tafouka (departement de Birni N'konni, region de 
Thoua) renterme une vingtaine de mares temporaires et semi-permanentes, dont 
la superficie totale atteint 445 ha. Les premiers silures ont ete introduits en 1964. 
Des tosses ont ete surcreusees au centre des mares de fa<;on a conserver des 
geniteurs malgre I'assechement. Le village a produit jusqu'a 110 t de pOisson 
certaines annees, et la peche est devenue la premiere activite en saison seche. 

• Le village de Rouafi (departement de Birni N'konni) possede une mare perma
nente de 36 ha qui atteint 70 ha apres les pluies. Les especes naturellement pre
sentes sont Clarias sp., Protopterus sp., mais aussi Tilapia zillii, espece prolifique 
a faible croissance. De 1986 a 1993, les captures etaient, selon les annees, de 5 
a 20 t, avec une majorite de Tilapia zillii de taille mediocre difficiles a ecouler. Le 
projet Petites operations de developpement rural finance par la Banque Mondiale 
a permis d'ameliorer cette situation en introduisant un tilapia a forte croissance, 
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Oreochromis niloticus, et des predateurs (Lates niJoticus, Bagrus sp.) de facon a 
valoriser Ie TiJapia zi/Iii comme poisson fourrage. Le projet a egalement perm is de 
former quelques pecheurs et d'organiser I'exploitation. Finalement, de 1996 a 
1998, la production annuelle etait de 35 a 48 t. 

3.3.3 Rizi-pisciculture 

La quasi-totalite des « fermes de pisciculture» utilisant des etangs. sont integrees a des AHA 

plus ou moins dedies ala riziculture, tout simplement parce qU'on y dispose d'eau pompee dans 

Ie fleuve. On ne peut pas pour autant parler de rizi-pisciculture. 

L'association du riz et du poisson est maitrisee depuis des temps immemoriaux dans Ie sud-est 

asiatique (Coche. 1967). L'Afrique intertropicale s'y interesse de plus en plus, et la pratique de 

I'association riz-poisson dans les etangs/barrages de Cote d'lvoire et de Guinee remporte un 

franc succes (de Verdilhac, 2004). Ce modele utilisant !'irrigation par gravite n'est cependant pas 

transposable au Niger. 

Deux raisons supplementaires incitent a promouvoir la rizi-pisciculture au Niger: 

• Ie riz irrigue par pompage, cas general au Niger, a un coot de production eleve. 
Une recolte supplementaire constituee par des poissons. sans depense signifi
cative additionnelle, permettrait d'ameliorer la rentabilite de !'ensemble; 

• les perimetres irrigues sont edifies au detriment de la zone d'inondation, base de 
la productivite en pOisson sauvage. La production de poissons dans ces memes 
perimetres irrigues constituera une sorte de compensation. 

La forme la plus simple de rizi-pisciculture est deja pratiquee de maniere informelle au Niger; les 

petites parcelles de riz flottant irriguees par I'eau du fleuve admettent des quantites plus ou 

moins importantes de petits poissons. lis seront recoltes au moment de la mise a sec de la 

parcelle apres avoir grandi de facon significative malgre la brievete du cycle. 

C'est au sein des AHA que la rizi-pisciculture offre Ie piuS de possibilites. 

3.3.3.1 EJevage dans Jes parcelles de riz 

Apres repiquage, la lame d'eau est portee a 20 em puis a 40 cm, ce qui est suffisant pour 

accueillir des Oreochromis niloticus de quelques grammes. A terme (90 a 120 jours), les pois

sons les plus gros pesent moins de 100 g, ce qui ne permet pas toujours une vente interessante. 

II faut donc considerer cet elevage comme un pregrossissement a faire suivre par une phase 

ulterieure. 
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D'autres difficultes doivent etre prises en compte. 

3.3.3.2 

• il se pourrait qu'a I'avenir, soient de plus en plus utilisees des varietes de riz asia
tique a tige courte necessitant une faible hauteur d'eau; 

• les pesticides, dont l'usage s'est generalise dans les AHA du Niger, ne sont pas a 
priori innocents vis-a-vis du poisson et peuvent eventueUement parvenir jusqu'au 
consommateur. De plus, la tendance est de realiser Ie desherbage par voie chi
mique. 

Canaux de drainage et bas-fonds 

Dans de nombreux cas, un AHA est separe du fleuve par un ancien bras qu'on a endigue et dont 

les extremites ont ete fermees. On a alors un bras mort/bas-fond qui constitue Ie point bas plus 

ou moins exonde ou sont dirigees les eaux de drainage des parcelles de riz. En general, on 

menage une communication munie d'une vanne entre Ie fleuve et Ie bas-fond de fa<;on a pouvoir 

vidanger ce dernier en periode de basses eaux fluviales. 

Ces bras morts representent des superficies non negligeables. Ainsi, ceux des AHA du departe

ment de Tillaberi totalisent 314 ha, qui se decomposent com me suit: 

Tableau 2 
Inventaire des bras morts des AHA du departement de Tillaberi 

AHA lOnQtieurdu Largeurdu Superftcie du 
braS mort ... . brasmort ·~mort 

(km) (m) (ha) 
Bonfeba Fala 6,5 40-100 45 
Diamona 13 15-20 65 
Dessa 7 60-120 45 
Namarigoungou n.d. n.d. 8 
Toula 3 40-60 15 
Daykaina 2,5 200-400 75 
Daiberi 2 200-400 60 

Source: O'apres Na-Andi, 2000b. 

Le bas-fond devient ainsi une mare artificielle dont les eaux sont enrichies par les residus 

d'engrais apportes aux cultures. De plus, Ie bas-fond est humide toute I'annee et permet Ie 

developpement d'une flore palustre abondante. Celle-ci est une geme pour la peche, mais si on 

se donne la peine de la contrOler, en se decomposant aux hautes eaux, eUe contribue a leur 

enrichissement. 

La pratique consistant a valoriser ces espaces pour y elever des poissons est loin d'etre genera

lisee. 
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Pourtant, la mission est en mesure de citer les resultats suivants : 

• I'AHA de Saga, a quelques kilometres en aval de Niamey, possede un bas-fond 
d'une superficie d'environ 2,5 ha. En 2003, decision fut prise de chercher a en 
tirer parti par la peche ampliMe. En debut de crue, on a fait appel aux services 
d'une senne de plage, et une certaine quantite de pOissons de diverses especes 
ont ete captures dans Ie fleuve a proximite puis deverses dans Ie bas-fond. Celui
ci a ete mis en peche environ 10 mois plus tard. Le produit de cette peche aurait 
atteint 1 M FCFA. L'experience n'a pas ete renouvelee I'annee suivante suite a 
des difficultes rencontrees dans la gestion communautaire de I'operation; 

• a Cacomany, entre Tillaberi et Niamey, Ie bas-fond de I'AHA local, d'une superfi
cie de 3 ha, a ete mis en valeur a I'initiative d'un de ses membres, et un vannage 
a ete amenage. La partie la plus basse de I'endiguement laisse entrer les eaux 
de la crue. Un grillage a ete dispose qui empeche les poissons presents dans Ie 
bas-fond de sortir tout en y admeUant les alevins venus du fleuve. Un suralevi
nage en Oreochromis niloticus est realise chaque annee. La premiere recolte 
s'est traduite par un chiffre d'affaires de 250 000 FCFA et les deux suivantes de 
600 000 et 800 000 FCFA respectivement. 
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4. CONCLUSION 
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Les acteurs de la peche fluviale forment un groupe socio-professionnel dont les origines sont 

variees : autochtones, saisonniers, migrants accueillis au cours du dernier demi-siecle et seden

tarises. La baisse generale des revenus de la peche au cours des 30 dernieres annees a conduit 

une majorite de pecheurs a s'interesser egalement a I'agriculture. 

Cette degradation des revenus tires de la peche a eu pour consequence une diversification des 

activites, mais ne s'est accompagnee d'aucune remise en cause de la presence des allogemes et 

des saisonniers. Par ailleurs, il n'existe aucune delimitation territoriale, me me officie use , des 

differents segments du fleuve, et les conflits entre communautes de pecheurs sont tres rares. 

CeUe grande souplesse dans Ie partage de la ressource permet d'esperer que les perturbations 

sociales et professionnelles occasionnees par Ie projet de barrage trouvent facilement des 

issues. 

Par comparaison avec d'autres pays de I'Afrique intertropicale, la valorisation des produits de la 

peche presente la particularite de faire tres peu appel aux femmes. En revanche, !'integration 

verticale semble tres poussee : de fa90n a securiser leurs approvisionnements, les mareyeurs 

cherchent a fideliser leurs fournisseurs en jouant Ie role de banquier. Quant au march€! du pois

son fume, il fait I'objet d'un commerce triangulaire avec Ie Nigeria; Ie produit lui est destine et 

c'est 18 qu'on s'approvisionne en intrants de peche. 

La pisciculture intensive (en cages) et semi-intensive (en etangs) s'est revelee difficile 8 implan

ter au Niger. En revanche. la pisciculture extensive (ou peche amplifiee) produit des quantites de 

poissons tres significatives, et Ie potentiel est encore important. Les moyens techniques et finan

ciers permettant de realiser ce potentiel sont 8 la portee des operateurs de base et les besoins 

en assistance sont legers. Les actions menees jusqu'8 present pour promouvoir cette forme 

d'aquaculture ont, dans leur grande majorite, connu un sucres d'autant plus appreciable qu'il 

s'est generalement revele perenne. 
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Pisciculture extensive (ou peche amplifiee) : systeme de production de poisson dans un espace 

clos, assez vaste, ou Ie poisson ne re~it aucune nourriture de I'exterieur. 

Pisciculture semi-intensive: systeme d'elevage ou Ie poisson re~it de I'exterieur une partie de 

sa ration alimentaire. 

Pisciculture intensive: systeme d'elevage ou Ie poisson, confine dans un espace etroil, re~it de 

I'exterieur la totalite de sa ration alimentaire. 

Etang de pisciculture: piece d'eau dont on maitrise Ie remplissage et la vidange. 

Mare: piece d'eau permanente ou non dont on ne maitrise ni Ie remplissage ni la vidange. 

Mare temporaire : en eau 6 a 8 mois par an nee. 

Mare semi-permanente : qui s'asseche qu'un a deux mois par an. 

---------------------Tecsult International Limitee -----
05-13489 



ANNEXE 1 

Calendrier des visites et rencontres 



ANNEXE 1 
CALENDRIER DES VISITES ET RENCONTRES 

Date AcUilite PerSonnal",s rencontr6es Fonctlons Sujets abontes 

Vendredi, 24 juin Voyage Paris-Niamey 

Entrevue au Betas Boubacar Traore Directeur technique Prise de contact 

Samedi, 25 juin Reunion au Haut Commissariat a Soumana Saibou Inventaire des organismes a contacter 
I'amemagement de la vallee du 

Alidou Adamou Inventaire des donnees disponibles Niger 
Ide Issoufou Secretaire general Modele de gestion de la retenue 

Doulla Harouna DIDT 

Lundi, 27 juin Reunion au Betas Saadou Maiguizo Directeur Commentaires sur les etudes disponibles 

Considerations diverses sur Ie fleuve 
Niger 

Reunion a rONG ADA Idrissa Ali President Historique, performances et contraintes 
des differentes fonnes de pisciculture 

Credit mutuel 

Interactions peche/agriculture 

Repas de travail Salifou Boulkasse Secreta ire dxecutif SDR Problemes generaux de developpement 
rural 

Reunion a la DFPP Harouna Talatou Chef de DPA Programme peche et pisciculture dans Ie 
cadredu SDR 

Reunion au Comite national du Moussa Yakouba Juriste Legislation de la peche, decentralisation 
code rural 

Mardi, 28 juin Reunion a la DFPP Colonel Ali Harouna Directeur de la Faune, Peche et Sociologie de la peche, problemes de 
Pisciculture developpement et d'administration 

Reunion a I'ABN Seyni Seydou Coordonnateur Programme de lutte Hydrodynamique, ensablement lutte 
contre I'ensablement dans Ie contre la jacinthe d'eau 
bassin du Niger 

Robert Dessouassi Coordonnateur observatoire du 

, bassin du Niger 
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---

Date Activlte PerSonnalttes renoomrees Fonctlons SUjets ab9r'des 
Mercredi, 29 juin Reunion a ,'APN Amadou Idrissa President Raison d'etre et organisation de 

I'association 
--- -

1-Pecheurs du Niger Ka\bo Secreta ire general 

Abdou Garba Secretaire general adjoint Problemes d'ensablement et de jacinthe 

Abdou Garba 2 Tresorier Credit a la peche 

Tory Gourmae Conseiller Programme special PPTE 
--- ---

Reunion a I'APN Aladj Mamane Coordonnateur nat. plate-forme 
paysanne 

--

Visite au Petit Marche Agents des statistiques Commercialisation en frais 

Vendeuses de poisson 

Visite a I'atelier de menuiserie Menuisier Fabrication et prix des caisses a poisson 
r------

Vi site du march€! de Gemale Vendeuses de poisson Commercialisation en frais 
1------

Reunion a I'AMN Kader Desawani President Raison d'etre de I'O.P. 

Sou mana Ibrahim Secretaire general par interim Problemes techniques de conservation du 

Mamane Ouawale Pt revendeurs CUN 
pOisson 

Almahadi Traore Tresorier 
I----- --

Reunion - Projet de renforcement Soule Mamane Expert en systemes d'information Conduite et resultats des enquetes de 
instit. du secretaire executif revenus des pecheurs dans Ie 
CNEDD Departement de Tillaberi 

---

Jeudi, 30 juin Visite de la fabrique de glace du Michel A Nignon Directeur Capacite de production et politique 
Niger 

\--
commerciale 

Visite de la fabrique de glace Sous-directeur Capacite de production de glace et 
Braniger politi que commerciale 

~- --
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Oate Actlvite PersonnalHes rencontree& Fonctlons Sujets aborde .• 

Vendredi, 1 er juillet Reunion maire du departement Moussa Amadou Directeur adjoint des Integration de la pisciculture dans les 
agricole amenagements et equipements amenagements hydroagncoles 

Reunion it I'ONAHA Dion - Mise Abdelmouni Hassan Chef Service Vulgarisation Integration de la pisciculture dans les 
en valeur amenagements hydroagncoles 

Adamou Ekoye Chef Service Suivi-Evaluation I I-- --
Visite AHA de Saga Abdou Garba President de la cooperation Integration de la pisciculture dans les AHA 

Samedi, 2 juiUet Travail personnel 
r------ ---

Lundi. 4 juillet Voyage it Tillaberi 

Visite protocolaire Gouverneur de region Generalites 

Reunion Direction regionale du Tankari Yahaya Directeur regional adjoint Vue d'ensemble des projets touchant au 
d$veloppement communautaire secteur peche et pisciculture 

Reunion it la Direction Assoumana Batoure Directeur departemental Inventaire de la rea lite et des problemes 
departementale de de la peche et de la pisciculture 
I'environnement 

1---. 

Reunion it la Direction Pecheurs Tillaberi ROle du groupement. calendrier de la 
departementale de peche. probhllmes divers 
I'environnement 

Kano Issaka Service communal de 
I' environnement 

-

Reunion - Projet de lutte contre Mahamane Abatcha Ingenieur Eaux et F. Solutions apportees aux probhllmes de 
la pauvrete 

lIieAlou Ingenieur Eaux et F. 
I'erosion au niveau des mares 

1- --

Reunion it la maine Morou Kaboy Maire, pisciculteur Pisciculture en etangs 
r---- -

Vi site du peri metre nzicole de Pisciculture en etangs et bas-fonds 
Toula et etangs 

-- --
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CALENDRIER DES VlSITES ET RENCONTRES 

Date ActlvlUi PersonnaUI6s rencontr'es Foncllons -SUjeta abordes 1 

Mardi, 5 juiilet Reunion au debarcadere de Femmes mareyeuses Commerce du pOisson 
Tillaberi J 

Visite du perimetre rizicole de 
Diambala et etangs 

-- --

Reunion a Malou Pecheurs Problemes sociaux de la peche et 
commercialisation 

Vi site protocolaire Chef de canton de Ayorou Generalites 
-- --

Reunions a Ayorou Pecheurs de Ayorou Haoussa Tour d'horizon complet 

Pecheurs de Ayorou Goungou Identite des pecheurs, calendrier 
d'activites 

Issaka Hamidou Chef Service Environnement Statistiques de peche, mares 

Mercredi, 6 juntet Ayorou - Visite a Caisse Sofiani Maharou Chef d'Antenne Possibilites de credit aux pecheurs 
populaire d'epargne et de credit 

- --

Reunions a Barame Femmes de pecheurs de Barame Valorisation des produits de la peche 

Pecheurs de Barame Tour d'horizon complet 
---

Visite a Coco many Amadou Oumarou Pisciculteur Pisciculture d'etang et de bas-fond 

Visite des etangs et du bas·fond 

Visite a Sona Hassan Ali Pisciculteur Pisciculture d'etang 
---

Jeudi, 7 juillet Reunion interne 
--

Vendredi, 8 juillet Reunion de restitution Personnel du Haut Commissariat a Constat et propositions 
I'amenagement de la vallee du 
Niger 

Depart de I'expert expat.. 
-- ---.... --- --- -- -- --.... --- -- ~- ........ --.-..... - ~-
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ANNEXE 2 
INVENTAIRE DES POISSONS DU MOYEN NIGER 

r ..• ·FamlHesl~~ .............. ·:~.OOtl1mUn lA~~ 
&lgridae · ..... n . ... 

Bagrus bajad Silure (+) 

Bagrus docmak Silure (+) 

Clarotes laticeps (+) 

Chrysichthys nigrodigitatus Machoiron 

Chrysichthys auratus Machoiron (-) 

I Auchenogfanis biscutatus (+) 

! Auchenoglanis occidentalis (+) 

Clatridae 
... 

i ....... 

. 
! Heterobranchus bidorsalis ure (+) 

• Heterobranchus longififis Silure (+) 

! Clarias gariepinus Silure (+) 

Cfarias anguilfaris Silure 

I Cyprinidae 

Labeo coubie (+) 

I Labeo parvus 

! Chelaethiops bibie 

• Labeo senegalensis (+) 
Barbus baudoni t 

Barbus bynni occidentafis ept 

Barbus macrops ept 

Barbus perince ept 

Riamas senegalensis 

Leptocipris niloticus ept 

Cichlidae 
Chromidotilapia guntheri ept 

Hemichromis fasciatus 

Hemichromis bimaculatus ept 

Tilapia z illii Tilapia (+) 
Oreochromis niloticus Tilapia (+) 
Oreochromis aureus Tilapia (+) 

! Sarotherodon galileus Tilapia (+) 

Centropomidae 

Lates niloticus Capitaine (+) 

Channidae 

Parachana obscura (+) 
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.. ,f:8IQilJfi!$le$pices . · .. ·.I.;~ .. ,t4<>8t e&:ntmlln Abondi!ulce' 

Ana~t:tJldae 
'," :,;, .. ;. '. .. " .. ' 

'.' 

Ctenopoma petcherici ( -) 

"Illpterurldae 
'. , ." '. 

Ma/apterurus e/ectricus Poisson elecirique (+) 

Cyprinidontldae .; '> 

• Aphyosemion sp. ept 

Ap/ocheilichtpys sp. ept 

TetraodontldH 
" 

Tetraodon fahaka Tetrodon (-) 

$ch/lbaldae 

Parailia pellucida ept 

Siluranodon auritus ept 

Schi/be intermedius 

Schilbe mystus (+) 

Mochoo/dae 
.; . ". 

Hemisynodontis membranaceus (+) 
Brachysynodontis batensoda 

Synodontis c/arias (+) 

Synodontis courteti 

Synodontis budgetti 

Synodontis filamentosus 

Synodontis eupterus 

Synodontis nigrita 

Synodontis ocellifer 

Synodontis violaceus 

Synodontis schall (+) 
Synodontis gobroni 

Mormyridae 
1------.' 

Mormyres 

Mormyrus rume (+) 
Mormyrus macrophtalmus 

Marcusenius cyprinOi"des 

Hyperopisus bebe (+) 

Campy!omormyrus tamandua 

Marcuseniux senegalensis 

Marcusenius abadii 

Hippopatamyrus psittacus 
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! famil~ .... ··~:CPlnmun . Abondance 

I Hippopatamyrus pictus 

i Mormyrops oudoti (+) i 

Mormyropsanguffloides 

Brienomyrus niger 

I Petrocepha/us bane ept 

! Petrocepha/us bovei ept 

Petrocepha/us soudanensis ept 

! Petrocepha/us ansorgii ept 

Plllimyrus isodori 

Profopterldae 

· Protopterus annectens Protoptere (+) 

I Notopteridae 
: Xenomystus nigri 

· PolypWitJae ., 

Po/ypterus endlicheri Polyptere 

• Po/ypterus senega/us Polyptere 

Characidae • 

· Hydrocynus brevis Poisson-tigre (+) 

Hydrocynys forskalli Poisson-tigre (+) 

I A/estes baremoze (+) 
A/estes dentex (+) 

• Brycinus /eusiscus 

Brycinus nurse 

Micra/estes e/angatus ept 

Hydrocynus vittatus Poisson-tigre 

Brycinus macro/epidotus 

DistichodontJdae i 

· Distichodus engycepha/us 

Distichodus rostratus (+) 

Distichodus brevipinnis (+) 

I Nannocharax occidenta/is 

Phago /oricatus 
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F"mi1~~ . t NQm~tJJ1..J AbQJ1dance 
Cltharinida.·· • . c· \. ....... . . ...... 

.... 

I 
Citharinops distichodoldes 

i Citharidium ansorgii 

I Citharinus citharus 

i Citharinus latus 

! OsteoglossJdae 
! Heterotis niloticus 

I Clupeldae 

i Sierrathrissa leonensis 

Pe/lonula vorax Sardine d'eau douce 

Gymnarchldae 
. 

Gymnarchus niloticus 

Arildae 
Arius gigas 

(+): Abondance moyenne ou forte dans les captures. 
(-): Espece specialement rare dans les captures. 

(+) 

ept 

ept 

-

ept. Espece de petite taille n'apparaissant pas dans les captures, quelle que soit 
I'abondance reelle. 

Source: Inventaire figurant dans Lahmeyer et aI., 2000; noms communs et abon
dance etablis par la mission. 
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INVENTAIRE DES UNITES DE PISCICULTURE EN ETANG (etabli par la mission) 

Diamballa Non fonctionnel 3200 -
Tillaberi Fonctionnel 3000 Grossissement 

! Toulla Fonctionnel 3850 Grossissement 

Sansane Haoussa Fonctionnel 1500 Grossissement 

Kokomani Fonctionnel 3800 Grossissement 

Garou Fonctionnel 2000 I Grossissement 

Sona Fonctionnel 9100 Grossissementlintensif 

Fonctionnel 2800 Production d'alevins 

Son a hors station Fonctionnel 4500 GrossissemenUextensif 

Farie I F onctionne! 1600 Grossissement 

• Farie II Non fonctionnel 1500 -
Boubon I Fonction 15000 Grossissement 

Boubon II Fonctionnel 1800 Pregrossissement 

Kogoungou Non fonctionnel 400 -
Lamorde Fonctionnel 1350 i Grossissement 

Diakite Hassane Fonctionnel 600 Grossissement ! 

lila Adamou Fonctionnel 500 Grossissement 

Ceinture verte Fonctionnel 300 Grossissement 

Saadia Fonctionnel 1600 Grossissement 

Bangoubana Fonctionnel 50 .... .... ssissement 

Libore 1 F onctionnel 4000 P reg rossissement 

Libore 2 Fonctionnel 2600 PregrossissemenUgrossissement 

Guiwa-Koira Non fonctionnel 2800 -

IPDR Non fonctionnel 1050 -
Kollo collectivite Non fC}llvllUIIIICI 

Kollo siberi Fonctionnel 800 Production alevins Clarias 

Kollo INRAN Non fonctionnel 8400 - ! 

• Youri Non fonctionnel 400 -

Say/AIgali Non fonctionnel 400 -
Say II Non fonctionnel 400 -
Gatawini Dole Non fonctionnel 1750 

Gabgoura Fonctionnel 30000 PregrossissemenUgrossissement 

Kodako Fonctionnel 6000 PregrossissemenUgrossissement 

Total Etangs fonctionnels 10 ha 

Etangs non fonctionnels 2 ha 
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INVENTAIRE PROVISOIRE DES MARES 

DES DEPARTEMENTS DE TILLABERI ET TERA 

Source: O'apres Awa'lss, 1997. 
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RESUME 

La construction du barrage de Kandadji est une composante du Programme Kandadji de 
Regeneration des Ecosystemes et de Mise en valeur de la vallee du Niger (P-KRESMIN). Ce 
barrage permettra non seulement de fournir de I'electricite, mais aussi de regulariser Ie debit du 
fleuve de faGQn a ce qu'il soit au minimum de 120 m3/sec pendant la saison seche. Dans Ie 
cadre de ce programme, plusieurs etudes sont planifiees dont I'etude sanitaire qui vise a con
naitre les enjeux sanitaires lies a la mise en place du barrage. 

L'objectif principal de cette etude detaillee est de tracer Ie profil epidemiologique des populations 
affectees et de determiner les impacts socio-sanitaires du P-KRESMIN avant sa mise en oeuvre. 
De faGQn plus specifique, il s'agira : 

• de caracteriser la situation sanitaire generale des sous-groupes de populations et 
d'identifier les causes de problemes majeurs de sante; 

• d'etablir un schema general de distribution regionale des maladies les plus im
portantes et des menaces sur la sante; 

• d'evaluer les impacts potentiels du P-KRESMIN, en particulier ceux associes a la 
retenue d'eau, a la construction des ouvrages, aux deplacements de populations 
et a I'amenagement des perimetres agricoles prevus dans Ie cadre du projet; 

• de proposer des mesures visant a attenuer lesdits impacts pour les populations a 
risque sous forme d'un programme de renforcement de leur sante. 

Cette etude sera a la base de toutes les recommandations concernant la sante qui seront 
formulees dans Ie cadre du Plan de Gestion Environnementale et Socia Ie (pGES) et du Plan de 
reinstallation (PR). 

Les donnees presentees dans Ie rapport de I'etude sanitaire porteront sur quatre grands aspects: 

• I'evolution des principales pathologies: morbidite, mortalite, principales causes; 
• les services sanitaires disponibles; 
• les programmes de sante; 
• les comportements a risque des populations. 

Les differentes endemo-epidemies courantes en zones tropicales se retrouvent dans la region de 
Tillaberi. Pour Ie premier semestre de 2004, Ie paludisme, les pneumopathies (touxlrhume, 
pneumonie), les maladies diarrheiques et les maladies infectieuses comme la rougeole ressor
tent en tete de liste. 

Parmi les maladies hydriques transmissibles, Ie paludisme demeure sans conteste la plus fre
quente. En effet, il represente un pourcentage annuel variant entre 62 et 67,2 %, suM par les 
maladies diarrheiques (19,6 - 24,6 %) et les vers intestinaux (8,2 - 9,8 %). Viennent ensuite les 
maladies comme la bilharziose et la dracunculose. L'onchocercose est quasi inexistante. 

-----------·----··-------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13469 
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1. CONTEXTE 

1.1 Generalites 

Pays continental enclave (peuple d'environ 10500000 habitants), situe a 1 200 km au sud de la 

Mer Mediterranee et 1 900 km a I'est de la cote Atlantique, Ie Niger couvre une superficie de 

1 267 000 km2. II est limite au nord par la Ubye et l'Algerie, au sud par Ie Nigeria et Ie Benin, a 
I'est par Ie Tchad et a I'ouest par Ie Mali et Ie Burkina Faso. Les 7000 km de frontiere qu'il par

tage avec ses vOisins, lui servent de lignes d'echanges. Son eloignement de I'ocean, sa position 

en latitude qui donne a son climat un caractere tropical sec et une pratique intensive des 

principales activites rurales (agriculture - elevage - exploitation du bois des forets) contribuent a 
la vulnerabilite de son environnement (degradation des ressources naturelles de base). La 

superficie agricole utile est estimee a 300 000 km2. Les terres cultivables representent environ 

15 % de la superficie totale du pays. Les superficies cultivees couvrent environ 8 millions 

d'hectares. Ces dernieres ont double entre 1985 et 1995. Avec un taux d'accroissement naturel 

de 3,3 %, un des plus eleve du monde, Ie Niger a une population avec une forte predominance 

de jeunes de moins de 20 ans (61 %), Des disparites importantes marquent la repartition de la 

population sur Ie territoire national. D'importants mouvements migratoires sont observes en di

rection des pays de la sous region. 

L'organisation administrative se caracterise par un decoupage territorial en huit regions (Agadez, 

Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi, Zinder, Niamey). Chaque region est subdivisee en de

partements et en communes. Ce decoupage est issu du processus de reforme administrative en 

cours, qui vise la mise en place d'entites decentralisees, ayant statut de collectivites territoriales 

jouissant de I'autonomie financiere, administrees et gerees par des organes elus. 

1.2 Situation economique et socia Ie 

La structure du PIB est dominee par Ie secteur tertiaire qui represente en moyenne 45 % du total 

entre 1990 et 2000, et dans lequel Ie commerce occupe une place preponderante. En depit de 

"abondance des terres et des ressources en eau, Ie secteur primaire ne contribue que pour 40 % du 

PIB, avec une domination de I'agriculture (52 %), suivie de I'elevage (30 %) et la foret et peche 

(20 %). La contribution des branches marchandes a la formation du PIB (agriculture, foret· 23 %; 

commerce: 16 %; elevage 11 %) donne a I'economie un caractere commercialo-agro-pastoral. 
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2. PRESENTATION DE LA REGION 

La region de Tillaberi, situee dans la partie ouest du pays, est limitee au nord par Ie Mali, au nord

est par Tahoua, a rEst par Dosso, au sud parle Benin, au sud-ouest et ouest par Ie Burkina Faso. 

Elle couvre une superficie de 91 119 km2
, soit 13,9 % du territoire national. La population est esti

mee a 2 336 975 habitants en 2004 soit une densite de 26 habitants/km2
. On note un faible taux de 

scolarisation (32 %) et un faible taux de couverture en eau potable (52 %). Selon Ie plan de deve

loppement de la region de Tillaberi, la couverture en infrastructure sanitaire (proportion de la popu

lation generale habitant dans une zone de 0 a 5 km desservi par un centre de sante) est de 41,65 % 

en 20041
. 

1. DRSP Tillaberi. Aperr;u general sur la situation sanitaire de la region de Tillaber. Mars 2004. 
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3. OBJECTIFS 

La construction du barrage de Kandadji est une composante du P-KRESMIN. Ce barrage per

metlra non seulement de fournir de I'electricite mais aussi de rl3gulariser Ie debit du fleuve de 

fa<;on ell ce qu'il soit au minimum de 120 m31sec pendant la saison seche. Dans Ie cadre de ce 

programme, plusieurs etudes sont planifiees dont I'etude sanitaire qui vise a connaitre les enjeux 

sanitaires lies ell la mise en place du barrage. 

L'objectif principal de cette etude detaillee est de tracer Ie profil epidemiologique des populations 

affectees et de determiner les impacts socio-sanitaires du P-KRESMIN avant sa mise en oeuvre. 

De fa<;on plus specifique, il s'agira : 

• de caracteriser la situation san ita ire generale des sous-groupes de populations et 
d'identifier les causes de problemes majeurs de sante; 

• d'etablir un schema general de distribution regionale des maladies les plus impor
tantes et des menaces sur la sante; 

• d'evaluer les impacts potentiels du P-KRESMIN, en particulier ceux associes a la 
retenue d'eau, ell la construction des ouvrages, aux deplacements de populations 
et a I'amenagement des perimetres agricoles prevus dans Ie cadre du projet; 

• de proposer des mesures visant ell atlelnuer lesdits impacts pour les populations a 
risque sous forme d'un programme de renforcement de leur sante. 

Cette etude sera a la base de toutes les recommandations concernant la sante qui seront for

mulees dans Ie cadre du Plan de Gestion Environnementale et Socia Ie (PGES) et du Plan de 

reinstallation (PR). 

Les donnees presentees dans Ie rapport de I'etude sanitaire porteront sur quatre grands aspects: 

• revolution des principales pathologies: morbidite, mortalite, principales causes; 
• les services sanitaires disponibles; 
• les programmes de sante; 
• les comportements a risque des populations. 

Les impacts du P-KRESMIN sur la situation sanitaire et les mesures d'atlenuations sont integres 

dans Ie rapport de la phase I de I'etude d'impact environnemental et social detaillee. Une revue 

de la litterature portant sur les impacts potentiels des amenagements hydroelectrique et hydro

agricole sur la sante humaine est presentee en annexe 1. La liste des personnes consultees 

apparait a I'annexe 2. Des etudes de cas de barrages sont resumees a I'annexe 3. 
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4. METHODOLOGIE 

II s'agit d'une etude retrospective a visee descriptive. Les donnees sanitaires de routine ont ete 

coliectees dans les structures suivantes : 

• regions de Tillaberi, Dosso et Niamey; 

• district de TiliaMri [centre hospitalier de district (CHD)] : centre de sante integre 
(CSI) de Tillaberi commune, CSI Famale, CSI Firgourn. CSI Ayorou, CSI 
Kandadji, Case de sante de Diomona, Case de sante de Koutougou; 

• district de Tera (CHD) . CSI de Tera commune, CSI de Bankilare, CSI de Weze
bangou, CSI de Yatakala, Case de Sante de Takourouzat, Case de sante de 
Kolman. 

Les donnees ont ete collect€les au cours du mois de mai 2005. Ces donnees collect€les ont €lte 

saisies et analysees sur les logiciels Excel et Epi Info 3.2. L'analyse a ete faite en comparant les 

donnees par annee, localite et tranche d'age. Les taux de prevalence, d'incidence et de letalite 

ont ete calcules et compares. 

Difficultes et contraintes 

En plus du fait qu'une partie des donnees recherchees n'etait pas disponible. il a ete impossible 

d'exploiter certaines donnees coliectees. En eftet, certaines informations pro\!enant des cases de 

sante n'etaient pas completes. soit parce que plusieurs cases de sante viennent tout juste de 

commencer leurs activites ou soit parce qu'elles ne sont pas encore operationnelles. C'est Ie cas 

entre autres a Takourouzat et a Kolmane. 

" faut egalement noter que depuis que USAID s'est retire du financement du Systeme d'lnfor

mation Sanitaire du Niger, les donnees sanitaires ne sont plus mises a jour aussi regulierement 

et surtout, elles ne sont plus editees sous forme d'annuaire statistique. 
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5. PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE 

Les differentes endemo-epidemies courantes en zones tropicales se retrouvent dans la region de 

Tillaberi. Les donnees recueillies aupres du SNIS du pays pour Ie premier semestre de I'annee 

2004 font ressortir en tete de liste, Ie paludisme, les pneumopathies (touxJrhume, pneumonie), 

les maladies diarrheiques, les maladies infectieuses comme la rougeole. 

Le tableau qui suit presente la repartition par tranche d'age des differentes affections. 

Tableau 1 
Repartition par tranche d'age des pathologies courantes 

dans la region de Tillaberi (donnees du premier semestre 2005) 

Prip~ipaies pathologies ". ···.~b,.~ca& . 
<ian, 1···1.4~ IfM4ans =ou> 15ans 

. Paludisme 5813 9783 4980 16205 

I Toux ou rhume 5182 8851 4590 11029 

i Pneumonie 4943 7296 2912 6790 

! Rougeole 1 278 4126 2920 

Maladies diarrheiques 3704 5123 1346 5132 

I Affections dermatologiques 1100 1790 1546 5326 

Affections gyneco-obstetricales 1 6 82 5689 

Affections urinaires 67 112 213 2352 

Affections digestives 202 480 698 6326 

Total 

36781 

29652 

21941 

13644 

15305 

9762 

5778 

2744 

7706 

Total 22332 38719 20493 61769 143313 

Source: SNIS-Niamey. 

% 

25,66 

20,07 

15,31 

9,52 

10,68 

6,81 

4,03 

1,91 

5,38 

100,00 

Cette vision globale sur les problemes de sante en general de la region de Tillaberl nous permet 

d'aborder les differents problemes de sante associes a la realisation du P-KRESMIN, plus 

precisement a la construction du barrage prevu. 

5.1 Maladies hydriques transmissibles 

Parmi les maladies hydriques transmissibles, Ie paludisme demeure sans contexte la plus fre

quente. Parmi toutes les pathologies hydriques transmissibles, Ie paludisme represente un pour

centage annuel variant entre 62 et 67,2 %, suivi par les maladies diarrheiques (19,6 - 24,6 %) et 

les vers intestinaux (8,2 - 9,8 %). Viennent ensuite les maladies comme la bilharziose et la 

dracunculose. L'onchocercose est quasi inexistante. Le tableau 2 presente la I'evolution des 

maladies hydriques transmissibles dans la region de Tillaberi entre 2000 et 2004. 
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Tableau 2 
Evolution (cas et incidence pour 10 000 habitants) des maladies hydriques 

transmissibles dans la region de Tillaoori, 2000-2004 

Pathologie 2000 2001·· 2QQ2 2003 . 2004 ". Total 

Paludisme grave 3917 6043 6988 10201 6074 33223 

(21,4) (32,0) (35,8) (50,7) (29,2) 

Paludisme simple 78727 88135 94990 94720 76611 433183 

(430,0) (466,4) (487,1) (470,7) (368,9) 

Diarrhees simples 15329 14766 14573 15380 74013 

(83,7) (78,1) (74,7) i (69,4) (74,1) 

Diarrhees et deshydratation 1809 2472 2526 2594 2671 12072 

(9,9) (13,1) (13,0) (12,9) (12,9) 

Dysenterie 15557 18373 17002 13883 11 144 75959 

(85,0) (97,2) (87,2) (69,0) (53,7) 

Cholera 100 108 ° ° 1 019 1227 

(0,5) (0,6) (0) I (0) (4,9) i 

i Bilharziose 1123 1319 1 917 1169 606O 

(6,1) (7,0) (7,9) (4,6) (5,6) 

Autres infections urinaires 5666 6127 6959 6178 5334 30264 

(30,9) (32,4) (35,7) (30,7) (25,7) 

! Ver de guinee 39 15 33 78 20 185 

! 
(0,2) (0,1) (0,2) (0,4) (0) 

Ivers intestinaux 11020 12339 14863 13269 13037 64528 I 

(60,2) (65,3) (76,2) (65,9) (62,8) 

Onchocercose 2 ° ° ° ° 2 

(0,0) (0,0) (0) (0) (0,0) 

I Total 133289 149697 159466 155805 ! 132459 

i (637,0) 
730716 

(728,0) (792,3) (817,8) (774,2) 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region TillaMri. 

Notons que pour I'epidemie de cholera de 2004, les donnees de I'Organisation mondiale de la 

sante (OMS) sont superieures a celles retrouvees au niveau du SNIS (voir graphique 7). 

5.1.1 Paludisme 

5.1.1.1 Incidence comparee du paludisme dans les regions de Tillaberi, Dosso et Niamey 

Le nombre de cas de paludisme (grave et simple) enregistres dans la region de Tillaberi a connu 

une evolution croissante entre 2000 et 2003. Par contre I'annee 2004 a connu une diminution du 

nombre de cas. Le taux d'incidence (nouveaux cas sur une periode don nee rapportes a la 
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population exposee) du paludisme varie entre 49%0 en 2001 et 59%0 en 2003, ce qui signifie que 

qu'environ 5 a 6 nouveaux cas de paludisme sont apparus dans un groupe de 100 personnes a 
Tillaberi sur la periode (2000-2004). Ces chiffres sont nettement inferieurs a ceux des deux 

autres regions sanitaires ou les chiffres sont proches de la rea lite des 10 % de la population. 

Selon I'OMS, en Afrique, on estime I'incidence annuelle du paludisme a environ 500 a 900 cas 

pour 1 000 habitants (Les maladies dues a I'eau dans les pays du Tiers-Monde) 2, ce qui est 

largement au dessus des chiffres obtenus. 

Tableau 3 
Incidence comparee du paludisme dans les regions de Ti"aberi, Dosso et Niamey 

I AnnAe 2000 .2001 2002 2003 2004 

• Region de Til/aber; 

i Paludisme grave et simple 82644 94178 101 978 104921 82685 

I Population Tillaberi 1830925 1889515 1949979 2012379 2076775 

• Cas/1 000 habitants 45,1 49,8 52,3 52,1 39,8 

• Region de Dosso 

• Paludisme grave et simple 121902 139035 149076 164442 147176 

Population Dosso 1 459171 1505864 1554052 1603781 1655102 

Casl1 000 habitants 83,5 92,3 95,9 102,5 88,9 

Region de Niamey 

Paludisme grave et simple 72449 85128 73750 94944 70240 

Population Niamey 685999 707951 730605 753985 778112 

Cas/1 000 habitants 105,6 120,2 100,9 125,9 90,3 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, regions TiliabM, Dosso et Niamey. 

Cette situation sera it Ilee a plusieurs facteurs parmi lesquelles on peut citer : 

• la faible representativite des donnees de routine: cette situation peut s'expliquer 
par Ie fait que les donnees de routine hospitalieres ne sont pas representatives 
de la situation reelle. Cette remarque est valable pour la plupart des maladies. De 
plus, Ie diagnostic de la majorite des cas notifies a ete fait sur la base de criteres 
cliniques et non biologiques; 

• la faible frequentation des services de sante dans la region: Ie taux de frequenta
tion dans la region de Tillaberi en 2004 atait de 16,18 % (donnees sanitaires 
enquete Programme Kandadji, statistiques, structures sanitaires); 

• la faible accessibilite geographique aux services de sante: la couverture sanitaire 
dans la region de Tillaberi en 2003 etait de 41 %. C'est dire que seulement 41 % 
de la population (population habitant les 0-5km) ont acces aux services de sante; 

2. fig-st-die,education.frl actes/actes 2003/virapin/article,htm 
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• Ie climat peu favorable au developpement de I'anophele : la variation entre les 
annees etant tres faible on peut done exclure les problemes de notification. Par 
contre, il existe une grande variation mensuelle avec des periodes de forte trans
mission et des periodes de faible transmission . 

L'etude realisee dans Ie cadre de la construction du barrage de Zig a au Burkina Faso montre un 

taux de prevalence du paludisme de 22 ,7 %, a partir du sang preleve chez les enquetes. Le 

technique de recherche du parasite dans Ie sang est la goutte epaisse 3 Les auteurs trouvent 

que cette prevalence est sous-estimee, cela parce que I'enquete s'est deroulee en periode de 

faible transmission . L'evolution du paludisme dans la region est representee sur Ie graphique 1. 
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Source : SNIS. Statistiques sanitaires, regions Tillaberi, Dosso et Niamey. 

Graphique 1 
Incidence comparee du paludisme dans les regions de Tillaberi, 

Dosso et Niamey, 2000-2004 

La repartition des cas de paludisme par tranche d'age montre dans la region de TiliaMri est 

resumee dans Ie tableau 4. 

3. La technique de la goutte epaisse permet de diagnostiquer Ie parasite du paludisme circulant dans Ie sang. 
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Tableau 4 
Repartition des cas et deces de paludisme selon les tranches d'age 

dans la region de Tillaberi, 2000-2004 

Page 9 

Tranche d'age Cas % Dkes % deces Taux de leta lite 
pour 10 000 

< 1 an 75329 16,2 224 16,4 29,7 
1-4 ans 140361 30,1 733 53,6 52,2 
5-14 ans 61 681 13,2 167 12,2 27 
15 ans et + 189035 40,5 243 17,8 12,8 
Total 466406 100,0 1367 100 

Source : SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

Au cours des 5 dernieres annees, Ie nombre de patients decedes de suite de paludisme s'eleve 

a 1 367 deces. Le taux de letalite moyen du paludisme (proportion de personnes decedees suite 

au paludisme) est de 3 pour 1 000. Par contre, Ie taux de mortalite (proportion de personnes 

decedees toute cause confondue au cours d'une periode don nee, dans la population totale) 

annuelle varie entre 14 deces pour 100000 habitants et 16 deces pour 100 000 habitants. Parmi 

les deces (1 367), la proportion la plus elevee a ete enregistree dans la tranche d'age de 1-4 ans 

(53,6 %), alors que cette tranche ne represente que 5 % de la population. Cette tranche d'age se 

revele la plus vulnerable avec un taux de letalite de 52,2 pour 10 000. Ces donnees sont proba

blement sous-estimees par rapport a la situation qui prevaut dans la population generale cela en 

raison de la sous utilisation des services de sante . Le taux de mortalite lie au paludisme dans la 

region de Tillaberi est represente sur Ie graphique 2. 
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Source : SNIS. Statistiques sanitaires. region Tillaberi. 

Graphique 2 
Taux de mortalite du paludisme (deces pour 100 000 habitants) 

dans la region de Tillaberi, 2000-2004 

2004 
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5.1.1 .2 District de TillaMri 

Le taux d'incidence annuelle du paludisme par habitant varie entre 81 cas pour 1 000 en 2002 et 

96 cas pour 1 000 en 2003. La comparaison de ces taux montre une variation d'une annee a 
I'autre avec cependant des pies pour les annees 2003 et 2004. 
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Source : SNIS. Statistiques sanitaires, OS de Tillaberi. 

Graphique 3 
Taux d'incidence du paludisme pour 1 000 habitants 

dans Ie DS de Tillaberi, 2001-2004 

95,6 

2004 

A I'image de la region, les tranches d'age de 1-4 ans et celie de plus de 15 ans sont les plus 

touchees respectivement avec 31,7 et 39,3 %. 

Sur un total de 93 564 cas de paludisme au cours des 5 annees, 169 deces ont ete enregistres 

soit IJn taux de leta lite de 18,1 pour 10000 habitants. Le tableau suivant presente les taux de 

letalite par tranche d'age. 
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Tableau 5 
Repartition des cas et deces lies au paludisme selon les tranches d'age 

dans Ie district de Tillaberi, 2000-2004 

Tranche d'age Cas % Deces % deces Taux de letaJlte 
(pour 10 000) 

< 1 an 15237 16,3 29 17,2 19,0 
1-4 ans 29616 31,7 104 61,5 35,1 
5-14ans 11 959 12,7 23 13,6 19,2 
15 ans et + 36753 39,3 13 7,7 3,5 

Total ·93564 100 169 100 18, 1 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 
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L'analyse des donnees des CSI du district sanitaire (DS) de Tillaberi montre des variations sen

sibles du taux d'incidence dO au paludisme d'un CSI a I'autre et d'une annee a I'autre. Cepen

dant la repartition selon les tranches d'age ne montre pas de difference. 
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Source: SNIS. Statistiques sanitaires, OS de Tillaberi. 

Graphique 4 
Taux d' incidence du paludisme pour 1 000 habitants 

dans quatre CSI du OS de Ti"aberi, 2000-2004 
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5.1 .1.3 District de Tera 

Les taux d'incidence du paludisme varient entre 41 ,6%0 en 2002 et 46 ,7%0 en 2000. II est plus 

faible que les taux enregistres dans Ie district de Tillaberi , mais il se rapproche plus des taux 

enregistres dans la region de Tillaberi. Le graphique 5 montre I'evolution des taux d'incidence du 

paludisme dans Ie OS de Tera entre 2000 et 2004. 
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Source: SNIS. Sialisliques sanilaires, os de Tera. 

Graphique 5 
Taux d'incidence du paludisme (cas pour 1 000 habitants) 

. dans Ie DS de Tera, 2000-2004 

Les taux de mortalite specifique du paludisme au cours des 5 annees varient entre 5,3 pour 

100 000 habitants en 2004 et 20 pour 100 000 habitants en 2001 . Les taux de frequentation des 

services de sante, la sensibilite et la representativite du systeme de notification demeurent tou

tefois des donnees importantes a considerer dans I'interpretation de ces resultats. En effet, ces 

facteurs peuvent constituer des sources de biais des tendances observees. 
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Tableau 6 
Taux de mortalite specifique du paludisme 

dans Ie OS de Tillaberi, 2000-2004 

Annee 2000 2001 2002 2003 2004 
Oeces 15 27 43 I 56 28 
Population 412620 425824 439450 453513 468025 
TauxJ100000 3,6 6,3 9,8 12,4 6,0 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 
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Total 
169 

2199432 
7,9 

Concernant les CSI, Ie taux d'incidence varie considerablement d'un CSI a I'autre. Plusieurs 

facteurs peuvent expliquer ces variations. Les plus importants etant la formation du personnel, Ie 

fonctionnement du centre et son taux de frequentation. Les taux d'incidence du paludisme dans 

les CSI du district de Tera figurent sur Ie graphique 6. 
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0,0 
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Annee 

• CSI Bankilare - CSI Tera 0 CSI Weizeban ou 0 CSI Yatakal 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, OS de Tera . 

5.1.2 

Graphique 6 
Taux d'incidence du paludisme (cas pour 1 000 habitants) 

dans les CSI du OS de Tera, 2000-2004 

Bilharziose 

5.1 .2.1 Incidence comparee de la bilharziose dans les regions de TillaMri, Dosso et Niamey 

Les donnees enregistrees dans la region de Tillaberi montrent une evolution croissante du taux 

d'incidence de la bilharziose de 2000 a 2002. Par contre les annees 2003 et 2004 ont connu une 

diminution de cas. La moyenne des cas enregistres est ega Ie a 1 212 avec la valeur maximale 

en 2002 (1 532) et la valeur minimale en 2003 (917) . Les taux d'incidence ont varie entre 
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4,6 pour 10 000 habitants en 2003 et 7,9 pour 10 000 habitants en 2002. Le taux d'incidence 

annuel de la bilharziose est represente sur Ie graphique 7. 
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• Ie Tillaberi a le Dosso 

Source : SNIS. Sialisliques sanilaires, regions Tillaberi, Dosso el Niamey. 

Graphique 7 

2004 

o Ie Niamey 

Evolution de I'incidence de la bilharziose pour 10 000 habitants 
dans les regions de Tillaberi, Niamey et Dosso, 2000-2004 

La repartition par tranche d'age montre que la quasi totalite des cas de bilharziose a ete enre

gistree chez les plus de 5 ans (95,5 %). La repartition selon les tranches d'age est presentee au 

tableau 7. En revanche, aucun cas de deces lie a la bilharziose n'a ete enregistre. 

Tableau 7 
Repartition des cas cumules de la bilharziose 

par tranche d'age dans la region de Tillaberi, 2000-2004 

Tranche d'ilige Cas % 
< 1 an 2 0,0 
1-4 ans 271 4,5 
5-14 ans 1675 27,6 
15 ans et + 4112 67,9 
Total 6060 100,0 

Source: SNIS, Sialisliques sanilaires region Tillaberi 
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5.1.2.2 District de TillaMri 

Le taux d'incidence de la bilharziose dans Ie district de Tillaberi varie entre 12 cas pour 

10 000 habitants en 2004 et 24 cas pour 10 000 habitants en 2002. La comparaison de ces taux 

montre une importante variation entre les annees. Le taux d'incidence de la bilharziose est 

presente dans Ie tableau 8. 

Tableau 8 
Taux d'incidence compares de la bilharziose dans Ie district de Tillaberi, 

2000-2004 

Anne 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Cas 372 382 503 311 266 1834 
Population 194464 200687 207109 213736 220576 1036572 
Tauxl10000 19,1 19,0 24,3 14,6 12,1 17,7 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

On constate que cette incidence, quelle que soit I'annee est plus faible que celie de la region de 

Tillaberi. L'explication de ceUe situation n'est pas connue. II pourrait s'agir d'une sous notification 

des cas par les autres districts composant la region. 

La repartition par tranche d'age des cas de bilharziose dans Ie district de Tillaberi, quant a elle, 

obeit a la meme tendance qu'au niveau de la region. Les plus de 5 ans representent95, 15 % du 

total des cas enregistres dans Ie district. II faut signaler egalement qu'il n'y a pas de decas lies a 
la Bilharziose. Le tableau 9 en donne un resume. 

Tableau 9 
Repartition des cas cumules de bilharziose par tranche d'age 

dans Ie district de Tillaberi, 2000-2004 

Tranche d'age Cas % 
< 1 an 0 0,0 
1-4 ans 89 4,9 
5-14 ans 

r-----
432 23,6 

15 ans et + 1 313 71;6 
Total 1834 100,0 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

La situation de la bilharziose dans Ie DS se presente differemment dans les CSt Sur Ie nombre 

total de cas enregistres de 2000-2004 (953), Ie CSI de Tillaberi est Ie plus touche avec 37,7 % 

des cas, suivi du CSI d'Ayorou (36,1 %). Par contre Ie CSI de Firgoune n'enregistre que 2,1 % 

des cas. L'evolution des cas de bilharziose dans les CSI du DS de Tillaberi, est contenue dans Ie 

tableau 10. 
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Tableau 10 
Evolution des cas de bilharziose dans les CSI du OS de Tillaberi 

Lieu 2000 .. 2001 2002 2003 2004 l'otal % 

• CSI de Ayorou 43 55 66 108 72 344 36,1 

Ics Diomona n.d. n.d. n.d. 5 0 5 0,5 

• CS Koutougou n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0,0 

! CSI de Famale 0 7 28 23 41 99 10,4 

CSI de Firgoune 4 4 4 4 4 20 2,1 

CSI de Kandadji 16 16 29 33 32 126 13,2 

CSI TillaMri 75 81 98 68 37 359 37,7 

Total 138 163 225 241 186 953 1oo:ol 
Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

5.1.2.3 District de Tera 

Dans Ie DS de Tera, Ie taux d'incidence Ie plus eleve a ete enregistre en 2004 (11,9 pour 

10000) et Ie plus bas en 2000 (5,8 pour 10 000). D'une maniere generale, on note une stabilisa

tion des cas de 2000 a 2003 avec une augmentation significative en 2004 (558). Si cette ten

dance est maintenue, il faut craindre une epidemie apres la construction du barrage. 

Tableau 11 
Evolution du taux d'incidence de la bilharziose dans Ie OS de Tera 

Ann6e 2000 2004 Total 
Cas 240 314 558 1730 
Population 412620 5824 468025 2199432 
Tauxl10000 5,8 7,5 7,1 11,9 7,9 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

La repartition des cas selon les tranches d'age montre que la population de la tranche d'age des 

plus de 15 ans est la plus touchee (64,7 %), suivie de celie de la tranche d'age de 5-14 ans 

(30,9 %). 

Tableau 12 
Repartition des cas de bilharziose par tranche d'age 

Tranche d'Oge Cas % 
: < 1 an 0 O· 
1-4 ans 76 4,4 
5-14 ans 534 30,9 

15 ans et + 1120 64,7 

Total 1730 100,0 

Source' SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 
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Sur I'ensemble des cas notifies (n=115) par les CSI cibles de I'etude, Ie CSI de Bankilare est Ie 

plus touche (56,6 %) des cas suivi du CSI de Wezebangou (25,2 %) des cas. 

Tableau 13 
Repartition proportionnelle du cumul 
des cas des CSI du district de Tara 

Structure sanitaire Cas % 
CSI de Bankilare 65 56,5 
CSI de Teral 18 15,7 
CSI de Wezebangou 29 25,2 
CSI de Yatakala 3 2,6 
Total 115 100,0 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

De fac;on gEmerale, I'incidence de la bilharziose est plus elevee dans Ie OS de Tillaberi que dans 

Ie district de Tera avec respectivement une moyenne de 17,7 cas pour 10000 habitants a Tilla

bert et 7,9 cas pour 1 000 habitants a Tera ur la periode de 2000 a 2004. 

5.1.3 Cholera 

5.1.3.1 Incidence comparee du cholera dans les regions de TillaMri, Dosso et Niamey 

La region de Tillaberi est la plus touchee des regions a I'etude. Elle a connu trois epidemies : 

une epidemie en 2000, precisement dans Ie district de Tera, une epidemie en 2001 et une autre 

en 2004 dans Ie district de TiliaberL Cette concentration de I'epidemie dans cette region est 

probablement due a la grande concentration de sa population Ie long du f1euve. Aussi, cette 

population utilise-t-elle I'eau du fleuve comme source d'approvisionnement en eau, n'ayant pas 

d'autres alternatives. Le tableau 14 presente les cas de cholera dans les regions sanitaires de 

Tiliaberi, Oosso, et Niamey. 

Tableau 14 
Incidence comparee du cholera dans les regions sanitaires 

de Tillaberi, Dosso et Niamey, 2000-2004 

Region sanitaire 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Region de Tillaberi 100 108 0 0 1019 1227 
Region de Dosso 0 0 240 0 0 240 
Region de Niamey 0 0 0 0 20 20 
~. 

Total 100 108 240 0 1039 1487 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, regions Tillaben, Dosso et Niamey. 
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L'ensemble du pays a declare a I'OMS de la 1re ala 44e semaine de I'annee 2004 4,2146 cas de 

cholera dont 59 deces, soit une letalite de 2,74 %. Les cas ant ete enregistres dans les districts 

de Diffa, N'Guigim (Departement de Diffa), de Niamey 1 et 2 (Departement Niamey), de Keita 

(Departement de Tahoua), et de Kalla, Tera et Tillaberi. 

5.1.3.2 

o Dislrlcts non en epldemie 

I Dislricts en· epidemie 

Kelta 

Source: Bulletin epidemiologique, Bloc Epi, Afrique de I'Ouest, no 5. 

Figure 1 
Localisation des districts en epidemie de cholera au Niger, 

de la 19" it la 44e semaine de I'annee 2004 

District de Tillaberi 

Les districts de Kalla, Tera et Tillaberi du departement de Tillaberi, zone du P-KRESMIN, ant ete 

les districts les plus affectes par I'epidemie de cholera avec respectivement 183, 481 et 

1 409 cas de la 1ge a la 44e semaine de I'annee 2004 6
. L'arret de la transmission de la maladie a 

ete constate dans Ie district de Tillaberi de la 42e a la 44e semaine de I'annee 2004 comme Ie 

montre Ie graphique qui suit: 

4. Bulletin d'information et de retro information no 5. Equipe ICP/CSRlWB. Semaines 40 a 44 , 2004. 
5. Bulletin d'information et de retro information no 5. Equipe ICP/CSRlWB. Semaines 40 a 44, 2004. 
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Graphique 8 
Evolution hebdomadaire des cas de cholera dans Ie district de Tillaberi, 

de la 1ge a la 44e semaine de I'annee 2004 
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Au total Ie district a connu une epidemie de cholera en 2004 avec 1433 cas enregistres et 

27 deces. Le taux de letalite etait de 1,9 %. La population la plus touchee se situe dans la tran~ 

che d'age des plus de 15 ans. 

Tableau 15 
Repartition des cas et deces de cholera enregistres en 2004 
en fonction des tranches d'age dans Ie district de Tillaberi 

Tranche d'age Cas % cas Oeces % deces Taux de leta lite 
(pour 10 000) 

< 1 an 0 0 0 ° 0 

1-4 ans 225 15,7 2 7,4 0,9 

5-14 ans 396 27,6 5 18,5 1,3 

15 ans et + 812 56,7 20 74,1 2,5 

Total 1433 100,0 27 100,0 1,9 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

Parmi les CSI les plus touches par I'epidemie de 2004 se trouvent Ie CSI de Tillaberi (48,6 % des 

cas), suivi du CSI d'Ayorou (21 % des cas). La letalite reste tres faible. La repartition du nombre 

cumule des cas observes de 2000-2004 dans les CSI figure dans Ie tableau 16. 
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5.1.3.3 

I 

Tableau 16 
Repartition du cumul des cas et deces de cholera observes 

dans les CSt du district de Tillaberi 

Ueu 

I CSI de Ayorou I 193 21,0 5 45,5 2,59 

I CS Diomona 0 0,0 I 0 0 0 

! cs Koutougou 16 1,7.! 1 9,0 6,3 

I CSI de Famale 137 14,9 1 9,0 0,72 

i CSI de Firgoune 16 1,7 0 0 0 

: CSI de Kandadji 106 11,5 I 0 0 0 

I CSI TillaMri 447 48,6 4 36,5 0,89 

[TOtal L9_2_0 -l...-1_0_0_, 0 .. ...L-_11 __ .L-_1_00_~ ... J.1 ____ 1,_19 __ 
1 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

District de Tern 

20 

Au cours des 5 dernieres annees Ie district de Tera a connu deux epidemies. Une epidemie 

mineure avec 100 cas en 2000 et une epidemie plus importante avec 603 cas en 2004. Mais au 

regard des donnees, les populations des 4 CSI (Bankilare, Wezebangou, Yatakala et Tera) n'ont 

pas ete touchees en 2000 et tres peu touchees en 2004 (11 cas). Les cas ont ete signales dans 

Ie CSI de Wezebangou (6 cas) et Ie CSI de Bankilare (5 cas). Les donnees sur les CSI des 

zones d'intervention sont presentees dans Ie tableau 17. 

Tableau 17 
Evolution des cas de cholera en fonction des annees 

dans Ie district de Tera 

I Tranche d'Age 2000 2001 2002 2003 20041 Total 

~1 an 0 0 0 0 1 I 1 
i 1-4 ans 6 0 0 0 33 39 
: 5-14 ans 20 0 0 0 146 i 166 

115 ans et + 74 0 0 0 423 L 497 

I Total 100 ° ° 0 603 703 I 

~Qurce : SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

Sur les 703 cas de cholera, seulement 11 proviennent des CSI de I'etude. La majorite des cas 

venant des autres CSI du district. Les CSI n'ont pas connu d'epidemie a proprement dit. 

L'evolution du cholera dans les CSt est presentee dans Ie tableau 18. 
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Tableau 18 
Repartition des cas de cholera en fonction des CSI 

CSI 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
CSI de Bankilare 0 0 0 0 5 5 
CSI de Tera 0 0 0 0 0 0 

CSI de Wezebangou 0 0 0 0 6 6 

CSI de Yatakala 0 0 0 0 0 0 

Tota/ 0 0 0 0 11 11 

Source : SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

Le cholera sevit dans la zone sous forme epidemique. Le risque serait de voir cette maladie 

s'installer sous forme endemique. Les principales causes des epidemies de cholera sont : I'insuf

fisance des mesures d'hygiene entrainant des defecations dans I'environnement et Ie manque 

d'eau potable. Des campagnes de sensibilisation doivent etre organisees pour prevenir ces epi

demies. Le faible taux de letalite montre que la prise en charge des cas a ete efficace. 

· 5.1.4 Maladies diarrheiques 

La proportion de diarrhee parmi les patients presentant une pathologie hydrique transmissible 

varie peu d'une annee a I'autre. Elle varie entre 9 et 11 ,6 % pour les diarrhees simples, 8,4 et 

12,3 % pour les dysenteries, et 1,4 a 2 % pour les diarrhees avec deshydratation (graphique 9). 
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Source : SNIS, Statistiques sanitaires, region Tillareri 

Graphique 9 
Evolution de la proportion des maladies diarrheiques par rapport 

aux pathologies hydriques transmissibles dans la region de Tillaberi 
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L'incidence comparee des diarrMes avec deshydratation montre que les regions de Niamey et 

de D9SS0 ont ete plus touchees que la region de Tillaberi (graphique 10). 
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Source : SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi 

Graphique 10 
Incidence comparee (pour 1 000) de diarrhee avec ou sans deshydratation 

dans les regions de Tillaberi, Dosso et Niamey 

5.1.5 Dracunculose 

Dracunculose ou ver de Guinee, cette endemie provoquee par un parasite est ciblee par I'OMS 

pour etre eradiquee ce qui signifie que rexistence d'un seul cas de ver de Guinee compromet 

I'objectif de reradication. La surveillance de cette maladie dans les differents pays concernes est 

axee sur la declaration du nombre de cas. 

5.1.5.1 District de Til/aMri 

La situation dans Ie OS est marquee par une presence relativement faible des cas de dracuncu

lose. Cependant a partir de 2001, Ie nombre de cas a augmente d'annee en annee passant de 

36 cas a 161 cas en 2003 et 129 en 2004. " n'y a pas eu de deces lies a la maladie. Le graphi

que 11 represente revolution des cas de dracunculose dans Ie district de TiliaMri de 2000-2004. 
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Source : SNIS. Statistiques sanitaires, OS de Tillaberi . 

Graphique 11 
Evolution des cas de dracunculose de 2000 it 2004 dans Ie OS de Tillaberi 

Dans les 3 CSI du district (Ayorou, Famale Firgoune), 378 cas ont ete notifies. Ces cas se 

retrouvent principalement dans Ie CSI d'Ayorou (276 cas), de Famale (100 cas) et de Firgoune 

(2 cas) Les CSI de Kandadji , Tillaberi et les Cases de sante de Diomona et de Koutougou n'ont 

pas notifie de cas au cours de la periode (2000-2004). Le graphique 12 presente I'evolution des 

cas de dracunculose dans les CSI d'Ayorou, et de Famale. 
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Graphique 12 
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Evolution des cas de dracunculose dans les CSI de Famale et Ayorou 
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5.1 .5.2 District de rera 

Le district de Tera a notifie 29 cas de dracunculose au cours des 5 dernieres annees. Mais 

aucun cas ne provient des 4 CSI de la de la zone d'etude (8ankilare, Tera, Yatakala et Weze

bangou). II n'a egalement pas ete notifie de deces lie a cette maladie dans Ie district. 
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Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tiliaberi. 

Graphique 13 
Evolution des cas de dracunculose dans Ie district de Tera, 2000-2004 

5.2 Maladies transmissibles non hydriques 

5.2.1 Region de Tillaberi 

Parmi les pathologies non hydriques transmissibles, les plus frequemment rencontrees sont : 

• les conjonctivites, avec une incidence variant entre 21,4 cas/10 000 et 26,7 cast 
10 000 habitants; 

• les toux chroniques (4,6 - 8,2 cas/1 a 000 habitants); 

• les ecoulements uretraux (4 ,6 - 8,7 cas/10 000 habitants). 

L'evolution des maladies transmissibles non hydriques est presentee dans Ie tableau 19. 
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Tableau 19 
Evolution des pathologies transmissibles non hydriques 

(nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants) 
dans la region de Tillaberi, 2000-2004 

Pathologies ~OOO 2001 2002 2003 2004 
VIH/sida 142 64 62 95 158 

(0,8) (0,3) (0,3) (0,4) (0,8) 

Ecoulements un§traux 1079 1257 1688 927 986 

(5,9) (6,7) (8,7) (4,6) (4,7) 

Ecoulements vaginaux 924 1378 1727 1233 644 

(5,0) (7,3) (8,9) (6,1) (3,1) 

Autres infections sexuellement 1026 793 972 935 684 
transmises (1ST) (5,6) (4,2) (5,0) (4,6) (3,3) 

Toux chroniques 1 500 1 541 1426 1 354 964 

(8,2) (8,2) (7,3) (6,7) (4,6) 

TBC-TPM (+) 478 450 373 270 146 

(2,6) (2,4) (1,9) (1,3) (0,7) 

TBC autres formes 35 33 69 81 40 

(0,2) (0,2) (0,4) (0,4) (0,2) 

Conjonctivites simples 4619 4854 5209 4662 435 

(25,2) (25,7) (26,7) (23,1) (21,4) 

Trachome 64 183 104 127 47 

(0,4) (1,0) (0,5) (0,6) (0,23) 

Trichiasis 7 10 16 11 17 

(0,0) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 

Total 987,4 10563 11646 9695 8121 

(53,9) (55,9) (59,7) (48,18) (39,1) 

Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tiliaberi. 
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Total 

521 

5937 

5906 

4410 

6785 

1 717 

258 

23779 

525 

61 

49899 

Les pathologies comme Ie VIH/sida et la tuberculose (TBC) representent une faible proportion 

des maladies non hydriques transmissibles. En realite, dans Ie cadre du VIH/sida, il s'agit d'une 

sous notification des cas, tandis que dans Ie cas de la TBC, il s'agit plutOt d'une faible detection 

des cas. Le graphique 14 presente I'evolution de la notification du sida et de la TBC a micro

scopie positive dans la region de Tillaberi. 
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Source: SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

Graphique 14 
Evolution des cas de TBC et de sid a dans la region de Tillaberi, 2000-2004 

5.2.2 District de TiliaMri 

A I'image de la region de Tillaberi, les pathologies non hydriques dominantes sont les conjoncti

vites (incidence variant entre 25 - 31,4 cas pour 10000 habitants), toux chronique (9,3 -

17,6 cas pour 10 000 habitants), les ecoulements vaginaux (8,3 - 18,0 cas pour 10 000 habi

tants). 

Concernant les IST/sida , on note une notification totalement irreguliere du VIH. Des efforts de 

notification ont ete faits en 2000 et en 2004. Les donnees des autres annees resultent proba

blement d'une sous-notification. 
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Graphique 15 

, 

Evolution des 1ST et du sida dans Ie district de Tillaberi de 2000 it 2004 
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Tableau 20 
Evolution des pathologies transmissibles non hydriques 

dans Ie district de Tillaberi, 2000-2004 
(nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants) 

Pathologies 2000 2001 2002· 2003 2004 Total 

VIH/sida 119 4 2 7 138 270 

(6,12) (0,2) (0,10) (0,3) (6,3) 

Ecoulements uretraux 148 161 203 100 99 711 

(7,6) 

Ecoulements vaginaux 282 

(14,5) (18,0) (9,6) 

Autres 1ST 208 191 130 149 1 

(10,7) (9,5) (6,3) (7,0) (5,5) 

ues 272 354 292 250 206 1374 

(14,0) (17,6) (14,1) (11,7) (9,3) 

TBC-TPM (+) 86 107 108 95 45 441 

(4,4) (4,4) (2,0 

TBC autres formes 5 4 8 

(0,3) (0,2) (0,3) (0,2) (0,4 

Conjonctivites simples 610 502 550 629 574 2865 

(31,4) (25,0) (26,6) (29,4) (26,0) 

Trachome 5 23 5 4 1 38 

(0,2) (0,05) 

1 1 6 

(0,05) (0,05) 

Total 1444 1375 
7885 

(67,6) (62,3) 

Source : SNIS. Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 

5.2.3 District de T era 

Dans Ie district de Tera, la repartition des pathologies transmissibles non hydriques dominantes 

est differente. Apres les conjonctivites (21.4- 32,6 cas pour 10000 habitants), viennent les ecou

lements uretraux (5,6 15,2 cas pour 10000 habitants) comparativement au district de Tillaberi. 

Cette situation est contra ire a la tendance habitue lie qui voudrait que la proportion des 

ecoulements vaginaux soit superieure parce ce que les ecoulements vaginaux sont bien vus et 

notifies lors des consultations prenatales regulieres. 
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Tableau 21 
Evolution des pathologies transmissibles non hydriques dans Ie OS de Tera : 

nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants (2000-2004) 

Patllologies 2000 ·~O1 2002 2003 20M. Totaf 
! VIH/sida 17 18 54 80 8 177 

(0,41) (0,4) (1,2) (1,8) (0,2) 

Ecoulements uretraux 428 ~670 321 264 2319 

(10,4) (14, (15,2) (7,1) (5,6) 

! Ecoulements vaginaux 173 421 378 158 231 1361 

(4,2) (9,9) 

~~;~ 
(4,9) 

Autres 1ST 207 195 129 878 

(5,0) (4,6) (4,7) ( (2,8) 

! Toux chroniques 238 293 247 264 214 1256 

(5,8) (6,9) (5,6) (5,8) (4,6) 

! TBC-TPM (+) 78 74 40 3 16 211 

(1,9) (1,7) (0,9) (0,07) (0,3) 

I TBC autres formes 4 7 17 1 2 31 

(0,1) (0,2) (0,39) (0,02) (o:o>l 
Conjonctivites simples 1347 1007 972 972 1104 5402 

(32,6) (23,6) (22,1) (21,4) (23,6) 

Trachome 12 26 20 32 7 97 

(0,3) (0,6) (0,5) (0,7) (0,1) 

Trichiasis 2 3 3 2 4 ! 14 

(0,0) (0~O,07) (0,04) (0,1) 
~ .. ~ 

Total 2506 2680 2608 1973 1979 

I (60,7) (63) (59,3) (43,5) (42,3) 
11 746

1 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, OS de Tera et Tillaberi. 

L'ElVolution des 1ST montre une nette domination des acoulements uratraux. 

28 

--------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des ~cosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Etude sur la situation sanitaire Page 29 

I []Autres 1ST . Ecoulements uretraux [] Ecoulements vaginaux DVIH/SIOA I 
800 

700 670 

600 

~ 
500 

0 400 £ 
w 300 

200 

100 
8 

0 
2000 2001 2002 2003 2004 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, OS de Tera. 

Graphique 16 
Evolution des 1ST et du sida dans Ie district de Tera de 2000-2004 

5.3 Maladies non transmissibles 

5.3.1 Region de Tillaberi 

Dans la region Tillaberi la frequence des pathologies non hydriques est dominee par les anemies 

et la malnutrition. Normalement il existe une relation entre la malnutrition et les anemies, c'est ce 

qui explique Ie rapprochement des deux taux. Le goitre dO a une carence en iode est rare. 

Tableau 22 
Evolution des pathologies non transmissibles dans la region de Tillaberi : 

nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants (2000-2004) 

Pathologies Annee Total 
2000 2001 2002 2003 2004 

Anemie 1935 2379 2199 2189 1 947 10649 

(10,6) (12,6) (11,3) (10,9) (9,4) 

Cataracte 129 103 221 89 140 682 

(0,7) (0,5) (1,1) (0,4) (0,7) 

Cecite nocturne (xerophtalmie) 215 245 304 194 126 1084 

(1,2) (1,3) (1,6) (1,0) (0,6) 

Goitre 10 10 13 17 16 66 

(0,05) (0,05) (0,07) (0,08) (0,08) 

Malnutrition 1 731 218O 2253 2511 2097 10772 

(9,5) (11,5) (11,6) (12) (10,1) 

Total 4 020 4917 4990 5 000 4326 23253 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region Tillaberi. 
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5.3.2 District de Tillaberi 

Dans presque les memes proportions on retrouve la malnutrition et les anemies comme premie

res maladies non transmissibles. 

Tableau 23 
Evolution des pathologies non transmissibles dans Ie OS de Tillaberi : 

nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants (2000-2004) 

I Pathologi8s Annee Total 
2000 2001 2002 2003· 2004 

I Anemie 428 357 318 296 330 1729 

I (22,0) (17,8) (15,4) (13,8) (7,1) 

i Cataracte 30 I 18 15 14 27 104 

i (1,5) (0,90) (0,7) (0,7) (0,6) 

Cecite nocturne (xerophtalmie) I 12 20 21 24 45 122 

i (0,6) (1,00) (1,0) (1,1) (1,0) 

. Goitre L 1 ° ° 2 2 5 

(0,1) (0) (0) (0,1) (0,0) 
r-----

Malnutrition 579 583 537 532 446 2677 

(29,8) (29,1) (25,9) (24,9) (9,5) 

Total 978 891 868 850 I .-- 4637 
(54,0) (48,7) (43,0) (40,6) (18,2) 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, OS de Tillaberi. 

5.3.3 District de Tera 

La principale difference avec Ie district de Tillaberi est la tendani::e a la diminution de la propor

tion de cecite nocturne avec Ie temps. Par contre les cas de malnutrition augmentent en fonction 

du temps. 
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Tableau 24 
Evolution des pathologies non transmissibles dans Ie OS de Tara: 

nombre de cas et incidence pour 10 000 habitants (2000-2004) 

Pathologle ... Annae ...... Total 
2000 2001 ·2002 2003- 2004 

Anemie 515 378 398 444 253 1988 

(12,5) (8,9) (9,1) (9,8) (5,4) 

Cataracte 15 19 17 2 21 98 

(0,4) (0,4) (0,4) (0,6) (0,4) 

Cecite noctume (xerophtalmie) 72 92 37 37 28 266 

(1,7) (2,2) (0,8) (0,8) (0,6) 

. Goitre 2 0 1 5 0 8 

i (0,0) (0) (0,0) (0,1) (O,O) 

I Malnutrition 356 I 463 458 737 591 2605 

(8,6) (10,9) (10,4) (16,3) (12,6) 

Total 960) I 952) 911 1249 893 
4965 

(23,3) I (22,4) (20,7) (27,5) (19,1) 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region de Tillaberi. 

5.4 Services san ita ires disponibles dans la region de Tillaberi 

31 

Dans la region de Tillaberi, les services sanitaires sont offerts par les structures de sante sui

vantes: 

• 6 hOpitaux de districts (HD); 
• 89 CSI, type I; 
• 19 CSI, type II; 
• 6 pharmacies populaires; 
• 162 cases de sante communautaires, dont 156 fonctionnelles du Programme 

special; 
• 8 cases de sante communautaires PGRN dans I'arrondissement de Say. 

A cela s'ajoutent : 

• 2 cliniques privees (Say et Balleyara); 
• 10 salles de soins prives; 
• 17 depots pharmaceutiques prives; 
• 3 infirmeries ICRISAT, Universite Islamique, Poste militaire de (Yassan), Infirme

rie FNIS et Infirmerie gendarmerie. 

Les ressources humaines qui sont impliquees dans I'offre de ces services la region de Tillaberi 

sont detaillees comme suit: 473 agents toute categorie confondue dont : 

• 15 medecins (dont 2 cubains); 
• 252 infirmiers; 
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• 41 sages-femmes dipl6mees d'Etat (SFDE); 
• 162 auxiliaires et autres, 

Les differents ratios se presentent comme suit: 

• 1 medecin/155 798 habitants contre 1 medecin/10 000 habitants (OMS); 
• 1 infirmier/9 273 habitants contre 1 IDE/5 000 habitats (OMS); 
• 1 SFDE/11 696 FAP contre 1 SFDE/5 000 FAP (OMS), 

Tableau 25 
Recapitulation des immobilisations 

Intitul6 Quantit6 

· Voiture 52 

i Motos 125 
Pinasse 2 

• Congelateur 21 

• RefrigEHateur 85 

i 
Micro-ordinateur 28 
Photocopieur 14 
Radio BLU 38 
Telephone 8 
Telecopieur 1 

Source: Apen;:u general sur la situation sa
nitaire de la region de Tillaberi. 

I 

Les donnees recueillies sur I'offre de service collectees sont presentees comme suit: 

Tableau 26 
Taux de couverture sanitaire et de frequentation, ann6e 2003 

I 
Formation sanitaire Tauxde Tauxde 

couverture sanitaire frequentation 

• Region de Tillaberi 35,50 % 17,07 % 
IDS de Tillaberi 44,87 % 38,26 % i 

· CSI de Ayourou 72,85% 13,69 % 
! CSI de Tillaberi 64,38% 12,99 % 
I CSI de Famale 28,73 % 4,11 % 
i Case de sante de Koutougou 80,79 % 42,95 % 
I Case de sante de Diomona 36,60 % 26,66% 
i DSde Tera 
i OS de Tera 50,29% 33,07 % i 

i CSt de Tera 67,17 % 19,81 % 

• CSI de Bankilare 25,97 % 56,36 % 

I CSI de Yatakata 54,63% 66,25% 
I CSt de Weizeibangou 51,77 % 26,32 % 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region de Tillaberi. 
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Tableau 27 
Taux de couverture sanitaire et de frequentation, annee 2004 

I FQrrnation sartjt4Jire. Tauxde. . Tauxde 

I couverture sanitaire tiquentation 

i Region de Tillaberi 35,50 % 16,18 % 

: OS de Tillaberi 44% 45,94% 
I 

~Sl de Ayourou 72,85 % 27,06 % 

i CSI de TillaMri 64,38 % 17,07 % 

I CSI de Firgoun 28,74% 6,54% 

i CSI de Kandadji 81 % 41,86 % 

I CSI de Famale 34,13 % 26,16 % 

I Case de sante de Koutougou -
I Case de sante de Oiomona -
'OS de Tara 48,66 % 35,08 % 

CSI de Tera 68,48 % 26,25% 

: CSI de Bankilare 33,15 % 49,87 % 

CSI de Yatakala 60,93 % 39,19 % 

CSI de Weizeibangou I 45,69 % 57,23 % 

! Case de sante de Kolman -

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region de TiliaberL 

Le taux de frequentation dans plusieurs localites directement affectees par Ie P-KRESMIN est 

faible: Firgoun (6,54 %), Tillaberi centre (17,07 %), Famale (26,16 %), Ayourou (27,06 %). Un 

effort important dolt etre fait au niveau de la region de Tillaberi pour sensibiliser les populations 

de ces regions a I'utilisation des services de sante. 

5.4.1 Couverture vaccinale par district dans la region de Tillaberi 

La couverture sanitaire par district de janvier a septembre 2003 se presente comme suit: 

Tableau 28 
Couverture vaccinale par district dans la region de Tillaberi 

I District Fitingu6 KOIIo Ouallam Say nra . TIllaberi R6gion 

: BCG 58% 71 % 72% 67% : 74% 62% 67% 

I DTCP3 42% 68% 68% 43% 61 % 52% 56% 

I VAR 58% 108 % 70% 119 % 75% 
I 

47% 78% 

i VAA 5% 4% 15 % 10 % 8% 13% 15% 

l VAT2+ 30% 36% 40% 38% 51 % 40% i 39% 

Source: Direction regionale de la sante publique (DRSP) TiliabeJi, mars 2004. Aperl;;u de 
la situation sanitaire de la TiJiaberi. 

I 
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II ressort une faible couverture vaccinale des enfants de la zone du projel, d'ou une faible resis

tance aux maladies evitables par la vaccination et une fragilisation du systeme immunitaire. II 

s'ensuit une vulnerabilite aux pathologies qui seront induites ou aggravees par la mise en place 

du barrage. Les activites de sante publique menees dans la region devront mettre I'accent sur Ie 

renforcement des capacites d'immunisation des enfants contre les maladies. 

Tableau 29 
Infrastructures sanitaires dans la region de Tillaben 

et les departements de Tera et de Tillaberi, 2005 

Formations sanitaires Hombre de- OS Nombre de CSt. Nombre de CSt. Hombre. de 
.. type" type I cases de sante 

DRSP Tillaberi 6 18 96 

Departement de Tillaberi 1 2 18 31 
Departement de Tera 1 4 22 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region de Tillaberi. 

Tableau 30 
Ressources humaines en sante: DDS de Tillaberi, 2005 

Categorle professionnelle DDS Fllingue Kollo Ouallam Say Tera Tillab8ri· Total 
Medecin/DSI 2 1 2 2 1 2 2 12 
iTSSP 3 0 0 0 0 1 0 4 
TSSO 0 0 0 0 0 0 0 0 
TSSA 0 0 1 0 0 0 0 1 
LES 0 0 0 0 0 0 0 0 
iLSllTSSI 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aide anesthesiste 0 0 0 1 0 1 0 2 
Aide chirurgien 0 1 0 1 0 1 0 3 
Manipulateur radio 0 0 0 0 0 1 0 1 
IDE 1 27 45 18 29 21 164 
SFDE 0 13 31 5 19 8 84 
AAS 0 2 1 1 0 2 1 7 
THA 2 3 2 1 1 4 8 21 
TL 

~ 
4 10 3 9 7 6 39 

IB 0 0 0 0 0 0 0 
IC 26 21 11 27 26 20 131 
AAAS 0 1 0 a 0 0 1 
AHA 1 0 0 1 0 1 3 
lA/aide soignant 0 2 2 1 1 0 1 7 
Vaccinateur 0 0 1 0 1 0 3 
Commis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Secretaire 0 a 1 0 1 1 1 4 
Planton 0 a 0 0 0 0 0 0 
Chauffeur 3 7 6 6 3 6 3 34 
Manceuvre 2 13 19 17 9 

= 
84 

Gardien 1 2 2 2 0 1 1 9 
Pileuse/cuisiniere 0 1. 1 1 1 2 0 6 
Fille de salle 0 0 1 0 0 4 
Total 

Source: SNIS, Statistiques sanitaires, region de Tillaberi. 

• 
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5.4.2 Programmes de sante 

Les programmes de sante en place s'inscrivent dans Ie cadre du Plan de Oeveloppement Sani

taire (POS) qui vise a la reduction de la mortalite maternelle et infanto-juvenile en ameliorant 

I'efficience et la qualite dusysteme de sante a partir des potentia lites actuelles. Les principaux 

objectifs specifiques de ce plan (2005-2009) couvrent les differents problemes de sante discutes 

dans Ie cadre de cette etude. 

• Augmenter I'accessibilite des populations a des services de soins de qualite : 

taux de depistage des tuberculeux atteint 60 % en 2009; 
taux de tuberculeux gueris atteint 80 %; 

- taux de couverture sanitaire (0-5km) atteint 65 % en 2009. 

• Renforcer les activites de sante de la reproduction: 

taux de malnutrition proteino-calorique (MPC) reduite de 30 %; 
- taux de prevalence contraceptive passe de 4 a 15 % en 2009; 
- nombre de districts appliquant la PCIME passe de 19 a 42; 
- taux de couverture vaccinale atteint 80 %; 
- nombre de CSI offrant des services de sante sexuelle et reproductive des 

adolescents et des jeunes (SSRAJ); 
- taux de prevalence du VIH stable; 

taux de malades sous ARV atteint 50 %; 
- taux de prevalence des 1ST diminue de 25 %. 

• Renforcer Ie processus de decentralisation dans Ie secteur de la sante: 

- pourcentage de plans de developpement sanitaire de districts et de plan d'ac
tion elabores (Plan d'action sur les principaux problemes de sante du district: 
paludisme, maladies hydriques et non hydriques liees a la construction du bar
rage) atteint 90 %; 

- pourcentage de OS ayant elabore et execute leur budget impliquant la com
munaute. 

II existe pour les differentes pathologies vues dans Ie cadre de cette etude, des programmes de 

sante: 

• programmes de lutte contre Ie paludisme; 
• la bilharziose; 
• les maladies a potentiel epidemique incluant Ie cholera; 
• la TBC; 
• les IST/sida; 
• Ie ver de Guinee; 
• les vecteurs et les nuisances, dont I'onchocercose qui est dans sa phase de de

volution. 

Les programmes de sante dont les plans d'actions detailles sont disponibles sont Ie paludisme, 

la schistosomiase et Ie VIH/sida. 
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Les programmes existants dans la zone ont ete explores a travers des entrevues avec les 

agents de sante (district de Tera, CSI de Tera, Bankilare, CSI urbain de la commune de Tara, 

CSI Yatakala, CSI Wezebengou). Parmi les programmes existants, la surveillance epidemiologi

que des differents problemes de sante a ete mention nee par toutes les personnes rencontrees, 

I'approvisionnement en eau potable est cite occasionnellement ou parfois inexistant de meme 

que les filtres. Les produits comme les moustiquaires sont souvent inexistants. Le diagnostic des 

maladies est fait souvent sur une base clinique, avec une prise en charge qui ne respecte pas 

toujours un protocole de cas adapte selon les agents interroges. La transfusion sanguine dans 

to utes les localites n'est pas securisante selon les agents. Les medicaments disponibles sont 

souvent insuffisants et les activites d'IEC et formation ne sont pas toujours menees. 

Ces donnees seront completees par celles existant dans Ie PDS du Niger 2003-2009. 

5.4.3 Comportements a risque 

Afin d'evaluer si les populations sont sensibilisees et suffisamment informees pour adopter les 

comportements appropries suite a la construction du barrage et a la realisation des amenage

ments hydroagricoles, les agents de sante de quatre CSI (Bankilare, CSI urbain de la commune 

de Tera, CSI Yatakala, CSI Wezebengou) ont ete rencontres. Pour ces agents de sante interro

ges, les principales causes de maladies sont : Ie manque d'hygiene, ('insuffisance d'eau potable, 

les carences alimentaires, les moustiques, l'insuffisance de vaccination et la faible frequentation 

des centres de sante. 

Pour ces agents, de nombreux problemes d'hygiene se posent dont les plus importants sont : la 

pollution environnementale, les maladies diarrheiques, I'inexistence d'un systeme d'€wacuation 

des ordures, Ie manque d'eau potable, I'insuffisance voire I'inexistence de latrines, I'inhumation 

des personnes decedees dans les maisons. 

Ces memes agents rapportent que I'eau du fleuve est diversement utilisee par la population. 

Parmi les utilisations courantes citees, nous notons la navigation, la peche, Ie jardinage, (,utili

sation de I'eau pour la boisson (personnes et animaux), la lessive, la cuisine et la construction 

des habitations. En dehors du f1euve, la population s'approvisionne aussi dans les autres mares 

et rivieres, les puisards saisonniers et au niveau des rares forages qui existent. 

Selon les agents, Ie fait de loger a proximite du fleuve, d'utiliser les eaux du fleuve, de ruisselle

ment et des mares com me eau de boisson, de se baigner dans Ie f1euve, les pratiques de 

mariage force, Ie recours tardif au centre de sante sont autant de comportements a risque pour 

les populations de ces CSI. 
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Pour se proteger contre Ie paludisme, les populations utilisent les moustiquaires/insecticides de 

meme que la chimioprophylaxie chez la femme enceinte. 

Ces agents affirment que Ie niveau de prise de conscience des populations face au VIH/sida est 

moyen ou faible : «peur du sida », «divorce en cas de seropositivite du conjoint ». Les avis 

restent partages quant a la pratique des mesures de prevention; certains pensent que les jeunes 

les pratiquent (utilisation de preservatifs, abstinence ou fidelite); d'autres par contre pensent Ie 

contraire. 

En ce qui concerne les obstacles a I'utilisation des services de sante, les agents de sante inter

roges ont cite: I'accessibilite geographique (traversee de riviere), les couts eleves, !'intervention 

de tradipraticiens, I'ignorance, I'automedication surtout avec les medicaments achetes au mar

cM. 

En 2005, les carences alimentaires rapportees sont tres importantes (famine); la presque totalite 

de la population a connu la famine. En temps normal, les causes frequentes de carence alimen

taire citees sont: Ie sevrage brusque et precoce, la non-diversification du regime alimentaire, 

!'ignorance et Ie manque d'apport proteinique. 

Ces reponses obtenues aupres de quelques agents de sante ne representent pas Ie point de vue 

des populations. Cette lacune pourrait eventuellement etre comblee par une etude sociologique. 

Cependant, il est important lors de !'identification des problemes a resoudre, d'associer les 

populations concernees afin que les approches de solutions soient identifiees pour les resoudre. 

---------~------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 
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6. RECOMMANDATIONS SUR LE PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE 

Aux termes de la presentation des resultats, nous pouvons faire Ie constat que ces differentes 

pathologies abordees precedemment seront toujours presentes dans la zone d'etude meme en 

absence de barrage. 

Concemant Ie profil epidemiologique du paludisme, I'analyse des donnees montre la persistance 

du paludisme dans la region de Tillaberi. De I'avis des agents de sante interroges la persistance 

de cette endemie s'explique par plusieurs facteurs : 

• des facteurs lies a I'environnement: Ie paludisme sevit toute I'annee avec une 
recrudescence en saison pluvieuse. Les champs autour des habitations, les 
reserves d'eau au niveau des habitations seraient des facteurs favorisants Ie 
developpement des gites larva ires; 

• des facteurs comportementaux. parmi les facteurs comportementaux, on peut 
noter la non-utilisation par tous des moyens de prevention tels que les mousti
quaires impregnees. Cette situation est liee non seulement a un probleme de 
disponibilite des moustiquaires, mais aussi et surtout a des problemes d'acces
sibilite financiere; 

• des facteurs lies aux services de sante: ces facteurs ont beaucoup plus d'in
fluence sur la mortalite. On note: 

- supervision irreguliere des agents; 
formation insuffisante du personnel; 

• probleme d'accessibilite geographique des services de sante. 

Ces differents facteurs interviennent aussi dans la genese et la persistance des autres proble

mes de sante identifies dans la zone du P-KRESMIN (bilharziose, maladies diarrheiques dont Ie 

cholera, les IST/sida, etc.). 

Les impacts du P-KRESMIN sur les problemes de sante deja presents dans la zone et des 

mesures d'attenuation envisageables par rapport a chaque problteme identifie sont abordes dans 

Ie deuxieme volume du rapport de la phase I de I'etude d'impact environnemental et social detail

lee du P-KRESMIN. 

-------------.. -------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Elude d'impact environnemental et social detainee 05-13489 
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ANNEX:E 1 
REVUE DE LA UTTERATURE SUR LES IMPACTS 

DES OUVRAGES HYDRAUUQUES SUR LA SANTE HUMAINE 

1. IMPACTS DES OUVRAGES HYDRAUUQUES SUR LA SANTE HUMAINE 

1.1 Enjeux sanitaires souleves par I'OMS 

Dans son rapport sur les barrages et Ie developpement, la Commission mondiale des barrages 
(CMBIWCD) constate que les populations vivant pres de reservoirs, les communautes en aval 
ainsi que les personnes deplacees ont souvent subi les consequences n€!tastes des boulever
sements sociaux et de la modification de I'environnement, consequences qui peuvent affecter 
leur sante et leurs moyens de subsistance. Dans les communautes touchees, les differences 
entre hommes et femmes ont ete exacerbees et les femmes ont souvent dO assumer une part 
disproportion nee des coOts sociaux. Souvent, Ie partage des benefices s'est fait a leur desavan
tage (CMB, 2000). 

Ces consequences sanitaires liees a la construction et a I'exploitation de barrages ont ete preci
sees par I'OMSIWHO, notamment dans son memoire depose a la CMB. Dans ce document 
redige par Ie Dr M.H. Birley de la Liverpool School of Tropical Medicine au Royaume-Uni et ses 
collaborateurs, six categories d'enjeux relies a la sante ont ete identifiees (OMS, 1999). 

Tableau 1 
Enjeux sanitaires lies a la construction et a I'exploitation de barrages 

. Enjeux Type d'impact sanitaire 
1 Les maladies transmissibles ou infectieuses 
2 Les maladies non transmissibles 
3 La malnutrition 
4 Les problemes psychosociaux 
5 Les traumatismes 
6 Le bien-etre des communautes 

Source: OMS, 1999. 

En ce qui concerne specifiquement la dimension spatiale de ces enjeux, les auteurs rappellent 
tout com me la CMB que les repercussions sur la sante humaine d'un barrage peuvent affecter a 
la fois les populations frequentant la zone en amont (reservOir, etc.) et celles situees en aval de 
cette infrastructure (perimetres irrigues, canaux d'irrigation, etc.). 

De plus, ils font remarquer que les deplacements de population sont des facteurs importants a 
prendre en compte pour determiner les aires impactees par Ie projet, notamment dans les zones 
situees lateralement au fleuve et au barrage. 

Tableau 2 
Communautes affectees par la construction ou par I'exploitation de barrages 

Communautes Sites I 
Populations en amont Retenue d'eau (reservoir ou « lac de barrage») I 
Populations en aval de I'ouvrage Perimetres irrigues, canaux d'irrigation, etc. I 

! Populations deplacees Populations relocalisees dans la zone ou deplacees I 
I hors de la zone (exode) 

Source: OMS, 1999. 
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1.2 Revue de la litterature concernant les enjeux sanitaires 

En Afrique, I'eau joue un role tres important dans la propagation de nombreuses maladies 
transmissibles. Au Niger, les maladies transmissibles liees a I'eau comprennent notamment les 
parasitoses comme Ie paludisme (malaria) et la bilharziose (schistosomiase) ainsi que les mala
dies diarrheiques comme Ie cholera. 

1.2.1 Paludisme : une parasitose prioritaire au Niger 

De nombreux vecteurs de maladies parasitaires peuvent se developper dans I'eau stockee, sta
gnante ou courante (IRD, 2005). L'importance des parasitoses, en particulier du paludisme, dans 
Ie domaine de la gestion des ressources hydriques a ete decrite de maniere detail1E3e dans un 
rapport de I'OMS publie en 1994 (Hunter et al., 1994). En matiere de contr61e des vecteurs, 
I'OMS a egalement publie plusieurs manuels et guides (OMS, 1982 et 2003). 

1.2.1.1 Paludisme, sante pub/ique et ouvrages hydrauliques : la position de rOMS 

Le paludisme est la maladie infectieuse parasitaire la plus importante dans Ie monde. En Afrique, 
Ie paludisme figure parmi les cinq causes principales de deces chez les enfants de moins de 
cinq ans (OMS, 2001 a). 

Le paludisme est cause par des parasites du genre Plasmodium. Certains'moustiques femelles 
(hematozoaires) prennent leur repas de sang au crepuscule et au debut de la soiree, mais 
d'autres piquent pendant la nuit ou aux premieres heures du matin. Lorsqu'un moustique pique 
une personne infectee, il ingere des parasites du paludisme avec Ie sang. 

Les sympt6mes du paludisme sont la fievre, les frissons, les cephalees, les douleurs musculai
res, la fatigue, la nausee et les vomissements, la diarrhee, I'anemie et la jaunisse. Des convul
Sions, un coma, une anemie severe et une insuffisance renale peuvent egalement survenir. La 
gravite et I'ampleur des symptomes dependent du type specifique de paludisme. 

Dans certains types de paludisme, I'infection peut demeurer inactive pendant une periode 
pouvant aller jusqu'a cinq ans et elle peut etre recurrente. Dans les zones de transmission 
intense du paludisme, les personnes peuvent d€welopper une immunite protectrice suite a des 
infections repetees. Sans traitement rapide et efficace, Ie paludisme peut evoluer vers une forme 
cerebrale grave suivie par la mort. 

L'ecologie de la maladie est etroitement liee a la presence d'eau. Les moustiques se develop
pent au stade larvaire dans differents types d'etendues d'eau. Les especes de moustiques 
varient considerablement dans leurs besoins ecologiques lies a I'eau (ensoleillement ou ombre, 
presence de vegetation aquatique ou non, eau stagnante ou a faible courant, douce ou sauma
tre). 

L'OMS souligne que la construction de reservoirs et de systemes d'irrigation peut avoir un grave 
impact sur la distribution du paludisme et sur I'intensite de sa transmission (OMS, 2001 a). 

1.2.1.2 Paludisme dans la vallee du fleuve Niger 

Le paludisme sevit de facon endemique sur tout Ie territoire du Niger. La description globale de 
la situation (epidemiologie, lutte contre Ie paludisme, etc.) a ete diffusee en 2001. Dans ce pays, 
J'agent du paludisme est quasi exclusivement Ie parasite Plasmodium falciparum (Louis, 2001). 

Le paludisme figure parmi les premieres causes de morbidite et de mortalite chez les nouveaux 
nes, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Les statistiques sanitaires nationales du sys
teme national d'information sanitaire (SNIS) cumulees sur les quinze dernieres annees font etat 
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de plus de 867 000 cas presumes par an et plus de 1 137 deces, soit un taux d'attaque annuel 
de 9 867 pour 100 000 habitants et un taux de mortalite de 13,69 pour 100 000 habitants. 

Les enfants de moins de cinq ans representent a eux seuls 37,5 % du nombre de cas recenses 
et 76,59 % du nombre de deres. L'impact socio-economique de cette maladie est considerable, 
du fait que la maladie attaque aussi les bras valides surtout pendant la saison pluvieuse, periode 
ou les activites agricoles sont intenses. 

Sur Ie plan environnemental, il existe une relation assez nette entre Ie cumul pluviometrique 
mensuel et Ie taux d'incidence du paludisme presume. Apres I'instailation de la saison des pluies 
qui s'etend generalement de juin a septembre, les conditions favorables au developpement et a 
la multiplication des moustiques vecteurs du paludisme se trouvent rem plies. Le pic est atteint en 
septembre-octobre apres Ie pic des pluies en aout. Deux mois apres Ie debut de la saison 
seche, Ie taux d'incidence du paludisme presume revient a son niveau Ie plus bas. 

Par ailleurs, Ie taux d'attaque du paludisme evolue egalement dans Ie meme sens que I'humidite 
relative moyenne. Au Niger, Ie fort taux d'attaque du paludisme est atteint lorsque I'humidite 
relative moyenne depasse les 40 % (juillet, aoUt, septembre) (Direction de la Meteorologie Natio
nale du Niger, 2005). 

Plusieurs publications portent sur Ie paludisme et les anopheles vecteurs dans la vallee du fleuve 
Niger (Julvez et al., 1997), a Niamey (Djibo et al., 2000) et plus specifiquement dans la region de 
Titlaberi ou est planifie Ie P-KRESMIN (Baudon et al., 1986). 

Au Niger, Ie Programme National de Lutte contre Ie Paludisme (PNLP) du Ministere de la Sante 
Publique et de la Lutte contre les Endemies (MSP/LCE) est charge d'organiser et de coordonner 
les activites de lutte contre Ie paludisme dans I'ensemble du pays. Le PNLP est dirige par Ie 
Dr Ibrahim Ousmane, paludologue. 

Plusieurs entrevues realisees avec I'entomologiste du PNLP ont permis d'effectuer faire une 
mise a jour concernant les vecteurs du paludisme dans la region de Tillaberi (Boubakar, 2005). 

I 

Tableau 3 
Caracteristiques des genres d'anopheles vecteurs du paludisme presents 

dans la region de Tillaberi 

Genre 
Anopheles gambiae 
Anopheles arabiensis 

Anopheles funestus 

Anopheles niH 

caracttJristlques 
Ces anopheles se retrouvent dans des petites collections d'eau 
temporaires et ensoleilh§es. Ces moustiques sont connus pour 
etre tres anthropophiles, tres endophiles et endophages. 
Ce genre se retrouve dans des gites permanents comme des 
canaux d'irrigation, des flaques marecageuses peu ensoleillees 
avec presence de vegetation dense. 

! Une etude recente sur ce genre au Niger a ete publiee (Labbo 
let al., 2004) . 
. Ce genre se retrouve dans les eaux avec courant raplde, avec 
! ou sans vegetation. 

Source: Boubakar, PNLP, 2005. 

D'autres especes d'anopheles existent en moindre importance mais ne sont pas des vecteurs du 
paludisme; ils restent neanmoins des nuisances. Les anopheles voleraient en temps normal de 
0,5 km a 1 km a partir des gites larvaires pres du fleuve Niger, dans les rizieres et dans les cultu
res maraicheres. En cas de vent important, ils pourraient se deplacer jusqu'a 7 km (vents de 
mousson du sud au nord pendant la saison des pluies) (Boubakar, 2005). 
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La creation de biotopes favorables au dlweloppement des vecteurs et des sites de transmission 
a ete soulignee dans la section sante publique du rapport de syntMse de I'etude de faisabilite du 
barrage Kandadji (Lahmeyer International, 2002). 

1.2.2 Bilharziose : une parasitose tres Bee aux retenues d'eau et aux perimetres irrigues 

1.2.2.1 BiJharziose, sante pubJique et ouvrages hydrauJiques : Ja position de rOMS 

En Afrique, les principales formes de bilharziose (schistosomiase) humaine sont: 

• la schistosomiase urinaire due au parasite Schistosoma haematobium qui est un 
ver trematode endemique dans plusieurs pays de ce continent; 

• la schistosomiase intestinale due a Schistosoma mansoni qui touche de nom
breux pays africains; 

• une autre forme de schistosomiase intestinale due a S9histosoma intercaJatum et 
signalee par dix pays d'Afrique Centrale. 

La bilharziose est une maladie hydrique consideree comme la deuxieme infection parasitaire en 
importance apres Ie paludisme, en termes de sante publique et d'impact economique (OMS, 
2001 b). 

Le cycle de vie en lien avec cette maladie est bien connu. L'infection survient lorsque des larves 
nageant librement dans un plan d'eau penetrent la peau d'un individu (CDC, 2004). 

Contaminee par des excretions humaines, I'eau devient infestee. Ce phenomeme est du it I'igno
rance, a la surpopulation, au fait que les gens urinent ou defequent n'importe ou et a un mauvais 
choix de I'emplacement des villages. Les enfants, et plus particulierement les jeunes adolescents 
de sexe masculin, sont la source principale de la contamination, a cause de leur desir de jouer et 
de nager. L'exode rural favorise aussi !'introduction de la maladie en milieu periurbain. La bilhar
ziose peut s'etendre a d'autres regions a la faveur de la construction d'un barrage par exemple 
ou de la mise en exploitation de reseaux d'irrigation (OMS, 1999b). 

Les gens sont en contact avec des eaux infestees lorsqu'ils se livrent a trois grands types d'acti
vites. 

Tableau 4 
Activites de contact avec des eaux infestees 

Type d'activlte Description 
i Travail • Agriculture (cultures irriguees) 

• Elevage (abreuvage du betail) 
• Peche 
• Transport (acheminement des produits de la peche, 

deplacement entre les communautes, etc.) 
Travaux domestiques • Approvisionnement en eau 

• Hygiene personnelle 
• Lessive et vaisselle 

Loisirs • Baignade et aut res activites nautiques 

Source: OMS, 1999. 

Les enfants et les ouvriers agricoles sont extremement exposes et la maladie peut etre it I'origine 
d'un important absenteisme scolaire et professionnel. Dans certaines des zones les plus tou-
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chees, plus de 90 % des enfants peuvent contracter la maladie simplement en pataugeant dans 
I'eau (OMS, 1999b). 

Les infections non traitees peuvent entrainer I'apparition de sang dans les urines (hematurie) et 
les selles. Chez les enfants, ceci a un impact negatif en termes de croissance, d'etat nutritionnel 
et de developpement cognitif. 

L'infection chronique entraine des complications hepatiques, renales et vesicales. Ouelquefois, 
Ie systeme nerveux est touche, ce qui cause des crises convulsives, des paralysies et une 
inflammation de la moelle epiniere (OMS, 2001b). 

Chaque fois que I'on entreprend la construction d'une digue ou d'autres projets de developpe
ment agricole, Ie probleme apparait rapidement dans les zones adjacentes. II existe un lien direct 
entre la presence de masses d'eau stagnantes, I'insuffisance des systemes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement et Ie developpement de la bilharziose endemique (OMS, 1998). Dans 
son memoire a la WCD, I'OMS mentionne I'aspect temporel lie a la bilharziose, qui peut se 
manifester, lors de la construction d'un barrage, plus tardivement que Ie paludisme (OMS, 1999). 

1.2.2.2 Bilharziose dans la vallee du ffeuve Niger 

A Niamey, dans Ie cadre d'une etude menee par Ie Centre de Recherche medica Ie et sanitaire 
(CERMES) et I'Institut de Recherche pour Ie Developpement (lRD), quatre especes de mollus
ques, les bulins, ont ete recoltees. Au niveau des rives du fleuve Niger, trois especes de bulins 
sont presentes: Bulinus truncatus, Bulinus globosus et Bulinus forskalii. L'espece Bulinus 
senegalensis n'est rencontree que pendant la saison pluvieuse et ne joue a Niamey qu'un role 
vicariant dans quelques mares ephemeres. Deux especes seulement transmettent Ie parasite 
Schistosoma haematobium : Bulinus truncatus et Bulinus senegalensis. Suite a cette etude, les 
auteurs concluent que la strategie de lutte a Niamey dependra des mesures generales 
d'amenagement urbain associee a la sensibilisation de la population par I'education sanitaire 
(Labbo et aI., 2003). 

Au Niger, Ie Programme National de Lutte contre la Bilharziose et les Geohelminthes (PNLBG) 
du MSP/LCE est un recent programme dirige par Ie Dr Amadou Garba. Le plan d'action national 
de lutte contre la schistosomiase 2003-2007 a ete publie en 2003. Ce document decrit 
notamment la situation des schistosomiases au Niger et resume Ie Projet de Lutte contre la 
Bilharziose Urinaire (PLBU) dans la vallee du fleuve Niger initie en 1991 et termine depuis. Ce 
projet a permis de traiter 120 000 personnes dans cette vallee. Par contre, depuis la fin du projet, 
les prevalences sont en train de remonter. La pauvrete des populations ne leur a pas permis 
d'acheter Ie praziquantel (PZO) mis en place par Ie projet a son terme. L'objectif general du plan 
d'action est de reduire la progression des infections dues aux Schistosomiases vers des 
complications graves dans la tranche d'~ge des jeunes et Ie developpement des complications 
morbides supplementaires parmi la population adulte par la chimiotherapie au praziquantel. 
Parmi les strategies du plan d'action, on trouve notamment I'amelioration de I'hygiene et de 
I'assainissement, I'amelioration de I'acces a I'eau potable, la mobilisation et la participation 
communautaire, Ie renforcement de la collaboration intersectorielle, la surveillance epidemiologi
que et I'evaluation des activites de lutte (MSP/LCE, 2003). 

Dans Ie cadre de ses recherches, Dr Garba a notamment etudie I'effet des activites de sensibili
sation de la population et a I'adoption par cette derniEHe de bons comportements. Avec ses col
laborateurs, il a conduit une enquete dans deux groupes de villages endemiques nigeriens s"itues 
au bord du fleuve Niger: un groupe de villages ou se font des activites de sensibilisation (villa
ges cibles du projet) et un village temoin (ou nese deroule aucune activite de sensibilisation). 
Cette etude a montre que les changements de comportement sont lents a se mettre en place et 
que les activites d'education pour la sante doivent etre soutenues sur une longue periode pour 
une perennisation des benefices de la lutte contre les bilharzioses (Garba et aI., 2001). 
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Par ailleurs, l'Association nigerienne pour la promotion de la sante publique (ANSP) a mis sur 
pied un Projet Sante/Minis barrages qui porte sur Ie volet des impacts sanitaires des minis barra
ges construits recemment au Niger dans Ie cadre du Programme Special du President de la 
Republique. L'ANSP est preoccupee par Ie fait, comme I'a souligne I'IRD (IRD, 2005b), que les 
amenagements hydroagricoles peuvent en particulier creer un contexte favorable a la pullulation 
de moustiques et au developpement de la bilharziose chez les communautes qui viennent utiliser 
cette eau de surface. Ce projet est soutenu par I'Association canadienne de sante publique 
(ACSP/CPHA) (Guerrier, 2004). 

Lors des visites de I'ANSP sur Ie terrain dans Ie cadre de son Projet Sante/Minis barrages, Ie 
Dr Katimou Maga a pu constater I'ampleur des problemes d'hematurie lies a la bilharziose chez 
les enfants frequentant les retenues d'eau notamment au mini barrage de Mari; les enfants des 
villages ne se deplacent pas pour consulter dans les CSI et leurs problemes de sante ne sont 
pas pris en charge. Un comite intersectoriel a ete mis sur pied afin d'intervenir pour reduire les 
effets sanitaires des minis barrages sur le.s communautes vulnerables (Maga, 2005). 

1.2.3 Autres parasitoses 

1.2.3.1 Dracunculose 

La dracunculose (ou ver de Guinee) est une filariose du tissu cellulaire sous-cutane debilitante et 
douloureuse causee par un nematode (ver rond), Dracunculus medinensis. Elle resulte d'une 
contamination directe de I'eau par Ie parasite. Celui-ci penetre dans un vecteur (crustace cope
pode microscopique du genre Cyclops) qui est ingurgite par I'homme avec I'eau de boisson. 

Les populations des villages endemiques, c'est-a-dire ou la maladie est permanente, sont 
inaptes au travail au plus fort moment des travaux agricoles. Ceci peut gravement affecter leur 
production agricole et la disponibilite d'aliments dans Ie menage, et par consequent I'etat nutri
tionnel des membres de la famille, notamment les jeunes enfants. En empechant la contamina
tion par des moyens simples (filtration de I'eau), on peut esperer une eradication de cette 
maladie au cours de la prochaine decennie (OMS, 2001 c). 

Le Niger fait partie du groupe 1 des pays toujours endemiques (OMS, 2004). Pour I'ensemble du 
Niger, la Federation internationale des societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge men
tionne qu'en 1997, 3 030 cas ont ete signales dans 396 villages, soit une augmentation de 2 % 
du nombre de cas par rapport a I'annee precedente (FICRIIFRC, 2005). 

La region de Tillaberi est particulierement touchee; pour la periode de janvier a juillet 2004, selon 
Ie OMSIWHO Collaborating Center for Research, Training and Eradication of Dracunculiasis, Ie 
Niger a rapporte 62 cas indigenes (4 cas importes : 2 du Nigeria et 2 du Mali) dans 28 localites, 
presque to utes situees dans la region de Tillaberi comparativement a 44 cas indigenes pour la 
meme periode en 2003, soit une augmentation de 41 %. La transmission a ete contr61ee dans 
79 % des cas. En 2004, 88 % des cas touchaient les Touaregs noirs. Des fonds ({ Gates Guinea 
Worm Contingency Funds)} devraient etre utilises par I'UNICEF/Niger en 2005 pour 
I'approvisionnement en eau potable des villages endemiques dans les districts de Tera et de 
Tillaberi (CDC, 2004). 

1.2.3.2 Onchocercose 

L'onchocercose, egalement appelee cecite des rivieres, est une affection parasitaire engendree 
par la presence de vers pouvant se reproduire dans I'organisme. La transmission d'Onchocerca 
volvulus est due a des petites mouches de couleur sombre, les simulies. La femelle absorbe les 
embryons en piquant les personnes infectees; au bout de quelques jours, les larves infectantes 
atteignent la trompe de I'insecte et pemetrent chez I'homme a I'occasion d'une nouvelle piqQre. 
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Les simulies se reproduisent pres des rivieres a debit rapide et de ce fait, la maladie affecte sur
tout les populations rurales vivant aux approches des biefs d'eau courante (FAa, 1996). 

II est connu que les reservoirs suppriment les gites a simulies, donc I'onchocercose, en amont 
des barrages, mais que les deversoirs permettent la proliferation du vecteur et peuvent etre a 
I'origine de situations epidemiques (IRD, 2005). Cette maladie a un impact social important car 
elle transforme ses victimes en handicapes inaptes a toute activite (OMS, 2001a). 

Au Niger, Ie Programme National de Devolution de l'Onchocercose (PNDO) a travaille a I'elimi
nation de cette maladie. Une etude a ete publiee sur la dynamique de peuplement des zones 
liberees de I'onchocercose au Niger (Beidou, et al., 1996). 

1.2.4 Autres maladies hydriques 

1.2.4.1 Maladies diarrheiques 

Chaque annee, 1,8 million de personnes, d~nt 90 % d'enfants de moins de cinq ans, vivant pour 
la plupart dans les pays en developpement, meurent de maladies diarrheiques (y compris du 
cholera). II est estime que 88 % de ces maladies sont imputables a la mauvaise qualite de I'eau, 
a un assainissement insuffisant et a une hygiene defectueuse. L'ONU a declare la periode 2005-
2015 decennie internationale d'action « L'eau, source de vie» et fixe un programme mondial 
accordant davantage d'importance aux problemes relatifs a I'eau (OMS, 2005). 

Les maladies diarrheiques sont une des causes les plus importantes de morbidite et de mortalite 
infantiles, en particulier en Afrique. Les diarrhees comme les amibiases et les giardiases peuvent 
etre provoquees par des protozoaires ingeres avec I'eau de boisson ou les aliments contamines. 
La giardiase est la parasitose intestinale la plus repandue dans Ie monde. Elle est due a un pro
tozoaire flagelle, Giardia intestinalis (Aubry, 2003). 

D'autres maladies diarrheiques sont provoquees par des bacteries et des virus. Quatre agents 
bacteriens et un virus se partagent cette responsabilite : Salmonella typhi, Shigella spp., Escheri
chia coli ETEC (enterotoxigenique), Vibrio cholerae et Ie Rotavirus. Ces maladies sont essen
tiellement transmises par I'eau mais aussi par les aliments contamines (Ivanoff, 1998). 

Les salmonelloses sont des maladies provoquees par des enterobacteries du genre Salmonella. 
La plupart des Salmonella sont des parasites intestinaux des animaux vertebres et des oiseaux 
transmis a I'homme par Ie biais d'aliments contamines. En pathologie humaine, les salmonello
ses comprennent deux principaux types d'affections : les gastro-enterites et les fievres typho'ide 
et paratypho'ides (Institut Pasteur, 2005). 

Le cholera est une maladie diarrheique due au vibrion cholerique, une bacterie tres mobile, aux 
exigences nutritionnelles modestes, dont I'etre humain est Ie principal reservoir (lnstitut Pasteur, 
2005). 

Position de I'OMS 

L'amelioration de la qualite de I'eau ferait reculer de 21 % la morbidite attribuable aux maladies 
diarrheiques et I'amelioration de I'assainissement ferait reculer de 37,5 % cette morbidite. Des 
mesures supplementaires pour ameliorer la qualite de I'eau de bOisson, par exemple la desinfec
tion au niveau de la consommation, entrainerait une baisse de 45 % du nombre des cas de 
maladies diarrheiques (OMS, 2004). 

En ce qui concerne plus specifiquement Ie cholera, les importantes flambees soudaines sont 
generalement provoquees par une source d'eau contaminee. Dans les zones de forte endemie, 
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la maladie frappe avant tout les jeunes enfants, bien que ceux qui sont nourris au sein soient 
generalement epargnes. (OMS, 2005). 

1.2.4.2 Maladies diarrheiques dans /a vallee du fleuve Niger 

Les puits etant rares dans la region, les communautes sedentaires (ou nomades comme les 
Bellas) sont souvent obligees de consommer I'eau du fleuve Niger (Motcho. 2005). Dans cette 
situation, leur sante est menacee par les maladies diarrheiques comme Ie cholera et les parasi
toses intestinales. 

En mai 2004, 137 cas de cholera (dont 5 deces) ont ete declares par Ie MSP/LCE dans la region 
de Tillaberi au niveau de la municipalite d'Ayorou (OMS, 2004). 

Le cholera est favorise par les episodes de pluies qui provoquent des inondations et la diffusion 
des eaux souillees mais aussi par la secheresse qui peut provoquer un manque d'hygieme et une 
contamination des eaux residentielles. (Jeanne, 2005). 

Au niveau des zones en aval du barrage, si les debits d'etiage sont bien soutenus, la population 
s'approvisionnant dans Ie fleuve devrait pouvoir compter sur une eau de meilleure qualite 
(Lahmeyer International, 2002). 

1.2.5 Autres maladies transmissibles 

Par ailleurs, il ne faut pas negliger d'autres maladies infectieuses qui, meme si elles ne sont pas 
liees a I'eau, peuvent etre influencees indirectement par les hydroamenagements suite aux phe
nomenes migratoires qui les accompagnent. C'est Ie cas en particulier du VIH/sida, des autres 
1ST ou de la TBC (OMS, 1999). 

Dans ce domaine, Ie secteur de la peche artisanale est particulierement pre occupant. La migra
tion des pecheurs entre differents pays de la sous region, les importants flux de personnes sur 
les grands marches regionaux du poisson, la vulnerabilite des femmes a I'infection du VIH/sida 
liee a des facteurs socioculturels (les femmes ont un faible pouvoir de negociation sur ('utilisation 
du preservatif), I'absence d'appui de proximite et ('absence de sensibilisation sur la pandemie et 
les comportements a risque, l'acces limite aux preservatifs, la precarite et la pauvrete influencent 
grandement Ie cours de I'epidemie et fournissent un vecteur ideal de propagation de la maladie 
(FAO,2005b). 

1.2.6 Maladies non transmissibles 

1.2.6.1 Toxines des cyanobacteries 

Position de rOMS 

En matiere de maladies non transmissibles, il est important de retenir l'eventualite d'une conta
mination du reservoir par des cyanobacteries, notamment dans une situation d'eutrophisation du 
reservoir. L'eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsque Ie milieu rer,;oit trop 
de matieres nutritives assimilables par les algues et que celles-ci pro liferent. Certaines especes 
de cyanobacteries, egalement connues sous Ie nom d'algues bleues, produisent des toxines qui 
affectent I'homme et I'animal. Les effets les plus graves et les plus frequents sur la sante sont 
dus a la consommation d'eau contenant des toxines de cyanobacteries ou a I'ingestion d'eau lors 
d'activites recreatives (OMS, 2005b). 



Page 9 

Situation en Afrique de /'Ouest 

Nommee au Niger « Mali Soubo », la jacinthe d'eau (Eichhlomia Crassipes) sera it venue vers 
1988 du Mali par Ie f1euve en se laissant deriver par Ie courant. EI/e a modifie de fa90n 
considerable I'equilibre du milieu fluvial ainsi que les activites et la vie quotidienne des popula
tions riveraines du fleuve. La proliferation de cette plante, indicateur par excellence du processus 
d'eutrophisation des plans d'eau, temoigne de I'etat actuel de degradation de la qualite des eaux 
(FAD, 2005). La jacinthe d'eau envahit totalement les milieux aquatiques, les etouffant et elimi
nant la vegetation locale. Les activites aquatiques, comme la peche et la navigation, s'en trou
vent perturbees. Les stations de pompage sont bloquees, les turbines hydroelectriques enrayees 
et les rizieres envahies. Plusieurs experiences ont ete tentees afin de contr6ler, mais aussi d'uti
liser la plante. On I'emploie dans les etangs d'epuration des eaux usees, car elle assimile Ie 
phosphore et filtre I'eau. De plus, dans les elevages en aquaculture du poisson tilapia (Oreo
chromis spp.), la jacinthe sert dans I'alimentation (Harper et al., 2005). 

Au niveau de la sante humaine, la jacinthe d'eau permet la proliferation des maladies vectoriel/es 
comme Ie paludisme et la bilharziose dont les vecteurs se developpent grace a la protection 
qu'offrent les touffes de jacinthe sur les berges du fleuve et dans les baies. Ces touffes offrent 
egalement une excellente protection pour d'autres especes tels les serpents et les sangsues 
(FCM, 2004). 

En Afrique, les systemes aquatiques peu profonds sont prop ices aux efflorescences algales, 
susceptibles pour certaines d'entre elles et dans des conditions encore mal connues de syntheti
ser des metabolites toxiques (lRD, 2005). Au Mali en 2001, I'IRD a effectue une recherche sur 
les efflorescences algales dans un reservoir hydroelectrique peu profond a Selingue au sud-est 
de Bamako (lRD, 2001). Au Burkina Faso en 2004, I'IRD a realise une enquete sur 23 lacs et 
reservoirs afin d'apprehender !'importance des communautes de cyanobacteries au sein du 
phytoplancton et evaluer ainsi la qualite des eaux. La campagne de I'IRD visa it a traquer la pre
sence de ces microorganismes au sein de reservoirs tributaires de bassins versants aux caracte
ristiques contrastees. Les communautes cyanobacteriennes sont dominantes dans la quasi
totalite des systemes, et nombreux sont les reservoirs ou les cyanobacteries representent 100 % 
de la communaute pelagique. Le reservoir de Bazega, ou sont installees des cages de grossis
sement de tilapia, se caracterise par une neUe pollution, sans doute attribuable a I'exploitation 
piscicole. (IRD, 2005d). 

Par ailleurs, il faut mentionner que certaines especes de cyanobacteries, les spirulines, sont inte
ressantes compte tenu de leurs proprietes nutritives (IRD, 2004). Au lac Tchad, les spirulines 
sont cultivees a des fins alimentaires. Ce sont les femmes Kanembou qui pratiquent la recolte et 
Ie sechage de la spiruline. Le produit secM dans les cuvettes de sable est appele DiM (Bowling, 
comm. pers., 2005). 

1.2.7 Malnutrition 

Au Niger, la malnutrition chronique et saisonniere observee est causee principalement par la 
faiblesse des revenus; 41 % des enfants de moins de cinq ans vivent dans un etat de malnutri
tion chronique et 20 % sont atteints de malnutrition chronique severe (FAD, 2005). 

En 2005, I'invasion du criquet pelerin (Schistocerca gregaria) de 2004 et les secheresses de 
2004 et 2005 ont ete a I'origine d'une grave crise alimentaire. Sur la base d'une evaluation com
mune effectuee en mars, Ie gouvernement, les organismes du systeme des Nations Unies et les 
ONG partenaires ont estime a 3,6 millions Ie nombre des personnes toucMes, dont 2,5 millions 
extremement vulnerables et ayant besoin d'une aide alimentaire. On estimait a 32 000 Ie nombre 
des enfants gravement malnutris au Niger et 160 000 autres pouvant Ie devenir (OMSIWHO, 
2005c). 
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La region de Tillaberi peut vivre des periodes d'insecurite alimentaire critique . En juin 2005, des 
actions d'urgence ont du etre prises concernant la surveillance sanitaire des jeunes enfants, 
I'apport de nourriture, I'octroi de semences de niebe et de sorgho a semer en aoOt, la distribution 
de boutures de manioc, de semences maralcheres et de petit equipement agricole , afin d'eviter 
I'exode de populations (IZF, 2005). 

Highly food Insecure zones 

Extreme4y food InMCUre zones 

Source : www.fews.net 

Carte 1 
USAID, Famine Early Warning Systems Network, 2005 

En ce qui concerne plus specifiquement les liens entre malnutrition et maladies transmissibles, 
des scientifiques du Burkina Faso ont montre que les maladies transmissibles comme Ie palu
disme et les diarrhees, qui sont toujours plus frequentes chez les enfants vivant pres de I'eau, 
entralnent, en matiere de modification de I'etat nutritionnel , un accroissement significatif des taux 
de maigreur et de retard de croissance (Waternunc, 2005; Parent, 2002) . 

1.2.8 Traumatismes 

Maintenir une distance entre les communautes et I'eau peut jouer un role pour reduire les ris
ques de noyade, un des dangers en matiere de traumatisme identifie par Birley, notamment au 
niveau des personnes vulnerables comme les enfants (OMS, 1999). 

Le risque de noyade peut exister soit en situation d'operation normale du barrage soit en cas de 
lachers d'eau ou , cas extreme, de rupture. Naturellement, les lachers d'eau sont prevus dans Ie 
P-KRESMIN (Lahmeyer International, 2005). lis peuvent presenter un reel danger pour les per
sonnes : risque d'etre em porte par Ie courant, risque d'etre aspire par un tourbillon , risque de 
tomber, de heurter un rocher, de se blesser ou de s'assommer, risque de se noyer meme si I'on 
sait bien nager En Afrique, des inondations majeures de villages avec pertes de vie liees suite a 
des lachers d'eau ont deja eu lieu, notamment au Nigeria en 1999 (BBC, 1999). 
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En cas de rupture, ronde de submersion peut occasionner d'elnormes dommages en aval du 
barrage. Elle est suivie d'une inondation importante et de ,'erosion de la vallee. Un tel evenement 
a des consequences sur les populations allant de blessures plus ou moins graves a la mort par 
noyade ou ensevelissement. Les consequences sur les biens vont egalement des simples dom
mages a la destruction totale des habitations, voies de communication et autres ouvrages. Les 
consequences environnementales sont multiples: la faune et la flore sont detruites par Ie pas
sage de I'eau; Ie sol est emporte, ce qui rend difficile I'exploitation agricole des terrains (Ministere 
de l'Ecologie et du Developpement Durable, 2005). 

1.2.9 Relocalisation. problemes psychosociaux et qualite de vie 

La relocalisation est une situation dans laquelle : 

• un projet de developpement, en I'occurrence un projet d'amenagement hydrauli
que, se materialise; 

• les communautes qui resident dans la zone impactee par Ie projet sont deplacees 
ou decident de quitter par elles-memes cette zone; 

• des mesures compensatoires sont prevues par les autorites, telles que: 

- nouvelles habitations; 
- nouvelles terres; 
- services a la population, etc.; 

• Ie deplacement des populations est permanent, car la zone ou ces personnes 
demeuraient a ete transformee par Ie barrage (adapte de de Wet, 2000). 

En matiere de relocalisation, les principaux problemes identifies suite aux nombreux projets de 
barrages realises dans Ie monde sont : 

• I'ampleur des programmes de relocalisation; 

• les nombreux echecs vecus dans Ie passe; 

• I'insensibilite des gouvernements; 

• Ie manque de compensations et I'attribution de terres de moins bonne qualite 
(Goldsmith, 1984). 

En Afrique subsaharienne, les experiences vecues concernant la relocalisation suite a la cons
truction de barrages ont ete etudiees notamment dans un rapport depose par I'anthropologue 
Chris de Wet a la CMBIWCD (2000). 

1.2.9.1 Amp/eur des re/oca/isations 

Parmi les projets qui ont necessite des relocalisations, un certain nombre ont eu lieu dans des 
pays voisins du Niger, notamment les barrages d'Akasombo au Ghana, de Kainji au Nigeria, de 
Manantali et Selingue au Mali et de Nangbeto (Togo/Benin). Tous ces projets ont requis des 
evacuations de plus de 10 000 personnes (de Wet, 2000). 



1.2.9.2 

Tableau 5 
Nombre de personnes relocalisees dans Ie cas de cinq barrages 

en Afrique subsaharienne 

Nom du barnlge NQm& .. de pensonnes Anfl!!e4es 
relocalis6es relOcall$atlons 

Akosombo (Ghana) 80 000 residents '" 1963 

I Kainji (Nigeria) 44000 residents 1967-1968 

I Manantali (Mali) 10 000 residents 1986-1987 

Nangbeto (Togo/Benin) 1 0 600 residents 1987 

Selingue (Mali) 15000 residents "" 1980 

Source: de Wet, 1999. 

Echecs et difficultes dans Ie passe 
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Des ouvrages dEweloppes dans les annees '60-70 com me les barrages Akosombo au Ghana, 
Kainji et Shiroro au Nigeria n'ont pas fait I'objet d'etudes d'impact et ont genere d'importantes 
repercussions psychosociales sur les communautes touchees. 

A titre d'exemple, dans Ie cas du barrage Akosombo qui a ete etudie dans Ie cadre des travaux 
de la CMBIWCD, la relocalisation de 80 000 personnes provenant de 740 villages s'est averee 
un deti difficile a relever compte tenu notamment des risques sanitaires (paludisme, onchocer
cose et trypanosomiase) et de la diversite ethnique et linguistique des communautes impliquees. 

Le programme de relocalisation comprenait trois volets : 

• compensation en argent ou en nature; 
• relocalisation dans de grandes communautes; 
• habitation et autoconstruction. 

La quasi-totalite des communautes ont opte pour la relocalisation. Les critiques ont surtout porte 
sur I'absence de compensation pour les terres possedees. Le volet habitation a egalement cause 
beaucoup de problemes : maisons uniformes, habitations non terminees par leurs residents, etc. 
Des tensions ont egalement eu lieu entre les communautes hOtes et les nouveaux arrivants. Les 
impacts les plus positifs du projet touchaient la peche et les facilites modernes de transport. 

La relocalisation a Akosombo a ete effectuee dans un court laps de temps, mais elle n'a pas 
satisfait certains evacues en particulier parce qu'elle ne prenait pas en consideration la grandeur 
et la valeur de leur residence d'origine. Les personnes relocalisees sont res tees de ta<;:en gene
rale insatisfaites. 

L'experience acquise dans Ie Projet Akosombo (et dans un autre barrage ghaneen, Ie Kpong) 
devait etre prise en compte dans un autre projet de barrage sur la riviere Black Volta, Ie Projet 
Bui (Kalitsi, 2000). 

1.2.9.3 Implication des gouvemements 

Dans ce domaine, Ie cas des barrages au Nigeria est frequemment cite dans la litterature. Dans 
ce pays, Kainji, Shiroro (et Jebba), tous situes dans Ie Niger State, sont les principaux barrages 
producteurs d'hydroelectricite. 
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II n'y a pas eu de participation ou de consultation des communautes lors de la conception, de 
I'execution et de la gestion de ces barrages. Par la suite, non seulement ces communautes ont 
ete faiblement compensees et recasees, mais elles ont ete negligees au cours des annees. Ces 
communautes n'ont pas recu les services de base com me ('eau potable ou I'electricite et n'ont 
pas beneficie d'etablissements scolaires et sanitaires ou d'infrastructures routieres. 

En 1996, une ONG, Ie Community Action for Popular Participation (CAPP), a organise un atelier 
pour les pecheurs dans Ie secteur du barrage Shiroro. L'objectif de I'atelier etait de comprendre 
comment Ie barrage avait eu des repercussions sur la vie des communautes. 

Par la suite, I'ONG a decide d'entreprendre une etude des problemes des communautes de 
maniere a etablir une base plus solide pour des actions de plaidoyer concernant ces difficultes. 
Le CAPP a publie en 1998 Ie document ({ Damned by the Dam: The Story of Shiroro Communi
ties» qui a servi dans les activites de plaidoyer. 

Depuis 1999, ces activites ont donne lieu notamment a la mise sur pied d'une commission por
tant sur Ie developpement des zones impactees par des barrages (Hydropower Producing Areas 
Development CommisSion) (Ya'u, 2003). 

En 2003, I'ONG African Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ, 2003) a eu 
recours aux termes « The Devastating Consequences of Large Dams)} pour qualifier la situation 
au Nigeria et attribuait la cause de ces problemes a la maigre partiCipation de la communaute et 
a un faible dialogue lies a une mauvaise politique de ('etat en matiere de barrages (ANEEJ, 
2003). 

1.2.9.4 Compensations 

Dans cette vaste problematique, 'de Wet souligne notamment que frequemment les compensa
tions en argent peuvent tarder a venir. Par ailleurs, quand ces sommes sont depensees, les per
sonnes peuvent se retrouver dans une situation pire qu'avant, notamment sur Ie plan sanitaire. 

Le barrage Kainji a egalement ete implique dans des problemes de compensations suite a des 
inondations. Les inondations d'octobre 1988 ont endommage de nombreuses habitations, entre
prises et fermes (ERA, 2000). Celles de septembre 1999 ont cree elles aussi beaucoup de 
degats et ont ete soulignees par des organismes bien connus comme Ie WWF (WWF-UK, 2004). 

En 2002, (,ONG The SOCiety for Water and Public Health Protection (SWAPHEP) a exige que Ie 
gouvernement federal du Nigeria relocalise les victimes des inondations (Freshwater Action 
Network, 2002). 

Au Niger, Ie controle et la gestion des terres sont traditionnellement de la competence du chef de 
village et, au niveau superieur, de celie du chef de province, de canton ou groupement nomade 
qui sont depositaires d'un pouvoir politique etjudiciaire sur les terres. Avec ('avenement du Code 
Rural (ordonnance no 93-015 du 2 mars 1993), les principes fondamentaux fixant Ie cadre juridi
que des activites agricoles, sylvicoles et pastorales ont ete clairement definis. Deux problemes 
fonciers majeurs restent toutefois en suspens : celui du statut foncier des perimetres amen ages 
avant ('adoption du Code Rural et celui des perimetres irrigues situes en bordure de fleuve (FAO, 
2005). 

Par ailleurs, sans remembrement, iI y a un risque que les paysans de places se retrouvent sans 
terre, ce qui va evidemment contribuer a la pauvrete et a I'augmentation des problemes sanitai
res (Motcho, 2005). 

II est a noter que les terres sont partois affectees ou meme abandonnees a cause de leur trop 
haut niveau de salinite. La preparation du sol souvent tres limitee, Ie nivellement inadequat des 
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parcelles et un mauvais drainage sont aussi mis en cause (FAO, 2005). L'abandon des terres 
favorise egalement la pauvrete et la malnutrition (Motcho, 2005). 

1.2.9.5 Deplacements de populations vers Ie barrage 

La revue de litterature montre que de nombreux projets d'amenagement hydraulique en Afrique, 
comme Ie barrage Kompienga au Burkina Faso par exemple, ont ete souvent affectes par un 
faible remplissage de la retenue d'eau (Burkina Faso, Porfait du secteur de I'eau, 2005). Ceci 
peut, dans Ie cas d'un amenagement hydroelectrique, avoir des consequences sur I'approvi
sionnement local et regional en electricite. II est a noter que la distribution d'electricite aux com
munautes voisines du barrage est parfois inexistante meme en situation normale de production 
de I'ouvrage hydroelectrique (RFI, 2003). 

Par ailleurs, I'amenagement d'une retenue d'eau peut creer des conditions propices a des acti
vites comme la peche. Une telle situation peut engendrer un afflux de population vers un tel site 
comme dans Ie cas du barrage Kompienga (CICRED, 1999). La colonisation peut se faire de 
facon spontanee avec peu d'intervention des gouvernements en matiere de conseil ou d'assis
tance (IUCN, 2005). 

Si elles ne sont pas gerees adequatement (controle de I'acces au site, periode d'interdiction de 
peche, peche avec equipement adequat, etc.), les activites de peche peuvent creer des tensions 
entre les differentes. communautes presentes (autochtones et eventuellement allochtones) et 
avoir des repercussions sur les ressources naturelles presentes sur place (baisse des ressour
ces halieutiques, pollution de I'eau, degradation des rives, approvisionnement deficient en bois 
de chauffe, etc.) et sur la sante des communautes. 

II est egalement pertinent dans ce domaine de prendre en compte les croyances des commu
nautes: dans la vallee du Niger, les pecheurs professionnels Sorkos se targuent d'un pouvoir 
sur les esprits de I'eau. Enfin, la forte poussee demographique actuelle devrait egalement contri
buer a generer des conflits aut~ur de I'eau (Motcho, 2005). 

Aux impacts sanitaires mentionnes dans les sections precedentes, on peut rajouter les risques 
sanitaires lies a la consommation de poissons observes au Sourou au Burkina Faso (Clinosto
mose des poissons cichlides) (Coulibaly, 2002). 

Enfin, il est important de mentionner que la presence de moustiques peut egalement jouer un 
role important dans Ie bien-etre des communautes situees a proximite des plans d'eau (OMS, 
1999) Au Niger, les entrevues preliminaires realisees par l'Association nigerienne pour la pro
motion de la sante publique (ANSP) avec les populations situees a proximite directe des recents 
minis barrages ont montre qu'eUes se plaignaient d'une baisse importante de leur qualite de vie 
liee notamment a la pullulation de moustiques qui affecte les echanges sociaux ou les rites reli
gieux au sein de la communaute en soiree (Guerrier, 2004). 
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2. MESURES D'ATTENUATION ET LECONS APPRISES 

2.1 Constat 

La revue de la litterature confirme que si les ouvrages hydrauliques peuvent ameliorer les condi
tions de vie des communautes, ils peuvent egalement, notamment en Afrique, faire apparaitre de 
nouveaux problemes tels qu'une expansion de certaines maladies, un desequilibre socio
sanitaire ou des modifications de I'environnement. Tout projet d'amenagement des ressources 
en eau necessite donc une r€!flexion approfondie sur les moyens de minimiser ces risques (IRD, 
2000). 

2.2 Mesures d'attenuation it prendre 

2.2.1 Recommandations des chercheurs 

Au Burkina Faso en 2000, Ie colloque international Eau/Sante Ouaga 2000 a donne I'opportunite 
de confronter les resultats de differentes equipes de recherche impliquees dans ce domaine et 
de les traduire en termes operation nels. Cet evenement a ete coorganise par I'IRD en France et 
au Burkina Faso, par Ie Centre National pour la Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST) du Burkina Faso, l'Ecole Interetats d'ingenieurs de l'Equipement Rural (EIER) de 
Ouagadougou et par l'Association pour Ie Developpement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest 
(ADRAO) de Bouake (Cote d'ivoire) (IRD, 2005). 

A la question «Comment limiter I'essor de ces maladies tout en gardant un acces a I'eau? », 
I'IRD a propose sept grandes mesures complementaires qui peuvent et doivent etre prises (IRD, 
2005). 

Tableau 6 
Mesures d'attenuation en sante environnementale preconisees 

pour les hydroamenagements en Afrique de l'Ouest 

I Type de mesure 

,. Sante: information pour un changement de 
comportement (ICC) 

Intervention 
Informer et eduquer les communautes touchees 

, Sante: prevention des maladies transmissibles 

, Sante: prevention et soins curatifs 

Mettre en ceuvre les mesures environnementales i 

efficaces contre les vecteurs I 
. Mettre a la disposition des populations les I 
i traitement preventifs et curatifs specifiques I 

• Environnement : eau potable Assurer la fourniture en eau potable I 
Environnement : eaux usees et hygiene Offrir des latrines et des douches 
Environnement : dechets Gerer I'elimination adequate des dechets 
Environnement : habitation Encourager la construction des habitations a 

distance des points d'eau 

Source: IRD, 2000. 

2.2.2 Lecons apprises de projets de barrage en Afrique subsaharienne 

Une revue de la litterature concernant specifiquement 12 barrages amenages ou projetes dans 
huit pays voisins du Niger (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal, 
Togo) a ete effectuee dans Ie cadre de ce rapport. 

La liste des ouvrages, leurs vocations, les impacts sanitaires, les mesures de mitigation et les 
lec;ons apprises sont resumees dans les tableaux qui suivent. 
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Tableau 7 
Liste des 12 barrages 

Barrages Vocation desouvragas 

Diama, Senegal !. Anti-Sel 
Fleuve : Senegal i • Irrigation 
AchEwement : 1986 

Manantali, Mali/Senegal • Regulateur 
Fleuve : Senegal • Hydroelectrique 
AchEwement : 1988 • Irrigation 

Selingue, Mali • Hydroelectrique 
· Riviere: Sankarani (affluent du fleuve Niger) • Hydroagricole 
~e en ,erv;co, 1980 .• Peche 

i· Navigation 

Bagre, Burkina Faso • Hydroelectrique 
· Fleuve : Nakambe • Hydroagricole 
I Mise en eau : 1992 .• Maraichage 

• Riziculture 

I • PEkhe 

i Kompienga, Burkina Faso • Hydroelectrique 
• Riviere: Kompienga • Peche 
Mise en eau : 1988 

Ziga, Burkina Faso • Approvisionnement en eau potable 
· Fleuve : Nakambe 
I Mise en eau . 2001 

Sourou, Burkina Faso - Complexe hydroagricole 
Riviere: Sourou • Peche 
Mise en eau : 1985 

I Nangbeto, Togo - Hydroelectricite 
· Fleuve : Mono · Peche 
Mise en eau . 1988 

Kainji, Nigeria - Hydroelectricite 
Fleuve : Niger 
Mise en eau : 1969 

I Shiroro, Nigeria • Hydroelectrique 
· Riviere: Kaduna 
I Mise en eau : a preciser 

: Lom Panga, Cameroun - Regulateur 
Rivieres : Lom et Pangar . - Hydroelectrique 
Mise en eau : projet en cours i 

Akosombo, Ghana I- Hydroelectrique (dev. industriel prevu) 
Riviere: Volta 

i _ 

Hydroagricole 
Mise en eau . 1964 I- Peche 

Mise en garde : Le tableau 8 qui suit doit etre considere comme presentant des exemples d'impacts 
sanitaires at de mesures d'attenuation. L'exhaustivite n'est pas garantia. 
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Tableau 8 
Principaux impacts sanitaires et mesures d'attenuation pour les 12 barrages 

Barrages Principaux impacts sanitaires Mesures d'attenuation 
Diama Maladies hydriques liees au contact populations-eau : • Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Senegal (OMVS). 

• proliferation des mollusques et risque d'extension; www.omvs.org. 
• augmentation de la prevalence de la bilharziose urinaire; • Programme d'Attenuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement 
• emergence de la bilharziose intestinale; (PASIE). 
• maladies diarrheiques; www.omvs.org/fr/projets/pasie.php. 
• malnutrition. .• Plan sanitaire regional. 

• Projets piiotes en Sante. 
• Projets de Lutte contre la Pauvrete. 
• Microprojets generateurs de revenus. 
• Projets pilotes contre les Maladies Hydriques : 

- approvisionnement en eau potable; 
- installation de douches et de latrines. 

r:-:--- . 
Manantali Emergence de trematodoses animales : • Observatoire de I'environnement. 

• fasciolose; • Suivi ecologique et epidemiologique. 
• schistomose; • Gestion informatisee. 
• paramphistomose. www.omvs-soe.org 

I Selingue • ~xode et relocalisation de communautes. • Projet de Rehabilitation du Barrage Selingue (Banque Mondiale au Mali). 

L J
~. Emergence ou reemergence de maladies hydriques. www.bmmaILorg/partenariatiselingue.html 
• .. Di.minution de I'hygiene du milieu. • Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 
• Perte de terres cultivables au niveau du reservoir. (PMEDP/SFLP). 

___ . www.sflp.orglfr/003/setingue.htm 



Barrages 
Kompienga 

Bagre 
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Tableau 8 
Principaux impacts sanitaires et mesures d'attenuation pour les 12 barrages 

~ ~ ~ 

Prlncipaux impacts aanitaires Mesures d'attenuation 
------

• Afflux de population sur Ie site. Pas d'electrification • Projet pilote en Peche Continentale. 
immediate des communautes. Impact sur les ressources. • Cogestion avec plan d'amenagement participatif. 

• Peche professionnelle par allochtones. • Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 
• Impact environnemental de I'introduction de la perche du (PMEDP/SFLP). 

Nil sur I'environnement et risque de clinostomose. www.sfIQ.org/fr/007/I2Ub1/buI19 art4.htm 
• Comite de gestion du perimetre aquacole d'interet economique de 

Kompienga. 
htt(2:lIfr.allafrica.com/storiesl20050721 0315. html 
• Construction d'etablissements scolaires et sanitaires : ecoles, 

dispensaires, hOtel. 
----------- ----

• Developpement des maladies hydriques. • Mesures sanitaires : 
• Relocalisation importante sur les rives de la retenue - etude sanitaire prealable a la construction du barrage et portant sur les 

d'eau par les communautes autochtones avec impact sur bi Iharzioses; 
les ressources nature lies locales. - recommandation de surveillance epidemiologique. 

• Peche artisanale handicapee par Ie manque • Projet de recherche en partenariat sur la bilharziose (flux parasitaires et 
d'equipement approprie. perspectives de contrale de la maladie) (IRSS/CNRST). 

• Vente des produits de la peche par des communautes www.ird.bf/actualites/schistos.htm 
allochtones. • Projet pilote en Peche Continentale. 

• Cogestion avec plan d'amenagement participatif. 
• Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 

(PMEDP/SFLP). 
• Penmetre aquacole d'interet economique. 
www.sfll2.org/fr/007/(2ub1/buI19 art4.htm 
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Tableau 8 
Principaux impacts sanitaires et mesures d'attenuation pour les 12 barrages 

i~~ 
. Principaux impacts sanitaires Me$ures d'attenuation 

Ziga • Maladies hydriques. • Mesures sanitaires : Programme de Contrale et d'Eradication des 
Parasitoses Intestinales. 

• Traitement par chimiotherapie. 
• Projet de recherche en partenariat sur la bilharziose (flux parasitaires et 

perspectives de contrOle de la maladie) (IRSS/CNRST). 
www.ird.bf/actualites/schistos.htm 
• Projet pilote en Peche Continentale. 
• Cogestion avec plan d'amenagement participatif. 
• Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 

(PMEDP/SFLP). 
• Peri metre aquacole d'interet economique. 
www.sflp.org/fr/007/pub1/buI19 art4.htm 

I ,---

Sourou • Afflux de nouvelles populations avec introduction de • Projet pilote en Peche Continentale. 
nouvelles souches de schistosome. • Cogestion avec plan d'amenagement participatif. 

• Developpement des parasitoses intestinales. • Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 
• Difficulte de transporter et de conserver les produits de la (PMEDP/SFLP). 

peche. • Perimetre aquacole d'interet economique. 
www.sflp.org/fr/007/pub1IbuI19 art4.htm 

Nangbeto • Risques d'onchocercose lies au fleuve. • Programme pour des Moyens d'Existence Durables dans la Peche 
(PMEDP/SFLP). 

• Projet Communautaire de Renforcement des Capacites d'Organisation 
des Villages. 

www.sflp.org/ftp/dloadinff/inff mar2004fr.doc 

----.~---

(Interdiction de la peche entre Ie 15 juillet et Ie 15 novembre, etc.). 



Barrages 
Kainji 

Tableau 8 
Principaux impacts sanitaires et mesures d'attenuation pour les 12 barrages 

Princlpaux impacts sanitaires 
• Risques d'onchocercose lies au fleuve. 
• Relocalisation de dizaines de milliers de personnes. 
• Promesses de compensation et de recasement non 

tenues. 
• Appauvrissement des communautes. 
• Inondations majeures (1988) : 15 communautes de 

p~cheurs affectees au niveau des habitations, 
com merces , terres agricoles, perte de betail et 
relocalisation. 

Mesures. d'attenuatlon 
.• Office de recasement (Resettlement Office). 
www.dams.org/docslkbase/contrib/soc199.pdf 
• Promotion of the Small-scale Fishery, Lake Kainji, Nigeria. 
www.onefish.org 

Page 20 

• Inondations (1999) : 40 deces. 
i Shiroro I· Pas d'etude d'impact. i • Office de recasement (Resettlement Office). 

• Acces interdit au reservoir. i www.fian.org 

Lom Panga 

rAkosombo 

• Recasement arbitraire sans approvisionnement adequat 
en eau potable et autres infrastructures adequates. 

• Deterioration des conditions de vie: dislocation des 
communautes, de la vie sociale et de I'economie, 
interruption des relations entre communautes, exode 
rural. 

• Inondations majeures (2003) : 100 communautes. 
• Impact sur les habitations, les ecoles et les hOpitaux. 
• ~tude d'impact en cours. 

• Maladies hydriques liees au contact populations leau. 

• Plan d'action environnemental. 
www.isl-inqenierieJr/updateslnews10.htm 
• Lutte c~ntre la bilharziose : dans certains villages bordant Ie lac Volta, 

plus de 90 % des enfants sont touches par la bilharziose/schistosomiase. 
Dans les communautes ou des actions agressives ont ete mises en 
ceuvre pour corriger ce probleme, une baisse significative dans la 
prevalence de la maladie a ete observee, ce qui demontre !'importance 
d'implanter des mesures adequates de contrOle de la maladie. 

www.dams.oro/kbase/consultations/afrme/paneI4.htm 



·.,rag& 
Diama, Senegal 
Fleuve : Senegal 
AcMvement : 1986 

Manantali, Mali/Senegal 
Fleuve . Senegal 
Achevement : 1988 
Selingue, Mali 
Riviere: Sankarani (affluent du 
fleuve Niger) 

· Mise en service: 1980 
Bagre, Burkina Faso 
Fleuve . NakamM 

I Mise en eau : 1992 

i Kompienga, Burkina Faso 
• Riviere: Kompienga 
Mise en eau : 1988 

Ziga, Burkina Faso 
· Fleuve : Nakambe 
• Mise en eau . 2001 
I Sourou, Burkina Faso 
· Riviere: Sourou 
• Mise en eau : 1985 
I Nangbeto, Togo 
Fleuve : Mono 

· Mise en eau : 1988 
! Kainji, Nigeria 
i Fleuve : Niger 
Mise en eau : 1969 

Shiroro, Nigeria 
Riviere: Kaduna 

· Mise en eau : a preciser 

Lorn Panga, Cameroun 
Rivieres : Lorn et Pangar 
Mise en eau : projet en cours 

i Akosombo, Ghana 
Riviere: Volta 
Mise en eau . 1964 

· 
• 

· • 

• 

· 

• 

Tableau 9 
Principales lecons apprises 

t..eto .. apprises 
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, 
Importance d'informer et de sensibiliser les populations, les 
services techniques et les decideurs sur les enjeux de sante 
envi ronnementale. 
Deti de mobiliser les partenaires pour les programmes de lutte en 
matiere de sante publique. 
Importance d'instaurer un cadre de concertation approprie. 
Optimiser les ressources en eau au niveau de la retenue d'eau par 
des interventions appropriees. 
Prevoir un suivi de I'environnement et de la sante avec des outils 
adequats. 

Prevoir un eventuel deplacement important de population vers la 
retenue d'eau. 

Prevoir une protection adequate des rives de la retenue d'eau afin 
de permettre un developpement durable en cas de deplacement 
important de population. 

• Planifier les activites de peche. 

• Prevoir I'impact d'un faible remplissage du reservoir (production 
electrique, etc.). 

• Prevoir I'impact de la peche sur I'environnement. 
• Etudier les risques sanitaires lies a la peche. 

· Planifier Ie contrale des activites de peche (ouverture/fermeture). 

• Prendre en compte Ie comportement des communautes dans 
I'augmentation de la prevalence et dans I'emergence des 
bilharzioses. 

• Evaluer Ie risque d'onchocercose. 

• Compenser et recaser adequatement les communautes touchees. 
• Prevoir les mesures a prendre en cas d'urgence (Iachers d'eau, 

rupture). 

• Planifier I'aeces au reservoir. 
• Recaser les communautes en leur fournissant un 

approvisionnement adequat en eau et en favorisant la production 
agricole. 

• Prevoir un exode rural important en cas d'echec dans Ie maintien 
et l'amelioration des conditions de vie locales 

• Atelier d'explication aux populations (mai 2005). 

• La relocalisation a Akosombo a ete effectuee dans un court laps 
de temps mais elle n'a pas satisfait certains evacues en particulier 
parce qu'elle ne prenait pas en consideration la grandeur et la 
valeur de leur residence d'origine. Les personnes relocalisees sont 
restees de fat;:on generale insatisfaites. 



Page 22 

2.3 Marges de recul 

2.3.1 Definition d'une marge de recul 

En ce qui a trait a la problematique de la distance a instaurer entre les habitations et les points 
d'eau, la marge de recul sera definie comme I'espace compris entre Ie perimetre lie a un equi
pement (ex. : reservoir, perimetre irrigue) et une ligne parallele a ce perimetre dans lequel la 
construction d'habitations sera geree par les autorites competentes en matiere d'amenagement. 

Une marge de recul doit etre pen;ue, notamment par les communautes, comme un moyen de 
protection contre certains risques sanitaires, notamment pour reduire les contacts individu
vecteurs et individu-eau contaminee, mesure a laquelle doivent imperativement etre associees 
les autres interventions de sante communautaire reconnues efficaces. 

Type de marge de recul 
Distance entre Ie reservoir et les 
habitations 

Tableau 10 
Types de marge de recul 

Retnarques" 
Cette marge touche les communautes deplacees et recasees 
suite a la creation du reservoir, les communautes restees en place 

" et se retrouvant plus pres de I'eau ainsi que de nouvelles 
! communautes ayant decide de se deplacer pour s'etablir pres du ! 

" reservoir. 

Distance entre les perimetres Cette marge touche les communautes deplacees et recasees 
irrigues et les habitations i suite a la creation du barrage, les communautes se retrouvant 

I 
plus pres de perimetres irrigues et les communautes ayant decide 

L ____________ --'--,d_e_s_e_d_e-'-p_la_c __ e_r .!......pour s'etablir a proximite des perimetres irrigues. 

2.3.2 Marges de recul comme mesure de protection 

2.3.2.1 Recommandations de rOMS 

Recommandations concernant Ie paludisme 

Dans un document publie en 1991 et intitule « Lignes directrices pour pre voir les implications 
pour les maladies transmises par vecteurs du developpement des ressources en eau », I'OMS et 
les autres organismes collaborateurs du Tableau d'Experts sur l'Amenagement de l'Environ
nement pour la Lutte Antivectorielle (TEAE/PEEM) ont precise les mesures a mettre en oouvre 
pour reduire les impacts sanitaires des barrages (OMS, 1991). 

Par la suite, I'OMS a publie d'autres documents qui portent en particulier sur I'entomologie du 
paludisme et Ie controle des vecteurs (OMS, 2003) et sur la lutte contre Ie paludisme en milieu 
residentiel (OMS, 2004). 

L'amenagement de I'environnement pour la lutte contre les anopheles est traite dans les lignes 
directrices de I'OMS de 1991. 

Dans ce domaine, les recommandations portent sur I'amenagement des rives, Ie controle de la 
vegetation riveraine et les habitations. 
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Tableau 11 
Amenagement de I'environnement et des habitations pour lutter contre les anopheles vecteurs 

Type derecommandation Commentaires ... 

Am€magement des rives Les moustiques anopheles peuvent choisir comme gites Ie 
f1euve, des rivieres ou des accumulations d'eau ou Ie niveau de 
I'eau est soumis a des fluctuations. II est possible de rectifier 
les bords afin d'eviter les echancrures, de modifier la pente des 
rives et de supprimer la vegetation. Les fluctuations du niveau 

I de I'eau peuvent etre contralees par des vannes. 

Controle de la vegetation riveraine Les gites larvaires des anopheles peuvent se trouver dans la 
vegetation a f1eur d'eau sur les bords des etangs, des 
caniveaux ou des fosses ou les larves sont protegees des 
courants et des vaguelettes. Les rives doivent etre 
regulierement desherbees et leur pente doit etre contrah§e. 

Habitations II est possible de prevoir la construction des lieux d'habitation a 
plusieurs kilometres des rizieres, d'utiliser I'irrigation 
intermittente et des poissons larvivores pour lutter contre les 
anopheles qui s'implantent dans les rizieres. 
II est utile d'employer des moustiquaires et des insecticides 
residuels pour lutter contre les anopheles qui s'etablissent 
dans les depressions remplies d'eau pendant la saison des 
pluies et qu'il est impossible d'eliminer. 

i 
1\ est important, dans les zones urbaines, de reduire les gites 
larvaires presents dans les citernes, reservoirs, etc. 

Source: OMS, 1991. 

Dans Ie guide portant sur ,'entomologie du paludisme et Ie contrale des vecteurs, I'OMS propose 
des actions dont certaines touchent I'amenagement de I'environnement et I'habitat (OMS, 2003). 

Tableau 12 
Methodes de contrale en matiere de vecteurs du paludisme 

Methode de contrale Actions 
Contrale larvaire • Reduction de la source 

· Poissons larvivores 

· Larvicides 
Contrale du contact homme-vecteur • Amelioration de I'habitat 

• Moustiquaires impregnees d'insecticides 

· Repulsifs et serpentins anti-moustiques 
Controle des moustiques adultes • Pulverisations spatiales 

· Moustiquaires impregnees d'insecticides 

: • Pulverisations intradomiciliaires 

Source: OMS, 2003. 

Dans Ie volet Contrale larvaire, "aspect portant sur I'am€magement de I'environnement est 
important, notamment au niveau de la reduction de la source. 

Ce terme de reduction de source se n§fere a toute mesure empechant la reproduction des mous
tiques ou visant a eliminer les gites larvaires. Les mesures de reduction de source sont une 
composante des mesures de I'amenagement de I'environnement dont Ie but est de modifier 
I'environnement pour priver la population vectorielle de ses moyens de survie, principalement la 
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reproduction, Ie repos et la nourriture, reduisant ainsi Ie contact individu-vecteur et les risques de 
transmission. 

Si de telles mesures visent Ie long terme ou entrainent des changements permanents dans Ie 
sol, I'eau ou la vegetation, elles peuvent etre assimilees a une modification de I'environnement 
(ex .. remblai, drainage, plantations d'eucalyptus, fermeture ou couverture des gites). Lorsqu'une 
telle mesure n'a qu'un effet temporaire et doit etre repetee, elle s'appelle manipulations de 
I'environnement (ex .. fluctuation du niveau de I'eau, irrigation intermittente, chasse d'eau, varia
tion de la salinite de I'eau, eclaircissement de la vegetation dans les rivieres et canaux 
d'irrigation). 

Beaucoup d'activites Iiees au developpement (par exemple !'irrigation) entrainent des change
ments environnementaux et augmentent, souvent par inadvertance, Ie risque de transmission du 
paludisme. Des precautions appropriees sont requises dans les phases de planification, de 
construction et d'entretien des projets de developpement Les canaux d'irrigation devraient etre 
nettoyes et la vegetation eliminee pour empecher Ie developpement larvaire pres des bords et 
permettre un ecoulement Iibre de I'eau. La periodicite du lachage des eaux peut aussi etre ajus
tee pour permettre la chasse des larves des lits des canaux principaux (OMS, 2003). 

Dans Ie volet « Controle du contact homme-vecteur », des recommandations sont donnees au 
niveau de i'amelioration de I'habitat 

Les initiatives des menages ou des communautes pour ameliorer la qua lite des habitations dans 
Ie but d'empecher I'entree des moustiques et leur repos a I'interieur (plans, constructions, trans
formations y compris la pose de moustiquaires aux ouvertures) peuvent avoir des effets plus 
permanents. L'amelioration de I'habitat pourrait aussi ameliorer les conditions de vie et la sante 
generale et par la, aider au dlweloppement 

Cette option interesse aussi les plans de peuplement, y compris les projets de developpement 
Les habitations frustes exposent a un risque plus eleve de paludisme. Les maisons incompletes 
(pans de murs manquants, portes ou fenetres non protegees, sans plafond) favorisent I'entree 
des moustiques, les maisons avec murs et planchers humides favorisent Ie repos de !'insecte; 
ces habitations augmentent Ie risque de paludisme. Leur protection par des moustiquaires aux 
fenetres, aux avancees de toits, aux portes est une methode efficace si elle est bien faite et 
entretenue. Toute implantation de nouvelles habitations devra etre soigneusement planifiee 
(plan, materiaux de construction, localisation par rapport aux gites larvaires) pour prevenir Ie 
paludisme (OMS, 2003). 

Recommandations concernant /a bilharziose 

La strategie de lutte de I'OMS en matiere de bilharziose consiste a rMuire la morbidite plutot 
qu'a chercher a interrompre totalement la transmission. 

La lutte contre la morbidite par la chimiotherapie est une strategie realisable et efficace. Les 
autres interventions majeures sont I'education pour la sante et la fourniture d'eau saine. En 2003, 
I'OMS a rappele que des etudes montrent une reduction de 77 % de la bilharziose dans certai
nes regions, grace a une meilleure fourniture d'acces a I'eau potable et a I'assainissement 

La lutte antischistosomienne est optimale lorsqu'elle s'inscrit dans Ie cadre des soins de sante en 
general et que Ie systeme de soins de sante primaires assure des taches specifiques. Les 
approches varient selon les formes de schistosomiase et doivent etre adaptees en fonction de 
I'epidemiologie, des ressources et de la culture des differents pays touches. 

La lutte antischistosomienne implique un engagement a long terme. Si les objectifs a court terme 
visant a reduire la prevalence peuvent etre atteints Ousqu'a 75 % de reduction en deux ans dans 
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de nombreuses zones d'endemie), la surveillance et I'entretien doivent etre poursuivis pendant 
10 a 20 ans (OMS, 1996). 

Dans les lignes directrices de rOMS de 1991 (TEAE), Ie volet bilharziose est traite en quatre 
points (OMS, 1991) : 

• habitation des escargots aquatiques; 
• lutte contre les escargots aquatiques; 
• contact avec reau; 
• lutte contre les schistosomiases. 

L'OMS indique qu'il est possible de combaUre les schistosomiases par des traitements, en rt!ldui
sant les contacts avec I'eau, en diminuant la pollution grace a I'education en matiere de sante et 
a I'hygiene, et en eliminant les escargots aquatiques. 

La meilleure tal;on de reduire Ie contact avec I'eau est de trouver de nouvelles methodes pour 
I'approvisionnement en eau a usage domestique. La prevention du contact avec I'eau est difficile, 
particulierement en ce qui concerne les entants. L'education en matiere de sante devrait porter 
sur les aspects suivants : 

2.3.2.2 

• il faut changer la tal;on dont les gens perl;oivent leur responsabilite dans la trans
mission de la maladie a cause du manque d'hygiene; 

• il taut convaincre les gens de changer leurs habitudes urinaires ou de defecation; 

• I taut encourager des groupes d'autogestion communautaire a construire leurs 
installations d'approvisionnement en eau et leurs systemes sanitaires (OMSI 
TEAE 2,1991). 

Recommandations de I'IRD 

Paludisme et zones irriquees 

Parmi les experts de I'IRD, Jean Mouchet a publie de nombreux articles scientifiques concernant 
Ie paludisme, notamment au Niger et sur I'impact des amenagements hydrauliques a usage agri
cole sur les maladies vectorielles. 

En 2000, cet expert a rappele que les barrages, grands ou petits, les canaux, les surfaces irri
guees constituent tous des sites favorables au developpement des insectes, mais suivant les 
especes presentes et les contextes ecologiques et epidemiologiques, ils peuvent avoir des 
consequences tres differentes. Ce qui a ete etabli de maniere generale est la relation directe 
entre la distance des habitations par rapport a I'eau et Ie nombre de piqOres d'anopheles (IRD, 
2005). 

Chaque vecteur a une competence vectorielle intrinseque. Par exemple, parmi les especes 
d'anopheles presentes au Niger, A. gambiae s.s. a une competence deux fois superieure a celie 
d'A. arabiensis. Une endemicite elevee et un paludisme stable sont associes a des especes a 
haute competence vectorielle. C'est Ie cas d'Anopheles gambiae s.s. et d'Anopheles funestus. 
Au contraire, Anopheles arabiensis est souvent associe a du paludisme instable, voire epidemi
que. 

En Afrique continentale, les rizieres sont les biotopes des anopheles du complexe Anopheles 
gambiae, si elles sont situees dans des regions holoendemiques, surinfectees. Les perimetres 
irrigues tels que la rizicu.lture peuvent favoriser la multiplication des moustiques. Par contre, it est 
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important de mentionner que I'augmentation du nombre des anopheles peut ne rien changer a la 
situation epidemiologique (Carnevale et at., 1999). 

Les etudes faites dans des zones irriguees mais dans diverses situations au Burundi, au Soudan 
et au Burkina Faso ont fait emerger une constatation jusque-Ia passee inapercue : la correlation 
entre la densite anophelique et leur indice sporozoHique, si bien que c'est lorsque les anopheles 
sont peu nombreux que la transmission se produit. La riziculture irriguee, par exemple, a provo
que une epidemie de paludisme au Burundi, en facies montagnard, ou la maladie etait instable, 
elle a ete neutre au Burkina Faso ou elle etait stable. 

Dans les zones irriguees, iI faut aussi constater que I'amelioration du revenu des habitants leur 
permet un meilleur acces aux soins et a la protection individuelle contre les vecteurs. Dans la 
vallee du Kou (sud-ouest du Burkina Faso), les communautes disposent de chloroquine et de 
moustiquaires; I'etat sanitaire est meilleur que dans les villages de la savane environnants. Mais 
I'emploi massif que les agriculteurs font souvent des insecticides contre les ravageurs de riz, et 
surtout du coton, a rendu les anopheles resistants a certains insecticides ce qui peut les rendre 
plus difficiles a controler a long terme. . 

Bilharziose et zones irriguees 

Par ailleurs, les chercheurs de I'IRD soulignent I'importance de la reduction des contacts des 
populations avec I'eau devant I'important risque bilharzien gemere par les peri metres irrigues 
(IRD-BF,2005). 

Dans plusieurs regions ou des barrages et des cultures irriguees ont ete mis en service comme 
dans Ie cadre de la mise en valeur du fJeuve Senegal (barrages de Diama et de Manantali), on 
observe une proliferation des mollusques, une augmentation de la prevalence de la bilharziose 
urinaire et I'emergence de la bilharziose intestinale jamais signalee auparavant dans Ie bassin du 
fleuve. 

Le risque est variable suivant ces types de milieux mais aussi suivant les modalites des contacts 
des populations avec I'eau. L'utilisation de I'eau suivant I'age et Ie sexe determine des exposi
tions differenciees au risque bilharzien. 

Au Burkina Faso, une etude IRSS/CNRST/IRD a ete menee sur I'influence des hydroamenage
ments sur la distribution des bilharzioses et de leurs hOtes intermediaires. Les auteurs soulignent 
que les barrages creent une large gamme de biotopes des hotes intermediaires des bilharzioses 
de I'homme et qu'ils sont Ie siege de flux parasitaires responsables de leur extension rapide. 

Dans ce pays, la bilharziose urinaire est passee dans la vallee du Kou de 14 % en 1957 a 80 % 
en 1987 et la bilharziose digestive de 1,3 a 45 % durant la meme periode. Meme en absence 
d'irrigation, les grandes etendues d'eau des barrages de Ziga et de Kompienga, sont des zones 
a risques dans la mesure ou les hotes intermediaires sont presents et les deux especes de para
sites circulent notamment dans la zone de Kompienga et probablement de Ziga, compte tenu 
des recents mouvements des populations ope res suite a la construction du barrage. 

Dans la quasi-totalite des amenagements hydrauliques des pays limitrophes, il a ete observe 
une augmentation parfois spectaculaire de pres de 90 % en trois ans pour la bilharziose uro
genitale autour du barrage d'Akosombo au Ghana, et de 0 a 72 % pour la bilharziose digestive 
autour du barrage de Diama au Senegal dans la meme periode. Ces tendances ont ete obser
vees dans une moindre mesure dans les hydroamenagements au Mali, en Cote d'ivoire et au 
Niger. 

La distribution des schistosomoses au sein des populations etudiees est classique : ce sont les 
enfants masculins de la classe d'age scolaire qui sont les plus atteints. Les prevalences moyen-
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nes autour des hydroamenagements sont largement superieures a la moyenne nationale qui est 
de I'ordre de 30 %, avec des disparites d'un foyer a I'autre. 

Du fait qu'ils offrent des conditions propices au contact de I'homme avec I'eau contaminee, les 
amenagements hydrauliques constituent un facteur d'intensification de la contamination. Le ta
bleau en fin de section precise les faits majeurs qui peuvent expliquer ceUe particularite. 

En matiere de bilharziose et d'hydroamenagements, il est important de rappeler que les hydro
amenagements reunissent au meme endroit plusieurs types de biotopes susceptibles de favo
riser Ie developpement des bilharzioses: des systemes aquatiques permanents so it d'eau sta
gnante, so it d'eau courante, et des systemes aquatiques temporaires. La stagnation d'eau 
engendree par un barrage favorise la proliferation de Bulinus truncatus, Bulinus. senegalensis 
est infeode aux systemes aquatiques temporaires. Bulinus globosus et Bulinus pfeifferi sont 
favorises par les encombrements en vegetation aquatique ou en detritus, et donc par un 
ecoulement permanent et diffus des eaux, ce qui est Ie cas des sites d'irrigation. 

Par ailleurs, les hydroamenagements, en plus de I'augmentation de la densite et de la diversite 
des especes de mollusques, favorisent !'importation de plusieurs souches de parasites avec Ie 
recrutement des nouveaux exploitants venant de differentes regions du pays. Les interactions 
parasitaires s'intensitient entre les hotes (intermediaires et definitifs) et les differentes souches 
de parasites. Ce phenomene est I'un des elements essentiels de I'amplification des prevalences 
constatees. 

Entin, les hydroamenagements sont it I'origine de nouvelles activites liees a I'eau permettant non 
seulement Ie maintien de foyers it haute endemicite mais aussi une extension de la parasitose it 
des zones saines ou faiblement touchees. Les niveaux d'endemicite varient en fonction du 
niveau d'endemie initiale, de la distance entre Ie lieu d'habitation et les lieu x de transmission 
potentiels, et des phenomenes sociologiques qui lient I'homme et les lieux de contamination. 

Au regard de ces observations, les schistosomoses apparaissent comme une affection particulie
rement sensible aux modifications des relations entre la communaute humaine et leur environ
nement aquatique. Cela tient au fait que I'augmentation concomitante des surfaces hydriques et 
des densites humaines rendue possible par les hydroamenagements, aboutit it une multiplication 
des interfaces individu-eau, beneficiant aux parasites des bilharzioses dont Ie cycle est intime
ment lie a cette relation individu-eau Les auteurs concluent que nonobstant les progres realises, 
il reste a convaincre les amenageurs et les decideurs que les bienfaits attendus des barrages 
dependent d'une bonne gestion de ces impacts afin de proteger les personnes vulnerables, 
notamment les enfants (Poda et al., 2003). 

2.3.2.3 Recommandations du MSPILCE 

Programme National de Lulle contre Ie Paludisme (PNLP) 

Selon Ie PNLP, les habitations des personnes deplacees ou des personnes s'installant pres du 
reservoir ou des perimetres irrigues gagneraient, dans une perspective de qualite de vie et de 
reduction du contact individu-anophele, a etre situees au minimum a 1 km des limites du reser
voir et des perimetres irrigues. Le PNLP est d'avis que ceUe marge de recul minimale de 1 km 
est une barriere de protection a laquelle doivent etre associees d'autres mesures de protection 
pour la population. 



Tableau 13 
Programme PNLP (Niger) 
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Interventions recommandees au niveau environnemental, de I'habitat et de la sante 

Intervention;",virimnemenlale 'J)te~"tionau niveau 
del'ttablQlt 

'*~tions~ir. . •.. 

• 

· • 
• 

• 

: \ ; ... 

Traitement des gites larva ires par Ie • Traitement intradomiciliaire • Formation des agents de sante au 
Oimilin® I par pulverisation des habitats niveau du OS 

de I'insecticide recommande : 
Vectron (pyrethrinoide) 

Assainissement du milieu . • Pose de grillage sur les portes • Creation de sites d'impregnation et 
Comblement des f/aques d'eau et fenetres de reimpregnation de moustiquaires 
Assechement des mares residuelles • Utilisation de moustiquaires dans les cases de Sante et dans les 
pour rMuire la presence des impregnees CSI 
anopheles gambiae et nili 

I 
Faucardage des berges du fleuve 
pour reduire la presence de A. 
funestus) I 

Suite a une rencontre Ie 6 mai 2005 avec Ie directeur du programme, Ie Dr Ousmane, medecin et 
paludologue, et I'entornologiste du PNLP, M. Fouta Boubakar, il a ete convenu que Ie PNLP 
emettrait un avis scientifique concernant la problematique paludisme, protection de la sante 
publique et marge de recul. 

En juin 2005, Ie PNLP a emis ravis suivant base sur les recommandations de rOMS: 

• il a ete observe que la concentration des moustiques adultes est maximale au 
voisinage de leurs gites larvaires naturels et qu'en regie gE!merale, leur densite 
diminue progressivement a mesure qU'on s'eloigne de ces gites. Pour les ano
pheles, la distance maxima Ie franchissable a partir- des gites larvaires est de 4 a 
5 km (au plus 7 km); 

• si I'on pouvait ( ... ) reconstruire les villages, au dela de la distance normalement 
franchissable par les moustiques vecteurs locaux, les contacts etre humainl 
moustique seraient beaucoup moins frequents et la transmission des maladies 
s'en trouverait considerablement reduite; 

• certains moustiques vecteurs importants sont peridomesliques, c'est-a-dire qu'ils 
se reproduisent et vivent a proximite des habitations humaines. lis pondent dans 
toute une serie de collections naturelles et artificielles d'eau d~nt chacune devient 
un foyer potentiel ou actif de proliferation; 

• Ie choix des emplacements des villages joue un role important pour la reduction 
des contacts entre homme et moustique. Les villages situes en hauteur et expo
ses au vent sont generalement moins envahis que les villages situes au pied 
d'une colline ou dans une vallee encaissee ou I'air est plus calme et I'eau gene
ralement plus abondante; 

• toutefois, les brises frequentes favorisent la dissemination des moustiques et 
augmentent la distance qu'ils peuvent franchir. II est donc important de construire 
les villages au vent et non so us les vents des gites larvaires; 

• I'installation d'un village sur une hauteur presente en outre !'interet de faciliter Ie 
drainage naturel de ,'eau de pluie qui s'ecoule en contrebas, et de reduire ainsi 
les travaux d'amelioration en surface aux alentours; 

I 
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• les sols sablonneux et poreux qui peuvent difficilement se gorger d'eau sont pre
ferables pour ('implantation d'un village que des sols argileux et impermeables 
qui ont tendance a se fissurer et a donner des mares d'eau (OMS, 1985). 

Programme National de Lutte c~ntre fa Bilharziose et les Geohelminthes (PNLBG) 

Le responsable du PNLBG n'a pas pu etre rencontre lors des entrevues. II sera tres important 
que Ie PNLBG so it consulte lors des prochaines etapes pour preciser ses recommandations. 

2.3.2.4 Synthese des recommandations 

Les principales recommandations produites au niveau international par I'OMS, par I'IRD dans Ie 
cadre de ses recherches en Afrique et au niveau du Niger par Ie PNLP sont resumees dans la 
syntMse qui suit. Dans ce domaine, afin que les recommandations puissent etre reellement 
mises en ceuvre, il faut prendre en compte Ie niveau de vie de la population, les moyens de 
transport disponibles et la capacite des autorites a encadrer les populations (Motcho, 2005). II 
est egalement crucial d'informer, de sensibiliser et d'impliquer les communautes des les premie
res etapes du projet et de former Ie personnel sanitaire. Le fleuve etant utilise pour de nombreux 
usages, iI faut egalement voir a restreindre I'acces aux plans d'eau aux animaux, creer des 
abreuvoirs et evacuer adequatement leurs rejets (Maga, 2005). Aux mesures environnementales 
doivent etre associes les traitements preventifs et curatifs appropries. Toutes ces mesures 
devraient faire partie d'un Programme d'AUenuation et de Suivi en Sante Environnementale tou
chant tous les enjeux sanitaires souleves par ('OMS et respectant les recommandations de la 
eMB. 
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Tableau 14 
Synthase des enjeux sanitaires, des objectifs et des interventions de sante environnementale 

Enjeux sanltaires . Objettifs de. sante PrJncipalee it'ltententions 
identiMs par I'OMS environnernentale. de sante environnementale. 

Les maladies transmissibles Lutter contre les risques sanitaires (parasitoses, Amenagement de I'habitat : 
maladies diarrMiques, etc.) en reduisant les • distance adequate entre I'habitat et les gftes larvaires 
contacts des communautes vulnerables (marge de recul d'un minimum de 1 km, maximum 7 km) 
(notamment des enfants) avec les vecteurs et • interventions intradomicilaires 
avec I'eau Amenagement de I'environnement : 

• amenagement des rives: 
- contrOle de la vegetation riveraine 
- abreuvoirs pour les animaux 

• approvisionnement adequat et conservation de I'eau 
potable 

• amenagement de latrines et de douches 

f---
• gestion des dechets 

Les maladies non transmissibles Prevenir les risques sanitaires (exposition a des Approvisionnement et conservation de I'eau potable 
toxines, etc.) pouvant toucher les communautes 
vulnerables 

La malnutrition Eviter que I'environnement contribue a la Amenagement de I'habitat : 
malnutrition • distance adequate avec les gTtes larvaires pour reduire 

I'exposition au paludisme 
• cultures maraicMres 
• aquaculture 

Les problemes psycho-sociaux Reduire les problemes psycho-sociaux par des Amenagement de I'environnement et de I'habitat : 
interventions environnementales appropriees • intervenir plus particulierement sur Ie volet relocalisation 

Les traumatismes Reduire Ie risque de noyade (et autres Amenagement de I'environnement et de I'habitat : 
. traumatismes lies a I'ouvrage et au reservoir) • distance adequate entre Ie barrage, Ie reservoir, les 

peri metres irrigues et les habitations et autres mesures 
de prevention (baignade) 

Le bien-~tre et la qua lite de vie Maintenir ou ameliorer la qualite de vie des Amenagement de I'environnement : 
des communautes communautes • distance adequate avec les gTtes larvaires L ___ 



3. CONCLUSION 

« Nous ne vaincrons ni fe SfDA, ni fa tuberculose, ni Ie paludisme, ni aucune 
autre maladie infectieuse qui frappe les pays en developpement, avant 
d'avoir gagne Ie combat de I'eau potable, de f'assainissement et des soins 
de sante de base. » 
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Kofi Annan, Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies 

Le P-KRESMIN pose des detis sanitaires importants. Comme pour tout ouvrage hydraulique en 
milieu sahelien, six grands enjeux sanitaires sont, selon I'OMS, a considerer: non seulement les 
maladies transmissibles et non transmissibles mais aussi la malnutrition, les traumatismes, les 
problemes psycho-sociaux et Ie bien-etre des communautes notamment suite a leur relocalisa
tion. 

La revue de litterature rappelle que de nombreuses maladies en Afrique de l'Ouest sont liees a 
I'eau stockee, stagnante ou courante. Des maladies vectorielles transmissibles graves comme Ie 
paludisme, la bilharziose et d'autres parasitoses, les maladies diarrheiques comme Ie cholera 
affectent deja les communautes de la zone du barrage. L'amEmagement d'un ouvrage hydrauli
que et de perimetres irrigues va creer des biotopes qui peuvent augmenter I'impact sanitaire et 
economique de ces maladies dans Ie secteur touche et ces maladies peuvent s'etendre avec 
I'augmentation du contact des populations avec I'eau et les vecteurs. 

De plus, ces maladies vectorielles transmissibles et les diarrhees peuvent entraTner chez les 
enfants un accroissement significatif des taux de maigreur et de retard de croissance dans une 
region qui connan deja des periodes severes de penurie alimentaire. La presence d'eau peut 
egalement porter atteinte, par des pullulations de moustiques, a la qualite de vie quotidienne des 
communautes. Un ouvrage' hydraulique genere egalement des risques de noyade, notamment 
lors des lachers d'eau et peut donner lieu a des conflits notamment lors de deplacements de 
populations et dans Ie cadre des activites de peche. 

Pour reduire les risques sanitaires relies a la construction et a ('operation d'un barrage, a la crea
tion d'un reservoir de retenue et a I'amenagement de perimetres irrigues, il est imperatif 
d'identifier les mesures d'aUenuation reconnues efficaces en matiere de sante environnementale 
et les mettre en reuvre en tenant compte des specificites des communautes touchees qui doi
vent etre sensibilisees et impliquees des les premieres etapes du projet. 

Plusieurs experts ont souligne !'importance d'etablir une distance entre les communautes et les 
plans d'eau pour participer a la reduction de certains risques sanitaires. Etablir une telle marge 
de recul est un deti car si une telle mesure est souhaitable sur Ie plan sanitaire, sa mise en 
oeuvre dolt tenir compte du faible niveau de vie de la population, des moyens de transport limites 
dont elle dispose et de la capacite des autorites a fournir les services requis (eau potable, assai
nissement) et a encadrer les communautes dans une region ou la peche est une activite tradi
tionnelle et ou Ie fleuve est une ressource en eau utilisee pour de nombreux usages. L'analyse 
de plusieurs projets de barrage en Afrique de rOuest a montre que les autorites responsables 
ont trop souvent reagi apres coup au niveau sanitaire et n'ont pas planifie I'instauration de 
maniere preventive des mesures sanitaires efficaces. 

Deux marges de recul sont a considerer: celie pour etablir une distance entre les habitations et 
Ie reservoir de retenue et celie pour determiner ou devraient se trouver les habitations dans la 
zone des systemes d'irrigation. Dans les deux cas, les etudes montrent que ces marges de recul 
doivent imperativement etre accompagnees par d'autres mesures d'aUenuation. 

En ce qui concerne la distance entre les habitations et Ie reservoir, la revue de la litterature, la 
consultation des experts nationaux du PNLP et nos visites sur Ie terrain indiquent qu'une marge 
de recul d'un minimum de 1 km serait appropriee pour reduire I'impact sur la qualite de vie que 
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subiront inevitablement les communautes riveraines en cas de pullulation de moustiques au 
niveau du reservoir, notamment si les rives sont caracterisees par des eaux dormantes et peu 
profondes. Dans une telle perspective, les nouvelles habitations devraient etre construites de 
preference au vent des gites larvaires. Le respect de telles distances devrait egalement contri
buer a diminuer les contacts individus-vecteurs du paludisme. Le paludisme etant une maladie 
vectorielle complexe et endemique, il est neanmoins difficile de confirmer I'efficacite d'une telle 
mesure pour reduire la transmission de cette maladie. De plus, compte tenu des conditions de 
secheresse sevissant au Niger, la mise en application d'une telle marge de recul semble peu 
realiste. 

De telles marges de recul visent egalement a limiter les contacts individus-eau contaminee, 
notamment chez les enfants et les adolescents et a reduire ainsi les risques lies a d'autres mala
dies vectorielles graves comme la bilharziose et les maladies diarrheiques mortelles comme Ie 
cholera qui affectent ou peuvent affecter la region. Compte des risques lies a la bilharziose, 
rOMS recommande de construire les nouveaux villages a plusieurs' kilometres des systemes 
d'irrigation. Dans la vallee du Niger, des etudes ont montre que les changements de comporte
ment sont lents a se mettre en place et que les activites de formation sanitaire et d'education 
pour la sante doivent etre soutenues sur une longue periode pour une perennisation des benefi
ces de la lutte contre les bilharzioses. Les risques d'inondation et de noyade, notamment lors 
des lachers d'eau, exigent egalement d'etablir une distance adequate entre Ie reservoir, les peri
metres irrigues et les habitations. 

De telles mesures doivent imperativement s'inscrire dans un Programme d'Attenuation et de 
Suivi en Sante Environnementale touchant tous les enjeux sanitaires souleves par I'OMS et res
pectant les recommandations de la CMB. Un tel programme integre doit notamment inclure les 
interventions suivantes : 

• baser les interventions sur une bonne connaissance de la culture, du mode de 
vie, des connaissances traditionnelles et des difficultes specifiques' d'apprentis
sage au niveau sanitaire des differentes communautes sedentaires et nomades 
de la zone; 

• informer, sensibiliser et impliquer ces communautes et former Ie personnel sani
taire; 

• etudier specifiquement la problematique actuelle de la pekhe dans la zone, preci
ser les scenarios probables de developpement de la peche apres la creation du 
reservoir et mettre en place des mesures favorisant des activites de peche dura
bles dans Ie futur; 

• restreindre I'acces aux plans d'eau aux animaux d'elevage, favoriser la creation 
d'abreuvoirs et I'evacuation adequate de leurs rejets; 

• assurer I'approvisionnement en eau potable adequate et durable des communau
tes touchees ainsi que sa conservation; 

• assurer I'implantation des equipements d'hygiene et d'assainissement (douches 
et latrines) adequats et durables pour les communautes touchees; 

• favoriser I'elimination adequate des dechets; 

• mettre a la disposition des communautes les traitements preventifs et curatifs 
specifiques; 
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• mettre en place d'autres mesures d'hygiene jugees efficaces pour les populations 
vulnerables, notamment pour les enfants et les adolescents en particulier en ce 
qui concerne la baignade; 

• planifier les activites de suivi (surveillance epidemiologique, etc.). 
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ANNEXE2 
ORGANISATIONS ET PERSONNES CONSUL TEES 

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

Ministere de la Sante pubUque et de la Lutte contre les Endemies (MSP/LCE) 

Programme National de Lutte contre Ie Paludisme (PNLP) 

Dr. Ibrahim Ousmane, m.d. paludologue 
Coordonnateur national 

Dr. Sabiti Idrissa, m.d. epidemiologiste 
Coordonnateur adjoint 

Mme Salifou Aminata, communications 

M. Salissou Adamou, biologiste 
Courriel : sadamouba@yahooJr 

M. Fouta Boubakar, entomologiste 
Courriel : bfouta@yahoo.fr 

Programme National de Lutte contre la Bilharziose et les Geohelminthes (PNLBG) 

Dr Amadou Garba, coordonnateur (en deplacement pendant notre visite) 

Dr. Djibo Aichatou, coordonnatrice adjointe 

Mme Abdoulaye Mariama Ide, chef de service des communications 

www.schisto.org/Niger/NigerLaunch.htm 

Association Nigerienne pour la Promotion de la Sante Publigue (ANSP) 

Dr Magagi Gagara, president 

Dr Maga Katimou, membre fondateur et responsable du Projet Sante/Minis barrages 

www.cpha.ca/francais/intprog/nig.htm 

M. Philippe Cecchi 
01 B.P. 182, Ouagadougou, Burkina Faso 
Courriel : cecchi@ird.bf 

Dr Lee Bowling, limnologiste senior 
NSW Department of Infrastructure, Planning and Natural Resources 
Parramatta, NSW, Australia 
Courriel: Lee.Bowling@dipnr.nsw.gov.au 



CERMES6 

B.P. 10887, Niamey, Niger 
Telephone: (227) 752040 I 45 
Courriel : cermes@cermes.ne 
www.cermes.net/cermes 

Responsable du programme 

Jean-Bernard Duchemin, medecin, chef Unite Parasitologie 

Chercheurs associes du CERMES 

Rabiou Labbo, chercheur ingenieur, entomologie 
Ibrahim Maman Laminou, chercheur veterinaire, parasitologie 
Hadiza Hassane Moussa, prep. doctorat Sciences, Universite Dakar 
Saacou Djibo, medecin biologiste, chef d'Unite LAM 
Pascal Boisier, medecin, chef Unite epidemiologie 
Isabelle Jeanne, medecin, chef Unite SIG/teh§dtHection 

Programme National de Lutte c~ntre Ie Paludisme 

Ibrahim Ousmane 
Boubakar Fouta 
Salissou Adamou 

Facultes des Sciences de la Sante 

Eric Adehoussi 

Hopital General de Niamey 

Francoise Gay-Andrieu, medecin, chef du Laboratoire de biologie 

Reseau des Instituts Pasteur 
(Paris, Senegal, Madagascar, Cote d'ivoire, RCA, Cambodge, Guyane) 

Philippe Brasseur (lRD, Senegal) 
Daniel Parzy (Le Pharo, Marseille) 
Didier Fontenille (IRD Montpellier) 

Centre National de Reference pour les Schistosomoses 
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Collaboration avec Schistosomiasis Control - Initiative dirige par l'lmperial College of 
London et finance par la Fondation B&M Gates 
www.schisto.org/Niger/ 

Institut de Recherche en Sciences de la Sante (IRSS/CNRST) 

03 B.P. 7047, Ouagadougou, Burkina Faso 

01 B.P. 182, Ouagadougou, Burkina Faso 

6. Le CERMES est un etablissement public a caractere sCientifique et technique (EPST) place sous la tutelle 
du Ministere de la Sante Publique (MSP) depuis juin 2002. 



Centre MURAZ I OCCGE 

01 B.P. 153, Bobo Dioulasso 
Telephone: (226) 9741 00 
Telecopieur: (226) 97 04 57 
http://www.multimania.com/centremuraz 
http://membres.lycos.fr/centremuraz 

Prof R.T. GUiguemde, responsable du laboratoire parasitologie 
palu .muraz@fasonet.bf 

Centre de formation et de recherche sur Ie paludisme8 

Universite de Bamako 
Campus de Badalabougou 
B.P. E.2528 
Telephone (222) 2221933 
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7. Le Centre MURAZ est un centre de recherche medicale base a Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. II fait 
partie des centres de recherche de l'Organisation de Coordination et de Cooperation pour la Lutte contre 
les Grandes Endemies (OCCGE). 

8. Le Centre de recherche et de formation sur Ie paludisme de l'Universite de Bamako est un laboratoire du 
Departement d'epidemiologie des affections parasitaires de la Facuite de medecine, de pharmacie et 
d'odonto-stomatologie de l'Universite de Bamako. 



ANNEXE 3 

Etudes de cas 



ANNEXE 3 
ETUDES DE CAS 

Etude de cas 1 
Senegal/Mauritanie/Mali 

Page 1 

La presente etude de cas decrit successivement les barrages de Diama et Manantali construits 
au Senegal et au Mali, precise les principaux enjeux de sante environnementale, notamment les 
maladies hydriques transmissibles comme les bilharzioses, decrit Ie Programme d'Attenuation et 
de Suivi des Impacts sur l'Environnement (PASEI) mis en place par l'Organisation pour la mise 
en valeur du fleuve Senegal (OMVS) et re~ume les publications sCientifiques pertinentes concer
nant ces deux ouvrages. Le barrage de Selingue au Mali est egalement succinctement presente. 

Barrage de Diama (Senegal) 

Description 

Ce barrage est situe pres du village de Diama, it 27 km en amont de Saint-Louis. Les travaux de 
cet ouvrage ont demarre Ie 12 septembre 1981 et Ie certificat d'achevement (reception provi
soire) a ete delivre it I'entreprise Ie 12 aoOt 1986, tandis que Ie certificat d'entretien qui consacre 
la reception definitive a ete signe Ie 18 mars 1988. 

Le barrage de Diama est essentiellement un barrage mobile anti-sel qui s'ouvre en periode de 
crue pour assurer I'ecoulement normal du fleuve et se ferme en periode d'etiage pour emptkher 
la remontee de la langue salee, constituant ainsi une reserve d'eau douce. II permet egalement 
I'irrigation en double culture d'environ 42 000 ha it la cote + 1,5 IGN et de 100 000 ha it la cote 
+ 2,5 IGN, ainsi que I'amelioration du remplissage des lacs de Guiers (au Senegal) et de R'Kiz 
(en Mauritanie) et de la depression de l'Aftout-es-Sahel (Mauritanie). 

Gestion 

Le barrage Diama est gere par I'OMVS (www.omvs.org). 

Barrage de Manantali (Mali/Senegal) 

DeSCription 

Le barrage Manantali est situ€! sur Ie Bafing a 90 Km au sud-est de Bafoulabe dans la region de 
Kayes en Republique du MaiL Les travaux de construction de cet ouvrage ont demarre en juin 
1982. Le certificat d'achevement (reception provisoire) a ete delivre a I'entreprise Ie 31 mars 
1988. Le certificat d'entretien a ete delivre courant 1990. 

Le barrage de Manantali est un barrage regulateur, hydroelectrique permettant entre autres : 

• I'irrigation de 255 000 ha de terres dans la vallee; 
• la navigabilite du fleuve Senegal de St-Louis it Ambidedi tout au long de I'annee; 
• la production d'energie electrique (800 Gwh/an). 
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Sources : www.omvs.org/fr/realisationsJmanantali.php 
www.ifrance.com/omvsJomvs en image. him 

Gestion 

Le barrage Manantali est gere par I'OMVS (www.omvs.org .). 

Le projet de I'OMVS associe Ie Senegal , la Mauritanie et Ie Mali. L'OMVS est I'aboutissement 
d'un long processus de tentatives pour la maitrise et I'exploitation rationnelle des ressources du 
fleuve Senegal et de sa vallee . 

Avec la secheresse qui s'est installee depuis 1972-1973 et conscients du fait qu'aucune entite de 
la sous-region consideree separement ne peut reussir un developpement viable et durable, les 
responsables des trois etats riverains du fleuve Senegal decidaient d'unir leurs efforts dans Ie 
cadre de I'OMVS pour un developpement integre et coordonne du bassin du fleuve que parta
gent les trois pays. 

La mission assignee a I'OMVS est de : 

• realiser I'objectif d'autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et, 
partant, de la sous-region ; 

• securiser et ameliorer les revenus des populations de la vallee; 

• preserver I'equilibre des ecosystemes dans la sous-region et plus particuliere
ment dans Ie bassin; 

• reduire la vulnerabilite des economies des Etats-membres de I'Organisation face 
aux aleas climatiques ainsi qu'aux facteurs externes; 

• accelerer Ie developpement economique des Etats-membres. 
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Enjeux sante/environnement 

Ces barrages sont bien connus pour avoir engendre des preoccupations sanitaires importantes, 
preoccupations evoquees notamment par Birley et at. dans Ie memoire de I'OMS it la CMB et par 
Ie Conseil mondial de l'Energie (CMEJWEC) qui I'a retenu comme etude de cas sur son site: 
www. worldenergy .org/wec-geis/publications/reports/africa/annexes/an nex5. asp 

L'IRD a egalement mentionne Ie barrage de Manantali dans ses recherches concernant la sante 
et I'environnement, notamment lors du colloque international de Ouagadougou en 2000 « Eau et 
sante, impacts sanitaires et nutritionne/s des hydroamenagements en Afrique}}. 
http://documentation.ledamed.orgIlMG/html/doc-10943.html 

Programme d'Attlmuation et de SuM des Impacts sur l'Environnement 

Pour faire face a ces impacts negatifs, I'OMVS, avec I'appui de ses partenaires, a elabore Ie 
Programme d'Attenuation et de SuM des Impacts sur l'Environnement (PASIE). Sa mise en 
oouvre est en cours depuis 1997. 

Le PASIE a pour objectif : 

• d'integrer un train de mesures d'attenuation et de suivi a mettre en oouvre lors de 
la realisation et I'exploitation du Projet Energie de Manantali; 

• de definir les modalites d'application de ces mesures, imputables ou non au Pro
jet Energie et evaluer leurs coOts; 

• de preciser les responsabilites respectives de I'OMVS (Haut-Commissariat et 
Etats), des collectivites locales, du maitre d'oouvre, des entreprises, de la 
SOGED et de la SOGEM, des Societes Nationales d'Electricite, pour tous les 
aspects de sa mise en oouvre. 

Le PASIE comprend six sous programmes: 

• Programme d'attenuation des impacts et de surveillance de construction; 

• il definit des prescriptions generales et particulieres de protection de I'environne
ment a respecter lors des travaux de construction des lignes et des postes et 
d'exploitation du Projet Energie (Programme d'Appropriation des Emprises); 

• il definit et engage les procedures d'acquisition des droits fonciers et les purges 
relatives aux droits de tiers sur les emprises requis pour I'etablissement, I'exploi
tation et I'entretien des lignes et postes (Programme d'Optimisation de la Gestion 
des Reservoirs); 

• iI fixe Ie cadre d'une gestion des eaux en vue de concilier les inten~ts economi
ques des trois Etats et la protection de I'environnement; 

• il vise la realisation de projets pilotes contre les maladies hydriques et la mise en 
place d'un plan sanitaire regional (Programme de suivi, coordination et communi
cation); 

• iI a pour but de doter I'OMVS de moyens de suivi de revolution de I'environne
ment et d'organiser une correction penrnanente avec les populations riveraines en 
s'appuyant plus particulierement sur les ONG, membres du Comite de pilotage 
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du PASIE Mesures d'accompagnement devant permettre de maximiser les 
retombees du Projet Energie de Manantali par: 

- la promotion de I'electrification rurale; 
- I'etude de factibilite de Felou et Gouina, projets de barrages hydroelectriques 

a til de I'eau sur Ie fleuve Senegal; 
la promotion des projets de lutte contre la pauvrete. 

Projets Dilotes de sante 

Sur son site, I'OMVS presente ses projets et programmes dont les actions sanitaires et sociales : 
www.omvs.org/fr/projets/actions-sociales.php 

Les projets pilotes de sante ne sont pas encore accessibles comme section a part entiere sur 
Internet. 

Par contre, Ie volet « Lutte contre la pauvrete}} est deerit. Dans Ie domaine {( Gestion de la 
ressource et de I'environnement », les volet ({ Ressources en eau» est presente ainsi que Ie 
volet « Observatoire de I'environnement ». 

Lutte contre la pauvrete 

Pour donner des reponses a la demande socia Ie en rapport avec les differentes opportunites 
offertes par la mise en eau des barrages, I'OMVS a initie dans Ie cadre du PASIE, une serie 
d'activites s'inscrivant dans la lutte contre la pauvrete dont des projets de lutte contre les mala
dies hydriques; la promotion de I'electrification rurale et la mise en ceuvre de microprojets gene
rateurs de revenus. 

Electrification rurate 

Une etude de faisabilite technique pour I'electrification des villages situes dans I'emprise des 
lignes a haute tension dans les trois Etats membres a ete realisee. En attendant la mobilisation 
du financement du programme d'urgence, I'OMVS a procede a I'electrification du village de 
Manantali sur fonds propres. Aussi, avec I'appui des partenaires au developpement, I'OMVS va 
realiser tres prochainement un programme test d'electrification rurale d'une dizaine de villages 
par pays. 

Lutte contre tes maladies hydriques 

Des projets pilotes de sante ont ete inities pour doter les populations d'infrastructures sanitaires 
(latrines, douches, etc.) et leur fournir de I'eau potable par la construction d'ouvrages d'adduction 
d'eau. L'objectif recherche est de reduire au maximum Ie contact de I'homme avec I'eau du 
fleuve. La construction de ces infrastructures est en cours dans six villages (3 en Mauritanie et 3 
au Senegal). Apres evaluation de cette phase pilote, les actions jugees positives seront eten
dues a d'autres zones en les adaptant aux rea lites locales. 

Microprojets qenerateurs de revenus 

Des microprojets generateurs de revenus ont ete identifies par les structures a la base avec 
I'appui des Cellules Nationales - OMVS. Certains de ces projets sont en cours de realisation 
grace a un financement de la BAD, pour un montant de 600 millions FCFA. Cet important volet 
va etre renforce par Ie Programme de Microrealisations du Projet GEF/OMVS dont Ie demarrage 
est prevu au courant du premier semestre de 2004. 
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Le Plan Sanitaire Regional mise en ceuvre grace au financement obtenu de la BAD vise a contri
buer a la reduction des taux de morbidite et de mortalite des affections induites par I'impact des 
barrages dans Ie bassin: paludisme (50 %), bilharziose (50 %), maladies diarrheiques (40 %), 
malnutrition (60 %). 

Reference: www.omvs.org/fr/omvs/perspectives.php 

Colloques. recherche et publications 

Perimetres irrigues et sante pub/ique 

Le developpement de !'irrigation occupe une place de choix parmi les objectifs sectoriels fixes 
par I'OMVS des sa creation. Consciente des possibilites offertes a leurs pays par la maitrise 
poussee de I'eau, la disponibilite actuelle de I'energie dans la vallee et les perspectives 
d'amelioration de la navigabilite du fleuve, les autorites sont engagees dans des programmes de 
developpement hydroagricole pour exploiter Ie potentiel de 375 000 ha de terres destinees a 
!'irrigation, dont 240 000 ha au Senegal, 120 000 ha pour la Mauritanie et 9 000 ha pour Ie Mali. 
Contrairement a ses deux voisins, Ie Mali ne dispose pas d'un potentiel important de terres irri
gables sur les rives du Senegal. Les seuls amenagements realises sont de petits perimetres 
irrigues villageois. La production d'electricite constitue pour Ie Mali Ie principal enjeu. 

Sur ce potentiel irrigable, plus de 137800 ha sont amenagees et environ 90 000 ha d'entre eux 
. sont exploitables dont 11 000 ha en canne a sucre. ( ... ) Les productions agricoles se regroupent 
en deux types de speculations: les productions cerealieres OU Ie riz est largement majoritaire en 
dehors du Mali; Ie ma"is et Ie sorgho se developpent, en particulier dans la moyenne vallee; les 
productions horticoles sont dominees par I'oignon, la tomate, Ie melon et Ie gombo. 

D'autres speculations sont cultivees dans la vallee, mais elles ne sont pas a I'heure actuelle un 
enjeu majeur. Cependant elles pourraient representer des cultures de diverSification d'avenir. 
Celles-ci sont notamment I'arachide de bouche, Ie coton, les cultures fruitieres, les cultures 
fourrageres et oleagineuses. ( ... ) Pour permettre une amelioration substantielle des cultures irri
guees, I'OMVS a elabore un plan d'action, Ce plan definit les domaines d'orientation strate
giques, les contraintes, les objectifs specifiques correspondants, les activites a conduire, I'esti
mation des couts, les acteurs impliques et Ie calendrier indicatif de mise en ceuvre. Une priorite 
sera accordee a sa realisation afin de permettre a ce secteur de contribuer, a I'instar du Projet 
Energie, au renforcement de !'integration economique et sociale de I'OMVS. 

Evolution des schistosomiases dans la vallee du fleuve Senegal - Cas du barrage de 
Manantali (2000) (G. Coulibaly, Institut national de recherche en Sante publique, 
B.P. 1771, Bamako, Mali) 

Le Mali a opte pour I'irrigation des cultures pour faire face a I'irregularite de la pluviometrie. Cette 
option a un inconvenient majeur qui est de favoriser I'accroissement de certaines maladies parmi 
lesquelles les bilharzioses. La zone de Manantali fait partie de la region de Kayes au Mali. En 
1981, des etudes menees par Ie Programme National de Lutte contre les Schistosomiases ont 
montre que les taux de prevalence dans la region de Kayes variaient de 7,6 a 84,9 % pour la 
bilharziose urinaire et a 7,6 de 11,8 % pour la bilharziose intestinale. 

En 1986 avant la mise en eau du barrage et en 1989, 2 ans apres la mise en eau, la zone du 
barrage a fait I'objet d'enquetes; les schistosomiases y etaient presentes avec une forte predo
minance de la forme urinaire. La bilharziose intestinale etait peu importante avec une prevalence 
de 3,34 % en 1986, alors que la forme urinaire variait entre 9,49 et 73,07 %. En 1997, une 
enquete de sondage dans la vallee du fleuve a montra que globalement S. haematobium affecte 
64,08 % des personnes (avec un maximum de 96,10 %) et S. mansoni 3,56 % des personnes 
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{avec un maximum de 20,02 %}. L'enquete malacologique a montre la presence en particulier de 
Bulinus truncattJs et de Biomphalaria pfeifferi. 

Malgre cette tendance a I'augmentation de la prevalence des schistosomiases, la mobilisation 
des partenaires et des amenageurs pour des programmes de lutte est res tee insignifiante. Un 
important travail d'information et de sensibilisation est donc a mener en particulier dans Ie domai
ne de la lutte environnementale. 

Reference : 
http://www.john-Iibbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/e-docs/OOIOOJEAlFSJ 
article.md?type=text.html 

Proliferation de mollusques. evolution et extension des trematodoses humaines et 
animales dans Ie bassin du fleuve Senegal apres la construction des barrages de 
Diama et de Manantali (2000) {OT Diaw, G. Vassiliades, M. Seye, Y. Sarr, Service 
de parasitologie LNERVIISRA, B.P. 2057, Dakar, Senegal} 

Dans Ie contexte evolutif lie aux modifications de I'environnement, Ie bassin du fleuve Senegal a 
connu de grands bouleversements depuis "avenement des barrages de Diama (1986), de 
Manantali (1990) et la multiplication des amenagements hydroagricoles (1986-1990). 

Les recherches de ces 10 dernieres annees ont montre au niveau du delta du fleuve Senegal et 
du lac de Guiers une nette proliferation des mollusques hOtes intermediaires qui a engendre une 
explosion sans precedent des trematodoses avec des risques d'extension dans tout Ie reste du 
pays. 

En effet, suite a ces changements ecologiques, il a ete constate une pullulation rapide des 
populations de mollusques Biomphalaria pfeifferi et Lymnaea natalensis qui semblaient avoir 
disparu depuis 1977, alors que celles de bulins (Bulinus truncatus, Bulinus globosus, Bulinus 
forskalii, Bulinus senegalensis) progressent en colonisant de nouveaux biotopes {marigots, 
fleuves, zones irriguees, etc.}. Les densites de Biomphalaria sont passees de 0 a 382, et celles 
des Lymnaea de 1 a 32 avec une extension rapide de leur aire de repartition. 

On assiste a I'emergence de la bilharziose intestinale a S. mansoni avec des prevalences de 42 
a 72 % jamais signalee auparavant dans Ie bassin du fleuve Senegal, et a la multiplication des 
foyers de bilharziose urinaire a S. haematobium jadis localises en deux a trois sites avec de tres 
faibles taux d'infestation. 

Parallelement a cette situation epidemiologique, les trematodoses du betaH, particulierement la 
fasciolose a Fasciola gigantica, les schistosomoses a Schistosoma bovis et S. Gurassoni, et les 
paramphistosmoses ne cessent de se developper et sevissent aussi bien chez les bovins que 
chez les petits ruminants. 

Geci s'est manifeste par: 

• d'une part, une augmentation des prevalences au niveau d'anciens foyers 
(Richard-Toil, Ross Sethio, Mbane et Keur Momar Sarr) ou les taux d'infestation 
sont passes de 11 a 27 %, de 20 a 30 % et de 15 a 27 % respectivement pour la 
fasciolose, la paramphistosmose et la schistosomose; 

• d'autre part, I'apparition de nouveaux foyers a partir de 1989-1990 dans Ie delta 
(THeme, Pont Gendarme et Takhembeut) et Ie lac de Guiers (Temeye, Thiago et 
Senda) ou des prevalences moyennes de 20 a 30 % sont enregistrees pour ces 
memes affections avec des taux plus eleves pour la fasciolose dans la zone du 
lac de Guiers. 
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II faut signaler a Mbane (lac de Guiers) (en 1988) la premiere epidemie de fasciolose ovine 
enregistree dans Ie bassin du fleuve Senegal avec une prevalence de 62 %. 

Cette etude a mis en evidence une situation epidemiologique evolutive qui necessite un plan de 
lutte efficace contre les trematodoses et leurs hotes intermediaires et la mise en place d'un 
observatoire epidemiologique et ecologique au niveau du bassin du fleuve Senegal afin de 
reduire au maximum les risques d'expansion de ces maladies {( eau-dependantes ». 

Reference: 
http:/ twww.john-libbey-eurotext.fr/fr /revues/ag ro biotech/ag r/e-docs/OO/OO/EAlF B/ 
article.md?tvpe=text.html 

Barrage Selingue (Sankaran, Mali) 

Description 

Le barrage de Selingue, I'un des plus importants du Mali, est situe sur I'un des affluents du fleuve 
Niger, Ie Sankarani. D'une capacite de plus de 2 milliards de m3

, il a des fonctions a la fois 
hydroelectrique et hydroagricole, en plus de la peche et de la navigation. 

Situe dans la region de Koulikoro a 140 km de Bamako et a proximite avec la frontiere guineen
ne, ce barrage est Ie plus important centre de production d'energie du pays. D'une puissance 
globale de 44 MW, il a une capacite de production de 200 millions de kWh/an et permet la 
distribution electrique de Bamako, Kati, Koulikoro, Segou, Fana, DioIla, Yanfolila et Kalana. II a 
ete mis en service en 1980 et rehabilite entre 1996 et 2001. 

Son bassin de retention forme un lac artificiel de 409 km2 qui permet les cultures sur les perime
tres irrigues geres par I'Office de developpement rural de Selingue, ainsi que la peche (I'appro
visionnement de Bamako en poissons provient en grande partie de Selingue). 

References: 
www.bmmali.org/partenariatlselingue.html 
www.icold-cigb.orglindex.html 
www.icold-cigb.org/chartean.html 

Enjeux santelenvironnement 

La construction du barrage et Ie lac de retenue ont ete a I'origine de nombreuses contraintes ( ... ) 
telles que: 

• la reinstallation des populations deplacees; 
• les pertes de terres cultivables du fait du lac de retenue; 
• la gestion d'une foret naturelle de 10 000 ha; 
• des plantations de verger sur 12 000 ha; 
• une nouvelle gestion des terres de culture; 
• une incidence sur I'environnement immediat; 
• un exode important des populations du nord vers les rives du lac; 
• une deforestation massive; 
• une diminution des especes animales; 
• des pollutions et une diminution de I'hygiene du milieu; 
• une emergence (ou reemergence) de maladies liees a I'eau. 

Entre 1976 et 2000, plusieurs structures de gestion se sont succedees. 
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Parmi les solutions a envisager, il faut prevoir : 

• la creation d'une veritable agence de gestion du bassin versant du Sankarani; 
• Ie prelEWement d'une redevance eau aupres des differents usagers; 
• Ie developpement harmonieux de la zone. 

References : 
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/e-docs/OO/OO/EAlF51 
article.md?tvpe=text.html 

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/printle-docs/OO/OO/EAlF5/article.md 
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Etude de cas 2 
Burkina Faso, Togo/Benin, Nigeria, Soudan 

Barrage de Bagre (Burkina Faso) 

Le Burkina Faso est confronte a de graves difficultes en eau. Pour faire face a cette problemati
que, Ie Burkina Faso a construit des grands barrages hydroelectriques et agricoles dont les plus 
importants sont ceux de Bagre, Kompienga et de Ziga. 

Description 

Le barrage de Bagre, mis en eau en 1992, est bati sur Ie fleuve Nakanbe que partagent Ie 
Burkina Faso et Ie Ghana. II est situe au centre-est du pays a 50 km de la frontiere ghaneenne et 
a 250 km de la capitale OuagadoLlgou. Sa superficie maximale est de 25 500 ha avec un volume 
de 1,7 milliards de m3 d'eau. 

Reference : www.fao.org/fi/fcp/fr/BFAlprofile.htm 

II est a double vocation: hydroagricole et hydroelectrique. 

Les caracteristiques principales de ce barrage sont : 

• un barrage en terre a noyau d'argile de 39 m de hauteur maximum, de 4 100 m 
de long, de 3,1 millions de m3 de remblais et d'une capacite de 1 700 millions de 
m3

; 

• une usine hydroelectrique avec deux groupes Kaplan de 8 MW de puissance ins
tallee chacun; 

• deux prises d'irrigation; 

• des ouvrages en beton d'un volume de pres de 20 000 m3
. 

Reference' http://aochycos.ird.ne/HTMLF/PARTNAT/MEE/GRD REALHTM 

Gestion 

Realise par la Maitrise d'Ouvrage de Bagre (MOB), ce barrage entre dans Ie cadre de la politi
que burkinabe de recherche de I'autonomie alimentaire, au meme titre que celui de la Kompien
ga (1988), du Sourou (1985) et de Ziga (2001). Les objectifs initiaux visaient a irriguer 30 000 ha 
de terre en maraichage et riziculture en aval, a promouvoir la peche et fournir une part impor
tante de la consommation electrique de Ouagadougou (20 %). 

Reference: 
www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/e-docslOOl04/0B/861 
article.md?tvpe=text.html 

Enieux sante/environnement 

Selon Ie geographe F. Ouedraogo, un tel amenagement serait susceptible de participer a la 
securite alimentaire des communautes villageoises s'il n'avait pas d'effet negatif sur I'etat de 
sante des beneficiaires et si les nouvelles specialisations culturales faisaient I'objet d'une 
consommation locale. De fait, si les berges en amont du lac de barrage ont ete tres rapidement 
occupees par les communautes villageoises autochtones. les activites aval de cette nouvelle 
filiere (vente), impliquant I'acquisition de savoir-faire specifiques, ont ete preferentiellement 
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reappropriees par des allogenes (Dozo et Mossi). S'il n'a pas necessite I'organisation de depla
cements massifs de population comme a Kossou en Cote d'ivoire apres 1974 ou a Akossombo 
au Ghana, Ie lac de barrage n'en a pas moins modiM les relations entre modes de gestion de 
I'espace, de mise en valeur des potentia lites et geographie des risques sanitaires. 

References: 
www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/e-docslOO/04/0B!86! 
article.md?type=tex1.html 

http://ouaga.ird.bf/eau-sante/programme.htm 

Exploitation de perimetres d'irrigation 

En 2002, 1 000 ha seulement etaient irrigues. La firme SNC-Lavalin, en association avec une 
firme beige, s'est vue confier la mise en valeur du potentiel hydrique et agricole d'une zone irri
guee de 2100 ha pres de Bagre, au Burkina Faso. D'une valeur totale de 6,6 millions $ cana
diens, financee par la Banque africaine de developpement (BAD), les services comprennent : 

• gestion de projet; 

• etudes et conception; 

• dossiers d'appels d'offres et dossiers d'execution, plans et devis de construction; 

• coordination de I'appel d'offres et assistance au maitre d'oeuvre dans la selection 
des entreprises de travaux; 

• contr61e et surveillance generale des travaux de construction; 

• preparation et mise en ouvre de manuels et de systemes d'exploitation et d'entre
tien. 

References: 
www.primature.gov.bf/burkina/actualite/affichage.htm 
www.snclavalin.com/fr/1 1/11 1.aspx?search=BAgr%E9%20Burkina 

Le potentiel piscicole est evalue a environ 1 600 t de poisson par an. Ce potentiel est exploite 
par une communaute de 500 pecheurs environ, semi-professionnels pour la plupart, pratiquant 
une peche essentiellement artisanale. lis sont repartis dans 17 villages ou ils allient des activites 
de peche, agriculture et elevage. Environ 400 pirogues sont actuellement fonctionnelles sur Ie 
lac de Bagre. Elles sont extremement legeres et ne permettent pas de circuler loin des rives 
dans de bonnes conditions de securite, notamment en cas de vent; ceci oblige plusieurs 
pecheurs a pecher dans la zone sublittorale. A cote de ces acteurs directs on demombre des 
groupements de transformateurs regroupant 300 personnes, majoritairement des femmes. En 
2002, les prises annuelles de poisson etaient evaluees a 1 500 1. 

References: 
www.fao.org/fi/fcp/fr/BFAlprofile.htm, www.fao.org/filfcplfr/BFAlBODY.HTM 

www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/e-docs/00/04/0B/861 
article.md?type=text.html 
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Collogues. recherche et publications 

Le Burkina Faso a ete, en 2000, Ie lieu d'un important colloque a Ouagadougou qui portait sur 
les impacts sanitaires et nutritionnel des hydroamenagements en Afrique. 

Reference : 
http://www.john-Iibbey-eurotext.fr/fr/revues/agro biotech/agr/ 
sommaire.md?cle parution=475&type=text.html 

Le lac du barrage de Bagre - Quelle strategie pour un developpement local durable? 
(Francois de Charles Ouedraogo, J.M. Ouadba, MOB, RP. 7037, Ouagadougou, 
Burkina Faso) 

Le Nakambe constitue I'un des principaux fleuves du Burkina Faso. II s'agit d'un cours d'eau 
temporaire qui ne debite que 2 a 3 mois dans I'annee pendant la saison pluvieuse. II coule du 
nord au sud du pays sur 516 km environ avant de se jeter au lac d'Akosombo au Ghana. C'est 
dans Ie cours inferieur de ce fleuve, dans une zone nouvellement liberee de I'onchocercose et 
situee a 150 km a vol d'oiseau de la capitale Ouagadougou, qu'a ete construit, en 1992, Ie plus 
grand barrage en terre du Burkina Faso. 

Si les seules activites possibles dans cette zone se limitaient anciennement a la peche et au 
maraichage dans quelques rares zones d'inondation du fleuve, la construction du barrage a cree 
des opportunites multiples tant pour la biodiversite que pour Ie developpement. En effet, avec 
une cuvette de 25 500 ha, Ie lac de Bagre offre d'immenses potentia lites halieutiques et fauni
ques dont la conservation et la valorisation constituent de puissants leviers pour I'amenagement 
integre du sous-bassin de Bagre, d'une part, et Ie d{weloppement socio-economique et cu Itu rei 
de la zone d'influence du barrage, d'autre part. 

Outre I'impact de la biodiversite sur Ie developpement local de la zone, Ie lac de barrage de 
Bagre produit de I'electricite et irrigue en aval d'importantes terres pour la production de riz. La 
construction du barrage a cree par ailleurs d'importantes activites induites dans la zone dont, 
entre autres, Ie tourisme, I'elevage, Ie petit commerce, etc. La mise en service du lac a ainsi cree 
un pole de concentration de populations, en particulier en aval du barrage, dont I'impact sur la 
gestion des ressources naturelles constitue de serieuses entraves pour Ie developpement inte
gre et durable de la zone. La prise en compte insuffisante de cet impact attenue les effets bene
fiques attendus surtout de la diversite biologique. 

Aussi I'elaboration et la mise en ceuvre d'une strategie de developpement qui prenne en compte 
les principaux intervenants du sous-bassin de Bagre (Etat, SONABEL, prives, usagers, collecti
vites locales, etc.) ainsi que les differents plans et programmes de developpement des ressour
ces, notamment les recommandations du Plan d'action national en matiere de conservation de la 
diversite biologique, sont apparues comme les seuls garantes du developpement local durable 
de la zone du lac, surtout dans Ie contexte de la decentralisation. 

References' 
http://www.john-libbey-eurotextfr/fr/revues/ag ro biotech/ag r/e-docs/OOIOO/EAlF 51 
article.md?type=text. html 

www.john-libbey-eu(otex .. fr/fr/revues/ag ro biotechl ag r le-docs/00104/0 B/861 
article.md?type=text.html 

www.mpl.ird.fr/epiprev/publi.htm 

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrezlguerv.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list uids=10399707&dopt= 
Abstract 
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Barrage de Kompienga (Kompienga, Burkina Faso) 

Description 

Ce barrage a ete cree en 1988 sur la riviere Kompienga, affluent de la Pendjari. II est situe a rest 
du pays dans une region boisee et a faible den site de population, a environ 400 km de la capi
tale. 

Reference : www.fao.org/fi/fcp/fr/BFAlprofile.htm 

Ce barrage est a vocation principalement hydroelectrique. Kompienga en Gulmencema signifie 
{( la riviere blanche ». 

Les caracteristiques principales de ce barrage sont : 

• un barrage en terre a noyau d'argile de 56 m de hauteur; 

• une usine hydroelectrique comprenant deux groupes kaplan de 7 MW de puis
sance installee chacun; 

• une ligne haute tension de 132 KV reliant Kompienga a la capitale Ouagadou-
gou. 

Le Barrage de Kompienga a une capacite de stockage de 2 milliards de m3 d'eau. A titre d'exem
pie, en aoOt 2002, Ie volume stocke etait de 535 millions de m3

, soit 26 % de sa capacite contre 
610 millions en 2001. Selon les informations recueillies, ce barrage a eprouve des difficultes de 
remplissage Hees a I'important deficit enregistre dans Ie bassin qui equivaut it peine 60 % de la 
normale. 

References : 
http://aochycos.ird.ne/HTMLF/PARTNAT/MEE/GRD REALHTM 
http://aochycos.ird.ne/HTMLF/JOURNAUsitubf2.htm 
http://fr.structurae,de/structures/datalindex.cfm?id=s0004564 

Gestion 

Le barrage de Kompienga a ete realise grace it la maitrise d'ou\lrage de Kompienga. Un des 
difficultes eprouvees a ete que la municipalite de Pama, traversee par les lignes de Kompienga, 
n'avait pas d'electricite. Au niveau du conseil d'administration de la Societe nationale d'electricite 
du Burkina (SONABEL), des engagements forme Is ont ete pris a ce niveau. 

Reference : 
http://www.sidwaya.bf/sitesidwaya/sidwayaquotidiens/sid20041405/economie1.htm 

Enjeux sante/environnement 

La construction d'un barrage dans ce secteur autrefois peu peuple aurait attire plus de 
10000 habitants. Des ecoles, des dispensaires et meme un hotel avec piscine ont ete construits. 
L'arrivee de I'electricite a change la situation d'un pays qui avait surtout recours au bois de 
chauffe et aux centrales thermiques. 

Reference : http://membres.lycos.fr/michaud/burkina/main.htm 

Le lac forme par Ie reservoir a un potentiel piscicole estime a environ 1 200 t. Contrairement au 
lac de Bagre ou la majorite des pecheurs sont des nationaux autochtones, la pecherie de 
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Kompienga est exploitee par des pecheurs professionnels allochtones, estimes a 400 en 
moyenne, et dont une grande partie est de nationalite etrangere. Les transformateurs de produits 
halieutiques sont constitues en majorite de femmes de plusieurs nationalites. Les especes domi
nantes dans les captures (80 % environ) sont les carpes (Oreochromis niloticus. Sarotherodon 
galilaeus, Tilapia zillil), suivies par les capitaines (Lates niloticus : 7 %) el les silures (Clarias sp. : 
6-7 %). 

Une etude d'impact a ele publiee en 1996. Elle comprend un volet sanitaire qui traite notamment 
du sida et des MST (on utilise actuellement davantage les lermes 1ST et VIH/sida). 

References: 
http://www.vihinternet.orq/afrique/doclbiblio burk 1.htm 

Anonyme, 1996. « MST et sida ». Pp. 19-20 in Etude de /'impact du barrage de la Kompienga sur 
la population. Rapport final. Ministere de la Sante, Ministere de l'Action Sociale, 
Universite de Ouagadougou, ORSTOM. 62 p. + annexes. 

Bouju J. et Brand R., 1987. Etat des situations socio-economiques et socio-demographiques 
dans Ie bassin d'inondation du barrage de la Kompienga (Gourma). Dynamique des 
grands projets. Mission fran9aise d'aide et de cooperation technique (financement FAG). 
Ouagadougou, Burkina Faso. 50 p. 

Goulibaly N.D., S. Salembere et R. Bessin. La clinostomose larva ire des poissons cichlides du 
lac de la Kompienga au Burkina Faso . Des menaces pour I'exploitation halieutique et la 
sante pub/ique. Direction des peches. Reference dans la base de donnees Sante 
publique de l'Ecole nationale de sante publique de Rennes. Ouagadougou. 

www.bdsp.tm.fr/BaselData/106925.htm 
www.bdsp.tm.fr/Presentation/Default.asp 
hUp:l!www.mmsh.univ-aix.fr/iea/d fichiers/bouju.biblio.html 

Barrage hydroagricole de Zig a (Burkina Faso) 

Description 

Situe sur Ie fleuve Nakambe a une cinquantaine de km a I'est de Ouagadougou, Ie barrage de 
Ziga vise a solutionner les frequentes penuries d'eau de la ville de Ouagadougou. G'est Ie troi
sieme sur Ie plan national apres ceux de Bagre et de Kompienga. 

Les principales composantes du projet sont : 

• un barrage en enrochements a noyau ayant une hauteur maxima Ie de 17,80 m, 
et une capacite de retenue de 200 millions de m3

; 

• une station de pompage d'eau brute d'une capacite de 3150 m3/h; 

• une station de traitement et de pompage de 3 000 m3/h; 

• une adduction comprenant 43,3 km de conduite de 1 000 mm de diametre et un 
reservoir intermediaire d'une capacite de 5400 m3

; 

• une station de pompage d'eau traitee d'une capacite de 4 750 m3
; 

• une distribution primaire comprenant 7 chateaux d'eau d'une capacite de 
2000 m3 chacun, 8 baches d'une capacite de 1000 a 2 000 m3 chacune, 9 sta
tions de reprise et pres de 55 km de canalisation en fonte; 
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• des reseaux secondaires et tertiaires pour 150 km de canalisation en fonte et 
PVC et 16 000 branchements a realiser pour I'an 2005. 

D'une capacite de 200 millions de m3
, Ie barrage de liga a ete mis en eau Ie 21 juillet 2000. A la 

date du 30 juin 2002, Ie volume stocke est de 125 millions de m3 correspondant a 63 % de sa 
capacite contre 82,8 millions de m3 enregistres en 2001 a la meme periode. On note une aug
mentation de 13 millions de m3 entre Ie 10 et Ie 30 juin 2002. 

References. 
http://aochycos.ird.ne/HTMLF/PARTNAT/MEE/GRDREAL.HTM 
http://aochycos.ird.ne/HTMLF/JOURNALlsitubf.html 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2004-07/07/content7714.htm 

Enjeux sante/environnement 

La retenue d'eau couvre une superficie de 7 000 ha environ avec une capacite de 200 millions 
de m3

. Sa vocation est I'approvisionnement en eau potable des populations de la capitale. 
Depuis la mise en eau du barrage, ('exploitation des ressources halieutiques est restee interdite 
par arrete ministeriel. La peche a ete declaree ouverte en 2003, marquant ainsi Ie demarrage 
des activites piscicoles sur cette nouvelle retenue. 

Au cours d'une enquete sur les schistosomoses sur Ie site du futur barrage de liga au Burkina 
Faso, 438 enfants de 7 a 15 ans provenant de 5 villages ont ete examines. L'hematurie ma
croscopique et microscopique, la filtration urinaire, I'analyse de selles et I'examen echographique 
ont permis d'evaluer la prevalence et la seve rite des deux schistosomoses. La zone est hyper
endemique pour S. haematobium dont la prevalence est superieure a 46 %. Plus de 55 % des 
enfants presentent une lesion vesicale et 2 % une hydronephrose. 

La schistosomose intestinale n'a pas ete observee bien que quelques cas aient ete signales 
dans I'HD et que I'hote intermediaire ait ete observe dans ceUe region. La surveillance epide
miologique des ecoles de la region du barrage est fortement recommandee pour eviler I'exten
sion des schistosomoses. 

References: 
www.fao.org/fi/fcplfr/BFA/profile.htm 
www.pathexo.fr/pdf 11999n3/Garba. pdf 

Garba A., G. Campagne, J.N. Poda, G. Parent, R. Kambire et J.P. Chippaux. Les schistosomo
ses dans la region de Ziga (Burkina Faso) avant la construction du barrage. 

Autres barrages du Burkina Faso 

Barrage de Douna 

Le barrage de Douna sur la Leraba, construit en 1985-1986 est a vocation hydroagricole. 

II comprend : 

• un barrage en terre de 50 millions de m3 de capacite; 
• un reseau d'irrigation gravitaire pour 510 ha environ. 
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Am(magements du Sourou 

Les amEmagements du Sourou (Autorite de Mise en Valeur de la Vallee du Sourou) ont pour 
objectif la mise en valeur des potentialites agricoles de la region par I'amenagement de perime
tres irrigues. 

Les composantes de I'amenagement sont : 

• un barrage en terre de 20 m de hauteur maximale, de 1 050 m de long; 

• un canal de deviation en terre a parois revetues de perres maconnes de 700 m 
de long; 

• un pont en beton arme de 50 m de long au-dessus du canal; 

• un barrage sur la riviere Sourou en amont de la confluence avec la riviere 
Mouhoun. 

Le barrage du Sourou/Lery, situe au nord-ouest de la capitale, a ete construit en 1984 grace it 
une deviation du fleuve Mouhoun et it la construction du barrage sur la riviere Sourou, elle-meme 
affluent du Mouhoun. II constitue une retenue d'eau transfrontaliere partagee par Ie Burkina 
(65 km de long) et Ie Mali. II a une vocation hydroagricole et couvre en territoire burkinabe, une 
superficie de 10000 ha environ avec une capacite de 370 millions de m3 d'eau. Le potentiel pis
cicole, estime it 600 t, est exploite par une communaute de 700 pecheurs organises en structure 
faltiere (union de pecheurs). Les especes les plus representees dans les captures sont principa
lement I'Heterotis (50-60 % des captures totales), les carpes (15-20 %), les Clarias (5-10 %). 

Les produits sont commercialises sur les marches locaux surtout sous forme fumee en raison 
essentiellement de la quallte des captures dominees par les Heterotis (tres peu prises par les 
consommateurs) et les Cichlidae de petites tailles. A cela s'ajoute I'eloignement des grands 
centres urbains et les difficultes de conservation du frais. 

Dans la vallee du Sourou, des enquetes parasitologiques portant sur la prevalence des parasito
ses intestinales ont ete menees entre 2000 et 2002 dans les villages traditionnels de Were, 
Toma-ile, Yayo, Touroukoro, Di, Oue et Sono situes respectivement sur Ie cours d'eau et au bord 
du lac pour les cinq premiers, et it une dizaine de kilometres pour les deux derniers. Les enque
tes ont egalement concerne les sites amenages de Debe, Guiedougou et Niassan. Afin de 
determiner la prevalence et I'intensite des parasitoses intestinales dans les villages concernes, 
les selles de 1 142 enfants ages de 0 it 16 ans ont ete examinees. 

Les resultats ont globalement mis en evidence une prevalence generale des parasitoses intesti
nales de 46,5 % dans la zone d'etude et des prevalences de 20,9 % pour Schistosoma mansoni, 
10,6 % pour Entamoeba hystolytica (kystes d'amibes), 10,2 % pour Hymenolepis nana (tenia), 
1,65 % pour Necator americanus (ankylostomes), 1,1 % pour Giardia intestinalis (kystes) et 
Strongylordes stercolaris (anguilules). 

D'autres parasites intestinaux (Ascaris lumbricoides,-Trichuris trichiura) sont egalement presents 
mais it des taux de prevalence faibles. Les resultats ont surtout mis en evidence une grande 
disparite des prevalences en fonction du site. Les villages situes dans les zones inondables ou 
en bordure et plus specifiquement ceux situes sur Ie cours d'eau presentent les plus fortes pre
valences (77,1, 60,2, 50, 48,4 et 45,7 %) et pour Schistosoma mansoni (53,7, 54,1, 43,3, 22,1 et 
22,5 %) respectivement it Toma-ile, Were, Touroukoro, Yayo et Di) comparativement it ceux 
situes it une dizaine de kilometres du lac (0 % a Oue et Sono pour Schistosoma mansom). 
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Les donnees observees incitent a mettre en reuvre un Programme d'Eradication et de Contrale 
des Parasitoses Intestinales dans la zone du complexe hydroagricole du Sourou. 

Dans la vallee du Sourou, des enquetes malacologiques et parasitologiques concernant la 
schistosomose urinaire ont ete realisees dans les sites amenages de Guedougou, Niasan et 
Debe, respectivement mis en service en 1967, 1986 et 1996. 

Ces enquetes ont couvert aussi les villages traditionnels de Lanfiera, Di, Poro, Tiao et Mara, 
situes au milieu des amenagements hydroagricoles pour Ie premier, au bord du lac pour Ie 
second et a une vingtaine de kilometres pour les trois derniers. Les resultats des enquetes para
sitologiques ont montre que, meme si toute la region est touchee par la schistosom<?se urinaire, 
les niveaux de prevalence varient considerablement d'un foyer a I'autre. 

Deux especes (Bulinus senegalensis et Bulinus truncatus) ont ete mises en evidence comme 
hOte intermediaire de Schistosoma haematobium. Le premier a ete trouve naturellement infeste 
et Ie second est compatible avec les souches de S. haematobium du Sourou et d'ailleurs. 

Comparativement aux resultats anterieurs, I'endemie s'est aggravee avec des differences selon 
les sites. Cette disparite des prevalences, deja observee sur d'autres amenagements hydroagri
coles, est la resultante de nombreux facteurs parmi lesquels I'impact des activites d'irrigation, la 
typologie des biotopes aquatiques (canaux, lacs naturels, mares et cours d'eau temporaires) et 
Ie comportement des communautes humaines vis-a-vis de I'eau tiennent une place importante. 

L'expansion bilharzienne est amplifiee par la dynamique des hOtes intermediaires et par 
I'introduction de nouvelles souches de schistosomes due au recrutement de nouveaux exploi
tants deja paraSites venant de toutes les regions du pays. Dans ces conditions, des mesures 
preventives axees sur un traitement par chimiotherapie de I'ensemble de la population devraient 
etre envisagees des maintenant afin de reduire rapidement Ie niveau d'endemie. 

Ce traitement devrait se faire a une periode de faible densite des mollusques hates intermediai
res et concerner aussi les nouveaux exploitants avant leur arrivee dans la zone du Sourou. Cette 
approche permettra de freiner ou de bloquer I'extension de la maladie qui accompagnera 
I'amenagement de nouveaux sites dans la zone. 

References: 
www.fao.org/fi/fcp/fr/BFAlprofile.htm 
www.vertigo.uqam.ca/voISn02/art4voISn02/ddianouetal.html 
www.pathexoJr/pdf/2001n1/Poda1.pdf 

D. Dianou, J.N. Poda, L.G. Savadogo, H. Sorgho, S.P. Wango et B. Sando, 2004. Parasitoses 
intestina/es dans /a zone du comp/exe hydroagrico/e du Sourou au Burkina Faso. Institut 
de Recherche en Sciences de la Sante (IRSS)/Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technologique (CNRST), 03 B.P. 7047, Ouagadougou Burkina Faso. 
VertigO, la revue en sciences de I'environnement sur Ie WEB, vol. 5, no 2, septembre. 

J.N. Poda, H. Sorgho, D. Dianou, B. Sawadogo, T. Kambou, G. Parent et B. Sondo. Profil para
sit%gique de /a schistosomose urinaire du comp/exe hydroagrico/e du Sourou au 
Burkina Faso. 

Barrage de /a Comoe 

Le barrage de la Comoa sur la riviere Comoe a ete construit en 1990-1993 pour irriguer les 
champs de canne a sucre de la SOSUCO. 
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Barrage de Kanazoe 

Le barrage de Kanazoe sur la riviere Nakambe a ete construit en 1994-1997 a environ 135 km 
de la capitale. Pour les besoins domestiques (approvisionnement en eau potable des localites 
environnantes) et I'irrigation de pres de 4 000 ha de terres (1 000 ha a I'aval et 3 000 ha en 
amont). Avec une capacite de 92 millions de m3

, la retenue de ce barrage est la troisieme apres 
Kompienga et Bagre. 

II a une vocation essentiellement hydroagricole; sa capacite est de 100 millions de m3 pour une 
superficie maximale de 8 000 ha avec un potentiel halieutique annuel d'environ 500 t de poisson. 
Les ressources halieutiques sont exploitees par plusieurs communautes de pecheurs dont les 
caracteristiques sociales sont encore tres peu etudiees. 

Reference : www.fao.org/filfcpJfr/BFAJprofile.htm 

Barrage de Loumbila 

Le barrage de Loumbila sur la riviere Massili, affluent de la riviere Nakambe, d'une capacite de 
36 millions de m3 sert exclusivement a I'approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou. 

La superficie couverte par I'eau etait de 1 375,3 ha en oetobre 1998. En avril de la meme annee, 
cette superficie etait de 258,5 ha. La reduction du plan d'eau du barrage de Loumbila entre la fin 
de la saison des pluies (octobre) et la fin de la saison see he (avril) est de 81,2 %. 

References. 
www.iohn-libbey-eurotext.fr/en/revues/ag ro bioteeh/sec/e-d ocs/00/03/82/841 
article.md?type=text.html 

http://aochycos.ird.ne/HTMLF/ACCUEILJIMAGESIWEEKPICG.JPG 

Barrage souterrain de Nare 

Ce barrage souterrain est en cours de construction. Le site du barrage se trouve a Nare, village 
situe dans la province du Namentenga sur I'axe Ouaga-Dori. La realisation de ce barrage cons
titue Ie point de depart d'un vaste programme integre de lutte contre la desertification que Ie pays 
compte mettre en ceuvre. 

Les principales caraeteristiques du barrage sont : 

• la longueur du barrage varie entre 110 m et 135 m de la base a la crete; 
• la hauteur est de 8 m avec une profondeur comprise entre 11 met 3 m; 
• la longueur de la retenue est de 14 km; 
• la capacite de la retenue est de 1 million de m3

. 

Ce barrage fait la jonction entre Ie secteur eau et Ie secteur environnement. En effet, il permettra 
d'une part, la regeneration du couvert vegetal pour lutter contre la desertification et d'autre part, 
ee barrage avec sa capacite en eau de un million de m3 permettra la mise en plaee d'une activit€! 
agro-pastorale gEmeratrice de revenus. 

Les capaeites d'utilisation du reservoir sont : 

• alimentation exclusive en eau potable de 150 000 personnes; 
• irrigation de 100 ha par pompage solaire, 
• 1 200 ha de paturage naturel. 
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C'est Ie Ministere de l'Environnement japonais qui a dirige la construction du barrage souterrain 
de Nare, unique en son genre en Afrique. 

References: 
www.env.go.jp/earth/reportlh16-08/frn/PDF/038.pdf 
www.h20.nellmagazine/instants/francais/2003/2003 6.htm 

Barrage de Samandeni 

Le projet de barrage de Samand{mi constitue Ie troisieme plus grand barrage du pays, avec une 
capacite de stockage de 1 050 000 000 de m3 d'eau. Ce barrage sera construit sur une superfi
cie de 21 000 ha. Le plan d'eau creera une zone humide de plus de 150 km2 propice au deve
loppement et a la conservation de la biodiversite et des activites de production, sans compter 
I'electricite que ce barrage va produire. 

La regulation du Mouhoun assurera un debit sanitaire de 15 m3 par seconde contre des valeurs 
actuelles allant de 2 a 0 m3 par seconde. Cette regulation preservera les amenagements du 
Sourou et evitera aux populations de la province de la Kossi et aux rivera ins Ie cauchemar des 
inondations repetitives, et mettra de fa<;:on continue et paisible I'eau a leur disposition. 

Au total, 150 000 emplois seront crees lors des travaux. En outre, quelque 24 000 families de 
paysans seront installees sur Ie site et 96 000 emplois agricoles crees. 

Le barrage permettra egalement une production de 2 millions de litres de lait, 2000 t de viande 
et 300 000 t de produits agricoles et une production piscicole de plus de 1 000 lIan. 

La premiere phase de mise en oeuvre du projet, planifiee en trois ans, prevoit I'execution du bar
rage et I'equipement de la centrale hydroelectrique, I'execution des amenagements y compris Ie 
canal adducteur et les chenaux de derivation. 

Outre Ie contrale des travaux, la premiere phase triennale prevoit des investissements sociaux et 
la mise en place d'une unite de gestion. 

References. 
http://www.lobservateur.bf/article. php3 ?id article=2623%3F &sq=Oarticle 
http://WWW.ird.bf/eauburkina/Ressceeau/Sbarrage310803intro.htm 
www.jeuneafrique.com/pays/burkina/gabarit art afp.asp?art cle=PAN500251eburegarraO 

Barrage de Nangbeto (Togo/Benin) 

A 45 km d'Atakpame, en aval de Nangbeto, Ie barrage hydraulique a buts multiples d'Adjarala, 
sur Ie fleuve Mono, dont les travaux ont debute en 1984, a ete inaugure en 1988. Le fleuve sert 
de frontiere avec Ie Benin. En saison seche, son debit est contrale par Ie barrage. La retenue 
d'eau couvre une superficie de 180 km2

. 

En matiere d'hydroelectricite, ce barrage a produit 260 millions de kWh en 1988 et 170 millions 
en 1994. Un second barrage est envisage sur Ie me me fJeuve, en liaison avec Ie Benin. " devrait 
produire 400 millions de kWh. 

Le barrage hydroelectrique de Nangbeto constituent une des zones de peche continentale les 
plus impo rtantes, soit 550 petites pirogues toutes operationnelles. Les pecheurs pechent moins 
de 170 jours/an et utilisent des pirogues monoxyles ou en planches clouees de petite taille (3 a 
6 m). Les principales especes pechees sont les Tilapia spp., C/arias gariepinus, Labeo spp., 
Chrysichtys auratus, Lates niloticus, A/estes, Hemichromis, Citharinidae, Synodontis, etc. Les 
mollusques sont rares et les crustaces (crabes et ecrevisses) sont relativement abondants. La 
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peche est interdite du 15 juillet au 15 novembre afin de mettre les gEmiteurs dans des conditions 
favorables a la reproduction. 

En raison de son debit rapide. Ie fleuve Mono favorise la proliferation des simulies, agents vec
teurs de I'onchocercose. 

References: 
www.togo-tourisme.com/fr/toqotourismeplateaux.html 
www.iz!.netlizf/ee/pro/index frameset.asp?url=http://www.izf.netlizf/EE/pro/togo/1012.asp 
www.fao.orglfilfcp/fr/TGO/body.htm 
www.francophonie.org/membres/etats/membres/ARTICLES/cl738.html 
http://aieux.free.frlstats.htm 
wwwoiz!.netlizf/EE/pro/toqo/1 012.asp 
www.fao.org/fi/fcp/frITGO/profile.htm 
www.cooperationtogo.netlonq.amono 

Adam K.S. Les impacts environnementaux du barrage de Nangbeto (Togo). 13,103-112 Envi
ronment, Dam, Togo. 

K. Edjame, K. Amegee et D.S. Johnson. Mise en eau du barrage de Nangbeto et influences 
microclimatiques. Centre de Gestion Integree du Littoral et de l'Environnement, Universi
te du Benin, Lome, Togo. 

Exemples de barrages au Nigeria: Kainji, Shiroro, Gurura 

Barrage de Kainji 

Ce barrage, construit sur Ie fleuve Niger, est Ie plus important du Nigeria. Conr,;:u par Balfour 
Beatty en association avec Nedeco, Ie barrage Kainji a ete ouvert en 1969 apres 4 ans de 
travaux. 

References: 
www.balfourbeatty.com/bbeatty/aboutus/history/1950 
www.unibadanAt.com/photo.html 

Les impacts sur I'environnement sont decrits par Environmental Rights Action sur Ie site. 
www.sandelman.ottawa.on.callists/htmildam-1I2000/msq00592.htmI 

Le barrage Kainji fait egalement I'objet d'une critique sur Ie site. 
www.irn.org/proqrams/safrica/buj2.991217.htm! 

Ce document est un memoire presente a la consultation regionale de la WCD « Large Dams and 
their Alternatives in Africa and the Middle East: Experience and Lessons Learned» sous Ie 
theme « Large Dams and Water Resource Management: Reviewing Alternate Options». Cette 
consultation s'est tenue au Caire, Egypte, en decembre 1999. 

Kainji Dam in Nigeria (. .. ) displaced tens of thousands of people; never was accompanied by 
compensation and resettlement of the victims despite promises to do so; and is now a mere 
contributor to widescale impoverishment and food insecurity. Owen Falls Dam and Kainji Dam 
are islands of failure in water resource management in Africa. 
www.dams.org/kbase/consultations/afrmefpaneI6a.htm 

Les evenements de septembre 1999 (40 deces) sont resumes sur Ie site. 
www.wwflearning.co.uk/activities/rs0000000490.asQ 
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Barrage de Shiroro 

Le barrage Shiroro sur la riviere Kaduna est un barrage important a etudier compte tenu des 
multiples impacts environnementaux et de sante publique qu'il a genere. II est presente comme 
etude de cas sur Ie site suivant: www.ecdc.net.cn/events/shpnews200219/14.htm. 

Ouvert en 1990, Ie barrage Shiroro est Ie deuxieme plus gros complexe hydroelectrique du 
Nigeria. II genere 600 MW 

Recemment, compte tenu du manque d'eau, Ie National Electric Power Authority a dO fermer en 
200S les unites de production electrique. 

Le barrage Shiriro a ete construit sans reelle etude d'impact et a ete severement critique par 
differents intervenants sur plusieurs aspects, notamment la problematique des lachers d'eau, 
I'acces a I'eau et a la nourriture. 

References' 
www.wateroowermagazine.com/story.asp?sectionCode=130&storyCOde=2028762 
http://allafrica,com/stories/200S0S060S01.html 
www.fian.org 
www.unep-dams.org/files/confluenceS.6.pdf 
http://www.ecdc.net.cn/eventsfshpnews200219f14.htm 

Barrage de Gurura 

Le gouvernement federal du Nigeria a mandate Ie Gurara Water Transfer Project pour fournir en 
eau la ville d'Abuja, la capitale federate du pays. Le projet de barrage comprend un reservoir 
d'une capacite de 8S0 millions m3 L'eau sera acheminee par gravite au Lower Usuma Dam pres 
de Abuja. 

Reference: www.shands.co.za/11recent.html 

Barrage de Merowe/Hamadab (Soudan) 

C'est Ie plus grand projet hydroelectrique en developpement en Afrique. II prevoit la creation d'un 
reservoir de 174 km de long et d'une zone inondee de 476 km2

. 

La production d'electricite prevue est de 1 2S0 MW. Environ SO 000 personnes devraient etre 
deplacees. 

References : 
http://www.irn.orgfprograms/merowefindex.php?id=OS1130appeal.html 
http://www.africawaterjournalists.org/acsblog/entry. asp?E NTRY 10=876 



Etude de cas 3 
Cameroun et Ghana 

Barrage de Lorn Pangar (Cameroun) 

Description 
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Le gouvernement du Cameroun envisage la construction d'un barrage sur Ie Lom, a quelques 
kilometres en aval du confluent avec Ie Pangar, d'ou Ie nom du projet, Lom Pangar. L'ouvra~e a 
construire aura une hauteur d'une cinquantaine de metres, creant une retenue de 610 km , et 
une capacite de 7,5 milliards m3

. II se situera dans la Province de l'Est, Departement du Lom et 
Djerem, a 13 km en amont de la confluence des rivieres Lom et Djerem ou elles s'unissent pour 
former Ie fleuve Sanaga. 

Le projet a pour objectif principal la constitution d'une retenue de regulation de la Sanaga. Le 
barrage sera equipe d'une usine de production electrique d'une puissance d'environ 51 MW. 

En;eux environnementisante 

Differentes etudes ont ete menees sur ce projet depuis 1991. Le dernier dossier disponible est 
I'avant-projet sommaire actualise qui date du mois d'aoOt 1999. L'avant-projet de retenue de Lom 
Pangar a fait I'objet d'une premiere etude d'impact sur I'environnement entre 1996 et 1998. 

Coordonnee par un specialiste du bureau d'ingenieurs-conseils INGEROP France, cette etude 
s'est appuyee sur des etudes specifiques realisees par plusieurs specialistes entre autres dans 
les domaines suivants . socio-economie, sante, faune et flore. 

En janvier 2000, une mission de l'Agence Francaise de Developpement a fait une evaluation des 
etudes existantes, et a formule des recommandations pour la poursuite du projet, en s'inspirant 
des pratiques couramment suivies par les bailleurs de fonds internationaux. Les conclusions de 
cette mission portent sur la necessite d'approfondir un certain nombre d'etudes de detail d'envi
ronnement et d'etudier la faisabilite des mesures d'accompagnement et des mesures compen
satoires proposees. 

Des changements significatifs etant intervenus dans Ie secteur de I'energie electrique au 
Cameroun depuis trois ans et de nouvelles contraintes regissant desormais les aspects environ
nementaux et sociaux de developpement des grandes infrastructures, Ie rapport sur I'etat initial 
de I'environnement du projet de retenue de Lom Pangar est a completer. 

En eftet, Ie rapport de la CMB de novembre 2000 a dresse un nouveau cadre pour la prise de 
decisions en etablissant les meilleures indications pratiques pour Ie developpement des infra
structures hydrauliques; 

La privatisation de la SONEL a eu lieu en juillet 2001 et un partenariat a ete etabli entre Ie gou
vernement camerounais et la Societe americaine AES Corporation (AES-SONEL) dans Ie cadre 
d'une concession de service public. 

Ces etudes complementaires doivent permettre de placer la conception du projet d'amenage
ment hydroelectrique en coherence avec les recommandations formulees par la CMB et avec les 
lignes directrices etablies par la Banque Mondiale pour la construction de ce type d'ouvrage. 

Un atelier d'explications aux populations de I'impact de la construction de cet ouvrage devait se 
tenir du 10 au 15 mai 2005. 
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Les medias ont resume les activites : 

• Les premiers ateliers de lancement de I'etude sur I'impact environnemental de la 
construction du barrage reservoir de Lorn Pangar (dans la province de l'Est) se 
sont deroules respectivement les 14, 15 et 16 janvier 2004, a Bertoua, Mararaba 
et Ndeng-Ndeng. 

• Les ingEmieurs-conseils ISL-Sogreah-Oreade-Breche-Rcm ont ainsi presente aux 
populations et aux autorites locales, Ie projet de barrage et la demarche d'etude 
d'impact sur I'environnement. Au cours de ces travaux, les personnes consultees 
ont fait part de leurs preoccupations, tout en emettant Ie souhait que d'autres 
ateliers soient organises lors de la phase de restitution des impacts et des 
mesures compensatoires, avant la redaction du rapport final. Ce sera donc chose 
faite du 10 au 15 mai 2005 a Mararaba, Nden-Ndeng, Mbitom et Bertoua au 
cours de I'atelier de restitution des impacts aupres des populations, qui regrou
pera les autorites traditionnelles et administratives, les elites locales et les organi-
sations non gouvernementales. . 

Les conclusions de ces consultations permettront d'etablir un plan d'action environnemental 
(PAE) sur les mesures compensatoires et les projets d'accompagnement qu'imposent les grands 
projets d'infrastructures. Elles porteront sur les etudes tMmatiques relatives notamment a la 
biodiversite, aux activites socio-economiques, aux infrastructures des travaux publics et de 
sante. II sera donc question d'expliquer aux populations concernees par I'implantation de cet 
ouvrage, ce qui changera concretement dans leur vie. Entre autres, I'apparition de nouveaux 
emplois lies aux chantiers, developpement de la peche, Ie desenclavement de certaines popula
tions notamment sur I'axe Betare Oya-Mararaba-Doyo-Mbitom, la creation de routes, ponts, cen
tres de sante, forages, puits, etc. 

References: 
www.iucn.org/places/bradprogramme/lompangarllompangar.htm 
http://fr.allafrica.com/stories/200505091407 . html 
www.isl-ingenierie.fr/updates/news10.htm 

Barrage d'Akosombo (Ghana) 

Description 

Le barrage d'Akosombo a ete cree dans Ie cadre du projet de la riviere Volta entrepris par Ie 
gouvernement du Ghana et finance notamment par la Banque Mondiale, les Etats-Unis et Ie 
Royaume-Uni. La construction a debute en 1961 et Ie reservOir a commence a 5e remplir en 
1964. Le lac Volta est un des plus grands lacs artificiels au monde. 

Un autre barrage a ete construit 8 km en aval a Kpong en 1981. Une description du processus 
qui a conduit a ce barrage est presentee sur Ie site. 

References: 
www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/history/akosombo dam.DhD 
http://commonwealth.ednet.ns.ca/africa/Ghana/Rivers/riversetc.html 

Gestion 

La construction du barrage Akosombo avait pour but d'encourager I'implantation de nouvelles 
industries, de stimuler Ie developpement agricole, d'encourager la peche et d'accroitre Ie trans
port sur I'eau. 
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L'hydroelectricite devait fournir de I'energie pour des industries lourdes et etre exporte au Benin 
et au Togo. 

Des niveaux d'eau tres bas ont entrave I'exportation d'energie et interrompu la production indus
trielle. L'agriculture sur les terres utilisees par les populations relocalisees est marginale et les 
cultures irriguees n'existent qu'a une petite echelle. 

Le transport sur I'eau a vecu peu de resultats probants alors que Ie lac a gene Ie commerce 
entre Ie nord-est et Ie sud du pays. La peche a eu plus de succes et contribue pour 10 % de la 
consommation du Ghana. 

Reference : http://commonwealth.ednet.ns.ca/africa/Ghana/Rivers/riversetc.html 

Enieux environnementisante 

Le lac a submerge pres de 740 villages et a cause Ie deplacement de 80000 personnes. Ces 
personnes ont ete reinstallees dans des maisons qui se sont averees mal coneues et mal des
servies en eau potable et sur des terrains peu propices a la culture. Quatre ans apres, la plupart 
des habitants avaient demenage. 

Pres du reservoir, on nota une augmentation des maladies reliees a I'eau comme Ie paludisme et 
la bilharziose. 

Dans certains villages bordant Ie lac Volta, plus de 90 % des enfants sont touches par la bilhar
ziose/schistosomiase. Dans les communautes oll des actions agressives ont ete mises en 
ceuvre pour corriger ce probleme, une baisse significative dans la prevalence de la maladie a ete 
observee, ce qui demontre ('importance d'implanter des mesures adequates de contr61e de la 
maladie. 

Les leeons apprises du barrage d'Akosombo, notamment les insatisfactions des personnes de
placees, sont presentees sur Ie site. 

References: 
www.dams.org/kbase/consultations/afrme/paneI4.htm 
http://www-micro.msb.le.ac.ukl224/Schisto.html 
www.medicine.mcgill.ca/mjm/issues/v03n02/v03p093/v03p093main.htm 
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RESUME 

Les retombees associees au Programme Kandadji se font sentir Ie long du corridor occupe par Ie 
fleuve Niger et affectent plus particulierement la zone d'etude detaillee (ZED). Cette derniere 
d'une superficie de 4 542 km2 comprend les sous-zones constituees par Ie barrage lui-meme, Ie 
reservoir long d'une soixantaine de kilometres, la partie situee immediatement en aval du 
barrage juSqU'8 la hauteur de la ville de Tillaberi et, enfin, la sous-zone de recasement destinee 
8 recevoir les populations deplacees. 

La ZED se situe dans la zone sahelienne et plus specifiquement dans sa partie nord-ouest la OU 
les precipitations moyennes annuelles ne depassent guere 350 mm. Le relief se presente sous la 
forme d'un plateau legerement incline du nord vers Ie sud. II s'agit de plaines sablonneuses 
percees ici et 18 d'affleurements rocheux formes de roches volcaniques, de gres ou de schiste. 
Sa partie ouest se demarque par la presence de trains dunaires particulierement puissants et 
importants dans Ie secteur compris entre Ie Gorouol, Ie fleuve et la frontiere malienne. 

Le fleuve et ses abords immediats constituent un secteur potentiellement riche qui se traduit par 
une grande diversite de biotopes et d'habitats lies aux conditions variees de sol, d'humidite et 
aux regimes hydriques variables tout au cours de I'annee. Ces habitats ont dO dans Ie passe se 
manifester 8 travers une gamme importante de groupements vegetaux abritant une flore riche en 
especes hydrophiles; c'est du moins les paysages que quelques stations temoins ont permis de 
reconstituer. 

Dotees de grandes potentialites halieutiques, agricoles et pastorales, les rives du fleuve sont 
depuis fort longtemps densement occupees par des riverains auxquels s'ajoutent des paysans 
de I'arriere-pays frappes par les secheresses qui y trouvent refuge. En raison de cette forte 
« anthropisation », la vegetation et la flore originales en ressentent Ie coup au pOint ou de nom
breuses especes ont pratiquement disparues. 

Sur la terre ferme, Ie paysage est relativement monotone domine par des steppes arbustives 
ciaires et peu diversifiees. L'inventaire de la vegetation a ete conduit au cours de la premiere 
quinzaine de mai 2005 apres une planification 8 partir des images satellites disponibles. Cet 
inventaire en plus d'accorder une place preponderante a la structure et a la composition des 
strates des differents groupements observes prend en compte les conditions du milieu qui en 
expliquent les potentialites et les contraintes; ces dernieres resultant de I'erosion hydrique et 
eolienne. 

Un total de 31 strates differentes, formations vegetales et types d'occupation des sols conside
res, ont ete identifies et cartographies. Les steppes arbustives se nuancent selon I'importance et 
la dominance de certaines especes et leur ensemble couvre au-dela de 171 000 ha comptant 
pour 37 % de la ZED. Aces groupements s'ajoutent les steppes arbonses, les parcs forestiers et 
quelques plantations qui totalisent 7660 ha (2 %). Le domaine cultive (cultures, jacheres et 
complexes culture-arbres) occupe une superficie d'un peu plus de 139 680 ha (31 %). Aux 
cultures pluviales, s'ajoutent les cultures associees aux sols humides (culture de crue, de 
decrue, irriguees) qui occupent 18 122 ha (4 %). Quant aux milieux incultes constitues de dunes 
vives, de dunes fixees, de terrains rocheux, de glacis denudes et de denudes lateritiques tota
lisent 73511 ha (16 %). 

Les populations deplacees seront particulierement dependantes des sources d'approvisionne
ment en bois de feu et de nouvelles terres agricoles. La cartographie des formations vegetales et 
des types d'occupation des sols et celie des conditions biophysiques dans lesquelles on les 
retrouve ont permis de definir des enveloppes cartographiques relativement homogenes qui ont 
servi de cadre de reference 8 I'evaluation des aptitudes forestieres et agricoles. 

-------------Tecsult Intemational Limitee -----
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Le stock ligneux disponible dans la ZED se chiffre a 1,8 million de stares. Des pertes de I'ordre 
de 3,2 % seront enregistraes avec la creation de Kandadji totalisant pras de 59 000 stares; 
quantite vraisemblablement recuperable avant la mise en eau du reservoir. Exploitee dans 
I'optique d'une utilisation durable de la ressource ligneuse, les prelavements ne pourront depas
ser annuellement quelque 180 205 stares. Au Niger, par mesure de prudence, seuls les trois 
quarts de cette productivite annuelle seront effectivement exploites, soit un total de I'ordre de 
135 000 stares, soit un volume capable de rencontrer les besoins d'une population de 
104 000 personnes. 

---.-----------Tecsult International Limitee -----
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Sur tout Ie territoire riverain situe en aval du futur barrage de Kandadji, soit quelque 440 km des 

500 que fait Ie f1euve Niger depuis la frontiere malienne jusqu'a celie du Nigeria, on peut avancer 

globalement que la qualite de vie des populations notamment les populations riveraines sera 

amelioree par suite de la regularisation des debits du f1euve Niger durant I'annee. Ainsi, les pro

ductions horticoles perdront Ie caractere aleatoire qu'elles ont connu au cours des dernieres 

decennies; I'approvisionnement en eau des villes et villages riverains sera mieux assure d'ou 

une amelioration marquee du contexte socio-economique general. 

Par contre, la situation sera tres differente sur I'extreme nord du cours du f1euve Niger (dans sa 

partie nigerienne), soit entre la frontieremalienneetlesitedel.ouvrage.soixante kilometres en 

aval. La situation est d'autant plus critique et preoccupante que les potentialites les plus interes

santes et la diversite la plus marquee des ecosystemes des 4 542 km2 que couvre la zone 

d'etude detaillee (ZED) sont pratiquement confinees Ie long du lit majeur du fleuve et de ses 

abords immediats comme en temoignent la concentration des populations ancrees aut~ur de se!> 

potentia lites notamment agricoles et pastorales. 

On estime a 41 500, Ie nombre de personnes qui devront etre deplacees avec I'avenement de ce 

projet. II convient de signaler qu'en dehors du lit majeur du fleuve et de ses abords immediats, 

les conditions de vie se deteriorent rapidement pour faire place a des milieux tres peu fertiles qui 

resistent mal aux aleas climatiques et qui sont exacerbees par suite des phenomenes recurrents 

d'erosion hydrique et eolienne. 

La presente etude porte strictement sur Ie volet « Vegetation }}. Dans Ie cadre de cette etude, la 

vegetation est abordee sous deux angles: la satisfaction des besoins et I'amelioration ou la 

consolidation des milieux de vie qui seront crees; aussi, la methodologie des inventaires s'est

elle modelee autour de ces imperatifs. 

Les statistiques en matiere d'evaluation des besoins qu'ils soient agricoles ou forestiers sont 

maintenant connues; il en va de meme des potentialites des territoires d'accueil. On sait egale

ment que les besoins energetiques du Niger, dependant a pres de 90 % du bois de feu, ne sont 

plus satisfaits sur une base durable, leur satisfaction momentanee se fait aux detriments d'une 

ressource qui s'amenuise au meme rythme que s'accroissent les besoins. Apres avoir decrit la 

nature, la distribution, I'importance et les potentia lites du milieu forestier, Ie document s'attarde a 

decrire I'approche en matiere d'energie domestique, bonifiee tout au cours du dernier quart de 

siecle, pour tenter progressivement d'inverser Ie caractere ineluctable de cette situation. Une 

---------------------~--Tecsult International Limitee -----
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eventuelle solution depasse Ie plan strictement technique et revet une dimension nettement 

sociologique. 

De plus, les potentialites agricoles des terres potentielles d'accueil peuvent etre qualifiees de 

faibles sur I'ensemble de ce territoire. Dans cette optique, la vegetation, notamment I'arbre, 

constitue un element d'attenuation lorsque integre aux pratiques agricoles et pastorales ou utilise 

comme mesure de renforcement d'habitats fragiles et instables. 

Bref, la mission a tente de faire Ie point sur les ressources existantes et d'evaluer les potentia

lites et les strategies mises de I'avant au Niger pour contrer cet ecart sans cesse grandissant 

entre la satisfaction des besoins des populations et la capacite des milieux naturels ales satis

faire. 

---------" --"--""--" ----Tecsult International Limitee -----
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Zone d'etude 

La zone d'etude reliee au Programme Kandadji couvre la vallee du fleuve Niger depuis la fron

tiere malienne jusqu'a la frontiere nigeriane. L'etude de la vegetation et des modes d'occupation 

des terres se limite principalement a la ZED OU les impacts seront vraisemblablement les plus 

marques. Elle comprend (figure 2.1) : 

• I'aire du futur reservoir cree par la retenue; 

• une zone adjacente de largeur variable delimitee au nord par la frontiere du Mali; 

• une bande en aval de la retenue d'environ 10 km de part et d'autre du fleuve 
Niger et d'une longueur approximative de 80 km pour caracteriser les zones 
potentielles de reinstallation et les impacts associes a la rupture potentielle du 
barrage; 

• une seconde bande plus en aval de 2 km de part et d'autre du fleuve jusqu'a 
Tillaberi. 

Ainsi delimitee, la ZED couvre une superficie de 4 542 km2
. 

2.2 Inventaire/cartographie 

L'approche methodologique retenue se modele sur les enjeux specifiques a la ZED a savoir qu'i! 

s'agit d'un milieu habite, appele a disparaitre et caracterise par des investissements de diverses 

natures, des utilisations du sol et des ressources naturelles qui lui sont propres de meme que 

par des potentialites et contraintes qui en conditionnent I'evolution a court et moyen termes. 

L'approche retient deux axes. Le premier consiste a rendre compte de la nature et de la distribu

tion de la vegetation et des modes d'occupation des sols tels qu'on les observe actuellement 

dans la zone habitee et, par extension, a travers toute la ZED et ce, dans Ie contexte des envi

ronnements qui les conditionnent. Ce dernier aspect constitue Ie second axe qui, au surplus, 

servira de support pour revaluation et la determination des potentialites (aptitudes forestiere, 

agricole et pastorale) ou encore pour revaluation des risques et contraintes associes au milieu 

physique proprement dit. 

Ainsi structuree, I'approche permet de caracteriser Ie milieu de vie des populations actuelles et 

de guider la recherche de terres d'accueil pour les populations deplacees. Comme Ie precise 

Ichaou (2000), il est maintenant prouve en zone sahelienne que pour des conditions pluviome

triques semblables a I'echelle locale, c'est Ie cadre physique (geomorphologie, modele, pente, 
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RESUME 

Les retombees associees au Programme Kandadji se font sentir Ie long du corridor occupe par Ie 
fleuve Niger et affectent plus particulierement la zone d'etude detaillee (ZED). Cette derniere 
d'une superficie de 4 542 km2 comprend les sous-zones constituees par Ie barrage lui-meme, Ie 
reservoir long d'une soixantaine de kilometres, la partie situee immediatement en aval du 
barrage jUSqU'8 la hauteur de la ville de Tillaberi et, enfin, la sous-zone de recasement destinee 
8 recevoir les populations deplacees. 

La ZED se situe dans la zone sahelienne et plus specifiquement dans sa partie nord-ouest 18 ou 
les precipitations moyennes annuelles ne depassent guere 350 mm. Le relief se presente sous la 
forme d'un plateau legerement incline du nord vers Ie sud. II s'agit de plaines sablonneuses 
percees ici et 18 d'affleurements rocheux formes de roches volcaniques, de gres ou de schiste. 
Sa partie ouest se demarque par la presence de trains dunaires particulierement puissants et 
importants dans Ie secteur compris entre Ie Gorouol, Ie fleuve et la frontiere malienne. 

Le fleuve et ses abords immediats constituent un secteur potentiellement riche qui se traduit par 
une grande diversite de biotopes et d'habitats lies aux conditions variees de sol, d'humidite et 
aux regimes hydriques variables tout au cours de I'annee. Ces habitats ont dO dans Ie passe se 
manifester 8 travers une gamme importante de groupements vegetaux abritant une flore riche en 
especes hydrophiles; c'est du moins les paysages que quelques stations temoins ont permis de 
reconstituer. 

Dotees de grandes potentia lites halieutiques, agricoles et pastorales, les rives du fleuve sont 
depuis fort longtemps densement occupees par des riverains auxquels s'ajoutent des paysans 
de I'arriere-pays frappes par les secheresses qui y trouvent refuge. En raison de cette forte 
« anthropisation », la vegetation et la flore originates en ressentent Ie coup au pOint ou de nom
breuses especes ont pratiquement disparues. 

Sur la terre ferme, Ie paysage est relativement monotone domine par des steppes arbustives 
claires et peu diversifiees. L'inventaire de la vegetation a ete conduit au cours de la premiere 
quinzaine de mai 2005 apres une planification 8 partir des images satellites disponibles. Cet 
inventaire en plus d'accorder une place preponderante 8 la structure et 8 la composition des 
strates des differents groupements observes prend en compte les conditions du milieu qui en 
expliquent les potentialites et les contraintes; ces dernieres resultant de I'erosion hydrique et 
eolienne. 

Un total de 31 strates differentes, formations vegetales et types d'occupation des sols conside-. 
res, ont ete identifies et cartographies. Les steppes arbustives se nuancent selon I'importance et 
la dominance de certaines especes et leur ensemble couvre au-del8 de 171 000 ha comptant 
pour 37 % de la ZED. Aces groupements s'ajoutent les steppes arborees, les parcs forestiers et 
quelques plantations qui totalisent 7660 ha (2 %). Le domaine cultive (cultures, jacheres et 
complexes culture-arbres) occupe une superficie d'un peu plus de 139 680 ha (31 %). Aux 
cultures pluviales, s'ajoutent les cultures associees aux sols humides (culture de crue, de 
decrue, irriguees) qui occupent 18 122 ha (4 %). Quant aux milieux incultes constitues de dunes 
vives, de dunes fixees, de terrains rocheux, de glacis denudes et de denudes lateritiques tota
lisent 73511 ha (16 %). 

Les populations deplacees seront particulierement dependantes des sources d'approvisionne
ment en bois de feu et de nouvelles terres agricoles. La cartographie des formations vegetales et 
des types d'occupation des sols et celie des conditions biophysiques dans lesquelles on les 
retrouve ont perm is de definir des envelop pes cartographiques relativement homogenes qui ont 
servi de cadre de reference a revaluation des aptitudes forestieres et agricoles. 
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Le stock ligneux disponible dans la ZED se chiffre a 1,8 million de stares. Des pertes de I'ordre 
de 3,2 % serant enregistrees avec la creation de Kandadji totalisant pras de 59 000 stares; 
quantite vraisemblablement recuperable avant la mise en eau du reservoir. Exploitee dans 
l'optique d'une utilisation durable de la ressource ligneuse, les pralavements ne pourront depas
ser annuellement quelque 180 205 stares. Au Niger, par mesure de prudence, seuls les trois 
quarts de cette productivite annuelle seront effectivement exploites, soit un total de I'ordre de 
135 000 stares, soit un volume capable de rencontrer les besoins d'une population de 
104000 personnes. 
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1. INTRODUCTION 
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Sur tout Ie territoire riverain situe en aval du futur barrage de Kandadji, soit quelque 440 km des 

500 que fait Ie fleuve Niger depuis la frontiere malienne jusqu'a celie du Nigeria, on peut avancer 

globalement que la qualite de vie des populations notamment les populations riveraines sera 

amelioree par suite de la regularisation des debits du fleuve Niger durant I'annee. Ainsi, les pro

ductions horticoles perdront Ie caractere aleatoire qu'elles ont connu au cours des dernieres 

decennies; I'approvisionnement en eau des vi lies et villages riverains sera mieux assure d'ou 

une amelioration marquee du contexte socio-economique general. 

Par contre, la situation sera tres differente sur I'extreme nord du cours du fleuve Niger (dans sa 

partie nigerienne), so it entre la frontieremalienneetlesitedel.ouvrage.soixante kilometres en 

aval. La situation est d'autant plus critique et preoccupante que les potentialites les plus interes

santes et la diversite la plus marquee des ecosystemes des 4 542 km2 que couvre la zone 

d'etude detaillee (ZED) sont pratiquement confinees Ie long du lit majeur du fleuve et de ses 

abords immediats comme en temoignent la concentration des populations ancrees aut~ur de ses 

potentia lites notamment agricoles et pastorales. 

On estime a 41 500, Ie nombre de personnes qui devront etre deplacees avec I'avenement de ce 

projet. II convient de signaler qu'en dehors du lit majeur du fleuve et de ses abords immediats, 

les conditions de vie se deteriorent rapidement pour faire place a des milieux tres peu fertiles qui 

resistent mal aux aleas climatiques et qui sont exacerbees par suite des phenomenes recurrents 

d'erosion hydrique et eolienne. 

La presente etude porte strictement sur Ie volet « Vegetation ». Dans Ie cadre de cette etude, la 

vegetation est abordee sous deux angles: la satisfaction des besoins et I'amelioration ou la 

consolidation des milieux de vie qui seront crees; aussi, la methodologie des inventaires s'est

elle modelee aut~ur de ces imperatifs. 

Les statistiques en matiere d'l!waluation des besoins qu'ils soient agricoles ou forestiers sont 

maintenant connues; iI en va de meme des potentialites des territoires d'accueil. On sait ega le

ment que les besoins energetiques du Niger, dependant a pres de 90 % du bois de feu, ne sont 

plus satisfaits sur une base durable, leur satisfaction momentanee se fait aux detriments d'une 

ressource qui s'amenuise au meme rythme que s'accroissent les besoins. Apres avoir decrit la 

nature, la distribution, I'importance et les potentia lites du milieu forestier, Ie document s'attarde a 

decrire I'approche en matiere d'energie domestique, bonifiee tout au cours du dernier quart de 

siecle, pour tenter progressivement d'inverser Ie caractere ineluctable de cette situation. Une 
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eventuelle solution depasse Ie plan strictement technique et revet une dimension nettement 

sociologique. 

De plus, les potentialites agricoles des terres potentielles d'accueil peuvent etre qualifiees de 

faibles sur I'ensemble de ce territoire. Dans cette optique, la vegetation, notamment I'arbre, 

constitue un element d'attenuation lorsque integre aux pratiques agricoles et pastorales ou utilise 

comme mesure de renforcement d'habitats fragiles et instables. 

Bref, la mission a tente de faire Ie point sur les ressources existantes et d'evaluer les potentia

lites et les strategies mises de I'avant au Niger pour contrer cet ecart sans cesse grandissant 

entre la satisfaction des besoins des populations et la capacite des milieux naturels ales satis

faire. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Zone d'etude 

La zone d'etude reliee au Programme Kandadji couvre la vallee du fleuve Niger depuis la fron

tiere malienne jusqu'a la frontiere nigeriane. L'etude de la vegetation et des modes d'occupation 

des terres se limite principalement ell la ZED ou les impacts seront vraisemblablement les plus 

marques. Elle comprend (figure 2.1) : 

• I'aire du futur reservoir cree par la retenue; 

• une zone adjacente de largeur variable delimitee au nord par la frontiere du Mali; 

• une bande en aval de la retenue d'environ 10 km de part et d'autre du fleuve 
Niger et d'une longueur approximative de 80 km pour caracteriser les zones 
potentielles de reinstallation et les impacts associes ell la rupture potentielle du 
barrage; 

• une seconde bande plus en aval de 2 km de part et d'autre du fleuve jusqu'a 
Tillaberi. 

Ainsi delimitee, la ZED couvre une superficie de 4 542 km2 

2.2 Inventaire/cartographie 

L'approche methodologique retenue se modele sur les enjeux specifiques ell la ZED a savoir qu'il 

s'agit d'un milieu habite, appele ell disparaltre et caracterise par des investissements de diverses 

natures, des utilisations du sol et des ressources naturelles qui lui sont propres de meme que 

par des potentialites et contraintes qui en conditionnent I'evolution ell court et moyen termes. 

L'approche retient deux axes. Le premier consiste ell rendre compte de la nature et de la distribu

tion de la vegetation et des modes d'occupation des sols tels qu'on les observe actuellement 

dans la zone habitee et, par extension, ell travers toute la ZED et ce, dans Ie contexte des envi

ronnements qui les conditionnent. Ce dernier aspect constitue Ie second axe qui, au surplus, 

servira de support pour I'evaluation et la determination des potentialites (aptitudes forestiere, 

agricole et pastorale) ou encore pour I'evaluation des risques et contraintes associes au milieu 

physique proprement dit. 

Ainsi structuree, I'approche permet de caracteriser Ie milieu de vie des populations actuelles et 

de guider la recherche de terres d'accueil pour les populations deplacees. Comme Ie precise 

Ichaou (2000), il est maintenant prouve en zone sahelienne que pour des conditions pluviome

triques semblables ell I'echelle locale, c'est Ie cadre physique (geomorphologie, modele, pente, 
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etc.) qui est Ie facteur determinant du fonctionnement ecologique (biologique et hydrique) des 

structures vegetales. Cette premiere condition justifie I'existence de structures vegetales diffe

rentes sur une meme unite de paysage avec une quantite egale de pluie. Par contre, dans un 

contexte plus large (a I'echelle regionale), c'est la pluviometrie qui conditionne Ie gradient de 

distribution vegetale, plus lache au nord et qui progressivement prend de !'importance en termes 

de recouvrement vers Ie sud. 

Partant de ces considerations, !'approche geomorphologique est un des outils efficaces pour 

identifier et caracteriser les principales stations ecologiques et les facies de vegetation corres

pondants dans cette zone d'etude restreinte. En effet, I'approche geomorphologique presente un 

interet certain pour la caracterisation des conditions « stationnelles » de ces formations vege

tales, grace a une analyse du relief terrestre. des unites geomorphologiques et geologiques Ie 

long et de part et d'autre du fleuve jusqu'a couvrir I'etendue de la zone restreinte. II ne s'agit pas 

de decrire seulement les unites geomorphologiques, mais de chercher ales expliquer et ales 

mettre en liaison avec la vegetation ligneuse observee. 

2.2.1 Milieu physique 

L'approche methodologique utilisee est donc basee sur la reconnaissance des types de paysage 

definis sur la base du relief, des formes de terrain, des materiaux de surface et de la roche mere. 

Leur delimitation procede d'un premier decoupage, impliquant Ie relief et les formes de terrain, 

realise a partir de !'image Radar agrandie a I'eche/le 1 :75000. Les unites cartographiques ainsi 

obtenues sont par la suite raffinees sur la base d'une reconnaissance sommaire de la vegetation 

a I'aide de I'imagerie Landsat. Enfin, ces unites cartographiques sont documentees aux plans 

des sols et de la roche mere a partir de I'information fournie par Ie CILSS (2001) pour la deter

mination des aptitudes agricoles et pastorales des sols dans les pays saheliens. 

Compte tenu de I'echelle de ce dernier document (1 :500000), il a ete necessaire de proceder a 
un rendu plus fin de son contenu en tirant parti du couvert vegetal et de I'individualisation de 

plages cartographiques qui avaient dO etre abandonnees compte tenue de leur superficie trop 

restreinte pour apparaitre a I'echelle du document original. Cette mise a niveau pour une utilisa

tion a plus grande echelle de ce document (CILSS, 2001) a ete realisee dans Ie cadre de la defi

nition des unites de paysage. 
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2.2.2 Vegetation et occupation des sols 

2.2.2.1 Plan de sondage 

Page 2-4 

Le plan de sondage pour I'inventaire des formations vegetales et des unites d'occupation des 

terres procede de I'analyse visuelle de I'image satellite une fois redressee et agrandie a I'echelle 

1:75000 sur laquelle avait ete superposee la carte du CILSS (2001). En ayant en toile de fond la 

variabilite longitudinale, cette analyse vise a obtenir un echantillonnage qui soit a la fois repre

sentatif de la diversite des reflectances observees sur I'image et de la diversite des milieux bio

physiques tout en tenant compte des conditions d'acces. Chaque point de contrale est localise 

sur I'image en meme temps que sont determinees ses coordonnees latitudellongitude. Une 

centaine de points ont ete ainsi selectionnes pour la ZED. 

C'est donc dire que la reconnaissance des formations vegetales a partir des points de contrale 

selectionnes a I'etape precedente sera realisee dans Ie cadre de zones biophysiques relative

ment homogenes determinees sur la base des materiaux et roches meres. Chaque point de 

contrale retenu appartient donc a un milieu physique donne defini sur la base de conditions 

geologiques/geomorphologiques qui engendrent Ie fonctionnement hydrique de surface, influen

cent la nature des sols (texture et structure), leur fertilite et leur comportement face aux diverses 

formes d'erosion particulierement dans une zone ou les processus d'alteration de la roche en 

place sont importants. Ces produits d'alteration sont remodeles selon les agents les plus actifs 

(eau et vent); Ie tout dans un contexte bioclimatique donne et determinant pour I'apparition et Ie 

maintien des communautes vegetales et des sols. 

2.2.2.2 Contro/es terrestres 

L'inventaire au sol a ete effectue au cours de la premiere quinzaine de mai ~005 a I'aide 

d'images satellites d'annees differentes et s'etendant sur des periodes differentes dans I'annee. 

Les images Landsat utilisees s'echelonnent entre Ie 29 octobre 1999 et Ie 16 fevrier 2002, tandis 

que celles de Quick Bird sont datees du 2 et 15 avril, du 3 et du 8 mai et du 11 septembre 2003. 

Les points de contrale au sol sont positionnes a I'aide d'un GPS. Les informations colligees a 
chacun des points de contrale sont consignees sur une fiche de releve. Une premiere section de 

la fiche repertorie les renseignements d'ordre topographique et des conditions du milieu phy

sique (versant, forme de pente, longueur de pente, position sur la pente, exposition, deciivite, 

drainage et caracteristiques des materiaux et roches meres). La section la plus importante 

concerne I'information relative au groupement vegetal. Les especes sont recensees par strate 
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(arborescente, arbustive et herbacee) en tenant compte de leur hauteur moyenne, de leur 

importance relative et du pourcentage de recouvrement de la strate. Sur la base du recouvre

ment total de la formation vegetale, de I'importance relative des diverses strates et de sa compo

sition, Ie groupement est denomme selon la classification de Yangambi (1956) et specifie en 

fonction de ou des especes les plus abondantes. Enfin, les perturbations observees sont enre

gistrees de meme que I'origine de la formation; to utes autres observations pertinentes pouvant 

etre consignees dans un espace reserve aux remarques. 

2.2.2.3 Interpretation 

Sous-zone potentieffe de reinstaffation 

L'identification et la delimitation des formations vegetales ligneuses et des modes d'occupation 

des terres procedent de I'interpretation visuelle des images satellites tout en tenant compte des 

unites de paysage. Cette interpretation visuelle s'appuie sur les relations existantes entre les 

renseignements tires des points de controle et leurs signatures spectrales permettant ainsi une 

extrapolation de son contenu aux plages presentant Ie meme signal en termes de tonalite et 

description. 

Les formations vegetales delimitees dans Ie cadre d'une unite de paysage respecte Ie perimetre 

de I'unite de paysage et en partage les specificites. 

Sous-zone inondee 

Rappelons qu'il s'agit de tout Ie territoire situe en deva de la cote 228 identifiant Ie niveau maxi

mum d'operation retenu. 

Les etapes d'identification et de delimitation des formations vegetales et des modes d'occupation 

des terres sont semblables a celles empruntees dans Ie cas de la zone potentielle de reinstalla

tion. Cependant, Ie lit majeur du fleuve a ete traite a partir de la couverture satellitaire Quick Bird. 

Dans ceUe derniere sous-zone, I'echantillonnage a porte sur 10 pOints de controle distribues Ie 

long de quatre transects juges representatifs des conditions retrouvees sur ce tronvon du fleuve. 

2.2.2.4 Cartographie 

La delimitation des unites cartographiques (types de paysage, vegetation et occupation des 

terres) est realisee visuellement, numerisee et georeferenciee. 
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Compte tenu des enjeux propres aux differentes sous-zones, il a ete eonvenu que la sous-zone 

inondee d~nt fait partie la sous-zone du lit majeur du fleuve serait eartographiee a I'eehelle 

1 :20 000; Ie restant de la ZED, a I'eehelle 1 :75 000. 

C'est done dire que les ealeuls de superfieie respeeteront ee deeoupage eartographique. 
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3. CADRE LEGAL ET INSTUTIONNEL 

3.1 Cadre legal 

Le Niger est signataire de plusieurs conventions, traites et accords qui directement ou indirecte

ment influencent Ie devenir de la flore et des formations vegetales presentes sur Ie territoire nige

rien. A cet effet, signalons : 

• la Convention sur la diversite biologique (COB); 

• la Convention de lutte contre la desertification (CCD); 

• la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(UNFCCC); 

• la Convention sur les zones humides d'importance internationale particulierement 
comme habitats des oiseaux d'eau (RAMSAR); 

• la Convention sur Ie commerce international d'especes de faune et de flore sau
vage menacees d'extinction (CITES); 

• Ie Protocole de Kyoto. 

A une echelle plus regionale, Ie Niger est signataire de diverses conventions: 

• la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles (Conven
tion d'Alger); 

• la Convention portant creation de I'autorite du bassin du Niger (ABN). 

L'adhesion du Niger aces diverses conventions a necessite qu'il se donne un cadre institutionnel 

adapte a la prise en compte de nouvelles responsabilites decoulant de ces ententes. Aussi, 

plusieurs actions de reforme des politiques forestieres et institutionnelles ont ete engagees. 

Ces actions s'inscrivent dans Ie prolongement de I'ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 por

tant sur I'institutionnalisation des etudes d'impact sur I'environnement qui a precede la mise en 

place du Consell national de I'environnement pour un developpement durable (CNEDD) et I'ela

boration du Plan national de I'environnement pour un developpement durable (PNEDD). 

S'ensuit I'enonce de strategies et programmes d'envergure nationale : 

• Strategie nationale et plan d'action - Diversite biologique; 

• Strategie nationale et plan d'action - Energie et developpement durable; 
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• Programme d'action nationale de lutte c~ntre la desertification et gestion des res
sources naturelles (PAN/LCD-GRN); 

• Strategie nationale et plan d'action - Changements climatiques; 

• Programme de gestion de la diversite biologique. 

Des lois, des ordonnances sont venues sanctionner ces diverses initiatives notamment en ce qui 

concerne la gestion de la couverture vegetale. 11 s'agit de: 

• ordonnance 92-037 du 21 aout 1992 portant organisation de la commercialisation 
et du transport de bois dans les grandes agglomerations et la fiscalite qui lui est 
applicable: comme Ie souligne Dandah et alii (n.d.), cette « ordonnance introduit 
Ie systeme de gestion participative des forets. Ces dernieres sont cedees en 
concessions rurales aux communautes villageoises qui les exploitent a travers 
des organisations denommees marches ruraux de bois. Ces marches ruraux sont 
geres par des structures locales de gestion. Grace a ce dispositif, Ie bois vivant 
ou mort est exploite et vendu a des commeryants transporteurs. Sur chaque 
stere de bois vendue, une taxe est peryue et repartie entre rEtat, les collectivites 
territoriales et les structures locales de gestion »; 

• ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 : « elle fixe Ie cadre des activites agricoles, 
sylvicoles et pastorales dans la perspective de la protection de I'environnement et 
de la promotion humaine. Elle assure la securite des operateurs ruraux, par la 
reconnaissance de leurs droits, et favorise Ie developpement par une organisa
tion rationnelle du monde rural» (Dandah et alii, n.d.); 

• ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 : institutionnalisation des etudes d'impact 
sur I'environnement au Niger. Cette ordonnance subordonne I'execution de 
toutes activites publiques ou privees d'amenagement, d'equipement et de pro
duction susceptibles d'apporter des changements negatifs ou positifs a I'envi
ronnement a la realisation d'une etude d'impact; 

• loi 98-07 du 29 avril 1998 : fixe Ie regime de la chasse et de la protection de la 
faune; 

• loi 98-56 du 29 decembre 1998 : loi-cadre sur la gestion de I'environnement. 

La loi no 2004-040 du 8 juin 2004, portant regime forestier au Niger constitue probablement Ie 

document ayant la plus forte incidence sur Ie regime de gestion et de mise en valeur des res

sources forestieres. 

L'article 3 du code forestier etablit que « rEtat est garant de la preservation des ressources 

forestieres nationales en concertation avec les acteurs con cernes par la gestion, I'utilisation et 

I'exploitation des forets ». 

Le chapitre 2 prevoit la definition d'une politique forestiere nationale dont la mise en reuvre 

releve du ministre charge des forets. Dans son article 9, il est precise que les orientations fon-
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damentales de cette politique concernent la satisfaction des besoins energetiques de la 

population et I'amelioration du cadre de vie, la preservation et la valorisation des divers usages 

et fonctions des fon~ts et de I'arbre, la regeneration des forets, la conservation de la diversite 

biologique et la participation responsable des parties interessees, en particulier celie des collec

tivites territoriales et des populations locales III la planification, I'elaboration, la mise en reuvre et 

I'evaluation des activites forestieres. 

Le domaine forestier des collectivites territoriales, s'entend des « forets legalement acquises 

selon les moyens du droit ecrit ou par voie de concessions octroyees sur Ie domaine forestier 

protege de I'Etat conformement III la legislation en vigueur )}. Ces concessions peuvent etre moti

vees par « Ie besoin d'une responsabilisation des populations locales organisees et preparees a 
eet effet en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles de leurs terroirs » ou par « Ie 

transfert de tout ou partie de terrains restaures ou amen ages en vue de leur gestion dans des 

conditions ecologiquement rationnelles )}. 

Les operations d'ouverture de pare-feu, les operations de conservation des eaux, de defense et 

de restauration des sols, les operations de semis et plantation d'arbres, les operations de repe

rage, sauvetage et protection des regenerations naturelles, les operations d'exploitation des pro

duits forestiers conformes au plan d'amenagement constituent autant d'operations de mise en 

valeur des forets (article 31). 

L'article 39 mentionne que « les defrichements dans les forets non classees doivent etre prevus 

par les schemas d'amenagement forestier)}. Comme Ie stipule I'article 51 des « droits d'usage 

coutumiers sont reconnus aux communautes locales sur les forets situees sur leurs terroirs en 

vue de satisfaire leurs besoins individuels ou familiaux, sans que les prelEwements effectues 

puissent faire I'objet de commerce)} Dans les forets classees, les droits coutumiers se limitent 

au ramassage de bois mort, au prelevement du bois necessaire a la fabrication d'outils agricoles, 

a la recolte des produits d'exsudation, des fruits sauvages et des plantes medicinales et alimen

taires (article 52). 

3.2 Modalites administratives 

Au niveau central, la gestion des ressources naturelles est partagee entre plusieurs departe

ments dont Ie nombre est plus fonction des conjonctures politiques que des necessites fonction

nelles. A I'echelon deconcentre, on trouve les services de I'environnement dont la mission 

consiste a mettre en reuvre la politique forestiere gouvernementale. « lis ont pour tache 
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I'encadrement des populations, Ie contrale du respect des lois et reglements, Ie conseil et 

I'execution sur Ie terrain des actions de gestion des ressources naturelles ». 

Comme Ie souligne (Dandah et alii, n.d.), « la forte emprise de I'administration centrale sur Ie 

fonctionnement des services deconcentres et des collectivites territoriales a eu un effet limitant 

sur Ie developpement des administrations territoriales et sur leurs capacites a impulser Ie deve

loppement local ». 

A cote de ces services techniques classiques, on assiste a I'emergence de nouvelles institutions 

de gestion des ressources naturelles. 

3.3 Tendances 

L'Etat prone la responsabilisation des populations pour la gestion de leurs propres affaires. 

« C'est une chose apparemment plus difficile a faire qu'a dire, en raison des lourdeurs sociolo

giques et politiques, de I'analphabetisme et aussi des erreurs dans les methodes d'approche 

adoptees ». Les experiences de gestion de terroirs menees par les projets, visent par un enca

drement des operateurs ruraux a leur faire prendre conscience du fait que leur devenir est lie a 

celui des ressources naturelles qu'ils exploitent. 

Enfin, on constate que « les textes sur la decentralisation dressent un catalogue de compe

tences qui sont transferees aux collectivites locales sans toujours mettre a leur disposition les 

moyens adequats )}. 
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4. DESCRIPTION DU MILIEU 

4.1 Climat 
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La zone d'etude du Programme Kandadji est marquee par deux types de climat: un climat de 

type sahelien dans sa partie nord avec des precipitations annuelles qui oscillent entre 250 et 

350 mm; au sud, un climat de type soudanien ou les precipitations peuvent atteindre au-dela de 

600 mm par annee. La temperature moyenne des minima avoisine les 20°C, celie des maxima 

3rC. On distingue une saison humide qui va de juin a septembre et une saison sache s'eten

dant d'octobre a mai. 

La ZED appartient en totalite a la zone sahelienne. Les releves effectues a la station meteorolo

gique de Ayorou montrent que pour la periode de 1954-1998, les precipitations moyennes 

annuelles (PMA) ont ete de 315 mm; 82 % de ces precipitations survenant au cours des mois de 

juillet, aoOt et septembre tandis que pour la station de Tillaberi, situee a I'extreme sud de la ZED, 

la moyenne se situait autour de 438 mm; 75 % des precipitations tombant au cours du meme 

trimestre. 

Le tableau 4.1 presente une description des compartiments phytogeographiques de I'ouest nige

rien tels que definis par Saadou (1993) et modifies par Ichaou (2000). A chaque zone bioclima

tique correspond une sequence type de relief et de substrat associee a des formations vegetales 

et une flore particuliares. 

Mahamane (2005) a procede a une determination des indices d'aridite bioclimatique afin de 

ciasser les departements de la region de Tillaberi en zones bioclimatiques distinctes (figure 4.1) 

L'aridite dans Ie sud-ouest nigerien s'exprime par un gradient sud-nord, les deux principales 

zones bioclimatiques etant la zone semi-aride au sud et la zone aride au nord, avec une zone de 

transition ou intermediaire entre les deux; ce qui renforce et supporte la difference observee 

entre les localites du nord et celles du sud. 
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Tableau 4.1 
Compartiments phytogeographiques de I'ouest nigerian 

Compartiments Substrat Vegetation 
Compartiment soudanien 
c----~ ~-----~ 

Nord-soudanien occidental • Socle en surface • Foret seche basse sur les plateaux 
(600 a 800 mm) • Sediments du continental sur les • Forets galeries Ie long des cours 

plateaux d'eau 
• Dables quaternaires au fond des • Foret claire sur les terrasses 

vallees sEIches argileuses et dans les vallees 
• Savane dans les vallees seches et 

sur les dunes fixees 

Compartiment sahe/o-soudanien 
SaMlo-soudanien occidental • Unites morphologiques = plateaux • Fourres a Combretum sur les 
(550 a 600 mm) demanteles avec un systeme plateaux lateritiques 

instable de faibles pentes et de • Steppes sur les terrasses sableuses, 
contre-pentes dans les valJees seches et sur les 

dunes fixees 
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Flore 

• Plateaux lateritiques : Combretum micranthum, 
Combretum nigricans, Combretum collinum, 
Crossopteryx febrifuga, Afrormosia laxiflora, 
Securidaca longepedunculata, Ostryoderris 
stiihlmannii 

• Galeries: Nauclea latifolia, Daniellia olivieri, 
Kigelia africana, Albizia chevalieri 

• Vallees seches: Butyrospermum paradoxum, 
Neocarya macrophylla, Borassus aethiopum, 
Andropogon gayanus 

• Dunes fixees : Vitex doniana, Sterculia setigera, 
~<!,"ki<ibig/obosa, Cymbopogon giganteus 

• Plateaux lateritigues : Guiera senegalensis, 
Commiphora africana, Combretum micranthum, 
Acacia macrostachya Lannea acida, Croton 
zambezicus, Acacia ataxacantha, Combretum 
nigricans, Boscia senega/ensis, Boscia 
angustifo/ia 

• Vallees seches : Hyphaene thebaica, Bauhinia 
rufescens, Annona senega/ensis, Combretum 
glutinosum, Acacia a/bida 
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Tableau 4.1 
Compartiments phytogeographiques de !'ouest nigerien 

Compartiments 
Cotnp~rlitnentsahelien 

Sud saM 
(350 a 55 

Nord sah 
(250 a 35 

lien occidental 
o mm) 

31ien occidental 
Omm) 

Substrat 

• Sediments du continental terminal sur 
les plateaux lateritiques 

• sables dans les cordons dunaires, 
sur les terrasses sableuses et dans 
les fonds des dalJols et vallees 
seches 

• Sediments du continental terminal sur 
les plateaux lateritiques 

• Rares affleurements du socle dans 
les zones basses et dunes fixees 

Tire de Saadou (1993) et modifie par Ichaou (2000). 

Vegetation 

• Fourres moins denses a Combretum 
sur les plateaux lateritiques 

• Formations de galeries sur les berges 
des dallols et les cours d'eau 

• Steppes arborees sur les terrasses 
sableuses et sur les dunes fixees 

• Fourres a Combretum sur les 
plateaux lateritiques 

• Steppes arbustives dans les zones 
basses et sur les substrats sableux 
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Flore 

• Plateaux lateritiques : Guiera senegalensis, 
Commiphora africana, Combretum micranthum, 
Acacia macrostachya, Acacia ataxacantha, 
Combretum nigricans, Boscia senegalensis, 
Boscia angustifo/ia 

• Vallees seches etdans les dallols : Hyphaene 
thebaica, Bauhinia rufescens, Annona 
senegalensis, Combretum glutinosum, Acacia 
albida 

• Dunes: Acacia senegal, Leptadenia 
pyrotechnica, Aristida mutabilis, Tephrosia 
nubica, Cenchrus biflorus 

• Zones basses: Acacia seyal, Schoenefeldia 
gracilis, Balanites aegyptiaca, Cordia sinensis 
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Figure 4.1 
Zones bioclimatiques de la region de Tillaberi 

Tiree de Mahamane, 2005. 

4.1.1 Tendances 

Page 4-4 

Au cours des cinquante dernieres annees, on assiste a un deplacement vers Ie sud de la plupart 

des zones de vegetation au Niger. La diminution de la pluviometrie moyenne est en grande 

partie responsable de ce glissement continu des zones de vegetation; plus manifeste dans Ie cas 

de la transition zone sahelienne - zone soudanienne (Wezel, Bohlinger et Bocker, 1999). 

Selon Breman et Kessler (1995), ces changements climatiques se repercutent sur la composition 

et la distribution des peuplements ligneux. lis varient selon la zone climatique consideree et les 

unites geomorphologiques en cause. 

Sur les sols sableux, la regression de la couverture ligneuse est imputable aux reserves d'eau 

souterraine qui n'ont pu se reconstituer par suite de I'insuffisance des pluies. Dans les plaines 

sablo-limoneuses et les sols rocheux peu profonds, Ie recul de la couverture ligneuse a ete plus 

marque. Cette situation est imputable au fait que les sols limoneux se degradent en laissant 
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apparaltre une croOte superficielle qui empeche I'infiltration de I'eau et du meme coup 

!'etablissement des ligneux. II s'ensuit un ruissellement de plus en plus important; la vegetation 

se confinant alors sur les sites de captage. 

C'est dans les paysages fluviaux que les modifications ont ete les plus limitees puisqu'ils evo

luent plus ou moins au rythme des apports d'eau en provenance des terres se drainant dans ces 

fonds de vallees. lis servent alors de refuges abritant des pools d'especes qui assureront du 

meme coup la recolonisation des sites qui ont Ie plus soufferts de la secheresse. 

Dans Ie contexte des compartiments phytogeographiques et des zones bioclimatiques du nord

ouest nigerien, se degagent des considerations relatives au fonctionnement biologique et hydri

que particulier dans cette frange sahelienne (Ichaou, 2004). 

Ainsi, ce dernier auteur note que la modification du cycle de I'eau a I'eche"e du cadre physique 

global des bassins versants, s'accompagne toujours de phenomenes d'erosion hydrique et 

eolienne, et par consequent d'une redistribution spatiale des matieres transportees: transferts 

verticaux apres infiltration (transport principalement sous forme dissoute), et transferts horizon

taux grace au ruissellement et au vent (transport de particules). Ainsi, Ie desequilibre spatial en 

termes de ressources en eau s'accompagne d'un desequilibre des ressources vegetales, du sol 

et de la fertilite. Dans ce contexte, Ie transfert amont/aval de I'eau et de materiaux des zones 

hautes du versant (plateaux) aux zones basses (terrasses du f1euve Niger), peut etre un facteur 

benefique ou contraignant pour la dynamique et Ie fonctionnement de la vegetation ligneuse. Ce 

transfert devient dans la plupart des cas un element structurant de la vegetation que !'on observe 

tout au long de la zone parcourue. 

4.2 Geologie/geomorphologie 

Le socle rocheux de la zone a I'etude est constitue de roches granitiques datant du precambrien 

et appartenant au massif de Liptako. Le relief est constitue par un plateau incline du nord vers Ie 

sud surmonte par des collines granitiques ou des saillies doleritiques accompagnees de cordons 

de dunes. On observe par endroits Ie long du fleuve des affleurements de roches metamor

phiques (quartzite, Ie gneiss et Ie schiste). Les profils en travers du fleuve se caracterisent par 

des pentes douces qui deviennent raides a I'approche du cours d'eau. Les anciens chenaux du 

fleuve sont plus ou moins combles d'argile. 
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La serie geologique com porte donc des alluvions recentes, des sables d'origine diverse remon

tant au quaternaire, des roches volcaniques datant du tertiaire, des gres et des schistes associes 

au cretace et, enfin, des granites remontant au precambrien. 

Le relief de la ZED notamment dans Ie secteur situe a I'ouest du fleuve est domine par une serie 

de cn§tes dunaires alignees est-ouest. Plus au sud dans les plaines sablonneuses interdunaires, 

on observe la presence de depressions situees en contrebas des dunes; depressions particu

lierement fertiles en raison de leurs conditions d'humidite et leur teneur elevee en argile. 

Le relief plus marque au site du barrage tout com me Ie n§trecissement de la zone inondable 

s'expliquent par la presence de roches ignees. Immediatement en amont du site, la plaine inon

dable, surmontee de collines isolees, s'etale sur une distance de 10 a 15 km avec des pentes 

n'excedant pas 3 %. 

4.3 50ls1 

Le CILSS (2001) a defini une classification simplifiee des sols des pays du Sahel derivee des 

unites de sols des cartographies existantes et qui sert de base a la determination des aptitudes 

culturales et pastorales des terres. 

Dans Ie cas du Niger, cette information provient de trois sources: Gavaud et Boulet (1964); 

Boquier et Gavaud (1964) et Greigert et Pougnet (1965). 

Les sols sont definis selon « quatre types de milieux pedologiques organises en unites morpho

pedologiques ». 

4.3.1 Milieux de plateaux cuirasses entailles de larges vallees seches 

4.3.1.1 Plateaux cuirasses 

Dans les regions septentrionales, ces plateaux sont marques par la presence de cuirasse recou

verte a certains endroits de sable peu epais et colonisee par des formations vegetales du type 

« brousse tigree ». " s'agit de sols mineraux bruts. 

Dans les regions plus meridionales, on note « I'apparition d'un manteau constitue d~ materiaux 

gravillonnaires et de blocs de cuirasse ». Cette nappe gravillonnaire montre graduellement une 

matrice sablo-limoneuse ou se develop pent des sols ferrugineux tropicaux lessives indures. 

1. Tire de CILSS, 2001. 
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Ces milieux absents de la zone d'etude I'encadrent de part et d'autre. 

4.3.1.2 Vallees seches des zones saheliennes et soudano-guineennes 

Dans les parties meridionales du Sahel, existent de larges vallees qui entaillent les plateaux 

greseux du Continental Terminal et qui, a I'occasion, presentent « des axes d'ecoulement inter

rompus par des accumulations massives sableuses ou sablo-argileuses ». Des sols ferralitiques 

se sont develop pes dans ces materiaux colluviaux-alluviaux tres epais et tres homogenes. 

4.3.2 Milieux eolises 

4.3.2.1 Ensembles dunaires 

Dans la partie septentrionale, ces ensembles presentent un modele dunaire marque constitue de 

rides dunaires et de couloirs interdunaires. Des sols isohumiques brun rouge subarides s'y 

developpent. lis sont sableux, tres epais et rubefies sur environ un metre de profondeur et 

possedenten surface un horizon grisatre legerement humifere. 

Plus au sud, ces ensembles presentent un modele attenue. S'y developpent des sols ferrugineux 

tropicaux non ou peu lessives qui se distinguent des precedents par la presence d'un horizon de 

surface marque par « une impregnation plus faible et moins profonde de I'humus ». 

4.3.2.2 Depressions interdunaires 

Les depressions en forme de cuvette evasee sont caracterisees par des sols gris fonce souvent 

limoneux ou sablo-limoneux, riches en matiere organique et engorges d'eau a certaines periodes 

de I'annee. lis forment les sols isohumiques bruns subarides. 

Enfin, dans les parties les plus basses des grandes depressions, les sols sont noirs, plus argi

leux et constituent les vertisols argileux noirs. La ou il y a abondance de sodium echangeable 

marquee par I'apparition d'efflorescences salines, on note la presence de solonetz. 

4.3.3 Milieux alluviaux 

4.3.3.1 Val/ees des grands fleuves 

Dans les cuvettes, 113 ou en absence de courant, se decantent les elements tres fins en suspen

sion, on note la presence d'un horizon argileux gris, massif, marque par des traces de reoxyda

tion superpose a un horizon tres argileux et massif de couleur vert olive typiques des sols argi-
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leux hydromorphes. Dans les parties les plus basses, les sols deviennent plus argileux et 

forment les sols argileux hydromorphes agley d'ensemble. 

Des sols hydromorphes agley oxyde se developpent dans les bourrelets ou levees constitues de 

materiaux de granulometrie variable souvent riches en limons avec en surface un horizon gris 

clair tachete de rouge, indice de battement de la nappe phreatique. 

4.3.3.2 Vallees seches saMliennes 

Ces vallees incisent la surface sur plusieurs metres et ne connaissent plus d'ecoulement continu 

meme en saison des pluies. Leurs sols se differencient en fonction du modele forme de ter

rasses sableuses et de cuveUes de decantation. 

Les terrasses sont constituees de sable grossier et de graviers disposes en lits ou se sont 

developpes des sols peu evolues d'apport alluvial. 

Des vertisols de depression occupent les bas-fonds inondables ou sedimentent des materiaux 

argileux ou limono-argileux. lis presentent en surface une mince couche de texture fine surmon

tant un horizon sableux comparable a celui des terrasses. 

4.3.4 Milieux sur glacis 

Ces milieux sont assoch§s «a deux types d'unites geomorphologiques dans un contexte de 

roches riches en mineraux alterables (schiste, gneiss, basalte), soit les versants et les depres

sions a la peripherie de reliefs residuels, soit les bas de glacis en pente faible et reguliere }}. 

4.3.4.1 Versants des collines 

Sur les versants en pente forte, les sols sont constamment rajeunis par colluvionnement et 

decapage. Dans ces materiaux peu epais, se developpent les sols bruns eutrophes souvent 

associes a des lithosols et a des sols peu evolues d'erosion. 

4.3.4.2 Depressions peripMriques des collines 

Elles presentent un profil de cuvette ou atterrissent les materiaux par alluvionnement d'origine 

locale caracterises par la presence de vertisols topomorphes. L'horizon de surface de teinte tres 

foncee possede une structure fragmentaire fine, alors que les horizons plus profonds sont sou

vent marques par I'hydromorphie. 
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Dans la partie aval des glacis la ou les pentes deviennent tres faibles se developpent des sols a 
profil tres differencie. 

4.4 Flore et vegetation de la zone d'etude 

4.4.1 Flore 

Du point de vue phytogeographique, Ie Niger occupe Ie nord de la region soudano-zambienne et 

Ie sud de la region saharo-sindienne; la premiere concerne les domaines soudanien et sahelien, 

la seconde est une region desertique s'etendant de la cote Atlantique au Sahara occidental 

(Saadou, 1990). Jusqu'a present, on a denombre 2 124 especes vegetales avec une preponde

rance du groupe des angiospermes avec 1 460 especes On Oumarou et Boubacar, 2001). 

4.4.2 Vegetation 

4.4.2.1 Vegetation foresMre 

Forets naturelles 

La superficie forestiere nigerienne demeure encore mal connue rendant ainsi questionnables les 

statistiques forestieres. En 1989, on evaluait la surface des terres forestieres a 14 millions 

d'hectares. Ce chiffre reste entache de certaines limites dO au fait que les resultats obtenus a 

I'echelle nationale proviennent d'une extrapolation des donnees de I'inventaire realise par Ie 

Projet Planification et utilisation des sols et forets (PUSF) sur une superficie d'environ 

146000 km2 et ne porte que sur les ressources ligneuses commercialisables (Mahamane, 

1999). 

Par ailleurs, Aboubacar (1989), cite par Ada et Mahamane (1999), etablit que la superficie des 

forets au Niger ne depasserait guere 7 millions d'hectares. Ces ecarts dans les estimations de la 

couverture forestiere pourraient etre imputables a des interpretations differentes du type 

« fa ret }). De fait, les formations dont Ie recouvrement oscille entre 10 et 25 % comptent pour 

50 % de la superficie forestiere totale; ce pourcentage passe a 47 % pour les formations dont Ie 

recouvrement varie entre 26 et 75 %, et seuls 3 % des formations forestieres possederaient un 

taux de recouvrement superieur a 75 %. 

Soumises ell des pressions d'origine humaine et pastorale, au stress qui a suivi les peri odes de 

secheresse, la production des forets nigeriennes reste faible avec des rendements variant de 0,1 
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it 1,5 stere/halan (Ministere du Plan, 1998). Sur la base de chiffres obtenus dans Ie cadre du 

Projet Energie II (Plan directeur d'approvisionnement de Niamey), Ie volume moyen sur pied est 

evalue it 5,22 steres/ha ou 1,45 m3/ha. 

Dans un rayon de 150 km autour de Niamey, so it la majeure partie du departement de Tillaberi, 

les estimations montrent que les rendements passent de 11 it 3 steres/ha en meme temps que Ie 

recouvrement moyen passe graduellement de 60 %, a 20-60 % et it 0-20 %. La classe de recou

vrement la plus faible couvre 55 % de la superficie totale consideree. Le volume sur pied est 

evalue it 12 721 048 steres pour une possibilite variant entre 1 et 0,2 stere/ha/an. Le volume 

exploitable annuellement est legerement superieur it 1 million de steres (Groupement SEED

CTFT, 1991; Ada et Mahamane, 1999). 

Prenant en consideration les pertes forestieres liees it la deterioration climatique, aux feux de 

brousse et celles associees a la conversion de terres forestieres en terres agricoles estimee a 
70000 ha/an, soit 0,625 halan/nouvel habitant, on estime a 200 000 ha I'equivalent foret perdu 

durant chaque annee. Le tableau suivant presente quelques points de repere permettant 

d'anticiper revolution tant des surfaces que des volumes des ressources forestieres. 

Tableau 4.2 
Evolution des superficies et production forestiere 

Annees Superficies Production Materiel sur pied 
(ha) Stares rna Steres rn3 

1989 14196400 7098200 1 971 722 81 203408 22556502 
2000 12102000 6051000 I 1680833 69223440 19228733 i 

2010 10198000 5099000 1 416389 58332560 16203489 • 

Tire de Mahamane, 1999. 

La vegetation du compartiment du nord sahelien qui contient la presque totalite de la ZED se 

caracterise par la presence de fourres a Combretum occupant les plateaux lateritiques, tandis 

que les steppes arbustives occupent les substrats sableux des zones basses. 

Les dunes se caracterisent par la presence de Acacia senegal. Leptadenia pyrotechnica, Aristida 

mutabilis, Tephrosia nubica. Cenchrus biflorus. 

Dans les zones basses. on rencontre Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Cordia sinensis. 

Schoenefeldia gracilis. 

Dans Ie compartiment sud sahelien occidental qui succede au precedent en direction sud, on 

rencontre a la faveur des plateaux lateritiques, Guiera senegalensis, Commiphora africana, 
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Combretum micranthum, Acacia macrostachya, Acacia ataxacantha, Combretum nigricans, 

Boscia senega/ensis, Boscia angustifolia. 

La foret-galerie occupe les berges des dallols et des cours d'eau se rencontrent les especes 

suivantes: Hyphaene thebaica, Bauhinia rufescens, Anona senega/ens/s, Combretum g/utino

sum, Acacia albida. 

Enfin, la steppe arboree se retrouve sur les terrasses sableuses et les dunes fixees. 

Bien qu'on retrouve plusieurs types d'habitats dans Ie compartiment nord-soudanien occidental, 

Ie plus meridional de la zone d'etude du barrage, seules risquent d'etre affectees par la mise en 

place du Programme Kandadji les forets-galeries situees Ie long de I'embouchure des dallols et 

des rives du fleuve. Ces formations abritent generalement les especes suivantes: Nauc/ea 

/atifolia, Daniellia oliveri, Kigelia africana, A/bizia chevalier/. 

Plantations 

La superficie des plantations effectuees entre 1985 et 1996 totalise 106 507 ha. Les especes 

exotiques et les especes locales sont en proportion sensiblement egale. Le tableau suivant tire 

de Lahmeyer et a/. (2000) resume les principales activites conduites entre 1985 et 1991. 

Tableau 4.3 
Activites principales de plantation entre 1985 et 1991 

Activite 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total 

I Plantations (ha) 2004 2391 2190 3116 3066 2095 14862 

! Brise vent (km) 635 2523 1996 2709 1555 1659 11077 

Fixation de dune (ha) i 2600 2600 2454 1088 

Travaux CES/DRS (ha) 701 983 i 778 1 601 580 3591 I 8234 i 

Mise en differe (ha) I 4753 684 6244 8171 8220 7437 41 611 I 
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4.4.2.2 Vegetation et flare des milieux aquatiques et des sols hydromorphes2 

La jacinthe d'eau (Echinochloa crassipes) , qui est une espece exotique, sera traitee dans un 

autre rapport sectoriel. 

Vegetation du fleuve! 

a) Flore 

La flore specifique au f1euve compte 169 especes dont pres de 60 % appartiennent aux an

giospermes dicotyh§dones. Les especes africaines et pantropicales constituent la majorite de 

cette flore dominee par les especes hydrophytes strictes. 

Les especes caracteristiques tant par leur frequence que par leur abondance sont au nombre de 

30 et forment Ie noyau de la vegetation du fleuve. On y releve la presence de Echinochloa 

stagnina, Polygonum senegalense, Nymphaea lotus, Cyperus maculates, Aeschynomene 

afraspera, Oryza longistamina, Vetiveria nigritana. 

Ces especes se distribuent selon des niches particulieres. Ainsi, Nymphaea lotus occupe les 

eaux calmes et profondes; Echinochloa stagnina, les berges en eaux profondes, alors que Ie 

Cyperus maculatus colonise les bancs de sable et de gravier. 

b) Distribution 

Comme Ie souligne Garba (1984) « la vegetation du f1euve presente une monotonie dans to ute la 

region prospectee ». Elle se distribue en bandes longitudinales paralleles au contour des berges 

qui atteignent leur developpement maximum a I'epoque des crues au moment ou les eaux 

debordent Ie lit mineur et inondent Ie lit majeur. Au cours de cette periode les eaux du lit mineur 

sont agitees par Ie courant, bien oxygenees et profondes contrairement a celles du lit majeur, 

calmes et moyennement profondes. En periode d'etiage, les eaux se concentrent dans les 

chenaux du lit mineur et dans les cuvettes du lit majeur. 

2. A moins d'avis contraires, les donnees descriptives relatives a la flore et a la vegetation des milieux 
aquatiques et des sols hydromorphes sont tirees de « Contribution ell I'etude de la flore et de la vegetation 
des milieux aquatiques et des sols hydromorphes de !'ouest de la Republique du Niger de la longitude de 
Dogondotchi au fleuve Niger}) (Garba, 1984). 

3. Trois stations de reference utilisees par Garba (1984) se localisent dans la zone d'etude detaillee. Ce sont 
les localites de Ayorou, Sakoyra et Tillaberi. 
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Les types d'habitats se distinguent en fonction de la profondeur, de I'agitation des eaux et de la 

nature des sols. 

Vegetation des mares 

On distingue deux types de mares: les mares permanentes et les mares temporaires. 

a) Mares permanentes 

Garba (1984) Y a recense 124 especes. Les angiospermes dicotyledones dominent (52 %) cette 

f1ore; la moiM appartient a la famille des poacees. 

Distribution 

Les mares permanentes se caracterisent par des eaux stagnantes, calmes dont Ie niveau f1uctue 

au cours de la saison. En saison des pluies, les eaux de ruissellement chargees de sediments 

s'y accumulent; au contraire, en saison seche, les surfaces qu'elles occupent diminuent conside

rablement par suite d'une intense evaporation: les eaux se retirent graduellement et se concen

trent dans la zone centrale la plus profonde 161 ou les sols presentent une texture argileuse. 

La vegetation s'ordonne en fonction du gradient de la profondeur. Son developpement depend 

de I'importance des precipitations; elle atteint son developpement maximum au cours des mois 

de septembre et d'octobre alors qu'en fin de saison sache, elle n'occupe plus que la partie 

centrale. 

b) Mares temporaires et sols hydromorphes 

Tous types de mares temporaires confondus, 129 especes ont ete recensees. Selon la nature 

des substrats, on distingue trois types de mares temporaires : celles sur sols des plateaux lateri

tiques, sur sols des bas-fonds et sur sols des terrasses du fleuve. 

On trouvera au tableau 4.4 tire de Garba (1984), les groupements et groupes selon les milieux et 

substrats; une description plus detaillee apparaTt a I'annexe 1. 
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Tableau 4.4 
Groupements et groupes de la vegetation du fleuve et des mares 

Milieux I Sols Groupements 
Fleuve • Lit majeur (eaux moyennement 

I profondes et calmes) 
Vetiveria nigritana et Nymphaea lotus 
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; Berges (eaux profondes et 
I agitees) 

Oryza longistaminata et Echinochloa stagnina 

Tristicha trifaria et I Lit mineur (eaux tres profondes 

fares permanentes 

et courants forts) Cyperus maculatus 

i Eaux peu profondes Vetiveria nigritana et Ipomaea asarifolia 

i Eaux moyennement profondes Oryza longistaminata et Nymphaea micrantha 

l Eaux profondes Nymphaea lotus I Mares temporaires I Sols sur plateaux lateritiques HygrophiJa senegalensis et Nymphaea micrantha 

I Sols des bas-fonds Eragrostis pilosa et Echinochloa colona 

l Sols des terrasses du fleuve i Panicum laetum et Nymphaea micrantha 

Tire de Garba, 1984. 

4.4.3 Produits forestiers 

4.4.3.1 Bois d'ceuvre 

Au Niger, la production du bois d'ceuvre reste tres limitee en raison des conditions climatiques 

defavorables. Aussi, les importations de bois ou de produits derives augmentent-elles annee 

apras annee passant de 2319541 kg en 1996 a 10203398 en 1999, soit 4 fois plus (Oumarou, 

2000). 

4.4.3.2 Bois de feu 

Offre et demande 

De 6 123 000 stares qu'ils elaient en 1977, les besoins en bois de chauffe4 sont passes a 
12795024 steres en ran 2000 et devraient atteindre a I'horizon 2010 plus de 17532267. C'est 

donc dire que dans I'intervalle d'un peu plus de trois decennies, les besoins en bois de feu 

auront presque triples au moment OU les superficies forestieres diminuent. Comme Ie montre Ie 

tableau ci-apres, Ie bilan entre la demande et I'offre non seulement est-il negatif mais I'ecart 

entre la demande et I'offre ne cesse de se creuser. 

4. Les estimations relatives aux besoins en bois de chauffe varient d'une etude a "autre et ce, compte tenu 
des superficies forestieres de reference. 
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Tableau 4.5 
Bilan de la demande et de I'offre en bois de feu 

Annees Bilan Production vs besoins 
Productionlbesoins (%) 

(steres) 
1989 - 2 036 075 77 

2000 - 6 865 676 47 
2010 - 12 599 959 29 
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Aussi la satisfaction actuelle des besoins en bois energie passe necessairement par un pre

h~vement qui outrepasse la production annuelle des fOrt9ts et qui conduit inexorablement a la 

disparition de ce capital. 

La ou Ie combustible ligneux ne pose pas de gros problemes, la recolte de bois de cuisine, 

confiee aux femmes et aux enfants, est effectuee dans un rayon de 1 a 3 km tandis que dans un 

departement comme celui de Ouallam situe dans la ZED, la recolte ne se fait pas en foret mais 

plutot a I'interieur du terroir villageois cultive. 

RetomMes economiques 

En 2000, I'auto-approvisionnement comptait pour 2,4 millions de tonnes, alors que pour la meme 

annee, la filiere commerciale comptabilisait 150 000 t. Le nombre d'emplois crees tout au long de 

la chaine varierait entre 6 000 et 7 000 pour un chiffre d'affaires evalue entre 2 et 3 milliards de 

FCFA. 

Exploitation du bois de feu 

Devant I'echec des cooperatives forestieres (1987), s'amon;a une reforme de I'exploitation com

merciale du bois-Emergie a travers une nouvelle politique connue sous Ie nom de Strategie ener

gie domestique (SED) qui vise palier aux lacunes qu'ont connues les cooperatives. Cette 

strategie s'articule autour de 4 axes fondamentaux : les schemas directeurs d'approvisionnement 

des villes en bois, les marches ruraux de bois, la fiscalite et Ie controle forestier. 

Pression forestiere 

La region de Tillaberi avec comme point focal Ie departement de Kollo est consideree a I'echelle 

nationale comme un secteur soumis a une preSSion forestiere elevee en raison de la ponction 

importante en produits forestiers et la productivite relativement faible de sa biomasse 

(Republique du Niger, 2000). On la decrit comme une zone d'equilibre precaire en matiere de 

ressource forestiere qui s'explique du fait de la croissance demographique importante, de la 
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pejoration climatique, de I'extension des aires de culture et de la demande de plus en plus 

importante en bois. 

Alternatives 

La faible couverture nationale du reseau electrique au Niger et la faible proportion des families 

effectivement rattachees demontrent que I'electricite ne constitue pas pour Ie consommateur 

moyen une alternative de remplacement au bois de feu en raison de son cout eleve (Lahmeyer, 

2000). 

Le Projet Energie II en encourageant I'amenagement durable des formations forestieres, la 

plantation d'arbres ou leur utilisation dans les dispositifs agroforestiers contribue a diminuer 

quelque peu les pressions exercees sur les massifs forestiers. 

Regime fiscal forestier-

a) Historique 

En 1990, on estimait que Ie recouvrement des taxes forestieres necessaires au financement du 

secteur forestier variait entre 10 et 30 % et qu'elles etaient versees directement au Tresor pour 

etre affectees a d'autres fins. Comme Ie souligne Hamissou (2001) « il apparait que Ie regime 

fiscal est confronte par une fraude legale qui a des repercussions non seulement sur Ie niveau 

des recettes mais aussi sur I'appreciation de I'efficacite du contr61e ». 

b) Perception et repartition des taxes prelevees 

Entre 1992 et 2000, un peu plus de 781 000 steres de bois-energie ont ete ecoules a travers Ie 

reseau des marches ruraux pour un chiffre d'affaires depassant legerement un milliard FCFA, 

alors que les taxes collectees se chiffrent a pres de 250 millions FCFA. Le tableau 4.6 montre la 

repartition des taxes per9ues au niveau des structures locales de gestion, des collectivites et du 

Tresor public, et leur evolution au cours de la meme periode. 

5. A moins d'indications contraires, Ie contenu de ce chapitre emprunte largement de Garba, 2001. 
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Tableau 4.6 
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Repartition des taxes sur les recettes forestieres pert;ues par les marches ruraux 

Annee Montantdes Structure locale Collectivit:es Tresor public 
taxes pert;ues de gestion 

1992 4877 020 1 680020 1 192224 2005726 
2000 58554456 18486712 12631268 27436448 

1992-2000 241223456 78707270 29181 813 110500784 

Donnees tirees de Hamissou, 2001. 

c) Appreciation du regime fiscal forestier 

Les recettes de l'Etat n'ont cesse de croTtre au cours de la decennie '90 en meme temps que 

s'accroissait la part du secteur foret au PIB national et que les investissements consentis par 

I'Etat dans Ie secteur foret augmentaient d'annee en annee. Parallelement, les revenus et 

chiffres d'affaires des populations participant aux marches ruraux etaient en augmentation si 

bien que les retombees au niveau du fonds forestier et du fonds des collectivites suivaient la 

me me tendance. 

On voit 18 une tendance de la population 8 prendre en charge lagestion de leur patrimoine 

forestier et une tendance de I'Etat 8 les appuyer en accentuant sa politique de decentralisation. 

Toujours selon Hamissou (2001), il persiste une « fraude legale» qui hypotheque Ie niveau des 

recettes et I'appreciation de I'efficacite du contrale. Le taux de contrale qu'on evaluait 8 11 % 

pour la periode de 1985-1990 atteindrait une performance qui ne depasse pas 30 % en I'an 

2000 : !'ecart entre Ie volume taxe et Ie volume transporte serait de !'ordre de 20 %. Les raisons 

invoquees sont Ie lot de plusieurs pays de I'Afrique de l'Ouest: manque de moyens de fonc

tionnement, faible salaire des agents, mauvaise interpretation des textes de la part des agents 

charges de leur application, etc. 

4.4.3.3 Produits forestiers non ligneux 

Utilisation des produits non ligneux d'origine vegetale 

Des 2 143 especes recensees au Niger, 468 (Saadou, 1998) sont exploitees par I'homme dans 

divers domaines. Les domaines ou I'utilisation est la plus importante sont I'alimentation humaine, 

la pharmacopee et I'alimentation animale. Le tableau 4.7 dresse la liste des especes forestieres 

rencontrees dans la ZED et I'utilisation qu'on en fait. 
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Tableau 4.7 
Oomaines d'utilisation des produits forestiers non ligneux derives 

des especes forestieres presentes dans la ZED 

Noms scientifiques Noms vernaculaires Ah Ph I Sa Ar Rt i Co 
des especes 

Zarma Haoussa 

• Acacia albida Gao Gao · · · 
Acacia ataxacantha Kuubk Sarkakkiya · 
Acacia ehrenbergiana Danga Tamat · · · 
Acacia macrostachya Gumbi Gumbi · · 
Acacia nilotica var. adansonii Baanmi Bagaruwa · · · 

• Acacia raddiana Bisaw Kandili · · 
Acacia senegal Danga Dakwara · · · 
Acacia seyal Sakirey Erchi · · 
Acacia sieberiana Mane Farabagaruwa · ! 

• Adansonia digitata Koonya Kuka · · · 
Albizzia sp. · 
Albizia chevalieri Nkob ~sari · 
Anacardium occidentale · · 

i Andropogon gayanus Dalla Gamba · 
• Annona senegalensis Mufa Gwada · · · · · 
I Anogeissus leiocarpus Gonga Marke 

i Azadirachta indica Millia Bedi · · -_ ... 
i Balanites aegyptiaca Garbey Aduwa · · · 
i Bauhinia rufescens Nammary Dirga · · · · 
i Bombax costatum Forogo · I 
i Borassus aethiopium Sab-ize Guiguiya · · · · i-
Boscia angustifolia Hasu Zure · 
Boscia senegalensis Orba Anza · 
Calotropis procera Saguei" Tunfafia · · · 
Cassia mimosoides Ganda bani Raydore · 
Cassia sieberiana Sisan Malga · · 
Combretum aculeatum Bubure Bubukia I · ~bretum glutinosum Kokorbe Taramnya · · · · 

• Combretum maculeatum Bubure Bubukia · 
Combretum micranthum Kubu Geza · · · · 
Combretum nigricans Delinya Kiriri · · · 

• Combretum paniculatum · 
• Cymbopogon sp. · 
I Dichrostachys cinerea Bisaw Dundu I • · 
I Diospyrosmespiliformis Tokeynia Kaniya · · · · · 
· Entada africana Batata Tawassa ! · · · · 
Eucalyptus sp. · 
Eucalyptus camaldulenSis Tarane · · 
Euphorbia balsamifera Barre Aguwa · · · · 

i Ficus thonningii Malmaliyo · · 
Gardenia sp. · 
Grewia villosa Grisummi Gwarafuni 

Guiera senegalensis Sabara Shabara · · · · 
Hyphaene thebalca Kongwu Goriba · · · · 
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Tableau 4.7 
Domaines d'utilisation des produits forestiers non ligneux derives 

des especes forestieres presentes dans la ZED 

I Noms scientifiques Noms vernaculaires Ah i Ph Sa ! Ar Rt"l Co 
desespeces 

Khaya senegalensis 

Lannea acida 

Lawsonia inermis 

Maerua crassifolia 
i Mimosa pigra 

i Mitragyna inermis 

• Moringa oleifera 
I Parkia biglobosa 

· Parkinsonia aculeata 
i Phcsnix daclylifera 

~gma reticulatum 
i Prosopis africana 
i Prosopis chilensis 

Isarcocephalus esculeatus 

• Sclerocarya birrea 

• Seiba pentandra 
! Stereospermum kunthianum 

i Tamarindus indica 

Tapinanthus dodeneitolius 
Vitex doniana 

Ximenia americana 
Ziziphus mauritiana 
Ziziphus spinachristi 

Legende 

Ah: Alimentation humaine 
Ar: Artisanat 
Co: Construction 

Zarma Haoussa 

Fare Madotchi 
Malga 

Lala Lala .---.. 

Hasu Jiga 
Sangasanga Gardaji 
Kabey Dieya 
Windibundu Zogalagandi 
Lutu • Dorowa 
Maka-bani i Bagaruwamaka 
Dabino Wa dabino 

! Kossey Kalgo 
Zam-turi Kirya 

Diney Dania 
Korombe Dachi 
Bari-turi Sansami 
Bossey Tsamia 
Kesi Kansi 
Boyi Doumnya 
MoraI Tsada 
Darey Magaria 

Kurna 

Lc: Moyens de lutte contre les ennemis des cultures 
Ph: Pharmacopae 
Rt: Rites 
Sa: Sante animale 
Au: Autres utilisations (colorant, savon, cosmetique, tannerie) 

Source: Garba, 2000. 

I I 

· · · · · 
i · · · · · · • · · · · · . 

· · · · · · · · · · · · · · 
· · · · · · · · · · · · · · · · · i · · · i 
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Au plan medical, {( les populations rurales et, depuis la devaluation du franc CFA, de plus en 

plus de citadins, ont recours a la medecine traditionnelle, essentiellement basee sur la pharma

copee traditionnelle. Selon OMS, 80 % de la population nigerienne a recours a la pharmacopee 

traditionnelle ». Du cote de I'alimentation du betail, on estime que les sous-produits forestiers 

comptent pour environ 25 % de la ration alimentaire des ruminants au Niger. Cet apport est 

d'autant plus important qu'il survient durant la periode de deficit alimentaire (periode seche). 

8eaucoup d'especes forestieres sont tres riches en proteines, en sucre et en certains oligo

elements. Elles contribuent alors a complementer un regime alimentaire qui, notamment pour les 

populations rurales, est essentiellement constitue de cereales. En periode de crise alimentaire, 

les populations nigeriennes ont recours a I'usage de sous-produits forestiers comme base ou 

complement alimentaire. Les populations recoltent les produits forestiers non ligneux (PFNL) 

aussi bien pour les besoins du menage que pour la commercialisation. 

Compte tenu du faible degre d'industrialisation de la vallee du fleuve, la production de biens 

rei eve principalement du secteur artisanal, comme I'a demontre Lahmeyer (2000). A cet egard, 

Ie bois constitue la matiere premiere de I'artisanat dans divers secteurs tels I'agriculture, la 

peche, les mines et I'elevage. 

Utilisation des produits non ligneux d'origine animale 

Principalement dans les zones rurales, les PFNL d'origine animale contribuent a I'amelioration 

de la diete alimentaire en tant que source de proteines. 

Le tableau 4.8 liste les principaux mammiferes, oiseaux et reptiles des forets et zones boisees 

chassees pour I'alimentation. Certaines de ces especes notamment les mammiferes (buffle, 

anti lope cheval, cobe onctueux, cobe de buffon, guib harnache, cephalophe de Grimm, ourebi, 

lion, bubale, civette) n'existent que dans les reserves et les parcs au elles font I'objet de bracon

nage pour leur viande et autres produits. Par ailleurs, d'autres especes se retrouvent en abon

dance dans les formations forestieres protegees au elles font I'objet de chasse sportive ou tradi

tionnelle. 

Les insectes (criquets et termites) interviennent egalement dans I'alimentation des populations 

rurales tout comme Ie miel et la cire qui jouent un role autant dans I'alimentation qu'en pharma

copee. 

Enfin, mollusques, arthropodes, batraciens, reptiles, oiseaux et mammiferes sont utilises en 

pharmacopee traditionnelle et font I'objet de plusieurs speculations. 
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Tableau 4.8 
Liste des principaux mammiferes, oiseaux et reptiles 

des forets et zones boisees chassees pour I'alimentation 

! Mammiferes Avifaune 

Nom franc;ais Nom scientifique Nom franc;ais Nom scientifique 

Buffle Cyncerus caffer Heron cendre Ardea cinerea 

· Antilope cheval Hippotragus equinus Heron garde-bO'luf Bulbucus ibis 

• Cobe onctueljx Kobus defassa Ombrette Scopus umbretta 

• Cobe de buffon Adenota kob Francolin Francolinus albo 

Guib harnache Tragelaphus scriptus Poule de rochers Ptilopachus petrosus 

· Cephalophe de grimm Silvicapra grimmia Pintade Numida melagris 

• Ourebi Ourebia ourebi Poule d'eau Ga/linubachloropus 
i 

• Gazelle a flanc roux Gazelle rufifrons Poule de pharaon Eupodotis senegalensis 

• Gazelle dorcas Gazelle dorcas Perroquet Psittacus erithacus 
.. --... 

• Bubale Alcelaphus buselaphus Roller d'Abyssine Coracias abyssinicus 

Porc-epic Hytrix cristata Grand calao Buborvus abyssinicus 

Lievre Lepus capensis Petit calao Tockus 

Ecureuil Xerus erytropus Grande outarde Otis arabs 
~. 

Cyncephale (babouin) Papio doguera Grande aigrette Egretta alba 

Singe rouge (patas) Erythrocebus patas Aigrette garzette Egretta galZetta 
~-

Singe vert (vervet) Cercopithecus aethiopicus Ibis sacre Threskiomis aethiopicus 

· Phacochere Lion Panthera leo Canard casque Sarkidionis motantos 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I Chacal Canus aureus Canard arme Plectopterus gambiensis I 
· Civette Viverra vcivetta Canard pilet Anas acuta I 

! Mongouste Herpestes naso Canard souchet Anas clypeata 
I Reptiles Sarcelle d'ete Anas querquedula 
I Nom franc;ais Nom scientifique Ganga du Senegal Pterocles exustus 

Varan du Nil Varanus niloticus Oie d'Egypte Alopochen aegypthiocus I 

i Varan des sables Varanus exanthematicus Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata 

T ortues terrestres Geochelone sulcata Dendrocygne fauve Dendrocygna fauve I 
Python de sebea Python sebea T ourterelle de cap Oena capensis 

.. --. 
T ourterelle vine use Streptopella vinacea I 
Pigeon de Guinee Columba guinea 

Touracos Touraco sp. I 
Source: Garba, 2000. 
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Revenus essocies a quelques PFNL 
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Les revenus que les communautes rurales tirent de la commercialisation des PNFL (artisanat, 

fruits sauvages vendus sur les marches locaux) sont estimes a pres d'un tiers du revenu extra

agricole (Oumarou, 2000). Le present chapitre presente les sous-produits de quelques especes 

phares qui ant une incidence economique importante. 

R6nier (Borassus eethiopum) 

« Le ranier est un arbre a multiples usages et les autres produits qu'il fournit sont tellement 

importants qu'on peut considerer que tout I'arbre est utilise ». Les raneraies les plus importantes 

se rencontrent dans Ie Dallol Maouri et Ie long du fleuve a Gaya. 

a) Fruits 

Le fruit vert donne un jus doux, alors que mOr, il contient un liquide visqueux qui melange au mil 

entre dans la fabrication de galettes. Pour les deux raneraies considerees, on evalue les revenus 

a plus de plus de 200000000 FCFAlan (Garba, 2001). 

b) Miritchi 

II s'agit de I'axe hypocotyle du jeune ranier. On Ie consomme bouilli ou en farine. Sa production 

permet a la plupart des menages des villages riverains d'en tirer un revenu substantiel. Les petits 

producteurs reussiraient a degager un revenu net de 45 000 000 FCFAlan; les producteurs 

moyens, un revenu de I'ordre de 100 000 000 FCFAlan, alors que les gros producteurs touche

raient un revenu superieur a 150 000 000 FCFAlan. On estime que Ie chiffre des ventes hebdo

madaires sur les marches de Kamba et de Gunki situes au Nigeria se chiffrent respectivement a 
1 500000 et 1 225000 FCFA. 

c) Racines, petioles et feuilles 

lis fournissent la matiere premiere aux fabricants d'engins de peche et de meubles. On a estime 

Ie revenu net d'un artisan dans la fabrication de meubles a 384 500 FCFA sur une periode de 

14 mois. 

Gommiers (Acacia senega'. A. tortilis. A. seyel. A. raddiana) 

L'aire de distribution des gommiers se situe a la limite de la zone de culture. Les peuplements 

les plus denses se rencontrent dans la region de Diffa Iii au la pluviometrie oscille entre 200 et 
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300 mm. II s'agit d'une ban de sahelienne de 2500 km de long et de 150 a 200 km de large. La 

superficie des gommeraies est etablie a 6 252 ha. La gomme de I'Acacia senegal est reconnue 

comme etant la meilleure. La quantite de gomme commercialisee par I'ASI est passee de 20 t 

qu'elle etait en 1990 a 200 t en 1995. Dans les annees '50, on estime que la production annuelle 

variait entre 900 et 1 000 t. 

Toutefois, les volumes enregistres «ne representent qu'une infime partie du volume reellement 

exporte et dont I'essentiel transite par Ie secteur informel. Cette filiere qui se developpe actuelle

ment realiserait un chiffre d'affaires de I'ordre de 400 a 500 millions de FCFA par an » (Cuma

rou,2000). 

Le miel nigerien est considere comme un miel de tres bonne qua lite. Cependant il demeure un 

produit de luxe depassant largement Ie pouvoir d'achat du consommateur ordinaire. Son prix au 

marche est de 1000 FCFA Ie pot de 250 g, soit 4 000 FCFA Ie kilo. La production est generale

ment orientee vers les marches urbains ou vers les pays limitrophes. 

4.5 Flore et vegetation de la ZED 

4.5.1 Formations vegetales et types d'occupation des sols en fonction des domaines 

Comme Ie montre Ie tableau suivant, I'inventaire et les travaux d'interpretation des images satel

lites ont permis la reconnaissance de 31 strates cartographiques (formations vegetales6 et types 

d'occupation des sols) differentes reparties selon 7 domaines. 

La representation cartographique des types d'occupation des sols apparalt a la carte jointe au 

rapport d'etude d'impact environnemental et social detaillee intitule « Rapport provisoire de la 

phase I ». Dans les sections qui suivent, on referera a cette carte lorsque necessaire. 

6. La classification des communautes vegetales suit la classification de Yangambi (1956). 
Steppe: Formation herbeuse ouverte, comportant des touffes disseminees et espacees de graminees. 
- Steppe arboree : avec presence d'arbres. 
- Steppe arbustive : avec presence d'arbustes. 
- Steppe herbacee : sans arbre ni arbuste. 
Fourre : Peuplement ferme, forme uniquement d'arbustes generalement difficiles a pemetrer. 
Parc forestier ou agroforestier: «cohabitation des arbres issus des formations naturelies avec des 
cultures}) (Issaka, 1999). 
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Tableau 4.9 
Fonnations vegetales et types d'occupation des sols en fonction des domaines 

f-:::----. __ Do~m:.:..:a:.:.i:.:.ne::..:s=____ ____ +_---------------'s=-=tra:-.-;;.;.;tes.;;..::..--'-ca--'-rtog'--'-'-'=-ra---'-'p-h--iq'-u-e_5 _______ --1 
Forestier • Steppe arboree a Anogeissus leiocarpus 

Ag roforestier 

Agricole 

• Steppe arboree a Acacia nilotica 
• Steppe arbustive a Acacia raddiana 
• Steppe arbustive a Acacia erhenbergiana 
• Steppe arbustive a Balanites aegyptiaca 

:. Steppe arbustive a Leptadenia pyrotechnica 
I _ Plantation a Acacia senegal 

• Parc a Acacia albida 
• Parc a Balanites aegyptiaca 

-nculture pluviale 
• Culture pluviale avec travaux de CES/DRS 
- Culture pluviale de crue 

I

I - Culture pluviale de decrue 
I • Culture irriguee (riziere) 
I •• Jachere I L______ . i - Culture pluviale eUou jachere parsemee d'arbreseUou d'arbustes 

Prairies et steppe herbeuse I- Prairie inondable a Ipomaea 
- Prairie inondable a cyperacees 

. - Cordon ripicole et de bas-fond 
- Steppe herbeuse 

r-------------------~--~. --------------------------------------~ 
Denude 

Eau 

Urbain 

- Terrain rocheux et cuirasse 
• Plateau denude 
- Glacis denude 
• Dune vive 
• Dune stabilisee 
- Lit de caurs d'eau asseche 

i· Cours d'eau 
.• Mare temporaire 

• Mare permanente 
village 

La ZED se caracterise par sa relative monotonie. Le relief reste dans son ensemble legerement 

ondule, borde de hauts plateaux lateritiques. Le lit du f1euve se demarque par un ensemble de 

terrasses et d'ilots aux substrats et conditions d'humidite variees qui conditionnent une occupa

tion des sols elle-meme diversifiee. Cependant, en dehors de la vallee immediate du Niger, Ie 

paysage se limite a "apparition d'une steppe tres peu dense avec des recouvrements qui exce

dent rarement 10 %. La flare arbustive et arborescente se limite a quelque 25 especes a large 

spectre. 
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Les conditions de drainage, de substrats, notamment la texture, et de meso-climats contr61ent 

les grands ensembles. 

4.5.2 Description des formations vegetales de terres fermes 

4.5.2.1 Formations vegetales sur milieux xeriques et mesiques7 

Ces formations sont nettement preponderantes. II s'agit de steppes arbustives ouvertes et rela

tivement pauvres colonisant des substrats sableux occupant des bas versants faiblement incli

nes et superficiellement remodeles par I'erosion eolienne et hydrique. Si Ie recouvrement des 

strates arbustive et arboree est faible, celui de la strate herbacee demeure gemeralement eleve 

durant la periode des pluies se contractant au pOint de disparaitre a la fin de la periode seche. 

Les parties faiblement inclinees ou legerement convexes presentent des horizons superficielles 

tasses, alors que les sables et materiaux fins se colmatent au niveau des parties concaves. 

Dans ce contexte, tres peu d'especes apparaissent comme exclusives a certains habitats; tout 

au plus y denote-t-on la predominance de certaines especes qui affichent une large distribution. 

La description des communautes vegetales les plus importantes est accompagnee d'un tableau 

place qui rassemble les facies forestiers echantillonnes appartenant a une meme communaute 

vegetale. La presentation des donnees est faite so us la forme d'un tableau de vegetation 

conventionnel selon deux axes: I'axe horizontale regroupe dans sa partie superieure les varia

bles du milieu et dans sa partie inferieure la liste des especes rencontrees; quant a I'axe vertical, 

chaque colonne correspond a un individu de station. 

Steppe arbustive a Leptadenia pvrotechnica 

a) Environnement 

Cette formation occupe generalement les moyens versants a pente reguliere ou legerement 

ondulee. La pente se maintient en de<;:a de 5 %; Ie drainage varie de rapide a bon et la texture 

reste sableuse et derivee des formations sableuses d'ergs recents et anciens. 

7. Xerique : qualifie un milieu sec. 
Mesique : qualifie un milieu qui n'est ni trop sec ni trop humide. 
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b) Physionomie 
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Elle se presente sous la physionomie d'une steppe arbustive dont Ie recouvrement depasse 

rarement 15 %; Ie plus souvent il se maintient autour de 2 %. 

c) Flore 

Deux especes presentent une frequence elevee (superieure a 80 %); il s'agit de Leptadenia 

pyrotechnica et Balanites aegyptiaca. 

Quant aux autres especes peu nombreuses, elles se presentent com me des especes compa

gnes tres peu fideles, on compte: Acacia raddiana, Bauhinia rufescens, Ziziphus mauritiana, 

Prosopis juliflora, Acacia albida. 

d) Distribution et importance relative 

La steppe arbustive a Leptadenia pyrotechnica couvre une superficie de 28 660 ha, soit 6,3 % de 

I'ensemble de la ZED repartis selon les proportions suivantes : 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondeeB ZED 

ha I % ha I % ha I % 
698 i 2,77 27942 I 6,56 28660 I 6,31 

2,43% 97,49 % 

Le groupement occupe 698 ha dans la zone qui sera inondee (- 228 m), soit 2,77 % de cette 

zone alors qu'il occupe 27 842 dans la zone exonde ou il compte pour 6,56 % de cette zone. 

Entin cette formation occupe au total 28 620 ha, so it 6,31 % de la superficie de la ZED. 

La carte jOinte au rapport d'etude d'impact environnemental et social detaille intitule ({ Rapport 

provisoire de la phase I » montre la distribution des polygones cartographiques ou cette forma

tion vegetale est dominante. Elle est plus particulierement importante sur la moilie nord de la 

ZED et sur la rive droite du fleuve. 

8, Ne sont pas prises en compte les superficies occupees par les lies localisees dans Ie reservoir. Leur 
superficie totale fait 3 011 ha, soit 0,66 % de la ZED. 
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Steppe arbustive a Acacia erhenbergiana 

a) Environnement 
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Cette steppe arbustive differe de la precedente par sa preference pour les sites situes en posi

tion de bas de pente et dont la declivite varie entre 0 et 2 %. Le drainage est generalement 

moyen bien que exceptionneliement on puisse la rencontrer sur des substrats mal draines. La 

presence d'horizons lateritiques est fn§quente et quelques fois des trainees de blocs rocheux se 

rencontrent. II s'agit alors de depots fluviales de terrasses, de produits d'alteration issus de gra

nites ou encore de colluvions issues de schistes d'Ydouban. 

b) Physionomie 

Cette strate arboree est generalement absente et bien qu'une station pn§sente un recouvrement 

de la strate arbustive de I'ordre de 30 %, Ie recouvrement depasse rarement 10 %. 

La flore demeure pauvre; tout au plus six especes. Deux presentent une frequence elevee 

(+ 70 %) : Acacia erhenbergiana et Balanites aegyptiaca. 

Quant aux especes restantes, il s'agit d'especes compagnes peu frequentes qui sont par ordre 

de frequence decroissante : Acacia raddiana, Leptadenia pyrotechnica, Prosopis julifJora, Cordia 

sinensis. 

c) Distribution et importance relative 

La steppe arbustive a Acacia erhenbergiana couvre une superficie de 75 325 ha comptant pour 

16,58 % de la superficie de la ZED. Le detail de cette distribution apparait au tableau suivant. 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondee ZED 

ha I % ha I % ha I % 
861 I 3,42 74464 I 16,39 75325 I 16,58 

1,14 % 98,85% 

La steppe arbustive a Acacia erhenbergiana consideree comme composante majeure d'un poly

gone cartographique est largement repandue sur tout Ie territoire de la ZED, a I'exception de la 

portion situee au sud du futur barrage (voir carte). 

----------Tecsult International Limitee 
05-13489 



i 

Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur 
de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 
Etude de la vegetation Page 4-28 
~~~~~~~~---------~--------------------------------------

Steppe arbustive a Acacia raddiana 

a) Environnement 

La steppe arbustive a Acacia raddiana occupe generalement les pentes regulieres faiblement 

inclinees (0 a 2 %) de bas versant. Le drainage est generalement rapide; la texture des horizons 

superficiels passant de sable tasse a sableux. Les materiaux proviennent tout aussi bien de 

depots fluviales de terrasses, de produits d'alterations issus de granites que de sediments issus 

de schistes. 

b) Physionomie 

La presence d'une strate arboree reste encore exceptionnelle. Lorsque presente, on rencontre 

les especes suivantes : Balanites aegyptiaca, Acacia raddiana, Acacia albida. 

La strate arbustive se maintient generalement a moins de 10 %. Deux especes sont plus fre

quentes, il s'agit de Acacia raddiana et Balanites aegyptiaca. 

Les autres especes presentes sont tres peu frequentes et Ie plus souvent confinees a un rei eve 

ou I'autre. Outre Ziziphus mauritiana, Leptadenia hastata et Leptadenia pyrotechnica, on trouve 

Bauhinia rufescens, Hyphaene thebaica, Combretum aculeatum, Acacia seyal, Prosopis juliflora, 

Acacia senegal, Maerua crassifofia, Cordia sinensis. 

c) Distribution et importance relative 

La steppe arbustive a Acacia raddiana occupe une superficie de 44 090 ha, soit 9,71 % de la 

ZED. Le tableau suivant montre sa repartition dans les futures zones inondee et exondee. 

s rfi" upe ICle 
Zone inondee Zone exondee I zeD 

ha I % ha I % I ha I % 
2061 I 8,19 44090 I 10,35 I 46277 I 10,19 I 

4,45 % 95,27% I 

Couvrant des superficies moindres que la formation precedente, la steppe arbustive a Acacia 

raddiana se rencontre un peu partout a travers Ie territoire de la ZED et demeure mieux repre

sentee que la precedente notamment au sud du futur barrage (voir carte). 
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Steppe arbustive a Balanites aegyptiaca 

a) Environnement 
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Cette formation vegetale se presente dans des conditions variees. Elle se rencontre sur des 

pentes regulieres dont la declivite varie entre 0 et 4 % ou encore legerement ondulees. Les 

conditions de drainage varient entre rapides et bonnes. Si les sols possedent une texture Ie plus 

souvent sableuse, certaines stations presentent des horizons superficiels graveleux ou caillou

teux. Ces materiaux proviennent Ie plus souvent de depots fluviales de terrasses, de colluvions 

issues de roches vertes ou encore de formations sableuses d'origine eolienne. 

b) Flore 

Plus de la moitie des stations echantillonnees possedent une strate arboree dont la densite peut 

atteindre jusqu'a 10 %. Les especes Balanites aegyptiaca et Acacia albida demeurent les plus 

frequemment rencontrees dans la moiM des releves. 

La flore de la strate arbustive est la plus diversifiee. On denombre une quinzaine d'especes avec 

a leur tete Balanites aegyptiaca. Parmi les especes qui conservent une frequence superieure a 

50 %, on releve la presence de Acacia raddiana et Leptadenia pyrotechnica. 

Elles sont accompagnees des especes suivantes: Ziziphus mauritiana, Calotropis procera, 

Leptadenia hastate, Hyphaene thebaica, Combretum aculeatum, Prosopis juliflora, Acacia 

senegal, Maerua crassifolia, Combretum glutinosum, Salvadora persica. 

c) Distribution et importance relative 

La steppe arbustive a Balanites aegyptiaca fait 20 952 ha, so it 4,61 % de la ZED. On trouve au 

tableau ci-dessous son importance a travers les zones inondee et exondee. 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondee ZED 

ha I % ha I % ha I % 
450 I 1,79 20410 I 4,91 20952 I 4,61 

2,15 % 97,41 % 

Com me Ie montre Ie tableau ci-dessus I'importance de la steppe a Balanites aegyptiaca n'atteint 

pas la moiM des superficies occupees par les formations considerees anterieurement. Pratique

ment exclue sur la moiM nord de la ZED, elle se distribue principalement sur la moiM sud (voir 

carte). 
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Culture pluviale etlou jachere avec arbres etlou arbustes 

a) Environnement 
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II s'agit d'un groupement d'origine anthropique presentant une structure etagee ou sous la cou

verture arboree et arbustive tres eparses, se pratiquent ou se sont pratiquees des activites cultu

rales (culture et jachere). C'est donc dire que cette formation peut se rencontrer partout ou de 

telles activites sont pratiquees. Ces types d'occupation se surimposent a la steppe; la densite de 

cette derniere ne presentant pas un obstacle a la mise en culture de ces stations. Aussi, 

retrouve-t-on des strates arboree et arbustive dont la densite ne depasse pas 5 % et qui con

tiennent une flore ligneuse peu modifiee; une douzaine d'especes reussissant a se maintenir. 

b) Flore 

Tout au plus, note-t-on une legere diminution des pourcentages de recouvrement des strates 

arboree et arbustive Ie plus souvent consecutive a des pratiques d'elagage aux fins de fourniture 

so it de bois de feu ou de nourriture pour Ie betail en periode de soudure. 

c) Distribution et importance relative 

La strate cartographique culture etlou jachere avec arbres etlou arbustes occupe 25 892 ha 

comptant pour 5,70 % de la ZED. La repartition entre les zone inondee et exondee apparaft au 

tableau suivant : 

Superficie 
Zoneinondee I Zone exondee ZED 

ha I % I ha I % ha I % 
322 I 1,28 I 6,00 25892 I 5,70 

1,24% I 98,75 % 

Cette unite cartographique complexe n'est pas dominante sur de larges polygones mais se 

retrouve un peu partout sur Ie territoire mais de fac;:on plus importante dans la moiM sud de la 

ZED (voir carte). 

Culture pluviale 

Cette entite cartographique differe de la precedente du fait que les surfaces cultivees d'un seul 

tenant sont suffisamment grandes pour etre representees cartographiquement a I'echelle rete

nue (voir carte). 
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La pratique de la culture pluviale ne necessite pas I'eradication des ligneux appartenant aux 

strates arboree et arbustive si bien qu'une quinzaine d'especes ligneuses s'y maintiennent pour 

un recouvrement qui ne depasse jamais de 3 a 4 %. 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondee ZED 

ha I % ha I % ha I % 
3785 I 15,37 85226 I 20,00 89683 I 19,96 

4,22% 95,03 % 

La culture pluviale apparait comme composante dominante de beaucoup de polygones carto

graphiques (voir carte). Elle se concentre principalement sur la moiM sud de la ZED. Sur la 

moiM nord, elle se concentre sur les parties basses encadrees de terrains rocheux et aux 

abords du fleuve. Nous avons joint a cette carte, Ie polygone de culture pluviale sous amenage

ment de meme que les quelques polygones ou la jacMre est dominante. La superficie couverte 

par ces deux dernieres unites reste tres faible. 

Parcs agroforestiers 

La presence de parcs forestiers est exceptionnelle dans la ZED et se confine a sa limite sud-est. 

La culture pluviale se pratique sous couvert forestier dont la densite augmente en direction sud 

ou les especes Acacia alb ida etlou Balanites aegyptiaca etlou Acacia nilotica deviennent 

I'espece dominante. Les caracteristiques physiques et sociales des arbres hors foret (parc 

agroforestier) de meme que Ie role ecologique qu'ils jouent ont deja ete repertories (Ministere de 

I'Hydraulique et de I'Environnement, n.d.). 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondee ZED 

ha I % ha I % ha I % 
0 I 0 1,810 I 0,42 1,811 I 0,40 

0% 100 % 

Les parcs agroforestiers qu'ils soient a Balanites aegyptiaca ou a Acacia albida sont plutot rares, 

occupent de faibles superficies et se limitent a I'extreme sud de la ZED, la ou les conditions sont 

les plus meridionales (voir carte). 
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4.5.3 Description des formations vegetales humides 

4.5.3.1 Prairies inondables 

Environnement 

Les prairies humides se rencontrent a la faveur des Ties sur Ie fleuve Niger ou encore sur les 

berges de son affluent Ie Gorouol. Le drainage est mauvais, Ie sol argileux, derive d'aliuvions. 

Les strates arboree et arbustive sont pratiquement absentes et contiennent des especes a ten

dance hygrophile comme Prosopis julif/ora, Hyphaene thebaica et Acacia ataxacantha. La flore 

herbacee (Iiste partielle) se compose egalement d'especes hydrophiles ou a tendance hygrophile 

avec /pomaea sp., /pomaea asarifolia, Sesbania pachycarpa, Chrozophora brocchiana. 

Distribution et importance relative 

Superficie 
Zoneinondee Zone exondee ZED 

ha I 
, 

% ha I % ha I % 
616 I 2,45 3830 I 0,89 4446 I 0,89 

13,85 % 86,14 % 

Les prairies inondables constituent rarement des composantes majeures des polygones carto

graphiques ou elles sont presentes. Elles se rencontrent frequemment Ie long du fleuve et Ie long 

de cours d'eau qui montrent une certaine perennite tout au cours de I'annee (voir carte). 

4.5.4 Autres formations vegetales 

Quant aux autres groupements ou types d'occupations des terres, ils occupent des superficies 

tres faibles. On se bornera a rendre compte de leur importance relative a travers les zones inon

dee, exonde et pour I'ensemble de la ZED. 
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Superficie 

Autres fonnations Zoneinondee Zone exondee 
vegetales ha % Importance ha 

I 

% Importance 
par rapport par rapport 
a laZED a laZED 

(%) (%) 

Culture en decrue 3146 12,50 28,54 7876 1,84 71,45 

Culture de crue 1 343 5,34 89,35 159 I 0,04 10,57 

• Culture irriguee 237 0,94 4,24 5359 1,25 95,76 
(rizieres) 

4-33 

ZED 

ha % 

11023 2,43 

1 503 0,33 

5596 1,23 

Denude rocheux 1065 4,23 1,88 55506 . 13,02 98,07 56597 12,46 I 

6174 ~I i Dune vi~e 32 0,13 0,52 6141 1,44 99,46 

• Dune stabilisee 0 0 0 103 0,02 100 103 0,02 

Plantation d'Acacia 3 0,01 2,5 118 0,03 97,5 121 0,03 
senegal 
I---
Fourre 29 0.11 100 0 0 0 29 0,01 

Steppe herbeuse 212 0,84 2,17 9500 2,23 97,43 9759 2,15 

La distribution de ces unites ell travers la ZED a ete traitee par lot. Ainsi, les terrains denudes 

(terrains rocheux, dune vive, dune sous fixation, plateau denude, glacis denude) ont ete traites 

dans Ie me me document cartographique (voir carte). De cet ensemble les terrains rocheux 

dominent largement; ils occupent de larges superficies sur la moiM nord de la ZED; les dunes 

vives Iell ou elles sont la composante majeure de polygones cartographiques se concentrent 

principalement sur la rive droite du fleuve depuis les environs du futur barrage jusqu'elI la limite 

sud de la ZED; quant aux glacis et plateaux denudes, ils sont peu frequents. 

Les cultures de decrue et irriguees coincident avec Ie reseau anastomose de chenaux du fleuve 

notamment dans sa portion la plus large situee au sud du futur barrage. Les mares temporaires 

et permanentes, tout comme les cordons ripicoles et cours d'eau asseche, sont des elements 

spatialement peu importants dans Ie paysage mais strategique au niveau des populations rive

raines ou des eleveurs lors de leur deplacement. 

4.5.5 Carte de vegetation et occupation des sols 

Rappelons que la carte de vegetation a ete produite en tenant compte des relations qui ont pu 

etre degagees au cours des travaux de terrain entre la centaine de stations ecologiques (et de 

leurs facies de vegetation) visitees et leur reflectance sur les images satellites tout en prenant en 

compte leur distribution, composition et structure de meme que les caracteristiques environne

mentales des differentes formations vegetales et types d'occupation des terres. 
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L'interpretation de la sous-zone inondee (- cote 228) de la ZED a ete realisee a partir de 

I'imagerie Quick Bird et donne lieu a une cartographie a I'echelle de 1:20000, alors que celie de 

la sous-zone de relocalisation utilise I'imagerie Landsat pour une cartographie a I'echelle 

1 :50000. 

La legende accompagnant cette carte comprend 31 formations vegetales ou types d'occupation. 

Le tableau 4.10 de la page suivante presente les superficies et I'importance relative de chaque 

formation vegetale ou type d'occupation pour les cinq zones considerees: la ZED, la zone du 

reservoir, les 71es du reservoir, la zone inondee et la zone externe au reservoir (voir carte). 

4.5.6 Description des stations forestieres ou types ecologiques 

Au paragraphe 4.5, ont ete decrits les facies de vegetation ou « types forestiers » dominants 

rencontres dans la ZED. Le present chapitre associe chacun de ces facies ou types forestiers 

aux differents contextes biophysiques auxquels ils sont associes pour former alors la « station 

forestiere» ou encore Ie « type ecologique »; Ie type ecologique etant une « portion de territoire, 

a I'echelle locale, presentant une combinaison permanente de la vegetation potentielle et des 

caracteristiques physiques du milieu» (Ministere des Ressources naturelles, 1999). 

La reconnaissance des caracteristiques physiques du milieu realisee au cours de I'etape 

d'interpretation des diverses couvertures satellitaires, decrite au chapitre 2 du present rapport, a 

donne lieu a une cartographie restee inedite des differents environnements biophysiques ren

contres dans la ZED. 

L'elaboration de la carte des types ecologiques ou stations forestieres consiste donc a caler les 

facies de vegetation ou types forestiers dans Ie cadre biophysique correspondant. Cette carte 

des types ecologiques servira a la determination des aptitudes forestiere, agricole et pastorale 

apres que les relations entre les proprietes des sols et les exigences associees aux especes ou 

usages retenus auront ete etablies. 

On trouvera au tableau 4.11 la liste des stations ecologiques ou types ecologiques de premier 

niveau, identifies dans la ZED. Ces 13 unites ecologiques de premier niveau sont isolees sur la 

base des materiaux de surface eVou de roche mere. En ajoutant a ces deux premiers criteres de 

differenciation Ie sol (texture) et Ie drainage, on parvient a discriminer 29 unites ecologiques de 

second niveau; a chacune d'elle, est associe un facies de vegetation donne. 
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Tableau 4.10 
Superficie et importance relative des formations vegetales et types d'occupation des sols 

--------------

f1edu reservoir 
--------------

i7ormations vegetales et types ZED Zone du reservoir Zoneinondee 
d'occupation des sols 

Superficie Superficie Superficie Superficie 
ha % ha % ha % ha % 

Mali 1 036,01 0,23 1036 0,23 408,89 0,09 627,12 0,14 
Culture pluviale 90663 19,96 5436 1,20 1 650,87 0,36 3785,60 0,83 
Culture pluviale sous-amE'magement 61,94 0,01 26,61 0,01 26,61 0,01 
(C;E~/[)RS) 

Culture pluviale et/ou jachere parsemee 25892 5,70 324 0,07 1,67 0 322,12 0,07 
d'arbres et/ou d'arbustes 
Culture pluviale de crue 1 502,83 0,33 1 343,83 0,30 1 343,83 0,3 
Culture pluviale de decrue 11023 2,43 3148 0,69 1,50 0 3146,16 0,69 
Culture irriguee (rizierE)L_ 5596,46 1,23 237,33 0,05 237,33 0,05 
JacMre 23063 5,08 2601 0,57 458,45 0,1 2142,08 0,47 

~!~flpe herbeuse 9759 2,15 258 0,06 45,90 0,01 212,37 0,05 
Parc a Acacia alb/da 1462,72 0,32 
Parc a Balanites aegyptiaca 348,07 0,08 
Steppe arboree~Acacia niiotica 5483 1,21 376 0,08 1,00 0 375,04 0,08 
Steppe arboree a Anogeissus leiocarpus 245,41 0,05 
Steppe arbustive a Acacia erhenbergiana 75325 16,58 861 0,19 0,08 0 860,99 0,19 
Steppe arbustive a Acacia raddiana 46277 10,19 2187 0,48 125,44 0,03 2061,12 0,45 
Steppe arbustive a Balanites aegyptiaca 20952 4,61 542 0,12 91,91 0,02 450,26 0,1 
Steppe arbustive a Leptadenia pyrotechnica 28660 6,31 717 0,16 19,05 0 698,35 0,15 

-~~~~~~~~ 

Fourre a Prosopis juliflora 29,27 0,01 29,27 0,01 29,27 0,01 
Plantation d'Acacia senegal 121 0,03 3,10 0 3,10 0 
Systeme de fixation des dunes 103,41 0,02 
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Zone externe au 
reservoir 

Superficie 
ha % I 

85226,25 18,76 
35,33 0,01 

25568,06 5,63 

159,00 0,03 
7875,69 1,73 
5359,13 1,18 
20462,30 4,5 
9500,35 2,09 
1462,72 0,32 
348,07 0,08 

5107,20 1,12 
245,41 0,05 

74464,34 16,39 
44090,15 9,71 
20409,87 4,49 
27942,14 6,15 

118,02 0,03 
103,41 0,02 1 

---------------------------------------- Tecsult International Limitee -----
05-13489 



Programme Kandadji de regeneration des ecosystemes et de mise en valeur 
de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detaillee 
Etude de fa vegetation 

Tableau 4.10 
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Superficie et importance relative des formations vegetales et types d'occupation des sols I FOrmations vegetal .. et typ .. 
----

lie dureservoir ZED Zone du reservoir Zoneinondee Zone, exte~e au I 

d'occupation des sols reservoir 
Superficie Superficie Superficie Superficie Sup~rficie 

~~~--

ha % ha % ha % ha % ha % 
Prairie inondable a fpomaea 4419 0,97 588,99 0,13 588,99 0,13 3829,61 0,84 
Prairie inondable a cyperacees 27,43 0,01 27,43 0,01 27,43 0,01 

----- !---~~~ ~ ~ -~ ~ 

Cordon ripicole et de bas-fonds 9453 2,08 724 ~16 1,46 0 722,29 0,16 8729,21 1,92 
f-- ~~~ ---- ----- -~ ,..---:..---

r--067,77 Mare temporaire 1491 0,33 122,73 0,03 122,73 0,03 0,3 
Mare permanente 562,97 0,12 562,97 0,12 

f---- ~-~ ~-~ ----

Lit de cours d'eau asseche 6674 1,47 1041 0,23 2,51 0 1038,25 0,23 5633,31 1,24 
Cours d'eau d'origine 9536,54 2,1 

~~-~~ - 6209,77 1,4 
~~--~~ -----

c 6141 ,44 Dune vive 6174 1,36 32,17 0,01 32,17 0,01 1,35 
-----

Glacis denude 10637 2,34 1848 0,41 177,77 0,04 1670,29 0,37 8789,26 1,93 
Plateau denude 332,15 0,07 332,15 0,07 

~--

Terrain rocheux 56597 12,46 1091 0,24 25,12 0,01 1 065,74 0,23 55506,43 12,22 
r----~~ ,------'--~ ~ r---~~ 

Carriere 15,89 0 15,89 0 
Ville, village 763 0,17 248,87 0,05 248,87 0,05 513,64 0,11 

~----~~ ~ ~~ I-~ ~----~~ 

Total 454285,43 100,0 28177,09 6,20 3011,62 0,66 25164,87 5,54 426108,89 93,76 
------- ~----~~ ~ ~~~- ~----~~ ~~~ 
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Tableau 4.11 
Stations ecologiques forestieres identifiees dans la ZED (phase inventaire) 

Stations Caracterlstlques physiques et fonctlonnelles Strata arboree Strate arbustlve 
forestleres Mat6rlaux/roche mere Code Sol Drainage Hauteur Recouvrement Hauteur Recouvrement 

roche (m) ~%t._ JmL_ (%) 
1 t"ormatlon sableuse des ergs a Sableux Moyen a bon 7 a 13 1 a 2 2a5 5a15 

Sablo-argileux Moyen 8 a 10 5 a 10 5 10 
2 Alluvions diverses aa Argileux Mauvais 8 - 1a5 20 
3 Cuirasses et roches diverses aj Caillouteux Rapide - - 1 a 3 5 
4 Formation sableuse des ergs anciens c Lateritique avec Mauvais - 1 a 4 15 

buttes de sable 
Sableux Rapide - - 1 a 2 5 
Sableux Moyen ?a8 5 3a5 5 
Sablo-argileux Moyen - - 286 5 

5 Formation sable use des ergs anciens a d Sableux Bon 7a9 2 1a4 5 
elements Lateritique Rapide 8 4 2a6 5 a 10 

Sablo-argileux Mauvais 11 a 12 10 a 15 5 10 
Sableux Moyen a bon 7a8 1 1a6 5 

6 Colluvions issues de schistes q Limono-sableux Rapide - 2a3 15 
d'Ydouban 

7 Colluvions issues de gres sur dalle i Rocailleux Rapide - - 385 15 
localernent ferruj!irleuse .. 

8 DepOts fluviales de terrasse (Niger) k Sableux Bon 8 2 1a3 10 
Argilo-sableux Mauvaix - - 486 35 
Sableux sur argile Rapide - - 185 20 
Sableux Moyen - 1a3 5 
Sableux Moyen 8813 10 184 5 

9 Produits d'alteration de granites n Sablo-limoneux Moyen - - 1 5 
Argileux 8 sablo- Moyen - 385 25 
limoneux 
Lateritique Rapide - 3a5 5 
Lateritiq ue Moyen - - 3a4 20 
Sablo-limoneux Passable - - 2il5 5 

10 Colluvions issues schistes birrimiens p Sableux Moyen 8 5 5a6 5 
Lateritique .. Im3gulier - - 2a 5 15 

11 Colluvions issues de roches verles r Lateritique Rapide - - 3a5 5 
12 DepOts fluviales de lit majeur x Sableux sur arbile Bon - - la6 15 
13 Colluvions stratifiees issues de gres y Lateritique Rapide - - 1a3 5 

(CT3) 
------- --------

Source: Ichaou, 2005. 
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Facies de v6g6tatlon dominants 

Facies a Leptadenia pyrrotechnica 
Parc a Acacia albida 
Facies a Acacia ni/otica 
Facies a bbniloc 

Facies a Acacia ~. .".'''' 
Facies a Leptadenia pyrrotechnica 
Facies a Balanites aegyptiaca 
F aci~(3i3Acacia.senegal (plante) 

, 

Facies 8 Leptadenia pyrotechnice 
Facies a Acacia raddiana 
Facies a Acacia nilotica 
Facies a. Balanites aegypti8c.a~ __ 
Facies a Acacia erhenbergiana 

Facies a 'PT 

Parc 8 Acacia albida 
Facies 8 Acacia erhenbergina 
Facies a Acacia raddiana 
Facies a Acacia raddiana 
Pare a Balanites aegyptiaca 
Facies a Acacia raddiana 
Facies a Acacia erhenbergiana 

Facies 8 Acacia raddiana 
Facies a Acacia erhenbergiana 
Facies a Balanites aetyptiaca ----
Parc a Balanites a egyptiaca 
Facies a Acacia raddiana 
Facies a Balanites aegyptiaca 
Facies a Balanites aegyp/iaca 
Facies a Leptadenia pyrotechnica 
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Dans sa definition, Ie type ecologique retient la notion de vegetation potentielle comme critere de 

differenciation. On entend par vegetation potentielle Ie terme evolutif de I'ensemble des eta pes 

ou facies qui peuvent se relayer sur un meme site ecologique a la suite de perturbation et dont 

I'ensemble constitue la chronosequence propre a chaque milieu biophysique. Generalement, ces 

chronosequences se deploient a la suite d'interventions d'origine anthropique (coupe forestiere, 

mise en culture, abandon des pratiques agricoles, feux de brousse, etc.) mais elles peuvent etre 

egalement induites a la suite de catastrophes naturelles (secheresse prolongee, inondation, epi

demie d'insectes, etc.). La reconstitution detaillee des chronosequences propres a chaque milieu 

biophysique homogene depasse tres largement les limites du present mandat. Aussi les cultures 

pluviales, les jacheres qui constituent les modes d'occupation Ie plus souvent rencontres ont

elles ete raUachees au facies forestier Ie plus probable. GeUe integration dans Ie temps consiste 

a rendre compte du stade d'aboutissement (court term e) de la vegetation si les interventions 

d'origine humaine et en I'occurrence les pratiques agricoles devaient etre abandonnees. 

Gomme Ie souligne Saadou (1990) « les types de vegetation actuellement reconnaissables dans· 

Ie milieu, sont essentiellement anthropo-climatiques. Aucune unite ne saurait etre consideree 

comme etant veritablement climacique ». 

Dans sa definition, Ie type ecologique retient la notion de vegetation potentielle comme critere de 

differenciation. On entend par vegetation potentielie Ie terme evolutif de I'ensemble des etapes 

ou facies qui peuvent se relayer sur un meme site ecologique a la suite de perturbation et dont 

I'ensemble constitue la chronosequence propre a chaque milieu biophysique. Generalement, ces 

chronosequences se deploient a la suite d'interventions d'origine anthropique (coupe forestiere, 

mise en culture, abandon des pratiques agricoles, feux de brousse, etc.) mais elles peuvent etre 

egalement induites a la suite de catastrophes naturelles (secheresse prolongee, inondation, epi

demie d'insectes, etc.). La reconstitution detaillee des chronosequences propres a chaque milieu 

biophysique homogene depasse tres largement les limites du present mandat. Aussi les cultures 

pluviales, les jacheres qui constituent les modes d'occupation Ie plus souvent rencontres ont

elles ete raUachees au facies forestier Ie plus probable. GeUe integration dans Ie temps consiste 

a rendre compte du stade d'aboutissement (court term e) de la vegetation si les interventions 

d'origine humaine et en I'occurrence les pratiques agricoles devaient etre abandonnees. 

Gomme Ie souligne Saadou (1990) {{ les types de vegetation actuellement reconnaissables dans 

Ie milieu, sont essentiellement anthropo-climatiques. Aucune unite ne saurait etre consideree 

com me etant veritablement climacique ». 
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5. EVALUATION DES APTITUDES FORESTIERES 

5.1 Methodologie 

Page 5-1 

Le tableau 4.11 presente les caracteristiques des milieux biophysiques observes directement sur 

Ie terrain et Ie tableau 5.1 l'aptitude forestiere et la phytomasse exprimee en kg/ha pour chacune 

des stations forestieres ou types ecologiques recenses. 

L'aptitude forestiere correspond a la valeur forestiere relative moyenne de chaque type forestier 

(volume sur pied utilisable comme bois-energie). Elle est evaluee sur la base des essences 

dominantes presentes, des recouvrements moyens cumules des strates arboree et arbustive, du 

seuil actuel de degradation de la ressource (niveau d'anthropisation) et des caracteristiques 

mesologiques propres au site ou a I'environnement (drainage, position, pente, sol, etc.). Dans la 

zone consideree, trois classes d'aptitude forestiere sont considerees : 

i Classes ! Volume sur pied (stares) 
Classe . Sous-classe 

Aptitude forestiere tres faible 0-5 0-2 
2-3 
3-5 

• Aptitude forestiere faible 5-8 5-6 
6-7 
7-8 

Aptitude forestiere moyenne 8-10 8-9 
9-10 

La phytomasse est exprimee en kg/ha (225 kg = 1 stere). Elle se repartit selon deux classes de 

diametres dont I'importance relative a ete definie par Ichaou (2000). La phytomasse totale du 

systeme ecologique9 ou station forestiere de premier ordre cumule la phytomasse specifique a 
chaque type ecologique appartenant a un meme systeme ecologique ponderee sur la base de la 

superficie occupee par chacun d'eux. 

Au cours de I'inventaire de terrain, iI a ete mis en lumiere que certains types d'occupation ne 

peuvent etre exprimes autrement que sous la forme de complexe puisque aucun d'eux, compte 

tenu de I'echelle utilisee, n'occupe une superficie d'un seul tenant assez grande pour etre repre

sente a cette echelle. Or, les complexes cartographiques {{ Culture pluviale et/ou jachere 

9. Le systeme ecologique regroupe I'ensemble des unites forestieres ou types ecologiques caracteristiques 
d'un milieu biophysique donne. Cette notion correspond it la loposequence specifique it unite ecologique, 
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Tableau 5.1 
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Phytomasse ligneuse globale aerienne pour chacune des stations ecologiques 

- --- -
Phytomasse en kgllla PlMo. pondlireeAlalstatlon en Kg I 

Stations forestieres Facies de ve~etation dominants Aptitude forestiere diam<6 em marn >ou = 6 em dilm<6 em diim> au = 6 em 

1 
Facies itleptadenia PlVrotechnica Tres faible 344 331 
Pare it Acacia albida Moyimne 987 948 666 639 

2 Facies it Acacia nilotica Moyenne 987 948 987 948 

3 Facies it Balanites aegyptiaca Faible 639 614 639 614 
Facies a Acacia erhenbergiana Moyenne 987 948 
Facies a Leptadenia pyrotechnica Tres faible 344 331 

4 
Facies a Balanites aeqyptiaca Moyenne 987 948 
Facies a Acacia seneqal (plante) Faible 639 614 739 710 
Facies fI Acacia nllollta Moyenne \jlj f \JI.l ~ 

Facies a Leptadenia pyrotechnica Tres faible 344 331 

5 
Facies a Acacia raddiana Faible 639 614 
Facies a Balanites aegyptiaca Faible 639 614 652 627 

6 Facies a Acacia erhenbergiana Falble 639 614 639 614 

7 Facies a Leptedenia pyrotechnica T res faible 344 331 344 331 
Pare a Acacia albida Moyenne 987 948 
Facies a Acacia erhenber!liana ,Moyenne 987 948 
Facies a Acacia raddiana 'Moyenne 987 948 

8 
Facies a Acacia raddiana Tres faible 344 331 

1 Pare it Balanites aegyptiaca Moyenne 981 948 858 825 
I Facies a Acacia raddiana Tres faible 344 331 

Facies a Acacia erhenberqlana Moyenne 987 948 
Facies a Acacia raddiana Faible 639 614 

9 
Facies a Acacla emenberglana !doyenne 987 948 
Facies a Balanites aegyptiaca Faible 639 614 719 691 
Pare a Balanites a egyptiaca Moyenne 987 948 987 948 

10 Facies it Acacia raddiana Moyenne 987 948 987 948 

11 Facies a Balanites aegyptiaca Moyenne 987 948 987 l 948 

12 Facies a Balanites aegyptiaca Moyenne 987 948 987 948 

13 Facies a Leptadenia pl}'rotechnica Tres faible 344 331 344 331 

Note: La phytomasse ligneuse des tiges de diametre < 6 cm = 51 %; celie des tiges de diametre 2 6 cm = 49 % 
(Ichaou, 2000). 
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et supportent un volume ligneux relativement important qu'il convient de prendre en compte. Les 

travaux de Ichaou et de Madron (2004) evaluent Ie volume des ligneux dans les jacheres eli 

2,11 m 3/ha, soit 5,23 steres/ha. 

Comme Ie montre Ie tableau 5.3, eli chaque classe d'aptitude forestiere correspond un stock 

ligneux exprime en stere/ha. Le stock ligneux total au niveau de la station forestiere rend compte 

du stock ligneux unitaire pondere par I'importance relative de chacun des membres appartenant 

eli une me me unite forestiere. 

L'analyse jusqu'ici realisee a donc porte sur une trentaine de stations forestieres ou types ecolo

giques auxquels ont ete associes une classe d'aptitude forestiere et un stock ligneux donne. Or, 

la superposition des cartes de vegetation et ecologique laisse voir un grand nombre de stations 

forestieres ou types ecologiques differents qu'il convient de caracteriser aux plans de leur apti

tude forestiere et stock ligneux. Outre I'information fournie par la carte ecologique, cette caracte

risation tire partie des renseignements, analyses et evaluations (tableaux 4.11, 5.1 et 5.3) reali

ses sur la trentaine de stations foresMres inventoriees et d'autres stations existantes ailleurs au 

Niger et presentant des conditions ecologiques similaires. 

5.2 Resultats 

Le tableau suivant presente les superficies occupees par les diverses classes d'aptitude avec ou 

sans Ie barrage de Kandadji : 

Tableau 5.2 
Classes d'aptitudes forestieres avec et sans Ie Programme Kandadji 

'---' 
Sans Kandadji I Avec Kandadji Aptitudes forestieres Pertes 

(classes) (ha) (ha) ha % 
Moyenne I 14733 
~, 

14118 615 4 
Faible 179477 I 174375 5102 3 

• Tres faible 213560 204874 8685 4 
• Nulle/n.a. 36415 I 28980 7475 20 
Eau 10099 I 6773 . 3326 33 

Avec la creation du Barrage de Kandadji, on enregistre la perte de terres d'aptitude forestiere 

variant de moyenne eli tres faible de I'ordre de 14400 ha totalisant des pertes de 3,1 %. On note 

egalement I'ennoiement de 7 475 ha de terres dont les aptitudes forestieres sont nulles ou non 

applicables. 
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Tableau 5.3 
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Stock sur pied de bois energie/ha (diametre + 6 em) pour chacune des stations ecologiques 

- - -- - - --
Stock bois Stock bois pondere Patentiel renowelable 

-
Stations forestieres Facies de vegetation dominants Aptitude forestiere stere/ha de la station stereJha sterelanrha (prDductMte) 

1 
Facies illeptadenia pryrotechnica Tres faible 3 
Pare iI Acacia albida Moyenne 8,6 58 06 

2 Facies a Acacia nilotica Moyenne 8,6 8,6 1,0 

3 Facies a Balanites aegyptiaca Faible 5,57 5,57 0,6 
Facies a Acacia erhenberqiana Moyenne 8,6 
Facies illeptadenia pyrotechnica Tres faible 3 

4 
Facies iI Balanites aegyptiaca M_oyenne 8,6 
Facies a Acacia senegaljJJIanll\L Faible 5;i1 6,4 0] 
Facies il Acacia nilotica fI10yenne 8,6 

, 

Facies illeptadenia pyrotechnica Tres faible 3 

5 
Facies a Acacia raddiana Faible 5,57 
Facies a Balanites aegytJliaca Faible 5,57 57 06 

6 Facies a Acacia erhenbergiana Faible 5,'Sl 5,6 0,6 

7 Facies illeptedenia pyrotechnica Tres faible 3 3 0,3 
Pare a Acacia alb ida Moyenne 8,6 
Facies a Acacia erhenbergiana Moyenne 8,6 
Facies a Acacia raddiana I Moyenne 8,6 

8 
Facies 11 Acacia raddiana Tres faible 3 
Pare a Balanites aeqyptiaca Moyenne 8,6 75 08 
Facies iI Acacia raddiana Tres faible 3 
Facies it Acacia erhenbergiana Moyenne 8,6 
Facies iI Acacia raddiana Faible 5,57 

9 
FBcies a Acacia erhenberglana Moyenne 86 
Facies it Balanites aegyptiaca Faible 5,57 63 07 
Pare it Balanites a egyptiaca Moyenne 8,6 8,6 1,0 

10 Facies a Acacia raddiana Moyenne 8,6 8,6 1,0 

11 Facies 11 Balanites aegyptiaca Moyenne 8,6 8,6 1,0 

12 Facies a Balanites aegyptiaca Moyenne 8,6 8,6 1,0 

13 Facies a leptadenia pryrotechnica Tres faible 3 3 0,3 

Source: Ichaou, 2005. 
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Paralhilliement a cette perte d'habitat ayant des aptitudes forestieres, on releve une diminution 

des stock ligneux totaux disponibles par classe d'aptitude forestiere com me Ie montre Ie tableau 

suivant: 

Tableau 5.4 
Evolution des stocks ligneux par classe d'aptitude forestiere 

avec ou sans Ie Programme Kandadji 

Avec Kandadji Pertes 
(stere) Steres 

123249 117856 5393 
1 125714 1 094117 31596 
568960 547093 21867 

0 0 0 
0 0 0 

% 
4 
3 
4 
0 
0 

Le stock ligneux total de la zone d'etude restreinte est passe de 1 817 923 stares qu'il etait avant 

Kandadji a 1 759 066 stares avec Kandadji, so it une perte de I'ordre de 3,2 %. 

5.3 Besoins en matiere ligneuse 

Sur la base d'une consommation journaliare de 0,80 kg pour une consommation annuelle par 

habitant de 1,3 stare (1 stere = 225 kg), on peut estimer les besoins de la population deplacee 

(41 500 personnes) Ii:! pres de 53 950 steres par an nee. Comme Ie montre Ie tableau 5.5, la pos

sibilite annuelle assurant un potentiel renouvelable a cette ressource est estimee Ii:! 

180205 stares/an. Pour des raisons de prudence, Ie Niger n'exploite que les trois quarts du 

potentiel renouvelable de ses ressources forestiares. Dans cette perspective, Ie volume exploite 

annuellement devrait etre abaisse a environ 135 000 stares, soit un volume suffisant pour ren

contrer sur une base perenne les besoins d'une population estimee Ii:! environ 104000 per

sonnes. 

Tableau 5.5 
Potentiel renouvelable total par classe d'aptitude forestiere 

avec ou sans Ie Programme Kandadji 

Aptitudes forestieres Sans Kandadji Avec Kandadji Pertes 
(classes) (slire/an) (stere/an) Steres 

Moyenne 14733 14118 I 615 
Faible 107686 104625 3061 
Tras faible 64068 61462 2606 

a. 0 0 0 
Eau 0 0 0 

% 
,3 
1,6 
1,4 
0 
0 
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Le tableau 5.5 montre que Ie Programme Kandadji engendrera la disparition de formations 

vegetales dont Ie potentiel renouvelable est estime a 6282 steres/an, soit I'equivalent de la 

consommation annuelle d'environ 4 800 personnes. 

Par ailleurs, ces resultats ne prennent pas en compte les besoins en nouvelles terres agricoles 

associes au deplacement des populations, ni les pertes enregistrees a la suite des feux de 

brousse ou de cataclysmes naturels, ni la prise en compte de territoire d'acces difficile voire 

impossible (Gorouol-Niger-Mali); selon Ie Centre forestier tropical et tel que rapporte par 

Mahamane (1999) «dans les annees '70, Ie taux de reduction des terres forestieres saheliennes 

au profit des terres cultivables etait estime a un taux de 0,625 ha par an et par nouvel habitant 

rural ». 
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6. CONCLUSION 

6-1 

Au Njger, la vallee du fleuve se caracterise principalement par une varh~te de conditions ecolo

giques. II en resulte des potentialites vegetales, agricoles et piscicoles inegalees ailleurs dans Ie 

pays. Ces conditions expliquent qu'un pourcentage important de sa population y reside et que 

cette region demeure Ie refuge des populations frappees par les secheresses periodiques. 

Au cours des dernieres annees, ces potentia lites se sont degradees avec les aleas climatiques 

qui ont une forte incidence sur Ie regime des crues rendant de plus en plus aleatoires les fonc

tions et services qui s'y greffent. 

Le Programme Kandadji vise a pallier cas aleas par la mise en place d'un barrage sur Ie fleuve 

qui garantira un debit regulier durant toute I'annee. Les repercussions de ce programme se 

feront sentir tout au long de la zone d'etude qui s'etend depuis la frontiere malienne jusqu'a la 

frontiere nigeriane. Cependant, c'est dans la zone situee en amont du barrage correspondant at 

la ZED, que les changements seront les plus profonds puisqu'ils necessiteront Ie deplacement 

de quelque 41 500 personnes cantonnees dans la vallee immediate du fleuve. 

Comme dans Ie reste du pays, cette population est largement dependante des ressources fores

tieres surtout au plan energetique mais egalement pour la satisfaction des besoins alimentaires 

et autres. Les formations vegetales de la zone d'etude detaillee sont caracterisees par une pro

ductivite annuelle faible variant entre 0,3 et 1 stere/halan. Le stock ligneux se chiffre a quelque 

1,8 million de steres reparties sur un territoire qui couvre plus de 450 000 ha. L'amenagement 

durable de ce potentiel ne pourra liberer annuellement qu'environ 180000 steres et de facron 

plus securitaire ne devrait pas depasser 135 000 steres, quantite suffisante pour rencontrer les 

besoins energetiques d'une population legerement superieure a 100000 personnes. 

Ces potentialites brutes en bois de feu resteront sujettes au feu de brousse, a I'occurrence de 

cataclysmes annuels (epidemie, secheresse importante) tout en demeurant une reserve de 

terres agricoles; autant de causes susceptibles d'en amoindrir les volumes disponibles. 

Les impacts engendres par Ie Programme Kandadji sont de nature et d'intensite variees. La 

question reste a savoir si les mesures d'attenuation susceptibles d'en diminuer I'importance 

seront suffisantes pour contrecarrer les effets negatifs et permettre a ces populations de recreer 

et de jouir d'un cadre de vie de qualite au moins equivalent a leur milieu d'origine. 
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LITMINEUR 

En periode de crue, cet habitat se caracterise par I'absence de vegetation en raison de la pro
fondeur et de I'agitation des eaux qui empechent to ute installation de vegetation. Avec 
I'exondation de ces sites apparaissent trois groupements : 

• bancs de sable, de graviers et limons : 

groupement a Cyperus maculatus; 

• rochers: 

- groupement a Tristicha trifaria; 

• zone profonde et stagnante : 

- groupement a Polygonum senegalense. 

Le tableau suivant resume la sequence de la vegetation du fleuve. 

• Topographie Groupement a : Groupes 
erue Etiage 

Lit majeur • Nymphaea lotus et Vetiveria nigritana Coldenia 
Vetiveria nigritana Eau moyennement profonde 

! Nymphaea lotus 
i Eau peu profonde 

Berges Echinochloa stagnina et Echinochloa stagnina Glinus oppositifolius 
Oryza longistaminata Eau profonde 

Oryza /ongistaminata 
Eau moyennement profonde 

Lit mineur Cyperus maculatus et Tristicha trifaria Cyperus maculates et 
Tristicha trifaria Rochers Polygonum senegalense 

VEGETATION DES MARES 

On distingue deux types de mares: les mares permanentes et les mares temporaires 

Mares permanentes 

Garba (1984) y a recense 124 especes. Les angiospermes dicotyledones dominent (52 %) cette 
flore; la moiM appartient a la famille des poacees. 

Distribution 

Les mares permanentes se caracterisent par des eaux stagnantes, calmes dont Ie niveau fluctue 
au cours de la saison. En saison des pluies, les eaux de ruissellement chargees de sediments 
s'y accumulent; au contraire, en saison sache, les surfaces qu'elles occupent diminuent cons ide
rablement par suite d'une intense evaporation: les eaux se retirent graduellement et se concen
trent dans la zone centrale la plus profonde la ou les sols presentent une texture argileuse. 



La vegetation s'ordonne en fonction du gradient de la profondeur. Son developpement depend 
de "importance des precipitations; elle atteint son developpement maximum au cours des mois 
de septembre et d'octobre alors qu'en fin de saison seche, elle n'occupe plus que la partie cen
trale. 

Les groupements observes se particularisent selon la profondeur des eaux. 

Eaux peu profondes (0-50 cm) 

Le sol de ces habitats riverains est constitue de sables ou de limons et leur submersion varie de 
quelques jours a un mois. L'autoecologie des especes reste variable. Parmi les plus frequentes, 
on note: Vetiveria nigritana, Cynodon dacty/on, 8ergia suffruticosa, Panicum laetum, 
Echinochloa colona, Cyperus rotundus, Ipomaea asarifolia, Cyperus digitatus, Scoparia dulcis, 
Paspalum scorbiculatum. 

Les groupements a dominance de Vetiveria nigritana se concentrent sur les sols limoneux et 
ceux a Ipomaea asarifoHa sur les sables. 

Eaux moyennement profondes (50-100 cm) 

Les sols sont argileux et appartiennent aux pseudo-gley; ils sont submerges de 3 a 5 mois 
durant I'annee. Les especes observees appartiennent aux hydrophytes facultatives ou strictes. 
Ce sont: Oryza longistamina, Nymphaea micrantha, Acroceras amplectans, Aeschynomene 
indica, Ludwigia erecta, Polygonum Iimbatum, Ipomaea aquatica, Melochia corchorifolia, 
Utricularia stellaris, Mitragyna inermis. 

Eaux profondes (moins de 1 m) 

Les sols demeurent argileux et appartiennent aux sols gley. Les especes sont constituees 
d'hydrophytes strictes dont: Nymphaea lotus, Utricularia stellaris, Utricularia gibba, 
Aeschynomene crassicaulis, Ipomaea aquatica. 

Mares temporaires et sols hydromorphes 

Tous types de mares temporaires confondus, 129 especes ont ete recensees. Selon la nature 
des substrats, on distingue trois types de mares temporaires: celles sur sols des plateaux lateri
tiques, sur sols des bas-fonds et sur sols des terrasses du fleuve. 

Sur sols des plateaux lateritiques 

Des 54 especes recensees dans ce type de mares, 12 sont plus frequentes. II s'agit de: 
Nymphaea micrantha, Hydrophila senegalensis. Dopatrium longidens, Oryza brachyantha, 
Aeschynomene indica, Monochoria brevipetiolata, Sagittaria guayanensis, Cyperus podocatpus, 
Marsilea polycatpa, 8acopa hamiltoniana, Eleocharis atroputpurea, Rhamphicatpa fistulosa. 

La vegetation de ce type de mare couvre de faible superficie depassant rarement 1 ha et sont 
incluses dans les savanes et steppes. Ces mares apparaissent en saison des pluies au moment 
ou les eaux de ruissellement sont retenues; elles ont une duree de 4 a 5 mois. En saison sache, 
ces mares sont a sec, seules subsistent les especes ligneuses des milieux contigus. 



Les sols sont variables. Leur texture passe de gravilionnaire a limo neuse ou encore argileuse 
reposant sur des substrats indures. On distingue trois groupes selon la nature des substrats. 

• sur sols gravilionnaires limoneux : 

- Ie groupe a Borreria filifolia; 

• sur sols limoneux : 

- Ie groupe a Hygrophi/a senegalensis; 

• sur sols argileux : 

- Ie groupe a Nymphaea micrantha. 

Sur sols de bas-fonds 

Sur les 82 especes recensees, 9 forment Ie noyau de cette flore. On cOp1pte : Eragrostis pi/osa, 
Echinochloa colona, Aeschynomene indica, Alternanthera sessilis, Melochia corchorifolia, 
Panicum laetum, Cyperus iria, Paspalum scorbiculatum, Pilostigma reticulatum. 

Ces mares sont alimentees par les eaux de pluie et leur niveau fluctue de fa90n importante 
durant la saison. Elies sont totalement a sec en saison seche. Le developpement de la vegeta
tion dans les mares temporaires des bas-fonds depend de la quantite des precipitations et de 
I'ecoulement de I'eau hors de la mare. 

Les sols sont sableux et limoneux se recouvrant d'une mince pellicule d'argile de decantation. 
On distingue deux groupes : 

• sur sols sableux de courte submersion' 

- Ie groupe a Eragrostis pi/osa; 

• sur sols limoneux de submersion plus longue: 

- Ie groupe a Echinochloa colona. 

Sur sols des terrasses du fleuve 

Ces mares se forment au cours de la saison des pluies dans les retenues d'eau. Les sols sont 
constitues de gravillons, de limons ou d'argile. L'organisation de la flare est liee a ces types de 
substrats. On reconnait 

• sur les sols gravillonnaires, sableux ou limoneux : 

- Ie groupe a Panicum laetum; 

• sur sols argileux de submersion plus longue: 

- Ie groupe a Nymphaea micrantha. 



8YNTHE8E 

Le tableau suivant tire de Garba (1984) rend compte des groupements vegetaux recenses 
compte tenu des sols qu'ils occupent et des milieux auxquels ils appartiennent. 

Milieux 80ls Groupements 
Fleuve Lit majeur Vetiveria nigritana et 

(eaux moyennement profondes et calmes) Nymphaea lotus 
Berges Oryza longistaminata et 
(eaux profondes et agitees) Echinochloa stagnina 
Lit mineur Tristicha trifaria et Cyperus 
(eaux tres profondes, courants forts) maculatus 

Mares permanentes Eaux peu profondes Vetiveria nigritana et 
Ipomaea asarifo/ia 

Eaux moyennement profondes Oryza longistaminata et 
Nymphaea micrantha 

Eaux profondes Nymphaea lotus 

Mares temporaires Sols sur plateaux lateritiques Hygrophila senegalensis et 
Nymphaea micrantha 

Sols des bas-fonds Eragrostis pilosa et 
Echinochloa colona 

Sols des terrasses du f1euve Panicum laetum et 
Nymphaea micrantha 
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RESUME 

La vallee du fleuve Niger presente deux grands types d'agriculture, so it I'agriculture pluviale et 
I'agriculture irriguee. Les cultures de decrue assurent la transition entre elles. La premiere se 
deroule de juin a octobre et produit les cereales (mil et sorgho) qui constituent la base alimen
taire des populations. L'arachide, Ie niebe, Ie voandzou sont des proteagineux alimentaires dont 
une grande partie est destinee au marche. Les productions d'oseille et de sesame completent 
les revenus des exploitations. Les rendements sont dans I'ensemble negligeables en raison de la 
faible utilisation d'intrants, des poches de secheresse frequentes et de la pression parasitaire. 
Les departements de Tera et de Tillaberi sont les plus touches avec un deficit alimentaire 
devenu structurel. 

L'agriculture irriguee est en developpement. Elle est dominee par les amenagements hydroagri
coles realises par I'Etat du Niger et qui fournissent a peine un tiers des besoins nationaux en riz. 
Les initiatives privees sont orientees vers les productions maralcheres de petites superficies. 
Cependant, les cultures sont plus diversifiees avec des rendements nettement plus eleves. Les 
femmes participent a quelques operations dans les cultures pluviales et en agriculture irriguee; 
elles exploitent sur des terres pretees. Cet etat de fait resulte en une situation fonciere instable. 

Le Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de Mise en valeur de la vallee du 
Niger devra permettre une production economique du riz, promouvoir de nouvelles filieres maral
cheres et chercher des synergies avec les filieres existantes. La production fruitiere dans la zone 
d'etude est tres peu perceptible malgre I'emergence de petites unites de production de jus de 
fruits. L'organisation des producteurs est encore faible en agriculture pluviale, alors qu'elle se 
renforce dans Ie cadre de I'irrigation. 

----- ----------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



TABLE DES MA TII~RES 

Page 

RESUME 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 1 

2. METHODOLOGfE .............................................................................................................. 2 

2.1 Methode ............................................................................................................................. 2 
2.2 Zone d'etude ...................................................................................................................... 2 

3. SITUATION ACTUELLE ..................................................................................................... 3 

3.1 Contexte de I'agriculture ..................................................................................................... 3 

3.1.1 Cadre institutionnel.. ........................................................................................... 3 
3.1.2 Contexte institutionnel ........................................................................................ 4 

3.1.2.1 
3.1.2.2 

3.1.3 

3.1.3.1 
3.1.3.2 

Institutions nationales ......................................................................................... 5 
Institutions de cooperation .................................................................................. 7 

Contexte juridique .............................................................................................. 7 

Cadre juridique national ..................................................................................... 8 
Cadre juridique internationaL .............................................................................. 9 

3.2 Organisation des acteurs ................................................................................................... 9 

3.2.1 Evolution genera Ie du mouvement cooperatif .................................................... 9 
3.2.2 Intervenants et leurs roles ............................................................................. 10 
3.2.3 Fonctionnement du reseau institutionnel .......................................................... 13 
3.2.4 Role des femmes ............................................................................................. 14 

3.3 Projets dans la zone d'etude ............................................................................................ 15 
3.4 Situation agricole .............................................................................................................. 16 

3.4.1 Agriculture pluviale ........................................................................................... 16 

3.4.1.1 Mil et sorgho ..................................................................................................... 16 
3.4.1.2 Niebe ................................................................................................................ 21 
3.4.1.3 Arachide ........................................................................................................... 22 
3.4.1.4 Autres cultures pluviales .................................................................................. 22 

3.4.2 Agriculture de decrue ....................................................................................... 23 
3.4.3 Agriculture irriguee ........................................................................................... 24 

3.4.3.1 
3.4.3.2 

3.4.4 

3.4.4.1 
3.4.4.2 
3.4.4.3 

3.4.5 

3.4.5.1 
3.4.5.2 

Riziculture ......................................................................................................... 24 
Maraichage ...................................................................................................... 30 

Approvisionnement en intrants ......................................................................... 32 

Semences ........................................................................................................ 32 
Engrais ............................................................................................................. 33 
Produits phytosanitaires ................................................................................... 33 

Infrastructures et equipements agricoles .......................................................... 33 

Infrastructures .................................................................................................. 33 
Equipements .................................................................................................... 34 

--------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger· Etude d'impact environnemental et social detailiee 05·13489 



3.4.6 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 

3.4.9.1 
3.4.9.2 
3.4.9.3 
3.4.9.4 

TABLE DES MATII~RES 

Page 

Financement des activites agricoles ................................................................. 35 
Conservation des produits ................................................................................ 35 
Exemples de comptes d'exploitation ................................................................ 37 
Commercialisation et transformation ................................................................ 39 

Ambitions des deux secteurs ............................................................................ 40 
Environnement institutionnel et juridique du commerce et de I'industrie ......... .40 
Commercialisation des produits agricoles ........................................................ 43 
Transformation des produits agricoles ............................................................ .46 

4. CONCLUSiON ................................................................................................................. 48 

5. REFERENCES ........................................................................................... · ...................... 52 

ANNEXE 1 - Liste des personnes rencontrees et compte rendu des entretiens 

------- ........ ·----·-·---------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et SOCial detaillee 05-13489 



Figure 1. 

Figure 2. 

Tableau 1. 

Tableau 2. 

Tableau 3. 

Tableau 4. 

Tableau 5. 

Tableau 6. 

Tableau 7. 

Tableau 8. 

Tableau 9. 

Tableau 10. 

Tableau 11. 

Tableau 12. 

Tableau 13. 

Tableau 14. 

Tableau 15. 

Tableau 16. 

Tableau 17. 

Tableau 18. 

Tableau 19. 

Tableau 20. 

LlSTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX ----------------------

Page 

Evolution de I'intensite culturale dans la vallee du fleuve Niger ....................... 29 

Evolution des rendements (campagnes SS) dans la vallee du fleuve Niger .... 29 

Typologie des associations dans Ie departement de Tillaberi 
et annees de reconnaissance ........................................................................... 11 

Groupements de producteurs dans les villages de la zone de la 
future retenue de Kandadji .... ..... .................................... ............................ 11 

ONG/associations intervenant dans les departements de Kollo, 
Say, Tera et Tillaberi ........................................................................................ 12 

Projets en cours d'execution dans les departements de Kollo, 
Say, Tera et Tillaberi ........................................................................................ 15 

Superficie moyenne de champs par zone et type de mil cultive ....................... 17 

Pourcentage de fumure sur la culture de miL ................................................... 17 

Evolution de la production nationale de mil et de sorgho, 1955-2000 ............... 18 

Evolution du bilan cerealier du Niger, 1980-1990 ............................................. 18 

Superficie de mil dans les departements et communes riverains du 
fleuve Niger ....... ................... ........................................ .. ......................... 19 

Rendement de mil dans les departements et communes rivera ins 
du fleuve Niger ................................................................................................. 19 

Superficie de sorgho dans les departements et communes rivera ins 
du fleuve Niger ................................................................................................. 20 

Rendement de sorgho dans les departements et communes riverains 
du fleuve Niger ................................................................................................. 20 

Superficie du niebe dans les departements et communes riverains 
du fleuve Niger ................................................................................................. 21 

Rendement du niebe dans les departements et communes riverains 
du f1euve Niger ................................................................................................. 21 

Production d'arachide dans les departements et communes riverains 
du f1euve Niger ................................................................................................. 22 

Production moyenne de sesame et de voandzou dans les departements 
et communes riverains du fleuve Niger, 2000-2004 ......................................... 23 

Evolution de la production du niebe de dec rue dans Ie departement 
de Tera ............................................................................................................. 24 

Evolution des superficies, production et rendement du riz fluvial 
dans Ie departement de Tillaberi ...................................................................... 25 

Amenagements hydroagricoles realises dans la vallee du fleuve 
Niger Dosso ................................................................................................... 25 

Amenagements hydroagricoles realises dans la vallee du fleuve 
Niger, dans la zone d'etude genertale.. ....... ..... ..... ........ . ............................... 26 

_ .... - -----------------------------Tecsult International Limitee-----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Tableau 21. 

Tableau 22. 

Tableau 23. 

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 

Page 

Consommation d'engrais sur les amenagements hydroagricoles .................... 28 

Rendement moyen de quelques cultures maraTcheres dans la 
zone du fleuve .................................................................................................. 32 

Banques cerealieres dans la zone d'etude detaillee ........................................ 34 

---------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental el social delaillee 05-13489 



ABN: 

ACMAD: 

ADRAO: 

AFCEN: 

AHA: 

ALG: 

ANPIP: 

CCD: 

CEDEAO: 

CEN-SAD: 

CILSS: 

CNSAP/GC: 

CMNNC: 

COFO: 

CONACOOP: 

COPRO-NIGER : 

CTP: 

CUN: 

EIES: 

FEM: 

FUGPN: 

GIE: 

ICRISAT: 

IIMI: 

IITA: 

USTEDESACRONYMES 
~~~~~~-------------

Autorite du Bassin du Niger 

Centre Africain de Meteorologie Appliquee pour Ie Developpement 

Association pour Ie Developpement du Riz en Afrique de l'Ouest 

Association des Femmes Commen;:ants et Entrepreneurs du Niger 

Amenagement hydroagricole 

Autorite du Liptako Gourma 

Agence Nigerienne pour la Promotion de l'lrrigation Privee 

Convention Internationale sur la Lutte contre la Desertification 

Communaute Economique des Etats de l'Afrique de I'Ouest 

Communaute des Etats Sahelo-Sahariens 

Comite Permanent Interetats de Lutte contre la Secheresse au Sahel 

Comite National du Systeme d'Alerte Precoce et de Gestion des Catas
trophes 

Commission Mixte Nigero-Nigerienne de Cooperation 

Commission Fonciere 

Confederation Nationale des Cooperatives 

Societe d'Etat chargee de I'Approvisionnement du Niger 

Comite Technique Paritaire 

Communaute urbaine de Niamey 

Etude d'impact environnemental et social detaillee 

Fond Environnemental Mondial 

Federation des Unions des Groupements Paysans du Niger 

Groupement d'inten§t Economique 

Institut de Recherche sur les Cultures en Zones Arides 

Institut International de Management de I'lrrigation 

Institut International d'Agriculture Tropicale 

~~~~~~~~~~~~--~-----------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de RegEmeration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger t:tude d'impact environnemental et social detailh~e 05-13489 



INRAN: 

IPDR: 

MDA: 

MHELD: 

NIGELEC: 

ONAHA: 

ONG: 

OPVN: 

PAFRIZ: 

PDSFR: 

PPEAP: 

REFCEN: 

SETRA : 

SNCPV' 

SOCOPAP: 

SONARA: 

SRP: 

UEMOA' 

UNCC: 

LISTE DES ACRONYMES 

Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 

Institut Pratique de Developpement Rural 

Ministere du Developpement Agricole 

Ministere de I'Hydraulique, de I'Environnement et de la Lutte contre la De
sertification 

Societe Nigerienne d'Electricite 

Office Nationale des Amenagements Hydroagricoles 

Organisation Non Gouvernementale 

Office des Produits Vivriers du Niger 

Projet d'Appui ala Filiere Riz 

Projet de Developpement des Services Financiers Decentralises 

Projet de Promotion des Exploitations Agropastorales 

Reseau des Femmes Commeryants et Entrepreneurs du Niger 

Societe d'Exploitation et de Transformation des Ressources Agricoles et 
Animales 

Societe Nigerienne de Production et de Commercialisation de Produits 
Vivriers et Materiels Agricoles 

Societe de Collecte, de Production et de Commercialisation des Produits 
Ag ropastora ux 

Societe Nigerienne de Commercialisation de l'Arachide 

Strategie de Reduction de la Pauvrete 

Union Economique et Monetaire Ouest Africaine 

Union Nationale de Credit et de Cooperation 

--------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05·13489 



~tude 

1. INTRODUCTION 

Pour les fins de I'EIES du Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de Mise 

en valeur de la vallee du Niger, Ie rapport sur I'etude de la situation agricole a priorise les regions 

de Dosso et Tillaberi. Ces regions sont situees dans la zone d'etude generale, telle que definie 

dans I'EIES. Une emphase particuliere a ete placee sur la description de la situation agricole 

dans les departements de Tillaberi et Tera situes dans la zone d'etude detaillee. Le document 

presente d'abord Ie contexte traditionnel, institutionnel et juridique dans lequel evolue 

I'agriculture nigerienne et decrit ensuite I'organisation des acteurs. Cette organisation est mar

quee par I'emergence de groupements de producteurs appuyes par les ONG nation ales et inter

nationales, au detriment des services techniques de I'Etat aux ressources humaines plus quali

fiees, mais sans moyen d'action. La situation agricole y est ensuite decrite ou !'on note la predo

minance de I'agriculture pluviale et I'engouement pour I'agriculture irriguee. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Methode 

Les etapes de I'etude sur la situation agricole dans Ie cadre de I'EIES du Programme Kandadji 

sont: 

• la recherche bibliographique sur Ie tronc;on nigerien du fleuve Niger en insistant 
sur la zone d'etude detaillee; 

• la recherche de donnees statistiques des productions agricoles aupres du Ser
vice Statistiques de la Direction de I'Agriculture et du Service Suivi et Evaluation 
de l'Office des Amenagements Hydroagricoles; 

• des entretiens avec plusieurs chefs des services techniques aussi bien a Niamey 
qu'a Tillaberi, Tera, Ayorou, Kollo et Say. 

La mission de terrain s'est deroulee en aoQt et septembre 2005. Elle a perm is de rencontrer les 

chefs tradition nels, les autorites administratives et les producteurs (annexe 1). Dans la zone de 

la future retenue, les sites suivants ont ete visites : Ayorou, Kandadji, Sen~, Gaya, Kolmane, 

Alkondji et Wezebangou. Le tronc;on Ayorou-Koutougou a ete visite pour detecter eventuellement 

Ie potentiel irrigable a I'aide des cartes d'occupation des sols pour compenser les pertes en 

terres. Dans Ie present rapport, nous avons considere les noms des nouvelles entites adminis

tratives selon la reforme administrative recente. 

2.2 Zone d'etude 

Elle correspond a la vallee du fleuve Niger en territoire nigerien, mais Ie traitement de I'infor

mation a privilegie la zone d'etude detaillee qui connaitra les premieres interventions du pro

gramme. La zone d'etude detaillee est a cheval sur les departements de Tillaberi et de Tera. La 

localisation de la zone d'etude detailh§e est presentee dans Ie rapport d'EIES. 
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3. SITUATION ACTUELLE 

3.1 Contexte de I'agriculture 

Le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km2 et est situe au creur de l'Afrique de I'Ouest 

entre les latitudes 11 0 30' et 230 17' nord et les longitudes 00 16' et 160 est. Le territoire nigerien 

est compose essentiellement de deux grands ensembles naturels : 

• Ie bassin oriental correspondant a la partie nigerienne du bassin du lac Tchad 
couvrant une superficie de 839 577 km2, soit 66,3 % du territoire nigerien; 

• Ie bassin occidental correspondant exactement a la portion nigerienne du bassin 
du fleuve Niger qui couvre une superficie de 427 323 km2, soit 33,7 % de la su
perficie totale du pays. 

Le bassin occidental constitue la zone d'intervention du Programme Kandadji de Regeneration 

des Ecosystemes et de Mise en valeur de la vallee du Niger. Les activites agricoles qui se deve

loppent dans ceUe zone demeurent influencees par les differents contextes traditionnel, institu

tionnel et juridique presentes dans les sections suivantes. 

3.1.1 Cadre traditionnel 

Dans la zone d'intervention du programme, I'agriculture se caracterise par la grande diversite 

des speculations. Elle repose traditionnellement sur des structures de production de type fami

lial et des techniques peu productives, et comporte deux formes essentielles. 

Agriculture pluviale 

Dans ceUe forme, les principales especes cultivees sont les cereales (mil, ma'ls, sorgho, fonio, 

riz,) et les cultures de rente (arachide, niebe, souchet, coton, sesame, oseille). Les exploitations 

sont majoritairement de petite taille (5 ha en moyenne pour six actifs agricoles). Le recours aux 

fertilisants est peu developpe et les pratiques culturales restent toujours manuelles. 

Les rendements agricoles sont devenus de plus en plus faibles en raison notamment de la 

reduction des jacheres et de I'extension des terres de culture par Ie defrichage des terres mar

ginales. CeUe faiblesse des rendements est accentuee par Ie developpement croissant des ero

sions eolienne et hydrique qui reduisent notablement les possibilites de reproduction de la ferti

lite des sols. 
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Le systeme de production s'identifie a I'exploitation de domaine par unite familiale plus ou moins 

elargie, S0US I'autorite d'un chef d'exploitation (chef de famille). Ce dernier joue un role econo

mique important dans la mesure ou illui incombe la gestion de tous les produits de I'exploitation. 

Les terres mises en culture sont essentiellement des detentions coutumieres dont les droits ont 

ete transferes par heritage de generation en generation. 

Cultures irriquees 

Les principales speculations cultivees dans la vallee du fleuve sont la tom ate , la carotte, Ie chou, 

I'oignon, la patate douce, les arbres fruitiers et Ie riz. Pour cette derniere speculation, la produc

tion est essentiellement assuree sur des terres amenagees par I'Etat nigerien de type AHA. Les 

superficies moyennes des parcelles sont de petites tailles (0,25 a 0,50 ha) et continuent encore 

d'etre mises en valeur selon Ie systeme familial. A long terme, les morcellements successifs 

suite au transfert par heritage dans Ie cadre des droits coutumiers vont reduire davantage ces 

tailles. 

La mise en valeur des AHA a conserve Ie caractere familial des exploitations en application des 

dispositions legales, notamment celles de la loi no 60-28 du 5 mai 1960 fixant les regles de mise 

en valeur et de gestion des amenagements agricoles realises par la puissance publique et du 

decret no 69-149/MERlCGD du 19 octobre 1969 pris en application de ladite loi. 

La detention coutumiere des terres irriguees coexiste avec I'acquisition dans Ie cadre des ame

nagements agricoles. S'agissant de cultures fruitieres, les terres restent majoritairement de de

tention coutumiere et d'exploitation familiale. 

Enfin, on note un faible rendement des cultures irriguees nonobstant un usage beaucoup plus 

frequent de fertilisants, notamment sur la riziculture. Dans les AHA, Ie rendement moyen a 

fegreSSe de 5 Uha/campagne a 4 Uha/campagne. 

3.1.2 Contexte institutionnel 

Le developpement durable de I'agriculture nigerienne. et en particulier dans la vallee du fleuve 

Niger, suppose I'existence d'institutions aptes a assurer un encadrement efticace des activites 

du secteur. A cet eftet, Ie cadre institutionnel de la gestion du secteur peut etre examine sous 

deux angles, soit celui des structures nationales et celui des structures de cooperation bi et mul

tilaterale. 
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3.1.2.1 Institutions nationales 

Administration centrale et ses services rattaches 

Le principe de la differenciation ministerielle de I'organisation administrative du Niger fait appa

raTtre plusieurs ministeres concernes directement ou indirectement par les questions de la ges

tion ou de la mise en valeur des ressources agricoles. Ces ministeres sont : 

• Ie MDA comprenant plusieurs directions nationales: la Direction des Cultures 
Vivrieres, la Direction des Cultures de Rente, la Direction de I'Action Cooperative 
et de la Promotion des Operateurs Ruraux, la Direction des Etudes et de la Pro~ 
grammation, la Direction des Affaires Administratives et Financieres, et la Direc
tion de la Protection des Vegetaux. Ce departement ministeriel a entre autres 
pour mission la conception, I'elaboration et la mise en ceuvre des politiques et 
strategies du secteur agricole. 

Les societes, offices et institutions, rattaches au MDA sont : I'ONAHA, I'IPDR de 
Kollo et INRAN; 

• Ie MHELD competent notamment dans Ie domaine hydraulique (alimentation en 
eau des populations et des animaux); 

• Ie Ministere des Ressources Animales; 

• Ie Ministere du Developpement Communautaire coordonnant notamment les 
strategies et actions en matiere de developpement communautaire; 

• Ie Ministere des Transports a travers la Direction de la Meteorologie Nationale; 

• Ie Ministere de I'lnterieur et de la Decentralisation assurant la tutelle des collec
tivites territoriales; 

• Ie Ministere des Finances et de I'Economie charge de la mobilisation des res
sources necessaires a la mise en ceuvre de la politique agricole; 

• Ie Ministere des Enseignements Secondaire, Superieur, de la Recherche et de la 
Technologie, competent dans la formation et la recherche en matiere agrono
mique; 

• Ie Ministere des Affaires Etrangeres, de la Cooperation et de I'Integration Afri
Caine, charge de la conception et de la mise en ceuvre de la politique et des 
strategies en matiere de cooperation internationale; 

• Ie Haut Commissariat a I'Amenagement de la Vallee du Fleuve Niger, rattache au 
Cabinet du Premier Ministre, et dont les competences s'etendent a la mise en 
ceuvre du Programme de Regeneration des Ecosystemes et de Mise en valeur 
de la vallee du Niger. 
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Commissions et comites 

• Le CNSAP/GC, cree aupres du Premier Ministre (decret no 95-81 du 31 mai 
1995), est charge de suivre et d'evaluer les catastrophes, les situations de crises 
pouvant affecter I'equilibre alimentaire, sanitaire, nutritionnel, etc., des popula
tions. 

• La Commission Nationale d'Amemagement du Territoire creee en mars 1996 
aupres du Ministere de l'lnterieur et de l'Amenagement du Territoire ou Ie MDA 
est largement represente a travers ses directions nationales. 

• Le CILSS cree par decret et d~nt la presidence est assuree par Ie MDA. 

Services techniques 

Les services techniques con cernes par les questions liees a I'agriculture sont nombreux. Toute

fois ceux des Ministeres du Developpement Agricole, des Ressources Animales, de I'Hydrau

lique, de l'Environnement et de la Lutte contre la Desertification, qui sont presents au niveau des 

regions, departements et communes mais rarement au niveau cantonal, peuvent etre cites 

notamment, meme si ces services manquent cruellement de moyens d'intervention. 

Colleclivites territoria/es 

Dans Ie cadre de la decentralisation, I'Etat du Niger a adopte une serie de textes determinant les 

modalites de la gestion des ressources naturelles. II peut etre notamment cite: 

• la loi 2002-012 du 11 juin 2002 determinant les principes fondamentaux de la 
libre administration des regions, departements et communes, ainsi que leurs 
competences et leurs ressources; 

• la loi 2002-032 du 11 juin 2002 portant transfert des competences aux regions, 
departements et communes (section II: Domaine de /a gestion des ressources 
natureJ/es) . 

Par ces textes, les collectivites decentralisees trouvent entiere autonomie de gestion des diffe

rents secteurs, dont celui de I'agriculture dans les limites devolues a une entite decentralisee. 

Institutions de financement 

Le systeme financier bancaire est con centre au niveau de Niamey. II est constitue de banques 

commerciales peu enclines a financer les activites agricoles considerees comme a tres grand 

risque. Ailleurs, quelques caisses et mutuelles d'epargne et de credit existent, mais leur capacite 

de financement est tres reduite. En outre, la limite geographique d'intervention de certaines de 

ces structures (cas de Tanyo operant seulement dans la CUN) ne favorise pas les autres posi

tions de la vallee du Niger. 
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3.1.2.2 Institutions de cooperation 

II s'agit d'organismes dans Ie domaine de I'agriculture et/ou connexe crees par Ie Niger et 

d'autres pays au plan international. Ces institutions sont somme toutes nombreuses, mais il peut 

etre cite les plus impliquees en ce qui concerne la zone du programme. II s'agit notamment de: 

• la CMNNC dont I'accord de creation a ete signe Ie 3 mars 1971 a Niamey. C'est 
un cadre permanent de cooperation entre les deux pays. II a permis la signature 
de plusieurs accords de cooperation dont celui d'Abuja du 15 janvier 1990 relatif 
entre autres aux mesures de conseNation et d'utilisation rationnelle et de mise 
en valeur des terres et des ressources en eau; 

• la Commission Mixte Nigero-malienne au sein de laquelle un CTP pour la mise 
en ceuvre de I'accord de cooperation relatif a la gestion concertee des eaux 
communes des deux pays a ete signe Ie 12 juillet 1998. Ce comite ne s'est 
jamais reuni; 

• I'ABN qui mene des actions de nature a preseNer les ecosystemes et ell valoriser 
les ressources naturelles du bassin du fleuve Niger; 

• Ie ACMAD qui s'interesse a la meteorologie; element important du developpe
ment agricole; 

• Ie CILSS qui s'interesse a I'agro-hydro-meteorologie et la protection des vege
taux; 

• I'ALG pour I'ensemble des aspects de developpement economique et social; 

• I'ADRAO concernant la recherche sur Ie riz; 

• la Banque Mondiale, la Banque Ouest Africaine pour Ie Developpement et la 
Banque Africaine de Developpement inteNiennent dans Ie financement des pro
jets de I'agriculture; 

• les agences et institutions specialisees du Systeme des Nations-Unies inteNien
nent dans Ie secteur. Ce sont la FAO, Ie PNUD, I'OMM et Ie FEM; 

• I'ICRISAT et I'IITA sont des partenaires pour la valorisation des ressources agri
coles de la vallee. 

3.1.3 Contexte juridigue 

L'agriculture nigerienne repose sur les lois et reglements de la Republique qui doivent etre en 

accord avec les dispositions du droit international. En ce qui concerne la portion nigerienne de la 

vallee du fleuve Niger, ce contexte doit etre Ie cadre de developpement du secteur agricole. 
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3.1.3.1 Cadre juridique national 

Oroits coutumiers 

Ces droits ne sont pas ecrits, mais au fil du temps, ils se sont averes efficaces pour: 

• Ie transfert des proprietes foncieres d'un membre d'une famille a un autre par 
heritage ou succession; 

• Ie reglement de conflits fonciers entre families, clans ou communautes. 

lis se caracterisent par Ie traitement a I'amiable de tout differend sous I'egide d'une autorite 

coutumiere (chef de canton, de village). Les autorites administratives utilisent jusqu'a nos jours 

ce dispositif pour venir a bout de nombreux litiges fonciers. 

Droit modeme 

Les principaux textes generaux regissant les activites agricoles sont : 

• la constitution du 9 aoOt 1999; 

• I'ordonnance no 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code 
Rural. 

Les textes specifiques traitant de la matiere sont nombreux et souvent tres disparates. II est cite 

ici quelques-uns a titre illustratif : 

• les lois nos 2002-012 et 2002-013 du 11 juin 2002 relatives a la decentralisation; 

• Ie principe du Code Rural; 

• I'ordonnance 96-067/PRN/MAG/EL du 9 novembre 1996 portant Regime des 
Cooperatives Rurales et Ie decret no 96-430/PRN/MAG/EL du 9 novembre 1996 
fixant les modalites d'application de cette loi; 

• la loi no 60-28 du 25 mai 1960 fixant les regles de mise en valeur et de gestion 
des amenagements agricoles realises par I'Etat du Niger et Ie decret no 69-
149/MERlCGD du 19 octobre 1969 portant application de ladite loi. 

II est important de noter ace niveau que: 

• tous les textes traitant des ressources naturelles et de I'environnement concer
nent, pour la majorite, Ie secteur de I'agriculture; 

• la loi relative a la mise en valeur et a la gestion des amenagements agricoles 
realises par I'Etat nigerien a besoin d'une modification profonde en vue de I'adap
ter au contexte actuel; 
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3.1.3.2 

• Ie Code Rural reste d'application difficile; toutefois les differentes COFO invento
riees au niveau de la zone concernee (Ies localites de Kollo et Tillaberi ne dispo
sent pas encore de cette structure) arrivent a regler plusieurs litiges fonciers 
entre eleveurs et agriculteurs, ou entre agriculteurs eux memes (Ii mites des 
champs, dons revendiques, gages et prets de longue duree reciames par diffe
rents exploitants). En outre, il existe dans les villages, les cantons et les depar
tements des comites de gestion des conflits; les autorites administratives et cou
tumieres, les representants des operateurs ruraux et les services techniques y 
siegent, mais ces comites fonctionnent peu ou prou. 

Cadre juridique international 

Le Niger fait actuellement partie de plusieurs conventions et accords internationaux concernant 

I'environnement ou les ressources naturelles. Le deroulement des activites agricoles reste gene

ralement lie par les dispositions de ces accords. A ce niveau, iI peut etre releve : 

• la Convention Africaine de la Nature et des Ressources Naturelles conciut Ie 
15 septembre 1965 a Alger par laquelle les Etats africains signataires s'engagent 
a prendre les mesures necessaires pour assurer la conservation et I'utilisation 
des sols, des eaux, de la flore et de la faune; 

• la Convention relative aux zones hum ides d'importance internationale dite 
({ Convention de RAMSAR }) du 11 fevrier 1971 ; 

• la CCD dans les pays gravement touches par la secheresse et/ou la desertifica
tion signee et ratifiee Ie 14 octobre 1994 et Ie 19 janvier 1996; 

• I'accord de Cotonou du 23 juin 2000 relatif entre autres a la gestion durable des 
ressources naturelles et qui lie Ie Niger a l'Union europeenne a travers les ACP; 

• la Convention portant creation de I'ABN du 21 novembre 1980 ayant remplace la 
Commission du Fleuve Niger de 1964; 

• Ie Protocole d'accord entre Ie Niger et Ie Mali sur la gestion des eaux partagees; 

• I'accord de Sokoto du 5 octobre 1998 entre Ie Niger et Ie Nigeria concernant Ie 
partage equilibre, la mise en valeur, la conservation et I'utilisation des ressources 
en eau des bassins frontaliers, dont la portion nigerienne du bassin du Niger 
contenant la zone etudiee. 

En plus de ces accords et conventions souscrits par Ie Niger, Ie pays reste lie juridiquement a 
certains organismes regionaux, sous-regionaux et internationaux. 

3.2 Organisation des acteurs 

3.2.1 Evolution generale du mouvement cooperatif 

Le mouvement cooperatif a ete cree en 1963. Les cooperatives creees etaient structurees de 

maniere centralisee et hierarchisee. Au bas niveau, se trouvent les organisations locales et villa-
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geoises qui rendaient compte aux cooperatives regionales, lesquelles rendaient compte a 
I'lnstance Superieure Nationale qui supervisait tout Ie mouvement cooperatif appele alors UNCC. 

Cette structuration du mouvement cooperatif initiee par les pouvoirs publics va, au fil du temps, 

toucher a ses limites, car: 

• les structures politiques utiliseront a leur aise et a leur profit Ie mouvement; 

• I'absence de transparence dans la gestion du mouvement laisse apparaitre 
plusieurs conflits; 

• la rigidite du systeme et sa hierarchisation emoussent toute initiative aux acteurs; 

• Ie financement de I'Etat sera difficile a mobiliser en raison de la crise economique 
et financiere depuis les annees '80. 

Au demeurant, I'Etat tentera de restructurer Ie mouvement en 1985 par la creation de I'Union 

Nationale des Cooperatives. Cette restructuration, peu differente dans la forme de la precedente, 

a tente neanmoins de rendre plus autonome vis-a-vis de l'Etat Ie mouvement, mais en vain, car 

Ie contexte politique va encore sevir pour Oter les initiatives aux cooperatives ou organisations de 

paysans. 

L'adoption en 1992 des principes directeurs d'une politique de developpement rural, de I'ordon

nance no 93-15 du 2 mars 1993 fixant les principes d'orientation du Code Rural, de I'ordonnance 

no 96-67 du 9 novembre 1996 portant Regime des Cooperatives Rurales et Ie dec ret no 96-

430/PRN/MAG/EL determinant les modalites d'application de cette loi, va reorienter et reorga

niser Ie mouvement cooperatif nigerien devenu desormais CONACOOP. 

Cette reorganisation, soutenue par des partenaires exterieurs, libere les initiatives paysannes a 
travers la mise en place de nouvelles formes d'organisations : Plate-forme Paysanne, Federation 

de Cooperatives des Filieres Agricoles (maraicher, riz, oignon, souchet, etc.), GIE, etc. 

Ces nouvelles formes semblent insuffler au mouvement cooperatif une nouvelle dynamique en . 

contribuant a la formation et a I'information des paysans. La mise en place recente des 

Chambres. d'Agriculture dans les differentes regions est une preuve concrete de cette dyna

mique, qui animera sans aucun doute les activites rurales en general et agricoles en particulier. 

3.2.2 Intervenants et leurs rOles 

A la faveur de la restructuration du mouvement cooperatif nigerien evoquee ci-dessus, la vallee 

du fleuve compte une multitude d'organisations paysannes. On a denombre au niveau de la 

region de Tillaberi seulement, et en 2004, 1 236 organisations du secteur agricole men ant des 
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activites differentes, et la tendance actuelle est de former des structures par filiere notamment 

dans Ie cadre du schema propose par Ie PPEAP. II existe en outre, toujours au niveau de cette 

region, 33 unions d'organisations de producteurs (tableau 3) et 7 federations (tableau 2). Les 

banques cerealieres sont au nombre de 314. Le tableau 1 iIIustre la dynamique du mouvement 

associatif dans Ie departement de Tillaberi. 

Tableau 1 
Typologie des associations dans Ie departement de Tillaberi et annees de reconnaissance 

1998 1999 2000 ! 2001 2002 2003 2004 

~ I 
Nomb I 

Cooperatives ! 13 2 0 0 6 1 2 24 6,9 

Groupements feminins 5 18 11 5 78 43 45 205 59,2 

Divers: cooperatif, paysans 1 6 7 2 6 12 16 50 14,5 I 
producteurs, GRN, mutualiste, 
handicapes, retraites 

Non precise 2 5 3 5 10 4 

Unions 0 0 2 1 0 1 

Groupements de pecheurs 0 
I 

0 9 3 1 1 

Artisans divers (tailleurs, forgerons) 2 1 2 

Total 23 31 36 16 101 70 

: Developpement social Tillaberi. 

Tableau 2 
Groupements de producteurs dans les villages 

de la zone de la future retenue de Kandadji 

Localites Nombre de groupements 
Gaya 10 
Kolmane 2 
Alkondji 3 
Weze Bangou 6 
Kandadji 5 (femmes) et 10 (hommes) 
Seno 3 (hommes) et 2 (femmes) 
Sanguile 2 (femmes) 

0 29 

1 5 

2 16 

5 

69 346 

Au regard de ce qui precede et suivant Ie constat fait sur Ie terrain, les intervenants qui suivent 

ont ete releves. 
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Tableau 3 
ONG/associations intervenant dans les departements de Kollo, Say, Tera et Tillaberi 

Intitule Secteur d'intervention Zone d'intervention 

ABC Ecologie Multisectoriel Tillaberi, Kalla, Say, Ouallam, Tera 

AFVP Multisectoriel Tillaberi, Say 

! Aide et action Education Fillingue, Ouallam, Tillaberi 
-. -_ .. 
AFSI Multisectoriel Fillingue, Say, Kalla 

AMA Social Fillingue, Say 

AMA N IMAN i Hydraulique Tillaberi, Ouallam 

AREN I Elevage Kalla, Say 

i
APRN Hydraulique Kalla, Fillingue 

! BASIC Sante Say 

Afrique Verte Banque cerealiere Kalla, Tillaberi, Say, Ouallam, Fillingue, Tera 
-'" 
CARITAS-Niger ~Oriel Say, Tillaberi, Ouallam, Tera, Fillingue 

CMB toriel Say, Fillingue, Tera 
~ ...... 

LACIM toriel Fillingue, Say, Tera, Tillaberi 

JALDA 
I. 

toriel Say 
~ ....... 

MORIBEN Multisectoriel Tera, Tillaberi 

ONAT Environnement Tillaberi 

'rimidria Multisectoriel Tillaberi, Tera 

ADA Pisciculture Tillaberi, Kalla 

• Bunkassa/GED Multisectoriel Tillaberi 

Biyan Bukata • Multisetoriel Tillaberi 

• ASEFER Hydraulique Kalla, Say 

!ADD Multisectoriel Say 

TINFA Multisectoriel Tera 

Mutuelle des jeunes de Tillaberi Multisectoriel Region Tillaberi 

ANVDR Multisectoriel Kalla 

ANPIP Irrigation Region Tillaberi 
-
Croix-Rouge nigerienne Multisectoriel Tillaberi, T era 

SIM Multisectoriel Tera 

ANPME Elevage Tera 

APOR M ultisectoriel Tera 

Bogou M ultisectoriel Tera 

IOOH A9riCUItU~Y' 
ANSEN Environnement egion Tillaberi 

Source: Direction Regionale du Developpement Communautaire de Tillaberi, 2005. 

-----------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



~tude 13 

Acteurs directement concemes 

Ce sont essentiellement les producteurs agricoles qui, a leur initiative, creent les structures de 

leur choix en se regroupant par domaine ou par filiere. lis jouent un r61e capital dans Ie mouve

ment dans la mesure ou ils produisent les biens, objet central de tous les interets. Ces dernieres 

annees, les groupements feminins se sont multiplies dans la vallee du fleuve Niger avec Ie 

Programme Special du President de la Republique. 

Acteurs d'appui 

II s'agit essentiellement de : 

• ONG et associations concernant I'agriculture dont Ie r61e est de former, de propo
ser des modeles de gestion des structures paysannes et d'aider a I'etablissement 
de relations professionnelles entre les membres ou entre les structures au plan 
local, national. regional ou international (relations de cooperation); 

• les services techniques de l'Etat dont la mission est d'encadrer les structures. Cet 
encadrement peut etre de plusieurs formes: apport de techniques ou de techno
logies de production, aide a I'application des lois et reglements dans Ie domaine, 
etc. C'est Ie cas des services du MDA, des autres departements ministeriels, 
ainsi que des offices et societes d'Etat. 

Les services techniques de l'Etat, faute de moyens, perdent Ie contact de terrain 
au profit des ONG et associations, bien que renfermant les ressources humaines 
les mieux qualifiees; 

• les institutions de financement : il s'agit du Systeme de Financement Decentra
lise ayant pour mission d'aider au financement des activites agricoles de produc
tion. Les projets agricoles appuient de fac;on multiforme les paysans et leurs 
organisations. Au moins 24 projets ont ete denombres dans la region de Tillaberi 
en 2004. 

Autres acteurs 

Les autres acteurs sont composes des operateurs economiques prives exerc;ant davantage dans 

la commercialisation des produits que dans la production, bien que certains prefinancent souvent 

les campagnes agricoles. Dans cette categorie, se trouvent egalement les fournisseurs d'in

trants, les transformateurs industriels et les transporteurs de produits. 

3.2.3 Fonctionnement du reseau institutionnel 

II existe de reelles difficultes pour decrire Ie schema global des relations entre les differentes 

institutions intervenant dans Ie secteur agricole afin d'en deduire Ie fonctionnement effectlf. 
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En realite au sens strict, il n'existe pas vraiment de reseau desdites structures, car chaque 

acteur a tendance a operer isolement. Toutefois, au vu des differents roles, il peut etre retenu Ie 

fonctionnement decrit dans la section suivante . 

. Relations professionnelles 

A la base, se trouve Ie producteur rural qui peut appartenir a une organisation locale de produc

teurs pouvant se federer a d'autres pour former une confederation ou toute autre denomination 

convenue. Dans ce cas, les rapports sont de type professionnel, c'est-a-dire relatifs a la recher

che des moyens de production et d'ecoulement des produits s'il s'agit de les mettre sur Ie mar

che. 

Relations techniques 

Les services representant localement les departements ministeriels encadrent les paysans ou 

leurs organisations. Le plus souvent, il s'agit de rapport de controle et de conseil, mais aussi 

d'apport en diverses formes de gestion et d'application de techniques de production. 

Relations financieres 

Elles sont presentes entre les producteurs et les institutions de financement; ces relations sont 

souvent marquees par des conflits de defaillance de remboursement. 

3.2.4 Role des femmes 

Les femmes ont toujours pris part aux activites agricoles, particulierement dans la vallee du 

fleuve Niger ou elles pratiquent . 

• la petite irrigation en vue de la production maraichere et des tubercules; 
• Ie semis en ce qui concerne les cereales (mil, sorgho, riz); 
• I'agriculture periurbaine; 
• I'embouche ovine et bovine. 

Sur Ie plan de la commercialisation des produits agricoles, les femmes occupent une place 

importante, qu'il s'agisse de produits vivriers ou de rente. Ainsi, sur tous les marches locaux de 

la zone, les femmes exercent Ie commerce des produits agricoles sans distinction des specula

tions (oseille, souchet, ma'is, riz, sesame, tomate, chou, carotte, etc.). En ce qui concerne la 

tomate, I'oseille, Ie niebe et les condiments, les femmes de la zone assurent Ie ravitaillement par 

des importations ou des achats au niveau des autres regions du pays. 

Les femmes sont les principales actrices dans la transformation en formant Ie groupe qui, par 

tradition, est charge de preparer la nourriture pour la famille. 
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Les organisations rurales des femmes participent au meme titre que celles des hommes a 
I'animation. II y a meme une tendance a la creation d'organisations rurales feminines qui se fe

derent et entretiennent des relations tres dynamiques avec les autres structures du mouvement. 

L'evolution recente du contexte sociopolitique et economique a globalement contribue a I'emer

gence de plusieurs associations feminines, mais leur impact sur I'agriculture demeure encore 

faible du fait que les statistiques officielles persistent a la marginalisation des productions reali

sees par les femmes. Au demeurant, Ie role socio-economique des femmes reste tributaire des 

considerations ethniques, coutumieres, religieuses, communautaires et du statut social. 

3.3 Projets dans fa zone d'etude 

Dans la zone d'etude generale, trois projets s'interessent a la production agricole irriguee (ta

bleau 4). 

Tableau 4 
Projets en cours d'execution dans les departements de Kollo, Say, Tera et TillaMri 

Intitule Secteur Zone d'intervention 

I Projet d'Appui au Developpement Local, Tara Multisectoriel Tera nord 
I Nord 

! Cellule d'Appui au Developpement Local M u Itisectoriel Tara 
~ELT) 

Mata Masu Dubara (MDD) Credit feminin Say, Kollo, Tillaberi, Tera 

Programme d'Actions Communautaires Multisectoriel Tout departement 
(PAC) 

Projet de Lutte contre la Pauvrete (LUCOP) Multisectoriel Tillaberi, T era, Filingue, Ouallam 

Projet Amenagement des fon~ts (PAFN) Environnement T era, Filingue 

Projet Petites Irrigations Privees (PIP 2) Agriculture Toute la. region 

Projet Developpement Local T orodi (PDL T) Multisectoriel Say, Tera 

Projet Mobilisation des Eaux, DossofTiliaberi Agriculture, elevage Toute la region 

Programme d'Appui Filiere Riz Agriculture 

Programme Appui Elevage (PASEL-SUISSE) Elevage 
~ 

Programme ALG Hydraulique National 

Projet Secteur Eau 
r-------

Hydraulique National 

Programme d'insertion Socio-economique Animation au developpement National 
! des jeunes (MJS) 

Projet Pilote de Relance de la Tera, Say, Kollo 
Commercialisation de la Gomme Arabique 

Programme de Cooperation Decentralisee Multisectoriel I Ouallam et Tera 

Programme Panafricain Controle Epizoties i Elevage 
(PACE) 

-----.~---------------- Tecsult International Limitee -----
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3.4 Situation agricole 

Dans la zone d'etude generale, on pratique I'agriculture pluviale, I'agriculture de decrue et 

I'irrigation. 

3.4.1 Agriculture pluviale 

La zone d'etude generale est partagee en trois zones climatiques: 

• la zone soudanienne : elle couvre Ie departement de Gaya. La saison des pluies 
dure de 100 a 130 jours. Les sols ferrugineux tropicaux souvent lessives predo
minent sur Ie plateau et les hautes terrasses du fleuve Niger. Leur texture varie 
de gravillonnaire a sablo-limoneux et sont acides; 

• la zone soudano-sahelienne: comprend la GUN, les departements de Kollo, Say, 
Boboye et Dosso. La saison des pluies dure 90 a 110 jours. Les sols ferrugineux 
tropicaux peu lessives sont les plus repandus. La texture est sableuse et acide a 
legerement acide; 

• la zone sahelienne : comprend les departements de Tillaberi et de Tera. Ici, ce 
sont les sols bruns subarides de texture generaJement sableuse qui sont ren
contres. 

L'agriculture pluviale est pratiquee dans ces trois zones. 

3.4.1.1 Mil et sorgho 

Apercu sur Ie systeme de culture 

Les deux cereales constituent I'alimentation de base des Nigeriens en contribuant pour 95 % 

dans I'apport calorifique. Ges deux cereales sont largement cultivees dans toutes les regions du 

pays. Gependant, la structure de production de mil et de sorgho s'est profondement modifiee 

avec une nette regression de la part du sorgho qui passe de 39 % en 1955 a 17 % en 2000 

(Djariri, 2002). 

La culture du mil occupe 85 % des champs. Dans les deux premieres zones, les mils hatifs et 

tardifs sont cultives, alors que la zone sahelienne exploite essentiellement Ie mil hat if (tableau 5). 

Les operations de preparation du sol (avant semis) et de sarclage sont manuelles. Gependant, 

dans Ie departement de Gaya, on note une utilisation de la traction animale (bovine). En 

moyenne, 30 % des semis se font a sec et 70 % apres la premiere pluie. Quatre-vingts pour cent 

des semences proviennent des greniers des producteurs, 12 % des achats et 6 % de dons et 

d'echanges. 

---····-------------------Tecsult International Limitee -----
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Tableau 5 
Superficie moyenne de champs par zone et type de mil cultive 

l Zone Superficie Precoce Tardif 
(ha) (%) (%) 

: Zone soudanienne 2,05 50 50 
I Zone soudano-sahelienne ! 2,90 66 34 

I Zone sahelienne 3,30 91 9 

Source: Bolozogola, 2004. 

Le mil est cultive en association avec d'autres pi antes dans les zones soudanienne, soudano

sahelienne et sahelienne. II est releve des associations mil-sorgho (8 Gaya), mil-niebe, mil

niebe-oseille. Cinquante et un pour cent des champs sont cultives en continu, tout type de mil 

confondu. Mais lorsqu'on considere Ie mil precoce, cette sedentarisation concerne 68 %,83 % et 

95 % des champs en partant de la zone soudanienne vers la zone sahelienne. 

La reconstitution de la fertilite des terres exploitees en mil est 8 la base des apports de matiere 

organique (tableau 6). 

Tableau 6 
Pourcentage de fumure sur la culture de mil 

Fertilisant Zone 1 Zone 2 Zone 3 
FO(1) 45 44 74 
FM(2) 5 0 0 
FO+ FM 47 33 11 

(1) : FO : fumure organique; FM : fumure minerale. 

Source: Bolozogola, 2004. 

i 

La fumure organique est constituee d'ordures menageres et de fumier de ruminants. Les apports 

moyens par champ ne depassent guere 1,30 t/ha/an. 

Les apports d'engrais, meme en melange avec les substrats organiques, sont tres faibles (6 a 
20 kg en zone 1; 2 8 10 kg en zone 2; 3 a 7 kg en zone 3). De plus en plus, les producteurs 

apportent les engrais mineraux en les melangeant aux semences. Les faibles quantites appor

tees ont re9u Ie concept de microdose. 

Production de mil et de sorgho 

Le tableau 7 iIIustre I'evolution de la production de ces deux cultures. 

-~~~------~-------------- Tecsult International Limitee -----
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Tableau 7 
Evolution de la production nationale 

de mil et de sorgho (t), 1955-2000 

Annee Mil Sorgho Total 

1955 480000 307000 787000 

1960 718000 222000 940000 

! 1965 789865 265620 1055085 

1970 870900 230200 1101100 • 

1975 1362785 253800 1135100 i 

1980 1449893 367995 1730780 

1985 1844574 329220 1779113 

1990 1 769328 468148 2312722 

1995 1 769328 265655 2034983· 

2000 2296227 476119 2772346 i 

Source: Djariri, 2002. 

18 

La production nationale du mil et de sorgho a evolue de 787000 ten 1955 a 22772346 ten 

2000. Les regions de Dosso et de Tillaberi contribuent respectivement a cette production 

(15,59 % et 19,22 %). 

Le tableau 8 illustre un deficit croissant de la production cerealiere pour couvrir les besoins ce

realiers du pays. 

Tableau 8 
Evolution du bilan cerealier du Niger, 1980-1990 

! Annee Solde 
1980 40228 
1981 110202 
1982 - 9 674 
1983 - 38 502 
1984 - 71 288 
1985 - 681406 
1986 - 66 854 
1987 133321 i 

1988 - 523 998 
1989 229479 

• 

i 1990 - 283 395 

Source: Djariri, 2002, 

Les superficies de la culture de mil evolue comme suit (tableau 9) : 

• legere baisse au niveau de Gaya et Say qui sont les departements les plus arro
ses; 
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• legere baisse et stagnation a Kalla, Oosso commune, TiUaberi commune et 
Niamey commune; 

• augmentation notee dans les departements de Oosso, Boboye, Tera et Tillaberi. 

Tableau 9 
Superficie de mil (ha) dans les departements et communes riverains du f1euve Niger 

Annee Gaya 

2000 114504 
2001 91 116 
2002 101 999 

. 2003 92400 
2004 95173 
Moyenne 99036,4 

(1) D : departement. 
(2) C : commune, 

Oasso 

~ 
207371 4421 
212078 4680 
205676 3788 
221202 3625 
2077~ 3960 

Source: Direction de l'Agriculture, 2005. 

Boboye I Kollo 
1 

Say Tera Tlllaberi 
0 111 I CI~I 

170604 I 148670 174347 228454 61045 I 1292 
180964 147165 173589 229710 89499 I 4768 
208896 170957 163089 298862 96238 I 3264 
236495 172 018 158552 287389 150687 . 2942 

233418 176498 147786 279276 140369 1 3455 
206075,4 163461.6 163472,6 264736,2 107571,613144,2 

CUN 

16258 i 

I 15444 
16165 
18854 
19913 

17326,8 

Les rendements de mil diminuent de la zone soudanienne (Gaya) vers la zone aride (Tera et 

Tillaberi). Les departements de Gaya, Kalla et Say enregistrent un rendement moyen superieur a 
500 kg/ha. Bien que les producteurs s'efforcent d'emblaver plus de terre en cette culture dans 

les departements a climat aride, les rendements de cette cereale sont inferieurs a 300 kg/ha 

(tableau 10). 

Tableau 10 
Rendement de mil (kg/ha) dans les departements et communes riverains du f1euve Niger 

I Ann~ Gaya 

1 
2000 676 

2001 717 

2002 851 

.2003 770 
12004 650 

I Moyenne 720,8 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso Boboye Kollo 
0 (1) el~) 

344~ 256 315 

519 1 3 522 631 

678 ~567 
546 520 4 640 

1508 1503 457 550 

519 435 424,4 540,6 

Source: Direction de l'Agriculture, 2005. 

Say Tara Tillaberi i eUN 
0(1) e(2) i 

445 296 230 I 190 1 259 

526 425 396 ! 272 314 

697 399 428 410 493 

475 487 446 496 474 

461 290 216 311 476 

520,8 378,2 343,2 335,81 403,2 

Les superficies exploitees en sorgho sont nettement plus faibles par rapport a celles du mil. En 

se referant a ces superficies, Ie sorgho connan une extension dans les departements de Gaya, 

Oosso, Kollo, Say et Tillaberi. Elle marque une diminution dans Ie Boboye et TillaMri commune, 

Elles fluctuent beaucoup dans la CUN, la commune de Oosso et Ie departement de Tera (ta

bleau 11). 
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Tableau 11 
Superficie de sorgho (ha) dans les departements et communes riverains du fleuve Niger 

Annee Gaya 

2000 13182 

2001 14454 

2002 47550 

2003 45386 

2004 44230 

Moyenne 37905 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso 
0(1) C(2) 

4158 33 

3735 159 

8969 28 

9245 69 

12565 169 

8628,5 106,25 

Source: Direction de I'Agriculture, 2005. 

Boboye Kollo 

10701 5253 

6866 3181 

3329 10929 

3987 8519 

4632 9847 

4703,5 7545,8 

Say Tara Tillaberi CUN 
0(1) C(2) 

3559 43595 14464 1292 733 

14013 79122 12677 2465 57 

15515 21 550 24980 2242 307 

24795 40711 18644 476 732 

21637 31 875 16237 363 3440 

15908,3 43370,6 17400,4 1 367,6 1 053,8 

En considerant Ie gradient pluviometrique entre les departements, les rendements moyens du 

sorgho marquent les memes tendances que ceux du mil (tableau 12). En considerant la produc

tion moyenne du mil et du sorgho sur la periode de 2000 a 2004 et celie des besoins en cereales 

sur Ie meme pas de temps, on notera que Say, Dosso et Boboye degagent des excedants avec 

un taux de couverture respectivement de 150,72 %, 149,22 %, 128,52 % et 112,04 %. Kollo 

serait en equilibre (105,90 %) et les departements de Tera (82,65 %) et Tillaberi (78,80 %) defi

citaires. Les communes urbaines sont naturellement des lieux de consommation avec des taux 

de couverture tres variables (Niamey 5,03 %, Dosso 18,10 % et Tillaberi 42 %). Le departement 

et la commune urbaine de Tillaberi sont restes deficitaires entre 2000 et 2004. L'insuffisance de 

la production alimentaire est plus frequente et severe dans les departements situes en climat 

aride en raison des deficits hydriques au cours de la saison des pluies, de la pression parasitaire 

et du caractere extensif du systeme de production. 

Tableau 12 
Rendement de sorgho (kg/ha) dans les departements et communes riverains du fleuve Niger 

Annee Gaya 

2000 480 
2001 795 
2002 628 
2003 748 
2004 831 
Moyenne 696,5 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso 
0(1) C(Z) 

108 75 
607 350 
377 -
493 434 
337 360 

294,4 304,8 

Source: Direction de l'Agriculture, 2005. 

Boboye 

128 
568 
335 
233 
445 

341,8 

Kollo Say Tara Tillaberi CUN 
0(1) C(Z) 

254 437 272 200 224 66 
347 529 201 409 383 210 
491 496 306 316 233 154 
417 390 296 479 406 235 
549 378 272 170 158 393 

411,6 446 269,4 314,8 280,8 211,E1 
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3.4.1.2 

II s'agit de la principale h§gumineuse alimentaire du pays. Une importante proportion de la pro

duction du niebe est orientee vers Ie marche. Le PPEAP a travaille dans Ie sens de I'organisation 

d'une filiere exportatrice de niebe. 

Les tableaux 13 et 14 illustrent I'evolution de ces superficies et les rendements sur les cinq der

nieres annees. Les superficies plantees sont moins importantes que celles du mil. 

Tableau 13 
Superficie du niebe (ha) dans les departements et communes riverains du fleuve Niger 

An nee Gaya 

2000 69801 

2001 37650 

2002 92251 

2003 105553 

2004 40370 

Moyenne 69125 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso 
0(1) C(2) 

158241 3023 

128721 3977 

110790 4618 

111413 2719 

86034 2337 

119039,8 3334,8 

Source: Direction de I'Agriculture, 2005. 

Boboye Kollo 

137396 80421 

137463 96870 

98737 67177 

127389 81957 

159052 78196 

132007,4 80924,2 

Tableau 14 

Say Tera Tillaberi CUN 
0(1) C(2) 

18626 76692 11 296 986 13618 

49775 91252 21839 977 13709 

49831 140076 166533 2296 10947 

50407 142076 168533 6619 13772 

50200 45640 22622 4363 18274 

43767,8 99147,2 78164,6 3048,2 14064 

Rendement du niebe (kg/ha) dans les departements et communes riverains du f1euve Niger 

Annee Gaya 

2000 32 

2001 317 

2002 251 

2003 240 

2004 130 

Moyenne 194 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso Boboye 
0(1) C(2) 

4 4 73 

39 110 137 

232 146 254 

143 120 120 

108 80 124 

105,2 92 141,6 

Source: Direction de I'Agriculture, 2005. 

Kollo Say Tera Tillaberi CUN 
0(1) C(2) 

18 173 41 10 29 33 

31 75 27 216 221 75 

84 368 167 197 180 210 

167 144 127 102 99 123 

141 120 110 100 101 186 

88,2 176 94,4 125 126 125,4 

Les rendements sont tres faibles en raison de la forte pression parasitaire sur cette plante, quel 

que soit Ie stade phenologique. 
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3.4.1.3 Arachide 

Oe I'independance (1960) jusqu'au annees '70, la production arachidiere contribuait substan

tiellement a I'economie nationale. 

Avant la secheresse de 1974, ceUe production etait estimee a 400 000 t. " Y avait trois usines de 

decorticage (Oosso, Tchadoua et Magaria) et deux huileries (Maradi et Matameye). Elle a en

suite regresse suite aux annees de secheresse et a la rosette causee par un virus. La SONARA, 

qui etait chargee de sa commercialisation, est tom bee en fail lite et a ete liquidee. 

Ces dernieres annees, il y a une reprise de la production arachidiere, et I'usine de Maradi rache

tee par un prive est rehabilitee. 

La production arachidiere dans les departements traverses par Ie fleuve Niger est afficMe dans 

Ie tableau 15. 

Tableau 15 
Production d'arachide (t) dans les departements et communes riverains du fleuve Niger 

I Annee Gaya 

2000 6137 

2001 1887 

2002 11 763 

2003 7627 

2004 1570 

Moyenne 5797 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Oosso Boboye 
0(1) C(2) 

1065 3 928 

. 2491 -M 2654 

2650 929 

2335 99 -
2175 - 160 

.2143 30 467,6 

Source: Direction de I'Agriculture, 2005. 

Kollo I Say iTera Tillaberi CUN 
0(1) C(2) 

92 99 496 - - 8 I 

161 188 418 - - 0 I 
1319 780 568 215 - 0 I 

! 1 726 402 176 - - 176 

315 527 172 - 8 

723 399 366 0 0 38 I 

La plus grande production est enregistree au niveau de Gaya suivi de Oosso. La culture de 

I'arachide est pratiquement absente au niveau de Tillaberi et des communes de Niamey et de 

Oosso. 

3.4.1.4 Autres cultures pluviales 

En plus des grandes cultures, il se pratique des cultures de sesame, de voandzou (Iegumineuse 

alimentaire), I'oseille et Ie coton. Ce dernier est uniquement cultive a Gaya, avec une production 

annuelle variant entre 1 000 et 3 000 t. 
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La production de voandzou (tableau 16) est relativement plus concentree a Dosso et Gaya et est 

assuree par les femmes. Les productions de coton et de voandzou sont orientees vers la vente. 

Tableau 16 
Production moyenne de sesame et de voandzou 

dans les departements et communes riverains du fleuve Niger, 2000·2004 

Culture Gaya Dosso Boboye Ko"o Say 
D C(2) 

Voandzou 837 545 138 13 32 208 

Sesame 84 438 22 367 131 1 136 

(1) D : departement. 
(2) C : commune. 

Source: Direction de l'Agriculture, 2005. 

Quant au sesame, produit essentieilement par les femmes, il est cultive principalement a Say, 

Dosso, Boboye, Kollo et Tera. Presentement, iI y a un engouement pour la culture du sesame, 

car sa filiere est en structuration pour en faire un produit de qualite pour I'exportation. Au niveau 

de Tillaberi commune, les statistiques n'ont pas fait apparaitre la production de sesame, car il y 

est cultive. 

3.4.2 Agriculture de decrue 

L'agriculture de decrue se resume principalement a la production du niebe, de la patate douce et 

du manioc. II s'agit de productions peu suivies par les services techniques agricoles. 

L'information trouvee se rapporte au niebe de decrue dans la vallee du Gorouol, affluent de la 

rive droite du fleuve. Le canton du Gorouol fournit I'essentiel de la production de niebe du 

departement de Tera. 

ltineraire technique 

Le semis du niebe commence a la fin septembre et s'etale jusqu'a fin octobre/debut novembre 

suivant Ie retrait des eaux du Gorouol. L'installation de la culture coIncide avec une periode de 

forte pression en raison des travaux dans les champs de mil, Ie retrait rapide des eaux et la clo

ture des parcelles a realiser. 

La parcelle est immediatement sarclee a la houe ou a la hilaire est suivie du semis. Seules les 

parcelles de niebe situees en peripherie des bas fonds sont cloturees imperativement par une 

haie morte pour prevenir les degats des animaux. Pendant la phase de vegetation, un second 

sarclage est opere apres quatre a huit semaines apras Ie semis, suivant I'importance des mau

vaises herbes. 
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Aucun intrant n'est apporte et Ie niebe subit une forte pression parasitaire. Les moyens de lutte 

sont locaux (cendres, fumigation, decoction de jus de tabac et de plantes diverses) pour lutter 

c~ntre les coleopteres, les punaises, les pucerons et champignons. La recolte commence en 

mars-avril et est echelon nee, ce qui oblige les producteurs a secher et a entasser les gousses au 

solei I. 

Les producteurs sont organises en groupements affilies a la FUGPN (MOORIBEN). 

Production 

Les services agricoles de Tera estiment entre 2000 et 5000 ha emblaves selon I'ampleur des 

crues tres liees au volume des precipitations annuelles (250-350 mm/an), Les estimations de la 

production du departement de Tera etablissent I'evolution selon Ie tableau 17, 

Tableau 17 
Evolution de la production du niebe de decrue dans Ie departement de Tera 

_ .. 
11188 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 I 1996 1997 1998 Moyenne 

Surface cultivee (ha) 4000 4000 2788,2 3006,08 3006,08 3 006,08 3006,08 3000 , 983,5 5153,18 5124,08 3006,08 

Rendement (kg/ha) 520 72,58 350,2 115,74 115,74 115,74 115,74 598 I 761 820 761 115,74 

Production (I) , 2080 290,32 976,64 347,92 347,92 347.92 347,92 1 794 I 748,44 4 217,4 3899,74 2001,01 

Soun;e : Issa el Harouna, 2000. 

Les rendements du niebe de decrue sont superieurs ell ceux de sa culture en association avec Ie 

mil. II est bien apprecie en raison de sa maturation en conditions seches. 

3.4.3 Agriculture irriguee 

3.4.3.1 Riziculture 

Riziculture fluviale 

Le riz est cultive traditionnellement au Niger, notamment dans la vallee du fleuve Niger. Les 

populations riveraines du fleuve, particulierement les insulaires Wogo du canton de Sinder 

(Tillaberi), cultivaient les varietes de riz avec la crue. Cette pratique se maintient, mais les pro

ducteurs se plaignent d'insuffisance de I'epandage des eaux ces dernieres annees suite ell une 

modification du regime hydrologique du fleuve. 

Peu suivi par les services agricoles, il est possible que les superficies soient sous-estimees, car 

Ie poste agricole d'Ayorou exploite environ 9 700 ha, mais avec un rendement plus faible 

(700 kg/ha). 
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Dans les parties basses des dallols Bosso (departement de Boboye) et Foga (departement de 

Gaya) , il existe une riziculture semblable localisee dans les creux argileux de leur basse ter

rasse. Le riz utilise les pluies et les eaux de ruissellement, ainsi que la remontee de la nappe 

alluviale. L'insuffisance des crues et les secheresses en saison des pluies ont amene certains 

producteurs equipes de motopompes a pratiquer une irrigation de complement. Ce type de rizi

culture ne reyoit pas d'engrais et exploite des varietes traditionnelles. 

Tableau 18 
Evolution des superficies, production et rendement du riz fluvial 

dans Ie departement de Tillaberi 

Annee Superficie Rendement Production I 

(ha) (kg/ha) (t) I 

L 1988 3680 2000 7360 I 

1987 9180 3640 33499 
I 1986 14217 2912 41633 : 

I 1985 10195 2686 27380 
i 1984 9890 2487 24593 I 
: 1983 9080 2471 21895 I 
I 1982 8700 2845 20400 I 

1981 9895 2135 21130 I 
1980 9150 i 1 113 10185 I 
1979 9650 1050 10135 I 

Source: Service du Plan, 2002. 

Rizicu/ture irriguee 

Quelques annees apres I'independance, Ie Niger s'est lance dans la construction des amenage

ments hydroagricoles avec maitrise totale de I'eau dans la vallee du fleuve Niger. Aujourd'hui, la 

superficie amenagee et exploitable est au-dela de 9 000 ha (tableaux 19 et 20). 

Tableau 19 
Amenagements hydroagricoles realises dans la vallee du fleuve Niger 

Dosso 

I 
AHA I Canton Type Superficie Annee 

amenagee 
i Tara • Gaya Cuvette 101 -
IYelou IYelou Cuvette 45 1972 
I Koutoumbou iYelou Cuvette 15 1972 
I Gaya I Gaya Terrasse 80 -
r-::---"-' 

I Gaya Cuvette 245 1990 . Gaya amont 

l Boumba I Boboye Cuvette 22 1990 
I Gatawani Dole I Gaya Cuvette 7347 1995 

Source: Direction du Genie Rural, 2002. 
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Tableau 20 
Amenagements hydroagricoles realises dans la vallee du fleuve Njger, 

dans la zone d'etude generale 

I AHA Canton Type I Superficie Annee 
amenagee 

I Da'i Karna - Cuvette I 110 I 1964 

I Kirkissoye Lamorde 1- 100 1966 

Saga . Saga - i 380 I 1966 
i Gabougoura - - i 30 i 1970 
i Saadia amont - - 115 1973 
i Saadia aval - - I - -
I Kourtere Lamorde - 13 ! 1973 
I Lamorde . Lamorde - 100 1974 
i Toula Sakoira 1 260 

I 1975 -
! Sakoira Sakoira Terrasse 42 1976 

N'dounga 1 N'dounga Cuvette I 220 i 1976 

! Karma Karma I- I 150 ! 1977 
! N'dounga 2 N'dounga - 290 1977 
Kareyegorou Namaro - 145 

, 
1977 

i Tchaguirire amont - 1- 220 1978 

Sona Lossa - - ! 402 1979 

! Koutoukale Karma - 341 1980 
i Say I Say - I 297 1980 
I Libore Libore - 250 1980 

i Kollo Kollo - 27,5 1982 

I Firgoune Nord Ayorou - ! 110 1985 
! TiUa Ka"ina Sakoira - 76 1983 
r:-:-.. 

Diamballa 
I 

1494 1983 ~~ari Goungou -
Namarde Gougou Namaro - 256 i 1~~ 

! Tchaguirire aval I - I 250 1983 
Yelwani Dargol - ! 117 1984 

! Sey Beri - 1- 335 1984 

~ay Beri ! Sakoira - -: 340 1986 
i Diabou Namaro - 120 i 1987 

! Boubon Karma - 8 1987 

l!irgoune Sud Ayorou - I 100 1989 
I Kourani Baria Dargol -

! 
715 

I 
1990 

Say extension - - 150 1989 
I Goudel 1- - ! 49 I 1989 
Lata Namaro - 380 ! 1990 

I Bonfeba Diamballa ! -
I 327 1991 

I Diomana Dessa - 420 1991 
Tilla KaTna - 80 -
N'dounga G. - 150 i -
Agarouss - - 100 

Source: Direction du Genie Rural, 2002. 
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Le Niger s'est engage a amenager 1 000 ha/an. Mais force est de constater que la realisation 

des AHA a ete pratiquement suspendue entre 1994 et 2000. Durant cette periode, la realisation 

des amenagements hydroagricoles de N'Dounga et Agarouss s'est faite sur les fonds PPTE du 

Programme Special du President de la Republique. 

Les terres amenagees, proprietes de I'Etat, sont gerees par I'ONAHA. La repartition des par

celles commence par servir les families expropriees, ensuite Ie reste du village et les hameaux 

environnants. 

La distribution des parcelles se fonde sur Ie nombre d'actifs agricoles dans la famille. Tout chef 

de famille attributaire est automatiquement membre de la cooperative, La taille de la parcelle 

amenagee varie de 0,25 a 0,30 ha dans la plupart des perimetres. Gette taille a passe a 0,50 ha 

dans les peri metres realises recemment. 

Dans les families a faible cohesion sociale, la parcelle irriguee est morcelee comme n'importe 

quelle terre heritee, ce qui pose un probleme foncier. Le PAFRIZ entreprendra une etude sur la 

situation fonciere des AHA dans la vallee du fleuve. 

La gestion des superficies amenagees est organisee en service regional. 

Ainsi, les superficies rizicultivees se repartissent comme suit: 

• 3 756 ha pour Ie service regional de Niamey; 
• 4 252 ha pour Ie service regional de Tillaberi; 
• 392 ha pour Gaya. 

En raison de la crue principale du fleuve en saison seche, I'ONAHA organise deux campagnes 

de production de riz par annee. 

Utilisation d'intrants 

L'eau est pn§levee du fleuve au moyen d'electropompe et la consommation d'energie est factu

ree par la NIGELEG. L'IIMI, en etudiant les performances de la riziculture au Niger, a montre qu'il 

y a une iniquite dans la distribution de I'eau. Gette demiere peut constituer jusqu'a 40 % des re

devances payees par les producteurs, 
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Les cooperatives achetent les semences de base aupres de fermes semencieres de Saadia et 

organise la multiplication dans leur perimetre. Sur la base de la superficie actuellement mise en 

valeur, il est calcule la consommation des semences : 

Type de semence 

Semences de base 
Semences pour pepinieres : 

i • Saison humide (SH) 
L Saison seche (SS) 

La plupart des cooperatives renouvellent leurs semences chaque annee soit apres deux cam

pagnes. 

En ce qui a trait aux engrais, les producteurs utilisent principalement I'uree et Ie triple 15. Les 

producteurs sont mal approvisionnes (tableau 21). 

Tableau 21 
Consommation d'engrais (t) sur les amenagements hydroagricoles 

I Service regional 2003 2004 
Uree 15·15·15 Urea 15.15.15 i 

r----' 
• Niamey 482 943 682 1004 
Taux de couverture 43,80 % 62,70 % 64,40 % . 69% 
Tillaberi 840 1599 1160 1454 
T aux de couverture 65,30 % 102,40 % 84% 88,30 % 

Source: Service Suivi et Evaluation de I'ONAHA, 2005. 

Quelques indicateurs de performance 

II est evoque ici I'intensite culturale, Ie rendement et Ie paiement des redevances. 

• Intensite culturale : 

- la double campagne de production de riz etant installee au Niger, I'intensite 
culturale mesure Ie taux d'emblavure annuelle de la superficie amenagee. La 
figure 1 illustre sa variation sur les 15 dernieres annees; 

- la mise en valeur a Gaya est en degradation; Niamey et Tillaberi ont une in
tensite culturale inferieure a 180 %. 

• Rendements: 

- les rendements varient entre 4 et 5 tlha/campagne (figure 2); 

- Ie rendement moyen dans la vallee du Niger est de 4,5 t, d'ou une legere 
baisse par rapport aux annees 'SO (5 tlha/campagne). 
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Intensite culturale 
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Figure 1 
Evolution de I'intensite culturale dans la vallee du fleuve Niger 
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Source: Service Suivi et Evaluation de I'ONAHA, 2005. 
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Source : Service Suivi et Evaluation de I'ONAHA, 2005. 
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• Paiement des redevances : 

La recuperation des redevances a toujours ete un grand probleme au niveau des 
cooperatives. 

Les responsables cooperatifs utilisent tous les moyens legaux pour les recuperer. 
Depuis 2002, Ie recouvrement a evolue positivement, particulierement dans la 
region de Tillaberi. Les cooperatives se sont engagees a recuperer progressive
ment les impayes (5 a 10 %/an) et a realiser des taux de recouvrement de 95 %. 

Quatre cooperatives recuperent integralement leurs redevances (Toula, Yelwani, 
Diambala et Diomana). 

Avec I'appui du PAFRIZ, la federation des cooperatives a mis en place un centre 
de prestations de service dont Ie siege social est a Tillaberi. Pour etre membre, la 
cooperative doit etre performante, autrement dit avoir une bonne sante finan
ciere. 

Production du riz 

La production nationale de riz paddy est estimee a 70 000 tlan et couvre en moyenne 35 % des 

besoins du pays. Dans tous les cas, ce taux n'a guere depasse 43 %. Une large part des 

besoins nationaux sont couverts par les importations commerciales et les aides alimentaires. 

3.4.3.2 Maralchage 

L'irrigation privee, pratiquee par de petits producteurs, est relevee depuis les zones desertiques 

jusque dans les zones semi-arides ou I'eau de surface ou de sub-surface est accessible. 

Les deficits vivriers consecutifs aux annees de secheresse ont amene I'Etat nigerien a encoura

ger, dans les annees '80, ce type de producteur pour resorber quelque peu ces manques. C'est 

ce qui est appele communement « cultures de contre-saison » par opposition aux productions 

pluviales. 

Si la realisation des amenagements hydroagricoles par I'Etat nigerien a connu un ralentissement 

du debut des annees '90 a aujourd'hui, I'irrigation privee a par contre re9u un regain d'interet en 

devenant un axe strategique de reduction de la pauvrete. 

En effet, en rapport avec I'association des professionnels de I'irrigation privee, I'Etat execute un 

projet de promotion de cette irrigation. Dans sa premiere phase (1996-2000), ce projet a teste 

des technologies d'exhaure de I'eau dans quelques sites. La phase II actuellement en execution 

a une dimension nationale. Les sept departements riverains du fleuve Niger sont concernes. La 

petite irrigation est tres dEweloppee dans la vallee du fleuve Niger. 
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Situation fonciere des irriguants 

La petite irrigation mobilise aussi bien les hommes que les femmes. Par exemple, dans la region 

de Dosso, il a ete recense 27639 producteurs, dont 56 % de femmes. En general, la plupart 

exploite des superficies inferieures a 1 ha. L'antenne du PIP II de Tillaberi a approuve 92 dos

siers repartis com me suit: 

• 43,50 % ont une superficie de moins de 1 ha; 
• 56,50 % ont des superficies comprises entre 1 et 2 ha. 

Les modes d'acquisition des terres sont principalement I'heritage, les prets, les dons et I'achat. 

On note que les femmes exploitent beaucoup plus de terres pretees et de petites superficies. 

Dans Ie dallol Bosso, 62 % des femmes sont concernees par Ie pret et 20 % ont acquis la terre 

par heritage. Par ailleurs, il est difficile d'avoir la superficie totale equipee et exploitee par man

que de suivi de cette activite par les services techniques agricoles locaux. 

Cultures pratiquees 

Les principales cultures dans les parties riveraines du fleuve sont par ordre d'importance : 

• zone des dallols . chou, patate douce, oignon, laitue, tomate. Chaque culture est 
menee sur plus de 100 ha; 

• zone du fleuve : chou, tomate, laitue, carotte, oignon, patate, douce. 

Le PIP II appuie les producteurs dans I'acquisition des intrants pour I'annee en cours. L'antenne 

du projet a Tillaberi a fourni : 

• 17,50 t d'engrais; 

• 10260,78 litres de produits phytosanitaires liquides et 1 214 kg de produits phy
tosanitaires solides. 

En ce qui concerne les productions, fa ute de donnees statistiques sur de nombreuses annees, Ie 

tableau 22 donne Ie rendement moyen des principales cultures. 

Le rendement des productions maraTcheres est nettement plus eleve que celui du riz et des 

cereales pluviales. Selon une etude menee par I'ANPIP (2004), une forte proportion de la pro

duction maraichere est commercialisee, car Ie taux d'autoconsommation varie de 2 % a 20 %, ell 

I'exception du niebe (30 %), du ma'is (70 %) et du manioc (40 %) en production irriguee. 
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Tableau 22 
Rendement moyen de quelques cultures maraicheres 

dans la zone du fleuve 

Culture Rendement 
(tlha) 

Tomate 22 
! Poivron 20,7 
• Carotte 16,20 
Oignon 30,20 

• Chou 26 
Laitue 20,80 
Pasteque 30 
Pomme de terre 16,40 

Source: ANPIP, 2004. 
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La meme agence (2005), indique que les departements riverains du fleuve n'ont pas encore 

trouve les moyens de structurer une filiere de production horticole ou fruitiere malgre Ie potentiel 

irrigable important Ie long du fleuve. Toutefois, Ie departement de Tillaberi a une forte production 

d'oignon blanc et violet de Galmi a Gotheye, Sakoira et Ayorou; Kollo et Say sont fournisseurs 

d'agrumes. 

3.4.4 Approvisionnement en intrants 

3.4.4.1 Semences 

Semences de cultures pluviales 

L'INRAN dispose d'une unite semenciere pour fournir des semences de base de mil, de sorgho 

et d'arachide aux producteurs. Ces derniers sont regroupes dans I'Association Nigerienne de 

Producteurs de Semences, et recemment iI a ete cree une entreprise privee (Manoma) qui pro

pose de fournir les semences. Cependant, force est de constater que la filiere semenciere est 

peu fonctionnelle. En eftet, les gros marches de semence de I'Etat pour aider les producteurs en 

cas de mauvaises recoltes sont recuperes par des non-professionnels sans aucune certification 

du produit. 

Aussi, I'autoapprovisionnement en semence par selection massale lors des recoltes reste la voie 

preponderante de fourniture de semence aux producteurs; cela en depit de I'experience du pro

gramme cerealier national qui a laisse des infrastructures et du materiel dans les regions. 
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Semences de cultures irriguees 

Pour Ie riz, la creation des varietes est assuree par I'ADRAO. L'INRAN mene des recherches 

adaptatives sur ces varietes creees et assure la production de semences de base des varietes 

performantes pour approvisionner la ferme semenciere de Saadia. Cette derniere fournit les 

semences M1 aux cooperatives qui organisent elles-memes la multiplication et couvre les 

besoins des riziculteurs. 

En ce qui a trait aux cultures maralcheres, leurs semences sont importees Ie plus souvent 

d'Europe par Agrimex qui en assure la distribution. Les quantites sont souvent insuffisantes et 

les pOints de vente sont generalement dans les centres urbains. 

Le projet intrant FAO, quelques ONG et projets essaient de promouvoir des boutiques d'intrants 

plus proches des prod ucteu rs. 

3.4.4.2 Engrais 

La centrale d'approvisionnement rattachee au MDA rec;oit les dons d'engrais offert ell I'Etat nige

rien par la cooperation bilaterale. Elle vend ces engrais ell un prix plus bas que celui du marche 

sans pour autant satisfaire toute la demande. 

Devant cette situation, les compagnies privees (ex. : Biochem) installees a Niamey se sont reti

rees du Niger. L'offre d'engrais par les commerc;ants nigeriens est plutot opportuniste. 

3.4.4.3 Produits phytosanitaires 

La protection des cultures est assuree par la Direction Nationale de la Protection des Vegetaux 

rattachee au MDA. Les nouvelles orientations conferent a I'Etat la protection des grandes cultu

res qui sont principalement vivrieres (mil et sorgho). Les autres cultures qui ont un caractere de 

rente sont protegees par les producteurs. 

La societe Agrimex est importatrice de produits phytosanitaires et dispose d'un circuit de dis

tribution. Toutefois, il est difficile ell cette societe de satisfaire la demande. 

3.4.5 Infrastructures et eguipements afJricoles 

3.4.5.1 Infrastructures 

Elles sont perc;ues, d'une part, au niveau des departements de Tera et Tillaberi, et d'autre part, 

des villages sous influence de la future retenue. 
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Les infrastructures et equipements agricoles des departements de Tera et de Tillaberi sont : 

• 14 systemes d'irrigation alimentas par des stations de pompage; 
• magasins des cooperatives rizicoles : 14 dans Ie dapartement de Tillaberi dont 1 

a Firgoune; 
• une ferme semenciere a Lossa; 
• deux stations de recherche de I'INRAN (Sona et Tilla Ka"ina); 
• un barrage ell Tara; 
• un centre de jeunes agriculteurs a Sona; 
• microbarrages (Them, Mari, Gaigorou et Bankor); 
• banques cerealieres; 
• magasins de I'OPVN a Tillabari, Tera et Ayorou. 

Au niveau des villages, on trouve principalement des banques cerealieres (tableau 23). 

Tableau 23 
Banques cerealieres dans la zone d'etude detaillee 

Village Banque cerealiere 
Ayorou Goungou 1 banque cerealiere 

Waita Koira 1 silo non utilise 

Firgoune Magasin de la cooperative 

Oueye Goungou 2 banques cerealieres 

Weize Bangou 5 banques cerealieres 
Taka Rouzat 2 banques cerealieres 

Alkondji 3 banques cerealieres 

Wassale 2 banques cerealieres 

Garguina 1 ban que cerealiere 
Kolmane 3 banques cerealieres 

Mehinka 1 banque cerealiere 

Abouja 1 banque cerealiere 

Bongouro 1 banque cerealiere et un entrepot 

Gaya Banques cerealieres 

3.4.5.2 Equipements 

Moulins 

• Koutougou: 1 moulin electrique; 
• Doulam: 1 moulin electrique; 
• Weze Bangou : 1 moulin manuel; 
• Alkondji: 1 moulin manuel. 
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Pompes 

Les pompes et les motopompes sont fournies par differents organismes . 

• ABC Ecologie : 80 motopompes en trois ans; 
• ANPIP: 16 pompes manuelles, 103 motopompes entre Niamey et Ayorou; 
• Programme Special du President: 27 motopompes. 

Appareils de traitement 

• Poste agricole d'Ayorou : 5 appareils ULV et 1 appareil a moteur. 

Unite de culture attelee 

Dans les iles, chaque famille dispose d'au moins une unite de culture attelee. 

Les AHA sont equipes d'unites de culture attelees a raison d'une pour 5 ha a la realisation de 

I'amenagement et titre de pret a rembourser a la cooperative rizicole. 

3.4.6 Financement des activites agricoles 

II n'y a pas d'etablissement bancaire commercial a Tillaberi. Le credit n'est accessible aux villa

geois de la zone d'etude detaillee qu'aupres d'institutions de microfinance comme API/ABC 

Ecologie, la Caisse Askia (a Kolmane), Gomnika, Ta'imako et Bon Batou. II existe aussi des cel

lules de credit dans les projets et Ie Programme Special du President de la Republique. 

Les producteurs s'endettent aussi aupres des commerc;:ants; il se pose un serieux probleme de 

recuperation des sommes empruntees. 

Les AHA ont besoin de fonds de roulement importants pour I'acquisition des intrants. Le PAFRIZ 

aide les cooperatives performantes a obtenir une convention d'engrais aupres de la Societe 

Nigerienne de Banque (SONIBANK). 

Le PDSFR, finance par Ie FIDA et la cooperation franc;:aise, appuie au Niger les institutions de 

microfinances et les cellules specialisees des ministeres techniques concernes pour la mise en 

reuvre de la strategie nationale de la microfinance. 

3.4.7 Conservation des produits 

Cerea/es 

II s'agit de produits secs plus faciles a conserver par Ie producteur. Chez ce dernier, Ie mil est 

conserve en epi et Ie sorgho en panicule dans Ie grenier en banco. 
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Le riz paddy est mis en sac et est stocke en magasin familial ou verse dans de petits silos en 

banco. Les cooperatives rizicoles disposent de magasins de stockage de riz paddy avant sa 

mise sur Ie marche. Chez les commeryants de cereales, ces produits sont sous forme de graines 

et ensaches. 

U!!Jgumineuses 

Le producteur garde sa recolte d'arachides en coque et celie du niebe sous forme de gousses 

dans des silos en banco. Chez les commeryants, I'arachide reste toujours en coque dans des 

sacs et Ie niebe sous forme de graines. Les pertes postrecoltes sont importantes sur ces deux 

legumineuses stockees engendrant leur degradation. Le PPEAP a contribue a construire des 

magasins aux commeryants exportateurs de niebe. 

Fruits et legumes 

Le perimetre de polyculture de Tilla Ka"ina et celui specialise en production fruitiere de Gaya 

(Dosso) dispose de chambres froides sur leur site pour conserver leur recolte en attendant sa 

mise sur Ie marche. Ces chambres froides et les camions frigorifiques sont non fonctionnels. 

L'aeroport de Niamey dispose de chambres froides de plus grande capacite. 

L'oignon est conserve selon la methode artisanale, soit sous des abris en biomateriaux. Le 

PPEAP a tente d'ameliorer ces abris par I'augmentation de leur taille et I'amelioration du sys

teme d'aeration. Les etablissements Wankoye bases a Niamey ont initie recemment une solution 

industrielle au stockage de I'oignon. Les productions de poivron, tomate, gombo et piment non 

vendues a I'etat frais sont sechees et remises sur Ie marche. 

Autres cultures irriguees 

Le deficit de production alimentaire en 2004 a amene rONG ABC Ecologie a introduire la pro

duction en irrigue du sorgho dans les iles de la zone du futur lac du barrage. Au total, une super

fide de 100 ha a ete plantee avec la variete IRAT 204. Apres la recolte, les pailles sont coupees 

et I'irrigation des rejets a permis d'avoir une deuxieme recolte. Le rendement moyen est 

1,5 tlha/recolte. 

---------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Etude sur 37 

3.4.8 Exemples de comptes d'exploitation 

Cultures assoeh~es mil-nil~be sur 1 ha 
avee apport de faible dose de fumier et d'engrais 

I Charge Estimation 
(Fera) 

Semences de mil 1500 
. Semences de niebe 1200 
• Main-d'ceuvre 26000 
Fumier 2800 
Engrais NPK 2080 
Total 33550 

• Valeur de la production: mil 400 kg/ha x 100 Fcfa/kg = 40 000 Fcfa 
• Production: niebe 150 kg/ha x 130 Fcfa/kg = 19 500 Fcfa 
• Total recette : 59500 Fcfa 
• Marge: 25 920 Fcfa 

Compte d'exploitation de niebe de deerue 

I Charge moyenneJexploitant Estimation 
(Fcfa) 

Semences 6625 
Cloture 2610 
Sarclage 10600 
Total 25085 

• Valeur moyenne de la production/exploitant : 1 085 kg x 70 Fcfa/kg = 75 950 Fcfa 
• Marge: 50 865 Fcfa/exploitant 
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Compte d'exploitation d'une riziere traditionnelle 
de 1 ha it Kandadji 

Charge Estimation I (Fcfa) 
Labour 5000 
Semis I 1125 I 
Oesherbage 33750 I 

Engrais 27000 
Recolte 7500 
Battage 5250 I 

Vannage 10 000 i 

i Sacherie 5000 
Ensachage 750 i 
Transport 1000 i 

Total 96375 

• Production: 20 sacs x 75 kg/sac = 1 500 kg 
• Valeur de la production: 20 sacs x 8 500 = 170000 Fcfa (a la recolte) 
• Marge: 73625 Fcfa/ha 

Compte d'exploitation en riziculture intensive 
(superficie 0,25 hal it Koutoukah! 

Charge Estimation 
i (Fcfa) 

i Labour 4000 

Planage 500 

Transport 0 

i Repiquage 4500 

Remplacement des manquants 1000 

Oesherbage pepiniere 500 

Desherbage parcelle I 13000 

Engrais 31 150 

i Recolte 5 000 

I Battage 5 000 

Vannage 9000 

i Sacherie 4 000 

I Ensachage 1 000 
--. 
i Transport recolte 1600 

Redevance 18980 

Total 93730 
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• Production: 16 sacs de 75 kg/ha = 1 200 kg, so it un rendement de 4 BOO/ha 
• Valeur de la production: 9 000 Fcfax 16 = 144 000 Fcfa 
• Marge: 50270, soit 201 080 Fefa/ha 
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Compte d'exploitation des cultures maraicheres 
(0,50 ha) it Tilla Ka"ina 

Charge 

Labour 

Billonnage 

Semences haricot vert (2 SOD/kg x 5) 

Semis haricot vert (main-d'ceuvre) 

Semences tomate 

Travaux pepiniere et repiquage tomate 

Semences melon 

Semis melon (main-d'ceuvre) 

Manioc (plantation bouture) 

Engrais 

• Uree 

• 15-15-15 

Traitement - Produit de traitement 1 litre 

Sarclage (entretien des cultures) 7 000 x 2 

Redevance 2003-2004 

Total 

• Haricot vert: 200 Fcfa/kg x 1 575 = 315 000 Fcfa 
• Tomate: 75 Fcfa/kg x 2 000 = 150 000 Fcfa 
• Melon: 250 Fcfa/kg x 600 = 145000 Fcfa 
• Manioc: 100 Fcfalkg x 4 000 = 400 000 Fcfa 
• Mangue: 500000 Fcfa 
• Citron: 265 Fcfa/kg x 660 = 174900 Fcfa 
• Total revenu : 1 684900 Fcfa 
• Marge: 1 472 900 Fcfa pour 0,50 ha 

3.4.9 Commercialisation et transformation 

Estimation 
(Feta) 

6000 

6000 

12500 

4000 

3500 

6000 

3000 

4000 

5000 

24000 

24000 

6000 

14000 

39 

La description de la commercialisation des produits agricoles et de leur transfonmation se 

resume a: 

• faire une breve presentation de la situation actuelle de ces secteurs; 
• degager les tendances majeures de leur evolution; 
• identifier leurs forces et faiblesses. 
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3.4.9.1 Ambitions des deux secteurs 

Pour atteindre les objectifs essentiels definis dans la Strategie de Reduction de la Pauvrete Ie 

Niger a mis en oouvre les politiques et strategies suivantes : 

• au niveau du commerce, Ie Niger entend : 

- integrer la politique commerciale dans Ie cadre du forum sur Ie financement de 
laSRP; 

- participer a I'Organisation Mondiale du Commerce en vue de beneficier de 
I'assistance technique pour s'integrer a I'economie mondiale et lutter contre la 
pauvrete; 

- assainir les finances publiques, restructurer et privatiser les entreprises publi
ques et parapubliques; 

- soutenir Ie developpement du secteur rural et Ie secteur prive; 
- mettre en oouvre les actes de I'UEMOA definissant Ie cadre reglementaire 

approprie en la matiere; 

• au niveau de I'agro-industrie, la politique industrielle dec idee par Ie Niger vise la 
valorisation du potentiel existant, notamment dans les secteurs agro-sylvo-pasto
ral. Elle se resume a : 

- la mise en place en milieu rural d'un reseau d'operations commerciales de 
valorisation des produits agropastoraux; 

- Ie renforcement des industries de transformation des produits agropastoraux; 
- la mise en place d'un plan global d'assurance de la securite sanitaire et de la 

qualite, ainsi qu'un plan de certification de la qualite; 
- I'appui a la mise en place d'un systeme de financement de moyen et long 

termes des activites industrialisantes, 

Ce faisant, une recherche de partenariat commercial et technique sera menee, de me me que 

I'appui aux organisations de promotion et de cohesion du secteur prive sera accentuee. 

3.4.9,2 Environnement institutionnel et juridique du commerce et de /'industrie 

II est fortement influence par la mondialisation des echanges et Ie contexte de I'integration eco

nomique. 

Institutions d'appuiet encadrement du commerce 

• L'administration publigue : au premier plan, se trouve Ie Ministere du Commerce, 
de /'Industrie et de la Promotion du Secteur Prive charge de la conception, de 
I'elaboration et de la mise en oouvre des politiques commerciales et industriel/es. 
" dispose au niveau des regions de Til/aberi, Dosso et de la CUN de directions 
regionales pour servir de relais dans ses missions. D'autres departements 
ministeriels jouent egalement un role important vu Ie caractere multidimensionnel 
des activites du commerce et de I'industrie. 
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• La Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'industrie et d'Artisanat du Niger: elle 
assure I'encadrement, !'information, la formation ainsi que la sensibilisation de 
ses ressortissants. Elle tient les fichiers des acteurs et mEme des activites de 
promotion du commerce et de I'industrie. Enfin, elle dispose des antennes opera
tionnelles au niveau de Tillaberi et Dosso pour etre plus pres des ressortissants 
de ces regions. 

• Le Conseil Nigerien des Utilisateurs des Transports Publics: cette institution a 
pour mission la protection et la representation des interets des utilisateurs de 
transports publics en cherchant et en etudiant les mesures d'amelioration de 
I'efficacile des transports afin d'en maitriser les coats. Le Conseil intervient parti
culierement dans les transports routiers, maritimes et ferroviaires. II convient de 
noter ici que les services de cette structure sont d'un apport indeniable dans 
I'exportation des produits agricoles, dont la sensibilite de certains d'entre eux aux 
conditions de transport. 

• Les syndicats et associations professionnelles: elles sont nombreuses et se 
retrouvent, pour la plupart, au niveau des regions, des departements, des com
munes, voire de certaines localites de moindre importance. Leur role majeur est 
la defense des interets corporatistes. Peuvent etre cite ici : 

- Ie Syndicat National des Commer9ants du Niger; 
- Ie Syndicat National des Transporteurs Poids Lourds; 
- l'Association des Femmes Commer9antes et Entrepreneurs du Niger; 
- Ie Reseau des Femmes Commer9antes et Entrepreneurs du Niger; 
- Ie Syndicat National des Commer9ants Importateurs et Exportateurs du Niger. 

• Les organisations des producteurs: pour leur majorite, elles sont locales et 
specifiques a des speculations donnees, Ce qui se traduit par leur grand nombre. 

Cadre juridique des activites commercia/es et industriel/es 

II comporte des dispositions a caractere general et specifique. Les plus significatives sont les 

actes uniformes de I'organisation pour I'harmonisation du droit des affaires. 

L'ensemble des textes epars qui regissaient alors les activites commerciales ont ete regroupes 

pour servir de code dans quatre livres. Ce code a simplifia I'exercice de la profession de 

commer9ant. Ce dernier n'est desormais soumis qu'a I'inscription au registre du commerce et du 

credit mobilier et au respect des lois en vigueur au Niger. 

Ce sont de veritables actes communautaires qui, a terme, remplaceront les codes de commerce 

nation aux. Pour I'instant, leur application ne concerne que les dispositions contraires a celles du 

nouveau code de commerce : 

• la reglementation des prix et de la concurrence: Ie fondement juridique en la 
matiere est I'ordonnance no 92-025 du 7 jUiliet 1992; ce texte fait etat de la liberta 
des prix et de la concurrence; un principe fondamental de la liberte des echanges 
commerciaux au niveau de tout Ie territoire nigerien; 
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• la reglementation du commerce exterieur: Ie decret no 90-146 du 10 juillet 1990 
liberalise les operations d'importation et d'exploitation. Ce texte dispense en 
outre les exportations et les reexportations de levee de titres. Ainsi, en vue de 
faciliter les formalites du commerce exterieur, un guichet unique desdites forma
lites a ete cree au sein de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'industrie et 
d'Artisanat du Niger (arrete no 028/MCilAlDCE du 16 aoOt 1990); 

• Ie code des investissements : il a ete institue par I'ordonnance no 89-9 du 18 de
cembre 1989, modifiee par les ordonnances nos 97-09 du 27 fevrier 1997 et 99-
69 du 20 decembre 1999. Son objectif principal est de favoriser les investisse
ments au Niger en assurant une double protection legale et judiciaire ell tous les 
investisseurs prives qui soutiennent les programmes de developpement econo
mique et social du Niger en y participant. II s'agit d'inciter a la creation d'activites 
economiques porteuses comme la creation d'industries de transformation et d'ex
portation de produits agropastoraux; 

• la reglementation fiscale et douaniere : la fiscalite interieure est elaboree a tra
vers Ie regime fiscal et domanial de la Republique du Niger. Elle comporte des 
impets sur les revenus, des taxes et impets directs ou indirects, des redevances 
propres ell certaines activites, ainsi que des droits et timbres d'enregistrement. II 
est a noter que les collectivites locales se referent normalement a ce regime pour 
asseoir leurs fiscalites locales. En outre, la reforme en cours de ce domaine pre
sage une plus grande simplification desdits impets et taxes; 

• la reglementation douaniere: consignee pour "essentiel dans Ie Code des 
Douanes adopte par la loi no 61-27 du 31 mai 1961. Celui-ci prevoit notamment 
des droits et taxes ell I'importation ou ell I'exportation (ou reexportation). Ces droits 
et taxes ont connu une nomenclature nouvelle depuis Ie 1er janvier 2000 par 
I'application du tarif exterieur commun institue pour tous les pays membres de 
I'UEMOA (reglement no 297/CM/UEMOA du 28 novembre 1997); 

• les produits agricoles ell I'exportation : sont passibles de la seule redevance statis
tique au taux de 3 % ad valorem. Ce taux devra etre de 1 % de cette valeur selon 
les dispositions communautaires, mais Ie Niger s'en derobe en invoquant la pre
carib§ de ses recettes. En outre, des acomptes sur I'impet sur les benefices 
industriels et commerciaux et non commerciaux sont per9us ell des taux variant de 
3 % ell 5 % au cordon douanier sur les exportations desdits produits; 

• la reglementation de change· les operations de change, de mouvement de capi
taux et de reglement de toute nature sont libres entre un Etat membre de 
I'UEMOA et I'etranger, ou dans I'UEMOA; entre un resident et un non-resident, 
elles ne peuvent etre effectuees que par I'entremise de la BCEAO, de l'Admi
nistration des Postes, d'intermediaires agrees ou d'un agree de change manuel 
(reglement no R 09/98/CM/UEAMO du 20 decembre 1998 relatif aux relations 
financieres exterieures des Etats membres de I'UEMOA); 

• les operations d'importation et d'exportation: sont soumises a domiciliation 
aupres d'intermediaires agrees dans les conditions definies par Ie meme regle
ment. 

----------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detailiee 05-13489 



Etude sur I'agriculture Page 43 

Femmes commercantes et entrepreneurs 

Les femmes representent plus de 50 % de la population totale du Niger. Cette proportion, selon 

les donnees du recensement de 2001, semble etre plus importante dans les regions du fleuve et 

apparaissent comme la frange la plus active dans les activites economiques, notamment Ie 

commerce et la transformation des produits. Elles sont regroupees dans des organisations femi

nines, mais egalement dans des ONG a caractere social, financier, de production agricole ou de 

transformation de produits agropastoraux. 

Au niveau national, on note deux associations professionnelles de femmes: 

• Association des Femmes Commen;:antes et Entrepreneurs du Niger; 
• Reseau des Femmes Commeryantes et Entrepreneurs du Niger. 

Au niveau de la zone d'etude generale, se retrouvent les representations de ces structures a tra

vers des bureaux regionaux, departementaux et communaux. 

II n'existe pas au Niger de dispositions legales specifiques aux femmes en ce qui concerne 

I'exercice de la profession de commerce ou d'industrie. Toutefois, pour mener ces activites, les 

femmes se referent generalement aux objectifs et strategies de la Politique Nationale de Promo

tion de la Femme adoptee en septembre 1996 et du plan d'action de sa mise en cauvre. 

3.4.9.3 Commercialisation des produits agricoles 

Au lendemain de I'independance, l'Etat du Niger etait Ie principal organisateur de cette activite a 
travers: 

• les societes d'Etat creees a cet eftet, dont la Copro Niger et la SONARA notam
ment; 

• Ie financement des campagnes a partir des ressources financieres qu'il detenait 
dans la 8anque de Oeveloppement de la Republique du Niger; 

• la reglementation des campagnes de commercialisation par la fixation des perio
des et des prix aux producteurs; 

• I'exportation des produits achetes par les societes d'Etat vers les pays etrangers 
sur la base des relations entre Ie Niger et ces pays acheteurs. 

Dynamique jusque dans les annees '80, cette intervention etatique sera interrompue en raison 

du marasme economique lie entre autres a I'incapacite financiere de I'Etat d'en assurer la reali

sation. 
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En rapport avec les partenaires au developpement et les institutions financieres internationales, 

I'Etat va amorcer un desengagement progressif de la commercialisation des produits agricoles. 

Aujourd'hui, Ie commerce est largement domine par Ie secteur informel. Les entreprises moder

nes sont generalement de petite taille et de type personnel pu familial. La privatisation en cours 

des societes d'Etat et la liberalisation de I'economie favorisent considerablement I'emergence 

des structures organisees dans la commercialisation des produits ag ro-sylvo-pasto raux. " peut 

etre cite ici la SOCOPAP, la SNCPVet la SETRA. 

L'offre des produits agricoles est essentiellement constituee de la production locale en ce qui 

concerne la zone d'intervention du programme. Les produits recoltes sont commercialises, mais 

a des degres divers. Les services agricoles estiment I'autoconsommation a 100 % pour Ie mil, 

70 % pour Ie maIs, 50 % pour Ie riz, 40 % Ie manioc et 30 % pour Ie niebe. Le reste des produc

tions connaitune autoconsommation de 2 % a 20 %. " en decoule un haut niveau de commer

cialisation de tous les produits. 

L'offre des produits agricoles, notamment au niveau de la vallee du Fleuve Niger, se caracterise 

par: 

• la faiblesse de la production en raison de la petite taille des exploitations moyen
nes et la dispersion, ce qui aggrave les coUts de collecte; 

• I'enclavement des zones de production qui a un effet negatif sur la competitivite a 
I'exlerieur; 

• la pression des parasites et autres ennemis de cultures; il en resulte souvent des 
produits de qualite tres faible qui peut rendre difficile sa vente, notamment a 
I' exlerieu r. 

La demande est variable d'un produit a un autre. L'oignon, Ie niebe et les produits maralchers 

connaissent une forte demande a I'exlerieur. En outre, la demande des produits de la zone 

d'etude generale est surtout concentree au niveau du principal centre urbain de Niamey OU la 

consommation est forte. Ailleurs, elle est fonction de la situation des campagnes agricoles. Si 

ces dernieres sont bonnes, les stocks constitues par les paysans inhibent la demande, alars 

qu'en cas de mauvaise campagne agricole, la demande augmente. 

L'organisation des marches et des circuits de commercialisation est marquee par I'inexistence 

dans la zone d'etude de marches specialises de vente exclusive de produits agricoles en dehors 

du marche des cereales de Niamey. Dans les marches villageois, ces produits se commercia

lisent au meme endroit que les aut res. 
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La commercialisation des produits agricoles se caracterise par une multitude d'intervenants. En 

effet qu'iI s'agisse de cereales, de produits maraichers ou de legumineuses alimentaires, Ie 

nombre demeure appreciable. A cet effet, il peut etre cite: 

• les producteurs qui se situent en amont produisent, conservent et realisent la 
vente primaire; 

• les intermediaires qui mettent en contact les acheteurs et vendeurs moyennant 
des commissions; 

• les commer<;:ants prives assurent la grande partie de la commercialisation en 
absence de structures publiques pour realiser cette operation. 

Selon Ie produit, il existe des circuits specifiques de commercialisation. Ces derniers se compo

sent de: 

• marches locaux oll les producteurs presentent les produits a la premiere vente 
(marches de Sanguile, Famah§, Teguey et Bankilare); 

• marches de collecte (plus importants que les precedents) qui reyoivent les 
demandes des grossistes des produits (Ayorou, Tera et Tillaberi); 

• marches exlerieurs pour les produits a I'exportation comme I'oignon, Ie sesame, 
Ie niebe (marche frontalier au Burkina Faso, de Markoye pour la zone du 
Gorouol); 

• marches de consommation constitues essentieliement des centres urbains de 
Tera, Ayorou, Tillaberi et Niamey. 

Les prix sont determines par Ie libre jeu du marche. lis sont bas en periode de recolte et de 

bonne campagne, eleves durant les periodes de soudure ou de mauvaises campagnes agrico

les. 

Le prix au producteur n'etant plus fixe par l'Etat, son niveau est fonction aussi de la qualite. En 

plus de ces facteurs, d'autres determinent Ie niveau des prix; 

• la production dans les pays voisins (Benin, Mali, Burkina Faso, Nigeria); 
• la fluctuation de la monnaie nigeriane (naira); 
• les couts de transport et les autres frais d'approche. 
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3.4.9.4 Transformation des produits agricoles 

Transformation traditionnelle 

Elle a pour but de satisfaire les besoins familiaux ou de percevoir des revenus complementaires. 

Elle se realise principalement pour les produits suivants : 

• Ie decorticage manuel ou semi-manuel du riz, dont la technologie utilisee depend 
de la capacite financiere des families; 

• I'extraction manuelle de I'huile d'arachide, particulierement dans les regions de 
Gaya et Dosso. La technique fait appel a I'usage du mortier et du pilon, des 
decortiqueuses et presses artisanales; 

• Ie traitement des graines de sesame pour en faire des plaquettes grillees desti
nees a I'exportation dans la region de Gaya (unite semi-industrielle); 

• la fabrication manuelle d'un gateau a base de souchet appeh3 « dakuwa » (sur
tout a Niamey); 

• la production de beignets de niebe a partir de sa farine. Cette activite est floris
sante dans les centres urbains; 

• la production de galettes de mil ou de riz dans toute la zone. 

Toutefois, les differents produits peuvent avoir d'autres {( arrangements» a la volonte surtout 

des menage res qui maitrisent les techniques essentielles de transformation. 

Transformation industrielle 

La politique industrielle du Niger, de 197~ a 1981, a donne des resultats appreciables, vu Ie 

nombre d'unites agro-industrielles creees. Ces resultats decoulaient de I'intervention massive de 

l'Etat dans Ie secteur. Mais au debut des annees '80, ce mouvement va flechir et de nombreuses 

unites serant en difficulte, vaire meme jusqu'a la fermeture. 

Le recentrage recent du role de I'Etat dans Ie secteur va favoriser la prise de conscience du 

secteur prive. Ce dernier se mobilise naturellement dans: 

• la creation d'unites de transformation des produits agricoles; 

• Ie renforcement des capacites humaines des unites creees; 

• Ie recours au financement bancaire, y compris celui des institutions financieres 
regionales (ex. : BOAD par Ie promoteur du Moulin du Sahel) et internationales 
(ex. : BID). 
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Les industries de transformation constituent I'essentiel du tissu industriel du pays. Au niveau de 

la vallee du fleuve Niger, ces industries sont concentrees a Niamey. Ce secteur est marque par 

une morosite des activites malgre Ie desengagement de I'Etat des activites productives. 

Le parc industriel du Niger est compose de 108 unites, dont 40 boulangeries et 21 unites agro

alimentaires (sans boulangeries). 

Au niveau de la vallee du Niger, la repartition des industries agroalimentaires se presente 

comme suit: 

• Tillaberi: 3 unites comptant deux boulangeries et une decortiqueuse de riz; 

• Dosso: 6 unites (toutes des boulangeries); 

• Niamey: 40 industries agroalimentaires dont un abattoir frigorifique, une brasse
rie, une unite de production de farine de froment, trois laiteries, deux unites de 
traitement, une decortiqueuse de riz et une trentaine de boulangeries. 

La plupart de ces unites tournent a une capacite en de«a de la moyenne, et to utes ne transfor

ment pas les matieres premieres produites localement (cas des moulins du Sahel et de la bras

serie). 

Durant les dernieres annees, on a observe un regain d'activites agro-industrielles avec la crea

tion de petites unites de transformation dans les filieres lait, cuirs et peaux, et fruits et legumes 

surtout au niveau de Niamey (Jus Star et IBS Agro-industries). En outre, la production agroali

mentaire est, pour I'essentiel, consommee sur place dans les grands centres urbains comme 

Niamey. 
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4. CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous presentons les perspectives de developpement agricole de la zone 

d'etude, ainsi que ses contraintes et ses potentialites. 

La vallee du fleuve Niger regorge d'importantes ressources agricoles (mil, sorgho, oignon, riz, 

niebe, sesame, maraicher, etc.), dont la commercialisation et la transformation permettent aux 

producteurs et aux populations de la zone, voire au pays tout entier, de tirer d'importants profits 

et avantages qui entretiendront la croissance economique. 

Des perspectives visibles is! moyen terme demeurent : 

• Ie projet de resoudre les problemes de la commercialisation des produits agri
coles (et autres) par Ie developpement de I'intermediation entre les grossistes sur 
la base d'un contrat formel avec les producteurs; 

• la promotion des methodes de conservation pour reduire les pertes postrecoltes; 

• la minoterie avec un potentiel exportable (ble, niebe, etc.); 

• Ie potentiel en produits maraichers et sesame pouvant etre transformes dans les 
industries. 

Contraintes 

L'agriculture dans la vallee du fleuve Niger, et particulierement dans la zone d'etude detaillee, 

fait face it plusieurs difficultes : 

• les aleas climatiques qui se manifestent par des secheresses repetitives que 
connait la zone affectent negativement les recoltes et ressources naturelles, 
notamment retirement excessif du fleuve Niger; 

• la baisse de fertilite des sols dont la consequence immediate est la faiblesse des 
rendements; 

• la pression parasitaire qui, certaines annees, se transforme en fleau par la 
destruction des recoltes et des paturages (cas de la campagne 2004-2005 avec 
I'infestation par les criquets pelerins); 

• I'extension des superficies cultivees touchant des terres marginales conduisant it 
la reduction de la duree des jacheres et ayant pour consequence la baisse de la 
production agricole par habitant; 

• I'apparition, depuis la seconde moitie des annees '80, et la colonisation du lit 
moyen du fleuve, y compris ses bras en activite par des plantes envahissantes 
comme la jacinthe d'eau; 

• I'ensablement progressif du fleuve en raison de la degradation acceleree du 
milieu; 

---------------------Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillE§e 05-13489 



Etude sur I'agriculture Page 49 
~--~--------------------------------------------------~---

• I'enclavement des zones de production inherentes a I'enclavement de toute la 
vallee du fleuve, corollaire du manque d'infrastructures modernes de communi
cation; 

• Ie faible maYtrise des ressources en eau de surface en raison de I'insuffisance de 
politiques de retenue et de grands barrages; 

• Ie faible developpement des infrastructures de base: pistes de desserte, routes, 
adduction d'eau potable, electrification villageoise; 

• I'insuffisance du mecanisme de financement de I'agriculture; 

• Ie faible niveau de formation technique des populations et Ie faible taux de 
scolarisation des jeunes filles constituent des facteurs limitant pour Ie transfert de 
technologie et Ie developpement des capacites des organisations paysannes; 

• I'insuffisance, voire I'absence, de techniques modernes de stockage et/ou de 
conservation des produits agricoles; 

• la faible organisation des differents acteurs retardant la modernisation des activi
tes de production, de commercialisation et de transformation agroalimentaire a 
I'echelle industrielle. 

Au plan institutionnel et juridique il faut relever : 

• la coordination et I'harmonisation des activites sont tres difficiles en raison de 
I'instabilite et la multiplicite des institutions chargees de promouvoir I'agriculture; 

• la deconcentration et la decentralisation tres recentes de I'administration limitent 
I'efficacite des interventions; 

• I'existence d'un arsenal juridique inconnu des principaux acteurs et d'application 
difficile entrainant la fraude. 

Au plan socio-economique : 

• la marginalisation des activites agricoles des femmes; 

• Ie cadre macroeconomique national fragile a des repercussions negatives sur 
I'agriculture de la zone; 

• Ie coat eleve des facteurs de production importes; 

• I'absence de normes au plan national pour les differents produits; 

• la fragilite du cadre macroeconomique nigerien en general; 

• I'insuffisance de structures nationales de formation en matiere d'agro-industrie. 
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Les principales forces ou atouts sont : 

• la volonte politique pour developper I'agriculture irriguee dans la vallee du fleuve 
Niger; 

• la richesse en eau de surface; 

• la forte diversification des cultures notamment irriguees; 

• I'existence de nombreuses structures paysannes susceptibles d'ameliorer la pro
duction agricole; 

• I'existence d'un important marche de consommation que constitue la CUN, mais 
aussi les villes en croissance comme Tera, Tillaberi et Ayorou; 

• la decentralisation administrative pouvant creer des conditions favorables d'une 
bonne organisation de I'activite agricole; 

• I'emergence de nouveaux operateurs economiques et d'entrepreneurs suscep
tibles d'insuffler une nouvelle dynamique a la commercialisation et a la transfor
mation des produits agricoles; 

• I'existence de structures d'encadrement et de representation des commeryants 
pretes a fournir des services de proximite; 

• Ie coOt direct de la main-d'reuvre assez competitif dans les industries; 

• les avantages speciaux offerts aux promoteurs industriels transformant les pro
duits agricoles par Ie Code des investissements. 

Potentialites 

L'analyse du potentiel agricole de cette zone devra etre faite au niveau de ses aspects les plus 

marquants dans I'impossibilite d'examiner de matiere exhaustive toutes les potentia lites compte 

tenu de leur importance numerique et de leur vari€M~. A cet effet, il a ete retenu les principaux 

aspects suivants : 

• la volonte des producteurs a ameliorer leur condition de vie; 

• la reconnaissance des droits fonciers des agricultures a travers les principes 
d'orientation du Code Rural et leurs textes d'application; 

• la creation des chambres d'agriculture pour assurer une meilleure representation 
du monde agricole; 

• I'adoption par Ie Gouvernement des Strategies de Reduction de la Pauvrete, de 
Developpement Rural et de Developpement de I'irrigation; 
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• la formalisation du systeme financier rural decentralise propre a promouvoir les 
investissements dans Ie secteur agricole; 

• les opportunites offertes par I'integration sous-regionale pour I'exploitation en 
commun des ressources, d~nt celles de I'agriculture (I'UEMOA, Ie CEDEAO, la 
CEN-SAD, I'ABN, I'ALG); 

• la vallee du fleuve Niger est plus nantie en ressources hydriques (pluies, et 
fleuve et ses affluents) mobilisables pour I'irrigation; 

• Ie besoin important en diverses cereales (mil, sorgho et ma'is); 

• les resultats accumules par la recherche agronomique et adoption des technolo
gies encore faibles; 

• les perspectives de placement du niebe du Niger sur les marches du Nigeria, 
Benin et Ghana; 

• les conditions climatiques et edaphiques de la vallee sont favorables a la culture 
du sesame; 

• I'arachide est un potentiel important d'economie de devise pourvu que la politique 
de son developpement puisse etre lancee par les autorites. Les industries pour
raient etre develop pees en vue de sa transformation en huile menagere et en 
tourteaux pour I'alimentation d'appoint du cheptel; 

• la filiere riz innove (existence d'un centre de prestation de service et creation d'un 
observatoire de la filiere); 

• la filiere oignon est surtout develop pee dans les regions de Tahoua et d'Agadez. 
II est cultive dans la zone d'etude detaillee et son developpement est possible. Le 
decalage entre les calendriers culturaux entre les regions est un atout indeniable 
capable d'assurer la regularite de I'offre de I'oignon nigerien sur les marches de 
la sous-region; 

• actuellement 82 % de la production nationale est realisee au niveau de la seule . 
region de Diffa. Sa production dans la zone d'etude pourrait etre commercialisee 
plus rapidement dans les pays situes a I'ouest du Niger; 

• Ie Niger est importateur de fruits qu'il est en mesure de produire. 
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ANNEXE 1 

Liste des personnes rencontrees 
et compte rendu des entretiens 



LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

• Mamalo Abdoulkarim, secretaire permanent du Code Rural 

• Zakari Issoufou et Yves Chunleau, respectivement directeur et conseiller technique au 
PAFRIZ 

• Barmo Salissou, bureau d'etudes SENAGRHY 

• Harou Abdou, directeur regional de I'amemagement du territoire et du developpement commu
nautaire (DRAT/DC) a Tillaberi 

• Chef d'antenne PIP2 Tillaberi 

• Secretaire general adjoint au Gouvernorat de Tillaberi 

• Chef de service regional du Genie rural a Tillaberi 

• Attikou Amadou, ABC-l:cologie a Tillaberi 

• Tahirou Issaka, directeur regional de I'agriculture 

• Directeur regional du Developpement Social de Tillaberi 

• Chef de service regional de I'ONAHA a Tillaberi 

• Chef de canton d'Ayorou 

• Ingra Fanfoni, chef du village de Sanguile (entoure de 5 administres) 

• Moribane Daouada, presidente du groupement feminin API a Seno (avec 4 femmes membres) 

• EI hadj Sourguia Boulwahidou et Bagna Karidjo, representants du chef de village de Seno 
(entoures de 15 villageois) 

• Sayata Habsou, Mariama Ousseini, Guita Idrissa, Mintia Salou et Hamsata Amadou, presiden
tes des groupements feminins de Kandadji (en presence de 16 femmes) 

• Chef de village de Kandadji (entoure de 20 administres hommes) 

• Tihou Souhai et Fadimata Bonkaney, presidentes de groupements feminins de Sanguile (en 
presence de 23 femmes) 

• Boubacar Ibrahim, chef de poste agricole d'Ayorou 

• Moussa Yahaya, chef du village de Gayya (entoure de 23 producteurs) 

• Hassane Ounteni, chef du village de Kolmane, et 3 villageois 

• Zakarya MounkaHa, chef du village d'Alkondji (entoure de 2 personnes) 

• Maliki N'Djouga, chef de village de Weizebangou (entoure de 4 producteurs) 



• Chef de service de I'Environnement de Say 

• Chef de service du Plan de Say 

• Chef de service agricole de Kollo 

• Chef de service Statistiques agricoles a la Direction de l'Agriculture a Niamey 



COMPTE RENDU DES ENTRETIENS 

• Mamalo Abdoulkarim, secretaire permanent du Code Rural, 08-06-2005 

Le texte actuellement applique est la loi no 68/28 qui fixe les modalites de mise en valeur et de 
gestion des amenagements hydroagricvoles realises par l'Etat du Niger. 

Le Code Rural a introduit depuis 1999 un projet de loi pour tenir compte des evolutions, mais Ie 
projet n'est pas encore adopte. 

• Zakari Issoufou et Yves Chunleau, respectivement directeur et conseiller technique au 
PAFRIZ, 18-07-2005 

Nous travaillons avec 10 cooperatives rizicoles : Saga, Sadia aval, Karma, Koutoukale, Namade 
Goungou, Lato, Darberi, Daykena, Toula et Djamba. 

Neuf cooperatives appartiennent au Centre de Prestation de Services (CPS) misen place en 
2003 qui dispose d'un comite de pilotage, et son siege est a Tillaberi. 

Actuellement Ie CPS s'occupe de I'appui a la comptabilite, la gestion de I'eau et I'appui juridique. 

L'aspect credit, malgre son importance, n'est pas pris en compte. En fait, il y a une rupture entre 
les cooperatives et Ie systeme bancaire formel. 

Cependant, nous avons pu avoir un fonds de garantie pout les cooperatives partenaires avec un 
taux d'interet de 11,5 % sur 5 ans (soit 10 campagnes) contre 18 % a 19 % sur 3 ans pratique 
par les banques de la place. 

L'observatoire de la filiere vise a installer un systeme d'information dans des conditions qui assu
rent sa perennite (qui paie cette information). 

Politique de fourniture d'intrants 

La centrale d'approvisionnement vend les dons d'engrais reyu par Ie gouvernement nigerien a un 
prix inferieur a celui du marche, ce qui decourage les prives. Par exemple, Biochem a quitte Ie 
Niger. Cette situation profite aux fraudeurs et autres usuriers, et oblige les producteurs a hypo
thequer leur recolte. 

Pour nous, Ie barrage doit avoir deux consequences positives: 

• maintien d'une lame d'eau suffisante a I'etiage pour permettre I'irrigation des peri metres en 
aval; 

• maintien d'une crue artificielle pour permettre de mener des cultures de decrue qui alimentent 
les families pendant la periode de soudure. 

L'autoconsommation du riz (y compris Ie don et la zakat) est estimee a 50 %. 

• Sarmo Salissou, bureau d'etudes SENAGRHY 

Les cooperatives sont prenantes des conseils exterieurs tant que c'est un projet qui paie Ie 
prestataire. Les cooperatives avancent I'insuffisance de tresorerie pour prendre en charge des 
interventions des operateurs prives sur les amenagements. 



Personnellement, je pense que beaucoup de cooperatives ne veulent pas une gestion transpa
rente. 

Nous avons I'experience de la gestion de I'eau sur un certain nombre de perimetres. 

Notre intervention a permis un bon entretien du reseau, une equite dans la distribution de I'eau et 
un gain sur les frais d'electricite de la station de pompage a meme de payer notre prestation. En 
fait, Ie producteur ne demande pas la reduction de la redevance. Le meilleur perimetre 
aujourd'hui est celui de Toula ou Ie nouveau president de la cooperative est soucieux de I'ame
lioration du fonctionnement du perimetre. 

• Harou Abdou, directeur regional de I'amlmagement du territoire et du developpement 
communautaire (DRAT/DC) it Tillaberi - 07-08-2005 

Projets existants : 

• Promotion de I'irrigation privee, phase II; 
• Projet d'appui a la filiere riz (PAFRIZ); 
• Projet Mesures Anti-erosives (PMAE); 
• Projet d'actions communautaires (PAC) base a Say; 
• Projet Lutte contre la Pauvrete (LUCOP) base a Niamey intervenant a Fillingue Sansane 

Haoussa; 
• Projet Cooperation Decentralisee (Filingue et Oual/am); 
• Projet Developpement Local (PDL T) Torodi, Say. 

ONG: 

• Plan international Niger; 
• World Vision; 
• Association Nigerienne de Volontaire du Developpement Rural; 
• LIJX Developpement; 
• CARE International. 

• Chef d'antenne PIP2 Tillaberi - 01-08-2005 

L'antenne vient d'etre instal/ee. Auparavant, c'etait celie de Niamey qui s'occupait de la region de 
Tillaberi. Je me suis rendu dans certains sites. J'ai ete emerveille par les femmes productrices 
de tom ate de Guesse (Ouallam). Les femmes de Gotheye et de sokoira sont productrices 
d'oignon. Pour conserver leur recolte, el/es sechent les feuilles et les bulbes ecrases. 

• Secretaire general adjoint au Gouvernorat de Tillaberi - 01-08-2005 

Merci pour votre visite de courtoisie. C'est I'une des rares fois que nous recevons une mission du 
Programme. Je peux vous affirmer que nous comptons beaucoup sur ce barrage. 

• Chef de service regional du Genie rural it Tillaberi - 02-08-2005 

Le barrage resoudra les problemes d'eau d'irrigation a I'etiage. 

" nous faut depasser I'irrigation du riz par submersion. De plus, la taille des parcel/es doit passer 
de 0,25 a 1 ha pour permettre de produire pour Ie marche. J'ai une bonne appreciation du bar
rage de Bague (Burkina Faso). 

Si l'Etat du Niger doit confier la supervision de la gestion des perimetres a I'ONAHA, il Y a lieu de 
la relancer. De plus, les structures privees sont a impliquer. J'estime que les unites de transfor-



mation des recoltes meritent de voir Ie jour; je pense a la tomate dont la production est maitrisee 
par les populations. N'oublions pas I'alimentation des animaux, car nous importons les graines 
de coton, Ie son de ble, etc. 

Si Ie barrage n'est pas realise, la vie va etre tres difficile, car I'ensablement du fleuve va se pour
suivre et nous sommes en zone du socle avec peu d'eau souterraine. 

Certains habitants ont quitte pour s'instal/er dans la zone de AT Noma (Say). 

II est prevu de rehabiliter les amenagements hydroagricoles de Firgoun avec Ie financement du 
Programme Special du President de la Republique. 

• Attikou Amadou, ABC-Ecologie, Tillaberi 

L'ONG ABC-Ecologie intervient depuis I'an 2000 dans la zone d'Ayorou. 

Les hommes produisent en irrigue de la patate douce, de I'oignon, du poivron et du tabac. 

Les femmes plantent Ie chou, et Ie sesame sera introduit pour Ie compte de cel/es-ci. Nous 
essayons des microdoses d'engrais sur les cultures irriguees. 

Avec Ie deficit alimentaire de cette annee 2004, la variete de sorgho IRAT 205 est vulgarisee sur 
les sites irrigues des iles et nous avons fait deux recoltes (rendement: 1,5/ha/recolte sur 
100 ha). 

En culture pluviale, nous faisons la promotion des semences ameliorees du mil HKP et la col
lecte des eaux de ruissel/ement. 

• Tahirou Issaka, directeur regional de I'agriculture - 02-08-2005 

L'agriculture pluviale rencontre de serieuses difficultes: problemes de fourniture d'intrants 
(engrais, pesticides, semences ameliorees). L'Etat n'assure pas Ie recrutement du personnel, 
alors que Ie personnel en place est entrain de partir ala retraite anticipee. L'actif agricole ne peut 
plus nourrir Ie nombre de personnes a sa charge. Ce n'est pas avec I'hilaire qu'on va renverser 
cette situation. 

Pour parler de la region, il y a a reflechir et reorganiser la coordination des actions de develop
pement. 

Le barrage de Kandadji est un vieux projet, et recemment on en a parle aux journees de I'eau 
tenues a Til/aberi. Ce programme devra mettre I'accent sur les cereales (riz, sorgho et maTs) qui 
occuperait 60 % des superficies pour degager des productions commercialisables et contribuer 
sensiblement ala securite alimentaire. Le programme doit promouvoir de nouvelles technologies 
comme par exemple Ie travail du sol. 

Le Programme doit eviter I'experience de la mauvaise gestion des peri metres irrigues. Je souli
gne qu'a ce propos, Ie producteur n'est fautif; ce sont les techniciens et autres cadres qui ont 
cree des problemes aux structures de gestion. 

• Directeur regional du Developpement Social de Tillaberi - 02-08-2005 

Les principales ONG qui interviennent sont : 

• ABC-Ecologie qui vulgarise Ie sorgho irrigue dans les zones insulaires, organise la recupera
tion des terres et fait des prets de campagne pour I'achat des intrants (engrais); 



• Vision Mondiale fait la promotion des cultures de contre-saison a Diadia et Kokomani. 

Dans chaque villClge, des groupements feminins existent et la ville de Tillaberi en renferme 72 
qui ont forme 4 federations et une union. Les groupements feminins des centres urbains sont 
generalement surendettes. II y a un groupement feminin de production et de transformation de 
I'oignon a Sakoira. Les jeunes femmes preferent I'embouche des ovins et les femmes assez 
agees menent Ie petit commerce. Les femmes pratiquent les cultures de contre-saison sans dis
tinction de categories d'age. La Direction du Developpement Social reclame qu'une fraction des 
terres amenagees par l'Etat soit attribuee aux femmes. II y a un engouement pour les cultures 
maraicheres, mais il y a un manque de specialisation. 

Les structures de financement se resument aux caisses API en rapport avec ABC-Ecologie et 
Ta'imako. Les caisses font des prets avec un taux d'interet de 1 % a 2 % par mois, soit 12 % a 
24 % par an. Le Programme Special du President de la Republique applique un taux de 1 % par 
an. Nous avons voulu travailler avec Ta'imako, mais elle a ete defaillante. La caisse API est tres 
decentralisee. 

Dans Ie cadre de la Fete de I'eau, il y a eu recemment une conference sur Ie barrage de 
Kandadji. Ce barrage va engendrer Ie deplacement des populations et iI y aura des problemes 
de cohabitation et de terres. Si nous devons intervenir, nous demandons un renforcement. 

• Chef de service regional de I'ONAHA a Tillaberi - 03-08·2005 

Notre office s'occupe des AHA realises par I'Etat. II y a 14 perimetres totalisant 4144 ha avec un 
rendement moyen en riz paddy de 4,5 tlhal campagne. On estime qu'un tiers de cette production 
est commercialise. Les cooperatives commandent les engrais aupres des fournisseurs prives. 
Par campagne, les besoins sont de 755 t de triple 15, 625 t d'uree et de 5 309 pots de desher
bant. La demande d'engrais est satisfaite a 90 % et celie en desherbants a 62 %. 

Le fleuve est vraiment menace ainsi que les investissements realises. En effet, sur 
14 perimetres, 7 ont de graves difficultes d'irrigation en campagne saison seche, et si la situation 
ne s'ameliore pas, les perimetres de Sona-Lossa (367 ha), Daykeina (120 ha), Dayberi (350 ha) 
et Djambala (621 ha) seront amenes a faire une seule campagne. 

Le recouvrement des redevances a beaucoup evolue. En 2002, les cooperatives rizicoles de 
notre secteur avaient 400 millions d'impayes aupres d'exploitants cooperatifs, y compris ceux 
decedes ou ayant quitte les perimetres. Aujourd'hui, il reste 200 millions. Toutes les cooperatives 
se sont engagees a recuperer progressivement ses arrieres (5 % a 10 % par campagne selon la 
cooperative) et sans faire de nouvelles dettes. Le taux de recouvrement est de 95 % et celles de 
Toula, Yelwani, Diomana et Djambala realisent 100 %. 

Nous avons entendu parler du barrage de Kandadji 9a fait plus de 20 ans. L'espoir reside en 
!'introduction de nouvelles cultures (pomme de terre, maralchage) pour augmenter la production 
commercialisable, developper un systeme de transformation des produits et introduire de nou
velles technologies (irrigation, repiquage et battage de riz). Un tel programme engendrera 
I'apparition de nouveaux partenaires et devra developper de nouvelles approches en privilegiant 
des options economiques (au moins 1 ha par chef d'exploitation). Presentement, il ya des prives 
Gusqu'a 50 %) sur des peri metres periurbains. Actuel/ement, Ie PAFRIZ apporte un appui a la 
gestion des cooperatives et aide a la mise en place d'un Centre de Prestation de Services. Nos 
rapports etaient penibles au debut; maintenant, les responsables du centre ont compris que 
I'ONAHA est a la recherche de synergie. La degradation des peri metres est une realite, mais ce 
sont les cooperatives qui en ont la charge. L'Etat nigerien doit prendre un acte pour les amener a 
assurer cet entretien, car I'exploitant paye sa redevance; donc, la fa ute revient au bureau de la 
cooperative. 



Notre experience sur les cultures maraTcheres se resume au perimetre de Tillakaina qui produit 
principalement Ie haricot vert, Ie melon et la tomate pour I'exportation. Cette derniere a un certain 
professionnalisme et des moyens pour garder sa clientele. II faut une bonne connaissance des 
marches locaux, regionaux et internationaux qui exigent la regularite, la qualite et la competiti
vite. 

• Le chef de canton d' Ayorou - 03-OS·2005 

Le barrage engendrera la perte des terres cultivees en riz fluvial. Des missions sont passees ici 
et nous disons que les responsables de ce travail tiennent a leurs promesses, car il ne taut pas 
faire demenager les populations et les abandonner; c'est 9a qui fait peur aux gens. II faut ressor
tir en detail la zone d'influence, notamment sur Ie canton d'Ayorou. En cas de deplacement, Ie 
recasement serait mieux sur les sols sableux pour des raisons d'assainissement 

Sans Ie barrage, ce que nous vivons aujourd'hui nous inquiete pour I'avenir. Nous fondons 
I'espoir que les difficultes actuelles des populations trouveront leurs solutions (securite alimen
taire). La taille des parcelles sur les amenagements hydroagricoles devra tenir compte de la taille 
des families (0,30 ha pour 5 personnes, 0,50 ha pour une famille de 10 personnes). En effet, les 
riverains du fleuve se nourrissent de mil et Ie riz est vendu meme presentement. Pour 
I'organisation des producteurs, il est preferable de donner la liberte aux producteurs. Les grou
pements ou cooperatives de production peuvent s'organiser autour des cultures d'oignon, de 
mars, de sesame, de patate douce, du manioc et du sorgho. C'est bien de produire, mais il faut 
prevoir les problemes de conservation et de vente. Par exemple, I'oignon coOte 4 000 Fcfa Ie sac 
a la recolte et au mois de juillet, il passe a 15 000 Fcfa. A ma connaissance, ABC-Ecologie fait 
des prets aux groupements. 

J'insiste sur la formation des producteurs et, de plus, I'encadrement actuel est a ameliorer. II 
nous faut des specialistes 

• Ingra Fanfoni, chef du village de Sanguile (entoure de 5 administres) - 04-0S-2005 

Nos principales cultures sont : 

• Ie mil et Ie sorgho destines totalement a I'autoconsommation; 
• Ie riz (50 % est vendu); 
• Ie niebe (80 % mis en vente); 
• I'oignon, la patate douce, Ie manioc, I'oseille et Ie gombo sont entierement destines au mar

che. 

Cette annee, Ie village a re9U un don en semences ameliorees de mil (300 kg) et de sorgho 
(25 kg). Pour traiter nos semences, nous achetons les fongicides au marche. Les engrais sont 
appliques uniquement sur les cultures de contre-saison qui sont en extension dans Ie village. Les 
semences ou plants d'oignon sont achetes (la mesure de bOlte de cafe de semences d'oignon 
coute 3 500 Fcfa) et les boutures de patate douce sont offertes gratuitement par les voisins. Les 
groupements feminins re90ivent des credits de API par ABC-Ecologie. Le projet agro-sylvo
pastoral nord TiUaberi a donne quelques formations (fumure, parcage et confection de cordons 
pierreux). 

Nous attendons du barrage une augmentation de la production, une diversification des cultures 
et I'introduction de nouvelles technologies (motoculteurs, tracteurs, appareils et produits de trai
tement et plus d'unites de culture attelee). Le village dispose 20 UCA et de 5 motopompes. Sur 
les nouveaux amenagements agricoles, les groupements villageois peuvent evoluer en coopera
tive de production. Nous aurons aussi besoin de formation: organisation cooperative, alphabeti
sation, gestion du credit et de perimetre, et techniques culturales. Les parcelles a attribuees 
devraient une taille variant de 0,50 a 1 ha. 



En cas de deplacement du village, nous resterons dans Ie canton de Dessa, sur terre dunaire et, 
si possible, au bord du lac. 

• Moribane Daouada, presidente du groupement feminin API it Seno (avec 4 femmes 
membres) - 04-08-2005 

A Seno, il y a deux groupements feminins : Ie groupement Irkoy Albarka Dan qui travaille avec 
API cree en 2000 avec 30 membres, et dont je suis presidente, et celui appuye par EIP Canada 
(t:cole Instrument de Paix) cree en 2004 avec 80 femmes. Notre groupement exploite environ un 
quart d'hectare et produit de I'oignon (15 sacs), de la patate douce (25 sacs) et un demi sac d'ail. 
Quatre-vingt-dix pour cent de cette production est destinee au march€!. Les productions 
secondaires sont Ie gombo (en saison de pluies), la carotte, la tomate, I'aubergine, la laitue, la 
pomme de terre et Ie poivron. Le groupement a achete environ 65 kg d'engrais au march€!, mais 
I'autre groupement a eu un don. Les produits a conserver sont seches au soleil. 

Le groupement dispose d'une motopompe, 5 arrosoirs, 5 rateaux, 2 brouettes 14 binettes et 
5 foyers ameliores. Monsieur Omar Ba, pepinieriste, assure notre encadrement. Les credits sont 
accordes par API, EIP et TaTmako (Ies montants octroyes sont de I'ordre de 150000 Fcfa). 

Nous souhaitons culliver du sesame, des arbres fruitiers (manguiers, goyaviers, papayers, et Ie 
legume-feuille Moringa) sur au moins 5 ha. Nous n'avons re9u aucune formation jusqu'a present, 
et notre requete se rapporte aux formations en techniques culturales et gestion; ainsi, notre 
groupement pourra devenir une cooperative. Si notre domaine d'exploitation s'agrandit, nous 
aurons besoin de motoculteurs et de moulins a grain. 

• EI hadj Sourguia Boulwahidou et Bagna Karidjo, representants du chef de village de 
Seno (entoures de 15 villageois) - 04-08-2005 

Les productions habituelles sont celles de cereales (riz, sorgho et mil), dont les rendements sont 
en baisse depuis 20 ans, et les cultures irriguees (poivron, courge, tomate, ma'is et sorgho -
variete IRAT 205 introduit en 2005). Les semences d'oignon et de tomate sont achetees. 
L'utilisation des engrais est generalisee ici (en moyenne 5 sacs par exploitant), sur Ie riz notam
ment. Les groupements fonctionnels sont au nombre de trois: ANPIP (30 membres), EIP 
(80 membres) et API (32 membres). 

Le barrage devrait nous permettre d'augmenter les volumes de production des cultures existan
tes et d'en introduire de nouvelles (ail, pomme de terre, poivron vert, chou, oignon violet de 
Galmi, sesame et cultures d'exportation), et d'apporter de nouveaux mai9riaux de travail plus 
performants que la charrue bovine. En effet, il y a iei 3 a 4 paires de beaufs pour la traction par 
famille (tracteur), et dans Ie village, on compte au moins 200 motopompes. Si on doit no us placer 
sur des peri metres rizicoles, selon la taille de la famille, la superficie a attribuees serait de 0,5 a 
2,5 ha. 

Dans Ie village, il y a des brigadiers phytosanitaires et des paysans formes au Centre de Forma
tion des Jeunes Agriculteurs de N'Dounga pres de Niamey, et depuis rien. Toutes ces formations 
se sont montrees utiles. Nos financements proviennent de API et de ANPIP, mais des problemes 
de remboursement existent, surtout cette annee (2004) de mauvaise recolte. 



• Sayata Habsou, Mariama Ousseini, Guita Idrissa, Mintia Salou et Hamsata Amadou, 
presidentes des groupements feminins de Kandadji (en presence de 16 femmes) - 05-
08-2005 

Les groupements sont : 

• Banouna (24 membres) cree en 1995; 
• Alhamdoulilaye (25 membres) cree en 1997; 
• Albarka (18 membres) cree en 1997; 
• Souri (15 femmes) cree en 1997; 
• Artisanat feminin et Jardinage. 

Les groupements produisent du gombo en saison des pluies et font Ie maraichage (oignon, 
patate douce, poivron et courge). Nos groupements disposent de petits outils de jardinage et une 
motopompe pretee, et achetons Ie carburant. Les deux tiers des productions sontdestines a la 
vente, et les groupements exercent Ie petit commerce. Chaque groupement a son propre terrain, 
mais iI s'agit de terres pretees. API finance 3 groupements et TaImako un seul. 

Nous voulons exploiter de plus grandes superficies et cultiver de I'ail aussi. Nous voulons des 
appuis en materiel (motopompe, motoculteur, moulin a grain) et en semences ameliorees. Nous 
n'avons re9u aucune formation, sauf Ie groupement Artisanat qui a meme participe a des exposi
tions internationales. Les formations en gestion, techniques culturales, protection sanitaire et 
activites artisanales sont souhaitees 

• Chef de village de Kandadji (entoure de 20 administres hommes) - 05-08-2005 

Les productions de mil et de sorgho sont totalement autoconsommees. Celles du riz et du 
manioc sont respectivement sont vendues a hauteur de 70 % et 90 %. Les productions d'oignon, 
de patate douce, de courge, de poivron et de tomate sont entierement amenees aux marches. 
Les engrais mineraux sont achetes au marche a 12500 Fcfa Ie sac de 50 kg Les semences de 
riz, mil et sorgho proviennent des greniers, et pour Ie reste on achete. Les cultures irriguees sont 
meilleures; les rendements du mil sont en baisse a cause de la secheresse. Nous n,avons pas 
re9u de formation, sauf recemment dans Ie domaine de I'irrigation avec ANPIP et API/ABC
Ecologie. La formation technique en gestion, lutte phytosanitaire et I'utilisation des herbicides 
nous aidera beaucoup dans nos activites. 

C'est vrai qu'avec Ie barrage, nous perdrons notre village actuel. Nous attendons beaucoup de 
cette realisation pour augmenter nos productions (extension des superficies irriguees, des pro
ductions commerciales et creation de vergers) et nos equipements (tracteur, motoculteurs appa
reils de traitement). Actuellement, Ie village dispose des outils traditionnels, des unites de culture 
attelee (2 a 4 par famille), des motopompes (1 a 2 par famille) et de plus de 100 motopompes. 
Anterieurement, on avait aucun appui, mais maintenant API octroie des credits pour I'achat des 
engrais, de I'essence, d'une motopompe. Nos principaux problemes sont les oiseaux granivores, 
les sauteriaux, la mineuse de I'epi de mil, la secheresse et Ie manque de moyens financiers pour 
acheter les engrais. 

En cas de relocalisation du village, nous resterons dans Ie territoire du canton de Dessa et Ie 
village voudrait avoir sa propre cooperative. 

• Tihou Souhai et Fadimata Bonkaney, presidentes de groupements feminins de Sanguile 
(en presence de 23 femmes) - 05-08-2005 

II Y a deux groupements, soit Tazider (avec 25 femmes) et Tihoussay (22 membres), tous crees 
en 2001. 



Le Projet PASP nous a aide iii amenager un terrain prete par Ie chef de village ou nous produi
sons Ie gombo. La production est III 80 % vendue aux marches d'Ayorou et de Sanguile sans 
difficulte. De plus, les femmes ont cotise chacune une tasse de gombo secM que nous avons 
vendu et constitue un fond et avec I'aide toujours du PASP. Les deux groupements ont cree une 
banque cerealiere avec 21 sacs en 2001. La banque est toujours operationnelle. En saison 
seche, les groupements produisent des plants forestiers dans la pepiniere. Avant Ie projet, on ne 
connaissait que les travaux menagers dans les foyers. 

Avec Ie barrage, nous voulons produire Ie manioc, la patate douce, Ie poivron, Ie piment et I'oi
gnon avec de nouveaux moyens de travail (tracteur pour terres lourdes, motoculteurs, moulins III 
grain, credit pour petits commerces et embouche des animaux) et disposer de I'eau potable. Les 
formations desirees : techniques culturales, gestion en vie associative, techniques de conserva
tion et protection phytosanitaire des cultures. Les principales contraintes sont Ie deficit alimen
taire limitant la capacite de travail, Ie manque de credit et les chenilles qui attaquent nos cultures. 

• Boubacar Ibrahim, chef de poste agricole d'Ayorou - 06-08-2005 

J'ai beneficie d'un petit appui de la FAO pour mener des enquetes agricoles au niveau du poste 
et voici les principaux elements: 

• riz fuvial : 9712 ha (700 kg /ha); 
• mil associe au niebe : 28 OOOha (270 kg/hal; Ie niebe est cultive plus par les femmes; 
• sorgho: 12700 ha (900 kg I hal; 
• sesame en association avec Ie gombo cultives par les femmes: 570 ha; 
• oignon: 1 800 ha (1,5 Vha); 
• patate douce: 900 ha (2 Vha); 
• manioc: 2 500 ha (2 Vha; 
• orge: 93 ha (3 Vha). 

Les perspectives pour I'agriculture pluviale sont vraiment difficiles: beaucoup d'oiseaux grani
vores, secheresse et sauterelles. II y a une unanimite sur les cultures irriguee; en 2004, seuls les 
producteurs ayant opere une irrigation de complement ont pu recolter du riz. Actuellement, il y a 
un probleme foncier, car les terres bordant Ie fleuve appartiennent III un nombre limite de families 
et on enregistre des cas de vente de terre. 

Les producteurs sont organises en groupements polyvalents; dans la ville d'Ayorou, il y en a 29 
dont 12 tres actifs. 

Les equipements dont nous disposons sont : 

• 27 motopompes du Programme Special du President de la Republique; 
• 8 motopompes de I'ANPIP; 
• au moins une unite de culture attelee par famille dans les Hes; 
• 4 ULV; 
• 2 tracteurs en location; 
• 3 motoculteurs en location; 
• un appareil de traitement phytosanitaire III moteur. 

Le Programme Kandadji permettra de realiser beaucoup de choses dans Ie domaine agricole, 
mais apres une periode d'adaptation. Cependant, il faut une bonne organisation (cooperative par 
exemple), introduire de nouvelles technologies de travail du sol et de lutte phytosanitaire, intro
duire de nouveau materiel vegetal (ma'ls, sorgho, tomate, oignon) et penser aux problemes relies 
iii la commercialisation. II ne faut pas imposer les cultures aux producteurs, car j'ai vecu cette 
experience sur Ie peri metre de Konni. Les femmes veulent travailler, mais elles sont confrontees 
au retrait des lerres. 



Le Programme pourra renforcer Ie nombre de tracteurs. L'agriculture c'est bien d'en parler, mais 
elle ne peut pas avancer sans credit lie a une activite bien precise. 

• Moussa Yahaya, chef du village de Gayya (entoure de 23 producteurs) - 08-08-2005 

Les cultures pluviales, par ordre d'importance, sont Ie mil, Ie sorgho, Ie niebe, I'arachide, I'oseille, 
Ie gombo et Ie sesame. Les cereales sont consommees par les families, et 95 % du niebe est 
destine aux marches (Ayorou ou Bankilare), mais Ie transport est penible par manque de route. 
Nous cultivons aussi la laitue, la pomme de terre, Ie chou, I'aubergine, la carotte, la tomate et la 
citrouille, mais les prix de vente sont bas. 

Ici, seul Ie materiel agricole traditionnel est utilise et il n'y a aucune structure de credit qui nous 
aide, et I'engrais n'est utilise malgre les besoins. En cas de bonne recolte, les semences sont 
conservees et, dans Ie cas contraire, on achete au marche. Les semences de cultures marai
cheres sont achetees a Niamey a I'occasion de deplacements. II y a dix groupements mis en 
place par la SNV, Ie BALD, Ie PASP et Ie CADEL T. 

Le projet du barrage de Kandadji, on en entend parler depuis Ie President Kountche; si Ie bas 
fonds, ou nous faisons les cultures maraicheres et Ie niebe de decrue, est totalement inonde 
qu'est que nous allons devenir? Mais comme il y 'aura de I'eau, avec Ie projet, on trouvera autre 
chose. Notre souhait que Ie projet introduise de nouveaux moyens de travail (unite de culture 
attelee, tracteur, appareils de traitement phytosanitaire, des pompes a motricite humaine Niya da 
Kokari) et etablisse Ie credit agricole. Jusqu'a present, il n'y a eu aucune formation et son besoin 
se rapporte a I'utilisation d'engrais, la preparation du sol et I'utilisation de nouveau materiel. 

• Hassane QuntEmi, chef du village de Kolmane, et 3 villageois - 09-08-2005 

Les femmes cultivent, en saison des pluies, les cereales (mil, sorgho), Ie niebe, I'oseille, Ie gom
bo, I'arachide et Ie sesame. Dans Ie bas fonds, iI y a des cultures maraTcheres (tomate carotte, 
aubergine, chou, pasteque et maTs). Les productions des cultures pluviales diminuent a cause de 
la secheresse et des parasites, et meme celles des cultures irriguees en raison des pertes de 
terre par erosion des berges du Gorouol et d'insuffisance d'eau. 

Les ventes sur les marches d'Ayorou, Teguey et Bankilare sont rares par manque de route. Le 
besoin en engrais est reel, mais il y a un manque d'approvisionnement. En cas de bonne recolte, 
une partie est conservee com me semence sinon il faut recourir au marche. En 2005, deux 
projets (CADEL T et CNEDD) et une ONG (BOOGOU) nous ont appuye pour les semences de 
mil, mais il y aura un manque de semence pour Ie niebe de decrue. 

Nous avons ete sensibilises a Tillaberi sur I'importance des organisations paysannes, mais 
jusqu'a present, aucune realisation (il y a deux groupements dans Ie village). S'il y a constam
ment de I'eau dans la riviere apres Ie barrage, Ie riz, les cultures maraicheres et surtout Ie niebe 
peuvent etre cultives. Mais nos terres sont argileuses, il faut des equipements consequents 
(unite de culture attelee, tracteur, motoculteur) et former les producteurs pour leur utilisation. Par 
Ie passe, des brigadiers phytosanitaires et des dresseurs de bovins pour la traction attelee ont 
ete formes. La caisse ASKIA, dont Ie siege est a Kolmane, finance Ie petit credit. 

Les groupements feminins de Kolmane ont des champs collectifs et produisent du sesame, du 
sorgho et du gombo. En saison seche, elles irriguent I'oignon et la laitue. Elles organisent la 
vente au village, au marche d'Ayorou et meme a Niamey. Les femmes sont interessees par Ie 
credit agricole, les moulins a grain (I'unite existante est en panne) et Ie materiel de labour. 



• Zakarya Mounka"ila, chef du village a Alkondji (entoure de 2 personnes) - 09-08-2005 

Dans Ie village il y a trois groupements (eleveurs, pecheurs et producteurs agricoles). Nos cultu
res pluviales sont les cereales (sorgho et mil), Ie niebe, Ie sesame I'osei/le et Ie gombo. En 
contre-saison, nous plantons du manioc, la patate douce, Ie ma"is, Ie niebe de decrue, I'oignon, la 
tomate, la courge, la carotte et la pasteque. En 1984, il Y a eu ici une grande production de 
pomme de terre et de ble. Le niebe et les productions de contre-saison se vendent mal sur les 
marches d'Ayorou et de Bankilare. Le fumier est largement utilise sur les productions maraTche
res, mais pas d'engrais. Le niebe est tres attaque. Pour les grandes cultures locales, 
I'autoapprovisionnement est generalise, mais lors de cette campagne (2005), on eta it oblige 
d'aller au marche, de meme que les semences potageres. Les moyens de production sont tradi
tionnels (hilaire, coupe, couteau), mais Ie village dispose de six unites de culture attelee et 
d'engins collectifs (un tracteur et un motoculteur), et une pompe a motricite humaine Nya da 
Kokari. S'il y a de I'eau, nous disposons de beaucoup de terres irrigables derriere la dune et 
nous allons les accompagner avec des moyens (motopompe, motoculteur, tracteur, charrue 
bovine, appareil et produit de traitement phytosanitaire). Nous voulons des formations en tech
niques culturales, en utilisation de materiel agricole et des semences. 

/I existe six groupements feminins. Les femmes cultivent Ie sorgho, Ie sesame, Ie gombo, I'ara
chide et la pasteque; 70 % a 80 % de leurs productions sont vendus. 

• Maliki N'Djouga, chef de village de Weizebangou (entoure de 4 producteurs) 

Nos cultures sont Ie mil, Ie sorgho et Ie niebe. La production de ce dernier est destinee au mar
che ainsi que celles du niebe de decrue, du ma"is, du gombo et de I'oseille. L'engrais n'est pas 
utilise a cause d'insuffisance de pluies, et Ie fumier est utilise dans les jardins. Nous produisons 
nos semences. Le probleme avec Ie barrage, c'est que nos terres exploitees actuellement en 
cultures de decrue seront inondees, sauf si vous nous aidez a trouver une solution. Je souligne 
que les recoltes sont en diminution par insuffisance de pluies. En plus des moyens traditionnels, 
Ie village a trois attelages bovins; par consequent, Ie projet devrait apporter de nouveau materiel 
(tracteur, unite de culture attelee, produit et appareil de traitement). CADEL T et MOORIBEN sont 
des structures qui nous accordent du credit, et cette annee, 9a ete tres utile pendant la periode 
de soudure. Le village a beneficie de la formation des brigadiers phytosanitaires qui meritent du 
renforcement. 
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RESUME 

Au Niger, I'elevage constitue, avec I'agriculture, une des deux principales activites rurales qui 
assurent la securite alimentaire et reduisent la pauvrete des menages. En 2004, les effectifs du 
cheptel comptaient approximativement 3 686 800 bovins, 7 457 500 ovins, 9448 000 caprins, 
1 177 100 camelins, 354800 asins, 650700 equins et pres de 20000000 volailles. Depuis 
2002, Ie gouvernement nigerien procede a un recensement general de la population animale 
pour obtenir des statistiques plus fiables. 

Les principales productions animales sont la viande, Ie lait et les ceufs. La disponibilite de ces 
productions pour la consommation interieure est seulement de 9 kg pour la viande et de 30 litres 
pour Ie lait, ce qui temoigne d'une diminution par rapport aux annees 60 puisque lors de cette 
periode, la disponibilite de ces productions etait respectivement de 24 kg et de 110 litres. Pour 
certaines productions com me Ie lait, Ie Niger est oblige de recourir a des importations pour com
penser Ie deficit. 

Malgre tout, les contributions de relevage a I'economie nationale sont substantielles : il repre
sente en effet 11,71 % de la constitution du PIB, 35 % du PIB agricole et 25 % de la securite 
alimentaire et de la luUe contre la pauvrete des menages. 

Les principaux debouches des productions animales nigeriennes sont Ie Nigeria, Ie Benin, la 
Cote d'ivoire, Ie Togo, la Libye et l'Algerie. 

Cependant, I'elevage nigerien connan aujourd'hui de grandes difficultes en raison des facteurs 
suivants: 

• les contraintes alimentaires deviennent de plus en plus exacerbees; 

• les contraintes san ita ires, notamment Ie parasitisme interne, demeurent toujours 
persistantes; 

• tout comme les contraintes d'abreuvement, en raison du mauvais maillage des 
pOints d'eau pastoraux. 

La zone d'etude detaillee, localisee dans la region de THlaberi, couvre les cantons du Gorouol, 
de Kokorou, d'Ayorou, d'Anzourou, de Dessa, de Sinder et de Sakoira. Dans cette zone, deux 
systemes d'elevage dominent : Ie systeme d'elevage extensif a dominance pastorale avec deux 
sous variantes (sous systeme transhumant et sous systeme nomadisant) et Ie systeme d'ele
vage extensif a dominance agropastoral avec egalement deux sous variantes (semi-intensif et 
intensif). Cette zone est a la fois une zone d'accueil et une zone de depart d'animaux trans
humants en direction ou en provenance du Mali et du Burkina Faso. Elle sert aussi de zone 
d'accueil pour les animaux des departements du sud (Say et Kolo) et de rest (Ouallam). 

Les departements de Tera et Tillaberi comptent 247 199 b~vins, 239 127 ovins, 275 264 caprins, 
20503 camelins, 31 420 asins et 5125 equins so it 26,2 % de I'effectif global de la region et res
pectivement 27,2 %, 33,4 %, 29,0 %, 15,5 %, 37,4 % et 14,2 % de ces especes. La valeur esti
mee de ces effectifs est de 41,5 milliards de F CFA. 

La production estimee de viande est de 5 557 170 tonnes par an ce qui represente un disponible 
a la consommation de 18,2 kg/an/pers. La production estimee de lait est de 22 042 480 litres par 
an, soit 22,3 % de la production totale de la region, 4,2 % de la production nationale et un dispo
nible a la consommation de 72 lIan/personne. 
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RESUME (suite) 

En 2002, les transactions commerciales controlees ont ete de 120468 b~vins, 240 828 ~vins, 
264583 caprins, 8863 camelins et 26261 asins. Elles ont rapporte plus de 
22447465 000 F CFA. Les principaux marches de transaction du betall sont: Bankilare, 
Doungouro, Mehanna et Tera Kolman, Zaney, Yatakala, Bangouro, Tegueye, Kokorou, Ayorou, 
Bonfeba, Sanguile, Anzourou et Sakoira. La gamme de prix varie entre 20 000 et 40 000 F CFA 
pour les ~vins, entre 8000 et 15 000 F CFA pour les caprins et entre 70 000 et 250000 F CFA 
pour les gros ruminants (bovins et camelins). 

Les paturages naturels demeurent la principale source d'alimentation du betail. On distingue 
3 grands groupes dominants de pi!lturages : 

• les paturages a Echinochloa stagnina, Panicum Anabaptistum et/ou Cyperus 
conglomeratus; 

• les paturages a Cenchrus biflorus, Dactyloctenium aegyptium, Alyscarpus ovali
folius, Schoenefeldia gracilis, Chloris pilosa et/ou Digitaria lecardii; 

• les paturages a Tribulus terrestris, Zomia glochidiata, Amaranthus graezicans ou 
Moneschma ciliatum. 

La production fourragere est tres variable: les paturages du sud ont une production comprise 
entre 300 et 500 kg de matiere seche par hectare (m.s/ha), ceux de la bande nord entre 1 000 et 
1 500 kg m.s/ha et enfin la production des paturages de la vallee du fleuve oscille entre 10000 
et 12 000 kg m.slha. La capacite de charge de ces differentes aires de parcours varie ainsi de 
0,6 ha/UBT/an a 22 ha/UBT/an. 

La capacite d'accueil des paturages est tres faible dans toute la bande en aval de Kandadji et 
moyenne a bonne en amont La production de residus de culture est derisoire, car elle est seule
ment de 296 400 tonnes par an. 

La situation sanitaire est marquee par la faciolose, la paramphistose et la trematodose dans les 
zones inondable du fleuve, et par la fievre aphteuse, la babesiose, la clavelee, la pasteurellose, 
I'oesophagostomose et la pseudo peste aviaire dans les zones dunaires. Les eleveurs inves
tissent tres peu pour letraitement de leurs animaux «100 F CFAJtete/an. La situation est aggra
vee par les conditions de prestations tres precaires des agents d'elevage de la zone. A rheure 
actuelle, un agent couvre en moyenne 103000 ha et Ie ratio cadre/UBT est de 1/14527 contre 
des normes communement admises de 1/3500. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte actuel de I'elevage au Niger 

Les orientations de la politique economique et socia Ie definie par Ie gouvernement pour la 

periode 2000-2004 (SRP, 2002) font de I'agriculture et de I'elevage les secteurs moteurs de 

croissance economique afin de combler Ie vide cree par I'effondrement du marcM de I'uranium. 

Ce programme a identifie la relance des cultures de rente et du secteur de I'elevage comme une 

priorite des interventions de l'Etat 

L'elevage et I'agriculture constituent les deux activites rurales qui, en plus d'assurer la securite 

alimentaire, reduisent egalement I'acuite de la pauvrete des menages ruraux. Plus particuliere

ment, I'elevage est une activite pratiquee par toutes les communautes nationales pour lesquelles 

il represente un mode de vie, grace a un savoir-faire legendaire acquis de longue date. 

En 2004, selon les statistiques officielles de la Direction des Productions Animales et de la 

Promotion des filieres du Ministere des Ressources Animales (DPAlPF, 2004), Ie cheptel natio

nal est compose de 3 686 800 bovins, 7 457 500 ovins, 9 448 000 caprins, 1 177 100 camelins, 

354800 asins et 650 700 equins. La FAG a estime Ie cheptel aviaire a plus de 20 000 000 1 de 

tetes toutes especes confondues, cheptel qui serait en nette progression aujourd'hui. 

Malheureusement, toutes ces statistiques ne sont que de simples estimations, qui tendent 

d'ailleurs a sous estimer les effectifs reels si on en croit une recente intervention test de demom

brement du cheptel executee dans la region de Dosso. Voila pourquoi Ie Niger a entrepris depuis 

2002 un recensement general de la population animale afin d'obtenir des effectifs fiables, qui 

s'approchent davantage de la realite. 

L'importance de I'elevage au Niger est plus evidente a travers I'analyse de ses diverses contri

butions aux differents secteurs de I'economie nationale. Avec I'agriculture, il contribue a la hau

teur de 41 % a la constitution du produit interieur brut (SDR, 2003) et represente 39 % des 

recettes d'exportation. II est d'ailleurs attendu que ces deux secteurs jouent progressivement un 

role economique encore plus important avec la baisse des cours de I'uranium, Ie principal produit 

minier d'exportation du pays. 

En ce qui concerne plus particulierement la contribution du secteur de I'elevage, en 2004, on 

estime qu'i! represente 11,71 2 % de la constitution du PIS, en baisse ces 20 dernieres annees, et 

35 % du PIS agricole. Sa contribution a la securite alimentaire et a la lutte contre la pauvrete des 

1. FAG, 1999. 
2. Source: Direction des statistiques et des comptes nationaux. 
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menages est substantielle, avec respectivement un apport de 25 % pour Ie premier (en plus des 

produits comme la viande, Ie lait, les ceufs et Ie beurre mis directement a consommation des 

populations) et 15 % pour Ie second (enquetes PADEM, 1996). Enfin, grace aux recettes 

d'exportation, il participe significativement a la reduction du desequilibre de la balance de paie

ment. En 2002, les recettes officielles d'exportations du betail ont ete de 31 milliards de F CFA. 

Le Nigeria demeure Ie principal debouche de ces productions animales, mais d'autres pays 

comme Ie Benin, la Cote d'ivoire, Ie Togo, la Libye et l'Algerie absorbent une part non negli

geable des exportations. 

Les differentes contributions rapportees ci-dessus pourraient etre encore plus importantes pour 

peu que Ie taux d'exploitation du cheptel, actuellement estime entre 10 et 12 %, so it h~gerement 

rehausse. Or, les conditions sont reunies pour que cela so it possible. En effet, outre la demande 

interieure en produits carnes sans cesse croissante du fait du taux de croissance demogra

phique, les perspectives d'une augmentation importante de la demande de produits de I'elevage 

de la part des pays appartenant a deux communautes dont Ie Niger est membre (I'UEMOA et la 

CEDEAO) sont egalement tres favorables. 

Malheureusement, ces opportunites, ainsi que de nombreuses autres conditions favorables (Ia 

proximite du marche geant nigerian, la levee des barrieres douanieres depuis la mise en appli

cation du tarif exterieur commun (TEC), Ie quitus ret;u de !'OIE declarant Ie Niger indemne de 

peste et les effets induits par la maladie de la vache folie), sont toujours insuffisamment exploi

tees afin d'ameliorer les transactions commerciales du betaiL Pourtant, la politique nationale 

reserve une place de choix aux exportations agropastorales; option clairement exprimee par Ie 

gouvernement a travers la mise en ceuvre du Projet de Promotion des Exportations Agropasto

rales. 

Certaines productions nationales n'arrivent pas a satisfaire la demande interieure et Ie Niger doit 

importer Ie complement G'est Ie cas notamment des productions laitiere et avicole, pour les

quelles Ie Niger enregistre une fuite annuelle de devises de I'ordre de 9 milliards, dont 7 milliards 

pour les importations du lait. D'ailleurs, bien que la viande so it la production la plus abondante, la 

disponibilite moyenne de viande par habitant et par an reste largement en dessous des normes 

recommandees par la FAD. En effet, elle est de seulement 9 kg par habitant et par an, tandis 

que la disponibilite moyenne de lait est de 30 litres par habitant et par an. Ges disponibilites ont 

regulierement ete en baisse depuis les annees 70, periode durant laquelle elles etaient 

respectivement de 24 kg et de 110 htres GeUe diminution des produits animaux est en partie due 

a la deterioration progressive des conditions de production. 
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L'elevage connait aujourd'hui de grandes difficultes. Tout d'abord, les systemes de conduite de 

troupeaux sont peu performants. 

On distingue deux principaux systemes dominants, chacun comportant en son sein une ou 

plusieurs variantes. II s'agit : 

• du systeme extensif a dominance pastorale: I'eleveur tire de I'elevage 70 % a 
100 % des besoins pour sa survie. Ce systeme d'elevage se rencontre dans la 
zone pastorale et a deux sous variantes : Ie sous systeme transhumant et Ie sous 
systeme nomadisant; 

• du systeme extensif a dominance agropastoral . I'elevage n'apporte qu'une con
tribution a la satisfaction des besoins de survie, etant donne que les activites 
agricoles ou autres assurent I'essentiel de ces besoins. Ce systeme a lui aussi 
des variantes. 

Ces deux systemes sont sous-tendus par une approche extensive d'exploitation des ressources 

naturelles. Approche reconnue a juste titre pour etre la plus approprie en ce qui concerne la valo

risation des ressources naturelles eparses des terroirs saheliens. 

Cependant, sur I'ensemble du territoire national, la mise en oeuvre de ces deux systemes est 

confronlee a de nombreuses contraintes. Les contraintes les plus pesantes sont de loin les 

contraintes alimentaires (eau et fourrage), dont la disponibilite depend malheureusement du 

climat, lequel a ete de moins en moins clement au cours de ces dernieres decennies. Le Niger 

fait face a une neUe tendance a I'aridite, avec non seulement des pluviometries tres irregulieres, 

mais aussi des deficits pluviometriques souvent critiques qui se traduisent chaque annee par une 

production plus ou moins faible et une distribution tres aleatoire. Le Niger enregistre un bilan 

fourrager deficitaire pratiquement une annee sur trOiS, voire sur deux (tableau 1), 
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Tableau 1 
Bilan fourrager comparatif sur cinq annees 

R6gions 2000 2001- 2002 2003 2004 
Agadez -152650 + 129948 + 34684 128971 - 98 890 

Diffa - 1533583 1 829517 -2078035 -1404197 - 2380057 

: Dosso - 95 952 + 390 718 -151 637 -71 ,,"nn I - 414 534 

Maradi +228511 + 27 680 92821 89842 - 261 705 

Tahoua + 191880 + 742167 -35442 677454 - 661 102 

Tillaberi - 784 212 + 1 604928 + 380 507 793420 - 611884 

Zinder + 369 395 + 253 739 +425477 1258497 137708 

CUN - 51 230 - 55 940 - 56 340 -59878 - 52965 

Bilan (tonnes de MS) 1 827841 +1319663 1387964 + 1 412600 4642219 

Source: DPAlPF, 2004. 

Les contraintes climatiques ne sont pas les seules responsables de la diminution de la produc

tion fourragere et donc de la deterioration des conditions alimentaires du cheptel. On peut citer 

entre autres : 

• I'extension persistante du front agricole, en reponse a la forte croissance demo
graphique que connait Ie pays et a la !Jaisse des rendements agricoles, ce qui 
oblige la mise en valeur de nouvelles terres chaque annee pour couvrir les 
besoins cerealiers sans cesse croissants de la population. Les terres les plus 
propices a la production fourragere sont en general celles qui sont les plus 
affectees par ce phenomene ce qui signifie une perte considerable de fourrage 
disponible pour les animaux d'elevage; 

• la degradation des espaces pastoraux, engendree d'une part par les effets des 
variations climatiques, et d'autre part par la mauvaise gestion des ressources 
pastorales qui a prevalu durant des annees. Les especes fourrageres recher
chees par les animaux payent ainsi un lourd tribu au surpaturage avec la dispari
tion de plusieurs especes vegetales. Par ailleurs, Ie phenomene de colonisation 
des espaces de pature par des especes peu utiles pour les animaux comme Sida 
cordifo/ia est un autre processus qui concourre a aggraver davantage les pro
blemes alimentaires. 

Ces trois facteurs ont entraine une baisse considerable de productivite des paturages et les ren

dements sont de plus en plus faibles, voire tres faibles. Sur les douze dernieres annees, Ie ren

dement fourrager moyen tourne autour de 570 kg.m.s/ha3
, soit une capacite de charge moyenne 

de 8,5 ha/an/UBT. Dans plusieurs regions, les charges animales depassent les, capacites de 

charge des parcours naturels. Consequemment, les eleveurs observent de plus en des mouve

ments de transhumance hors de leur terroir d'attache, souvent meme hors du territoire national. 

C'est ce qui explique la pression actuelle exercees sur les aires protegees (Convers, 2002). 

3. : donnees DPIAIMRA. 
-------------~--------Tecsult International Umitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Etude sur Ie pastoralisme et la situation zoo-sanitaire Page 5 

En plus des contraintes alimentaires, I'elevage fait aussi face aux contraintes de sante animale. 

Le parasitisme est I'affection la plus repandue, suivie des maladies pseudo-telluriques, en parti

culier la pasteurellose. Des contraintes liees a I'abreuvement se posent aussi dans plusieurs 

zones, particulierement dans la partie ouest, ou, en I'absence de cours d'eau, les probh3mes lies 

aux conditions d'abreuvement seront particulierement difficiles a resoudre du fait de la nature du 

sous-sol. 

1.2 Zone d'etude 

1.2.1 Decoupage administratif 

La zone d'etude est localisee entierement dans la region de Tillaberi elle-meme subdivisee en 

6 departements (Filingue, Kollo, Ouallam Tera, Tillaberi et Say). Cette region couvre une superfi

cie de 91 119 km2 et compte 1 858 342 habitants selon Ie dernier recensement general de la po

pulation de 2001. 

La zone d'etude proprement dite touche a la fois Ie departement de Tera et celui de Tillaberi, 

notamment les cantons du Gorouol et de Kokorou dans Ie departement de Tera et ceux 

d'Ayorou, d'Anzourou, de Dessa, de Sinder et de Sakoira dans celui de Tillaberi. Le processus 

de decentralisation a subdivise les deux departements en 17 communes rurales et urbaines dont 

8 a Tera (Ies 5 anciens cantons, plus les communes rurales de Mehanna et de Bankilare et la 

commune urbaine de Tera) et 9 a Tillaberi (6 anciens cantons, plus les communes rurales de 

Bibiyergou et de Inates et la commune urbaine de Tillaberi). La zone d'etude compte en outre 

5 groupements nomades tous localises dans seulement 2 des 11 cantons de la zone d'etude 

(cantons d'Ayorou et de I'Anzourou). 

1.2.2 Exploitants de la zone d'etude 

La zone d'etude chevauche les cantons du Gorouol et de Korkorou dans Ie departement de Tera 

et ceux de l'Anzourou, d'Ayorou, de Dessa, de Sinder et de Tillaberi dans Ie departement de 

Tillaberi. Cette population est composee, par ordre d'importance, de Zarma Songha"!", de Peuls et 

de Touaregs, auxquels s'ajoutent des GourmantcMs dans Ie departement de Tera. On rencontre 

egalement des Kouthey, notamment dans Ie canton de Dessa, et des Wogho qui sont les 
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habitants des iles. Toutes ces ethnies, qui exploitent les animaux d'une maniere ou d'une autre, 

peuvent etre categorises comme suit: 

• les Zarma Songha"! sont en majorite des agriculteurs, avec une forte tendance a 
I'agropastoralisme, car nombreux sont ceux qui possedent des animaux; 

• selon les personnes interviewees, dans la zone d'etude, les Peuls sont pour la 
plupart des etrangers. Ce sont des eleveurs, meme si certains s'adonnent a 
I'agriculture de subsistance. Ce sont eux qui maintiennent la tradition de la trans
humance dans la zone; 

• les Touaregs, pour la plupart des Bellas, sont des agropasteurs sedentarises qui 
possedent de moins en moins d'animaux (en I'occurrence de gros ruminants); 

• les Kourtheys, metis de Peuls et de Gourmantches, sont principalement des ele
veurs qui evoluent vers I'agropastoralisme, en pratiquant egalement la culture du 
riz; 

• les Woghos sont de veritables agropasteurs qui exploitent a la fois Ie betail et la 
riziculture; 

• enfin, les femmes sont beaucoup plus specialisees dans Ie petit elevage (volaille) 
mais aussi I'elevage de case, notamment de petits ruminants. Elles interviennent 
aussi dans les activites generatrices de revenus, notamment les actions 
d'embouche ovine et caprine. Ainsi qu'elles I'ont rapporte lors des rencontres, 
elles interviennent dans la vente de lait, la fabrication de beurre et, timidement, 
dans la collecte et la vente du bourgou. Selon les femmes de Sanguile, cette 
derniere activite leur procure des recettes de I'ordre de 60 000 F CFA par an. 

1.2.3 Differentes speculations 

Dans la zone d'etude, I'agriculture, I'elevage et la peche constituent les principales activites pro

ductives et economiques des populations. On y rencontre aussi des activites secondaires 

comme I'artisanat et Ie commerce. 

• Concernant I'agriculture, les cultures pluviales sont majoritaires par rapport aux 
cultures avec complement d'eau (irrigation). Les cereales cultivees sont Ie mil, Ie 
sorgho et Ie niebe, en culture pure ou associee et en culture de decrue pour les 
deux derniers. Quelques cultures de rente sont aussi cultivees, comme I'oignon 
et la patate douce. Le long du fleuve Niger, on retrouve la culture irriguee du riz 
que ce soit au niveau des AHA (9 au total) ou tout simplement comme riz flottant. 

• L'elevage est pratique sous diverses formes, avec deux systemes dominants 
comme precedemment mentionnes, a savoir Ie systeme d'elevage extensif a 
dominance pastorale avec deux variantes (Ie sous systeme transhumant et 
nomade) et Ie systeme extensif a dominance agropastorale. Le systeme semi
intensif est en progression et les systemes intensifs sont encore peu repandus 
sinon inexistants dans la zone d'etude. Outre I'elevage des ruminants, qui est 
dominant, on retrouve I'elevage de poules et de pintades et, dans de rares cas, 
I'elevage de canards. 
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• La peche est la troisieme activite generatrice de revenus pour les populations de 
la zone d'etude. Elle se pratique tout Ie long du f1euve Niger, Ie long des affiuents 
du Niger comme Ie Gorouol, et, de maniere secondaire, dans certaines mares 
permanentes. Cette activite ne connait pas un developpement important du fait 
de serieuses contraintes qui pesent sur elles. Ces dernieres sont, entre autres, 
des problemes d'etiage, d'infestation par la jacinthe d'eau et d'ensablement du 
f1euve et des mares. 

• A cote de ces speculations principales, les populations en exercent d'autres, 
egalement interessantes pour lutter contre la pauvrete. C'est Ie cas de I'arti
sanat: la vente de bourgou, pratiquee par les populations riveraines du fleuve, 
leur rap porte des revenus substantiels. 

1.2.4 Climat 

Le climat de la zone d'etude est de type sahelien, caracterise par des precipitations faibles et de 

distribution aleatoire dans Ie temps et I'espace. Le cumul pluviometrique moyen tourne autour de 

350 mm a 400 mm au maximum, La duree moyenne des precipitations est de 37 jours maxi

mum, ce qui est largement insuffisant pour la culture du mil dont Ie cycle est en moyenne de 60 a 
75 jours. Tenant compte de cette contrainte, la zone d'etude est quasiment une zone a vocation 

pastorale. 
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2. METHODOLOGIE 

L'etude a ete realisee suivant trois phases: 

• une phase de revue documentaire et d'entretiens a Niamey et a Tillaberi, ainsi 
que dans les chefs lieux de departement; 

• une phase de collecte de donnees sur Ie terrain et d'entretiens avec les popula
tions concernees et les services deconcentres dans la zone d'etude du 16 aout 
au 5 septembre 2005; 

• une phase d'analyse des informations et des donnees et de formulation des 
recommandations du 5 au 15 octobre 2005. 

2.1 Recherche bibliographique 

A partir des references bibliographiques du GREAD (Arimy, 2005), une liste des references se 

rapportant au secteur de I'elevage a ete etablie et les centres de localisation de ces documents 

ont ete identifies. Muni de la liste, Ie consultant a fait Ie tour des services et structures con cernes 

pour exploiter lesdits documents. 

2.2 Entretiens 

Les entretiens semi structures et ouverts ont ete realises a trois niveaux: 

• avec des eleveurs ou des bergers individuels dans les paturages. Ces entretiens 
ont eu lieu a proximite de Bebatan, de Firgoun, de Bangouro, de Kokorou et a 
Ayorou; 

• des entretiens collectifs dans les villages, notamment a Kolmane, EI Kondji II, 
Tegueye, Dolbel, Mehanna, Kokorou, Sakoira, Bonfeba, Sara KOira, Dessa, 
Sinder, Sanguile, Daya, Ayorou et Yassane; 

• avec la Chefferie tradition nelle, chefs de village et de cantons. Ces entretiens ont 
eu lieu avec les chefs de canton d'Ayorou, de Dessa, de Sakoira, de Kokorou, 
ainsi que les chefs de village de Kolmane, de Tegueye, Dolbel, Bonfeba, 
Sanguile, Kandaji et Yassane; 

• avec des associations d'eleveurs, notamment a Mehanna; 

• avec des femmes de Sanguile, de Yassane, de Tegueye et Bonfeba. 

Les jours des marches ont ete privilegies pour ces rencontres, afin d'avoir une participation 

importante de la population. Compte tenu du nombre important de personnes presentes, la liste 

de presence a ete limitee a 5 ou 6 personnes. 
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Des entretiens ont ete egalement realises avec certains services et projets : 

• a Tera, avec la direction departementale des ressources Animales (DDRA), celie 
de I'environnement (DDE) et Ie projet PAFN. La mission a egalement rendu visite 
au PMAE de Tillaberi, mais sans succes. Pour les interventions en elevage, la 
mission s'est entretenue a Bankilare avec Ie chef de poste d'elevage, egalement 
sous-traitant du projet PADL Bankilare; 

• a Tillaberi, avec les Directions Regionales du Plan, des Ressources Animales, de 
I'Agriculture, de l'Environnement et les Directions Departementales de l'Agri
culture, des Ressources Animales, de I'Environnement, du Developpement 
Communautaire ainsi qu'avec les projets PMAE et PMR et la Direction commu
nale des ressources Animales; 

• a Niamey, avec Ie HCBK, la DPAlPF, INRAN, Agriculture, ONAHA. 

2.3 Releves de vegetation 

En premier lieu, des releves de vegetations ont ete realises a l'endroit de points de releves iden

tifies lors d'une mission environnementale precedente, et ensuite sur toutes les aires de parcours 

presentant un interet. Une serie de photos a ete prise pour les materialiser. En plus de ces 

points, fa mission a travaille suivant fa logique d'identification des zones d'accueil. Par conse

quent, elle a stratifie la zone d'etude en 5 grands ensembles: les paturages hors vallee du fleuve 

au nord du barrage (rive gauche et rive droite), les paturages au sud du barrage (rive gauche et 

rive droite), et enfin les paturages de la vallee du fleuve proprement dite (amont et aval du bar

rage). 

A la hauteur de chaque point, un releve exhaustif des herbacees presentes a ete effectue, y 

compris les especes presentes sous forme d'individus isoles (identifiees par Ie vocable « trace » 

sur la fiche). Une estimation du taux de recouvrement, de la production de phytomasse actuelle 

et du potentiel du site a egalement ete effectuee. 

La production de biomasse a ete determinee a !'aide de la methode du double echantillonnage 

(COOK, 1986), approche qui combine a la fois I'estimation visuelle du poids de biomasse a 
I'interieur de placeaux de superficie donnee, ainsi que la determination du poids reel de la bio

masse d'une proportion des placeaux estimes en la coupant et en la pesant. Dans Ie cas de 

ceUe etude, Ie placeau utilise a une superficie de 0,5 m2 et la coupe a concerne 20 % des pla

ceaux estimes. 

Cinquante placeaux ont ete estimes et 10 d'entre eux ont ete coupes et peses par station. 

L'ensemble des poids correspondant aux placeaux a la fois estimes et coupes a ete utilise pour 

cafcufer Ie coefficient d'ajustement de I'observateur. Ce coefficient a servi plus tard au calcul de 

la production moyenne de chaque aire, en fe multipliant par Ie poids moyen estime de celle-ci. 
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La seule exception a cette regie est la production de bourgou, d~nt la zone de production est 

sous eau. A defaut, en partant de la production annuelle d'un hectare amenage de bourgou de 

I'ordre de 25 a 30 tonnes de matiere seche par an (INRAN, 1956) et ,en considerant les pre

levements repetitifs des animaux, il a ete estime que la production possible des bourgoutieres 

est seulement de 40 a 50 % de celie d'un ha amen age, soit entre 150 et 180 kg de matiere verte 

par an. Cette production de biomasse verte est ramenee en matiere seche en la multipliant par a 
0,15 (INRAN). 

La production (INRAN, 1996) potentielle des paturages est estimee en tenant compte des espe

ces fourrageres presentes et sur la base des experiences personnelles. 

Les releves de vegetation sont presentes a I'annexe 2. 

2.4 Visites d'infrastructures 

La mission a visite certaines infrastructures, comme les marches a betail, les abattoirs et quel

ques couloirs de passage, afin de s'enquerir de leur etat de fonctionnement et de verifier de visu 

I'importance des transactions du cheptel ainsi que les prix pratiques. C'est ainsi qu'elle a visite 

I'abattoir de Bankilare, de Dolbel, de Mehanna, de Bonfeba, et de Yassan, les pares de vaccina

tion d'Ayorou, de Yassane, de Bangouro et de Tegueye, et les marches a betail de Kolmane, de 

Mehanna, de Bonfeba de Sanguile et d'Ayorou. 
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3. ELEVAGE DANS LA ZONE D'ETUDE 

3.1 Typologie des systemes d'elevage 

L'elevage est pratique par tous les groupes identifies dasn les pages precedentes. Cette activite 

prend diverses formes en fonction de I'ethnie donnee et du degre de sedentarisation. Deux sys

femes d'elevage dominent essentiellement dans la zone: Ie systeme d'elevage extensif de type 

pastoral et Ie systeme d'elevage extensif de type agropastoral. 

3.1.1 Systeme d'elevage extensif a dominance pastorale 

Le systeme d'elevage extensif a dominance pastorale dans la zone d'etude comprend deux 

sous-variantes: 

• Ie sous systeme nomade (surtout des Touaregs), caracterise par des mouve
ments de tres faibles amplitude et sans but precis; 

• Ie sous systeme transhumant (cas des Peuls), caracterise par des mouvements 
plus ou moins longs d'une region vers une autre, d'un departement vers un autre 
et meme hors du territoire national. Dans ce dernier cas, les mouvements se font 
en direction du Mali, du Burkina Faso et dans quelques rares cas vers Ie Benin et 
Ie Togo. 

3.1.2 Systeme d'elevage extensif a dominance agropastorale 

Le systeme d'elevage extensif a dominance agropastorale appele aussi elevage sedentaire, qui 

se pratique egalement suivant deux variantes . 

• Ie systeme sedentaire extensif semi-intensif, a travers lequel les animaux obtien
nent, en plus de la ration quotidienne qu'ils mobilisent par leurs propres efforts, 
un complement alimentaire. Ce complement, qui leur est fourni Ie soir a leur 
retour au village, est soit a base d'issues de cereales, so it a base de fanes de 
niebe ou meme de paille de riz; 

• Ie systeme d'elevage intensif (embouche intensive), tres peu pratique dans la 
region, consiste a garder les animaux en stabulation avec apport d'aliments, 
surtout des concentres pour accelerer leur croissance. C'est I'activite principale 
des femmes de la zone. 

3.1.3 Mouvements d'animaux dans la zone d'etude 

Tous les systemes identifies ci-dessus sont sous-tendus par des mouvements d'animaux d'une 

zone vers !'autre. Cesmouvements suivent generalement les couloirs de passage, dont 9 ont pu 

etre identifies dans la zone d'etude. JI s'agit de couloirs de passage allant de : 

• Yatakala a Tera en passant par Kolmane et Bankilare; 
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• Taka a Gotheye en passant par Tera et Bandio; 
• Setenga a Niamey en passant Petelkoli Tera et Bandio; 
• Oebat a Gotheye en passant par Bougare, Tera et Bandio; 
• Inatess a Ayerou en passant par Tangoushmane; 
• Koutougou a Gotheye en passant par Ayorou, Bonfba Yelwani; 
• Inates a Niamey en passant par Tingaro et Mangaize; 
• Ayorou a Niamey en passant par Tillaberi; 
• Inates Anzourou-Gorou Sanasane - Koria Haoussa. 

Gependant, en regardant de pres ces differents couloirs, on se rend compte qu'ils ont tous un 

trait commun, celui d'etre de simples pistes permettant la circulation du betail a vendre d'un mar

cM vers un autre, notamment des marches de collecte (Ooungoro, Sanguile, Sara Koira) vers 

les marches de transit (Gotheye, Bonfeba, Mehanna) ou terminaux (Niamey, Tillaberi, Tera). Un 

seul de ces couloirs joue un veritable rOle dans la transhumance, a savoir Ie couloir principal 

allant de Inates a Koria Haoussa. 

Pourtant, la region de Tillaberi est connue comme etant une zone d'accueil des transhumants 

provenant de tous les horizons. Tous les eleveurs interviewes ont non seulement confirme ces 

mouvements de transhumance, mais ont aussi affirme qu'ils entreprennent eux-memes des 

mouvements de transhumance soit en direction du nord (Mali), de I'ouest (Burkina Faso), de I'est 

(Anzourou, Inates) ou du sud (zone de la Sirba,) et vice versa. O'ailleurs a Bankilare, I'intensite 

des mouvements de transhumance a amene Ie projet de lutte contre la pauvrete a entreprendre 

des actions de materialisation des couloirs de passages secondaires (reliant les villages a une 

aire de paturage ou a un point d'eau) a I'aide du palmier doum (Hyphaene thebaica). Selon toute 

vraisemblance, ce sont les seules actions de ce genre entreprises dans la zone d'etude. 

La zone d'etude est a la fois une zone d'accueil et une zone de depart d'animaux transhumants. 

Les departs en transhumance se font en direction du Mali (meme si leur frequence est serieuse

ment reduite a cause des problemes d'insecurite (vol a mains armees du betail» et du Burkina 

Faso. Elle sert aussi de zone d'accueil pour les animaux maliens, burkinabes ou nigeriens de 

passage pour Ie nord, notamment ceux des departements du sud (Say et Kolo) et de I'est 

(Ouallam). 

G'est pourquoi, avec une telle frequence de mouvements de betail dans la zone, I'absence de 

couloirs de passage officiellement reconnus est difficile a comprendre. Gela peut s'expliquer par 

la faible occupation agricole de I'espace, comme I'atteste la presence de nombreux champs en 

jachere dans la zone, ce qui peut justifier Ie fait que la materialisation des couloirs de passage ne 

soit pas necessaire. 

Une pratique courante dans la zone d'etude est de scinder les animaux en deux troupeaux : un 

de grande taille et un avec un nombre limite de tetes. Le premier troupeau va en transhumance 
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hors de la zone d'influence du village insulaire, souvent tres loin de ce dernier et meme hors du 

territoire national. Ce troupeau est gemeralement confie en gardiennage a un bouvier membre de 

la famille ou non. Le second, constitue essentiellement de laitieres, reste au village et pature sur 

les bourgoutieres, les paturages des lies, sur les residus de culture du terroir villageois ou alors 

sur les bourgoutieres ou aires de pature des villages VOisins, mais toujours a une distance rela

tivement faible pour permettre aux animaux de rentrer au village Ie soir. Dans ce dernier cas, 

nombreux sont les troupeaux qui developpent une certaine accoutumance au bourgou. C'est 

d'ailleurs cela qui justifie la crainte de nombreux proprietaires de ces animaux relativement a la 

construction du barrage, puisqu'il privera leurs animaux du bourgou. 

3.2 Importance strategique de I'elevage dans Ie departement 

3.2.1 Especes. importance numerique et valeur des effectifs 

Lors des entretiens avec les populations de la zone d'etude, 100 % des chefs de menages pre

sents ont affirme etre proprietaires d'animaux et que ces derniers leurs permettaient de resoudre 

beaucoup de problemes d'ordre alimentaire, financier, de transport et concernant des travaux 

divers. Mais c'est surtout sur Ie plan de la securite alimentaire que les animaux jouent un role 

relativement determinant. 

En effet, toutes les especes animales domestiques connues au Niger sont presentes dans la 

zone: des bovins, des ovins, des caprins, des camelins, des asins et des equins. On y rencontre 

aussi la faune sauvage, en particulier des gazelles dorcas, des outardes, des hippopotames, etc. 

Meme s'il n'a pas ete possible de calculer I'importance numerique des especes domestiques 

propre a la zone, celie des deux departements donne une precieuse indication (tableau 2). 

Tableau 2 
Effectif des departements de Tera et de Tillaberi dans la zone en 2002 

Caprin Camelln Asin Equin Volaille 

167921 172 396 218530 
Tillaberi 79 278 66 731 56 734 
Total 247199 239127 275264 L-________ -L ____ __ 

Source: Situation de reference: monographie du departement de Tera et de Tillaberi, 2005. 

L'analyse de ces donnees montre que les deux departements dans laquelle se trouve la zone 

d'etude comptent en moyenne 26,2 % du cheptel de la region. lis detiennent aussi 27,2 %, 

33,4 %,29 %, 15,5 %,37,4 % et 14,2 % des effectifs respectifs de bovins, ~vins, caprins, came

lins, asins et equins de la region. 

---------------------Tecsult International Limitee ---------
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Elude d'impact environnemenlal et social delaillee 05-13489 



Etude sur Ie pastoralisme et la situation zoo-sanitaire Page 14 

La valeur monetaire calculee de ce capital betail est d'environ 41 ,015 milliards de F CFA (prix 

moyen des animaux de 2001). 

3.2.2 Productions animales dans la zone d'etude 

Les productions animales dans la zone d'etude sont : 

• la viande : elle est de loin la production la plus importante et concerne a la fois 
les bovins, les caprins, les ovins, et la volaille (poules locales et pintades). Faute 
de donnees, il n'a pas ete possible de determiner avec exactitude la production 
de viande propre a la zone d'etude. Seule une estimation est faite sur la base des 
donnees de chaque departement, en tenant compte de certains criteres et des 
effectifs officiels des services de I'elevage; 

• Ie lait: la production du lait est tres faible dans la zone, malgre les conditions 
d'alimentation particulierement favorables de la vallee du fleuve. Selon les infor
mations recueillies, la production moyenne de lait par vache ne depasse guere 
1,5 a 2 litres en saison pluvieuse et cette production chute drastiquement pen
dant la saison seche. L'absence de vendeuses de lait en permanence dans la 
zone et Ie fait que la mission ait cherche a en acheter, mais sans succes, 
confirme cette situation . Dans les autres zones, la situation n'est pas differente 
de cette zone, meme si a Bankilare il a ete observe une presence plus frequente 
de femmes peules vendeuses de lait dans les villages visites. 

Cette faible disponibilite laitiere pourrait s'expliquer, d'une part par I'absence 
d'une bonne partie des troupeaux partis en transhumance (cas de Bankilare), et 
d'autre part, par I'importance du parasitisme qui affecte les animaux au pOint de 
ne pas permettre la valorisation optimale des aliments consommes (cas des lies 
du fleuve) ; 

Marche de Jait d'Ayorou 
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3.2.3 

3.2.3.1 

• les ceufs : statistiquement, il n'a pas ete possible de determiner les effectifs aviai
res de la zone d'etude car les informations sur ceUe categorie d'animaux ne font 
I'objet d'aucune collecte. L'importance de la production d'ceufs a ete appreciee a 
partir de la disponibilite des ceufs sur les marches et du prix unitaire de ceUe pro
duction. Le coOt moyen d'un ceuf de pintade dans la zone varie de 35 a 40 F CFA 
et Ie poulet de 500 a 700 F CFA. Chez les speculateurs, les prix des poulets 
peuvent etre aussi eleves que 1000 F CFA. 

Role socio-economique des productions animales au niveau des menages 

R61e dans la securite a/imentaire des populations 

Satisfaction des besoins en proteines animales 

La production de viande de la zone a ete determinee a partir du taux d'exploitation de chaque 

espece, du rendement carcasse moyen et de la production des abats. Les criteres utilises a cet 

effet sont ceux rapportes par Ie Service Statistique, de la Commercialisation et de la Documenta

tion du MRA (2003) et sont definis comme suit: 

Tableau 3 
Criteres de determination de la production de viande 

~es Bovin Ovin Caprin Camelin 
Criteres 
Taux d'exploitation (%) 14 22 32 12 
Rendement carcasse (kg) 107 12 10 139 
Abat (kg) 33 4 3 30 

Source: SSCO/MRA. 

Tableau 4 
Production estimee de la viande dans la zone d'etude 

~ 
Effectifs Taux exploitation Rendement Total 

Especes (%) carcasse (kg) 
(kg) 

Bovin 247199 0,14 107 3703041 
Ovin 239 127 0,22 12 631 295 
Caprin 275264 0,32 10 880844 
Camelin 20503 0,12 139 341 990 
Total 5557170 

Source: Donnee derivees par auteur. 

La production de viande calculee a partir des criteres ci-dessus est de 5 557 tonnes. En tenant 

compte de la population des deux departements, la quantite moyenne de viande disponible a la 

consommation par habitant est de 18,2 kg/par an. A cela s'ajoute la consommation de viande 

blanche, de poisson et de gallinaces, jugee importante mais qui n'a pas pu etre determinee faute 

de donnees. CeUe disponibilite double la moyenne annuelle de consommation de viande par an 

---------------------Tecsult International Limitee --- --
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Etude sur Ie pastoralisme et la situation zoo-sanitaire Page 16 

et par habitant etablie au plan national. Elle reste cependant largement en dessous des normes 

standards recommandees par la FAO, qui sont de 22 a 45 kg/personne/an (Mazou, 2001). 

Satisfaction d'une partie des besoins /aitiers 

Le lait est une composante essentielle de la ration alimentaire des menages peuls et des Toua

regs et qui rentre de plus en plus dans les mets des populations sedentaires. La production 

totale de lait a ete determinee en prenant en compte les criteres definis par Maazou et les effec

tifs des deux departements (tableau 5). 

Tableau 5 
Estimation de la production laitiere dans les deux departements de Tera et de Tillaberi 

.~ Effectifs Proportion Production Total 
Especes en production annuelle 

(%) 
Boviri 247199 15 330 12236351 
Ovin 239127 33 40 3156476 
Caprin 275264 33 60 5450227 
Camelin 20503 13 450 1 199426 
Total 22042480 

Source: Donnees par I'auteur. 

Vente de lait a Bonfeba 

Cette production, estimee a 22 042 480 litres de lait, represente 22,3 % de la production totale 

de la region et 4,2 % de la production nation ale. Pour Ie seul departement de TiliaMri, Ie groupe 

de reflexion mis en place en 2002 afin de faire Ie point sur les activites economiques dudit 

departement a estime la production totale de lait a 10 762 000 litres en 2001 . 
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Globalement, la quantite de lait disponible a la consommation par personne et par an calculee 

est de 72 litres, loin en dessous de la quantite moyenne de 91 Htres par an et par personne 

recommandee par la FAO. Cependant, comparee a la moyenne nationale de 30 litres par an, 

cette disponibilite est tout de me me assez consistante puisqu'eUe represente Ie double. 

Faute de donnees disponibles, il n'a pas ete possible de faire la part des choses entre Ie volume 

de lait destine a I'autoconsommation et celui destine a la commercialisation ou a la transforma

tion en sous produits, comme Ie fromage. En outre, il n'existe aucune unite de collecte, de con

servation et de transformation de lait dans la zone d'etude. Le lait est seulement transforme de 

maniere traditionnelle en fromage, et ce en tres petite quantite. 

Amelioration des rendements agricoles a travers I'apport du fumier 

Du fait de la dispersion des animaux dans I'espace, la collecte, Ie transport et ('utilisation de la 

fumure organique dans les champs n'est pas une pratique courante dans la zone d'etude. En 

effet, la vaine pature est la forme de conduite des troupeaux la plus repandue dans la zone. Les 

animaux sont laisses a eux-memes pour mobiliser leur ration alimentaire journaliere, sauf en 

saison pluvieuse. Cette pratique n'est pas de nature a faciliter la collecte de fumier. En outre il a 

ete observe que les agropasteurs proprietaires d'animaux ont tendance a s'instaUer individuelle

ment dans leur champ pour favoriser Ie depot direct des defecations animales dans leur champ. 

Tableau 6 
Production possible de fumure organique dans les deux departements 

I UBT Producti()f1 de P~uction .totate I 
matiiJres fecales . (tonnes) 

(kg) 
: Sovin 197759 8 1520 
I Petit ruminant 514391 0,5 257 
I Total 1777 

Outre son role dans I'augmentation des productions agricoles, la fumure organique provenant 

des animaux peut aussi constituer un apport significatif dans les budgets de certains menages 

selon les zones. Lhoste et al. (1993) ont estime la quantite moyenne de matieres fecales pro

duite quotidiennement par les animaux, en tenant compte de leur poids (8 kg pour les bovins. 

0,54 kg par petit ruminant et 10 kg pour les equins). En tenant compte de ces productions, il a 

ete possible de determiner la production totale de matieres fecales a 648 605 tonnes dans les 

deux departements. Cependant, avec la dispersion spatiale disparate des animaux surtout les 

transhumants qui sont les plus nombreux, cette quantite est tres peu valorisee pour 

4. Le poids d'un petit ruminant au Sahel etant estime a 25 kg, soit la moitie du poids decrit par Lhoste, la 
production de fumier organique par petit ruminant a ete reduite de moitie. 
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I'amelioration de la fertilite des sols. L'enquete dans les villages a permis de situer Ie niveau 

d'utilisation de la fumure organique a moins de 10 % de la quantite totale produite. La proportion 

utilisee I'est par les exploitants maraichers. Concernant les coOts, a Niamey par exemple, Ie sac 

de 60 kg de fumure organique est vendu 200 F CFA. D'autres ont rapporte un coOt par 

chargement de camionnette de 2 500 F CFA. L'un dans I'autre, si toute la production de fumure 

organique etait vendue, les recettes aUendues seraient de I'ordre de 865 000 F CFA environ. 

Amelioration du budget des menages 

L'enquete budget et consommation des menages (1996) avait estime la contribution de I'elevage 

au budget familial a 15 %; pourcentage conteste en son temps par bon nombre d'observateurs 

qui Ie jugaient faible. Les menages ruraux ont dans leur majorite adopte une strategie qui 

consiste a securiser au moins un animal par menage, qu'ils peuvent decapitaliser a tout moment 

pour faire face a un besoin urgent qui se presente. Dans ceUe strategie, chaque espece joue un 

role specifique : Ie poulet et/ou la pintade sont les premieres a etre vendues pour couvrir les 

petites depenses des menages (cola, condiments, eau, egrenage du mil, etc.). Les depenses un 

peu plus importantes se font grace aux produits de la vente des ruminants, dont I'ordre de deca

pitalisation preferentiel est la chevre puis Ie mouton. Enfin, les depenses relatives a la reconsti

tution des stocks de securite alimentaire des menages, de bapteme ou de mariage se font grace 

aux recettes de vente de gros ruminants. 

A I'echelle de la region, les transactions commerciales controlees sont indiquees dans Ie tableau 

ci-dessous. Ainsi, pour I'annee 2002, les effectits etaient de 120 468 bovins, 240 828 ovins, 

264583 caprins, 8863 camelins et 26 261 asins. Ces transactions ont rapporte a la region envi

ron 22447465 000 F CFA par an. Reparti par habitant, Ie revenu net est de 12 080 F CFA par 

personne et par an, en tenant compte de la valeur fixee par les services de douane. A cote de 

ces transactions officielles ont aussi cours des transactions informelles, qui representent en rea

lite pres de 4 fois les echanges formels selon Cook et al. (1989). 

Tableau 7 
Volumes des transactions controlees du betail 

~ Bovin Ovin Caprin CameOn I\sln Equin 
Speculation .. 

Presentes 24762 457305 461376 16792 38400 1482 
Vend us 120 468 240 828 264583 8863 26261 359 
Valeur 12 046 800 000 6020 700 000 2645830 000 1329450 000 393915 000 10 770 000 

Source: Rapport statistique DRRA Tillaberi, 2002. 
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Concernant la zone d'etude proprement dite, elle abrite de nombreux marches a betail, ou les 

eleveurs ecoulent une partie de leur production animale. Sur la rive droite, les principaux mar

ches recenses dans la zone d'influence directe du barrage sont ceux de Bankilare, Doungouro, 

Mehanna et Tera, ainsi que les marches secondaires de Kolman, Zaney, Yatakala, Bangouro, 

Tegueye et Kokorou qui enregistrent quelques presentations d'animaux. Hors de la zone d'in

fluence, on retrouve les marches de Gotheye, Bandio, Tessa, Yalwani et Dargol. 

Marche de Mtail, Ayorou 

Du cote de la rive gauche, les principaux marches rencontres dans la zone d'etude sont ceux 

d'Ayorou, de Bonfeba et de Kokomani, ainsi que les marches secondaires de Sanguile, 

d'Anzourou et de Sakoira, qui sont en rea lite des marches pour petits ruminants. 

Les principaux marches enregistrent un minimum de 50 bovins ou plus par semaine et plus . 

d'une centaine de petits ruminants, alors que les marches second aires enregistrent a peine la 

moiM des presentations ci-dessus. 

Comme dans tout Ie reste du pays, I'exploitation des animaux dans la zone d'etude est tres fai

ble. Les petits ruminants sont ecoules dans un premier temps, les bovins ensuite. En moyenne, 

chaque eleveur vend de 3 a 4 petits ruminants et un ou deux taureaux par an, selon les person

nes interrogees. Seule exception a ceUe regie: I'annee 2005, dont Ie premier semestre a enre

gistre un nombre de presentations d'animaux inhabituel, certainement a cause du deficit de 

production fourragere enregistree au cours de I'annee 2004. 
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Selon les personnes rencontrees, les prix sont dans la plus part des cas assez interessants pour 

les eleveurs. La frequentation des marches de transit, et souvent meme de collecte, par des 

commen;:ants de betail nigerians est en partie responsable du maintien de niveaux de prix inte

ressants du betail. Les prix pratiques sont variables. Un coup d'oeil sur les coupons des taxes 

d'identification a revele des intervalles de prix compris entre 20 000 et 40 000 F CFA pour les 

ovins, entre 8000 et 15 000 F CFA pour les caprins et entre 70 000 et 250 000 F CFA pour les 

gros ruminants (bovins et camelins). 

Ces differents prix observes ont ete compares avec les prix de certains marches de reference 

(Ayorou, Gotheye et Mangaize) tels que rapportes par Ie rapport du systeme d'information sur 

les march€!s a betail (SIM). La comparaison a ete faite avec les prix de I'annee 2003 inclus dans 

Ie rapport de juillet 2004, etant donne que ceux de I'annee en cours presentent une situation 

exceptionnelle. Aucune difference significativen'a alors pu etre relevee. 

Les animaux vendus ne sont pas tous originaires de la zone d'etude. Certains viennent en effet 

des departements frontaliers ou des pays voisins, notamment du Mali et du Burkina Faso. 

3.2.3.2 R61e dans fe transport et la traction animafe 

Les animaux sont pratiquement les seuls moyens de transport pour relier les gros centres aux 

centres situes a "ecart des voies principales. La population de la zone utilise anes et bovins pour 

differentes taches en la matiere. C'est ainsi que I'ane, souvent attele d'une charrette, est utilise 

pour Ie transport de I'eau, des marchandises, des vivres et des personnes (femmes surtout en 

milieu bella). 

Les bovins sont quant a eux toujours atteles d'une charrette pour Ie transport des personnes et 

des marchandises d'une localite a une autre, d'un march€! a un autre. 

II n'y a pas d'exception a cette regie dans la zone d'etude. Au cours de I'enquete sur Ie terrain, il 

a pu etre constate les charrettes bovines qui circulent d'un march€! a un autre sont nombreuses 

dans la zone. Sur certains axes comme celui allant de Mehanna a Oaya, Ie jour du marche, iI est 

difficile de parcourir un km sans rencontrer une charrette bovine assurant Ie transport. Les ani

maux bloquent d'ailleurs de nombreux acces aux alentours des marches, et ce quene que soit la 

zone. Parmi les personnes interrogees, une personne sur deux possede des animaux dresses 

soit pour la traction de charrue, soit pour tracter la charrette. 

Les animaux sont aussi utilises pour servir de traction de charrue en culture pluviale comme 

irriguee. Les plus nombreux ont ete observes a proximite des amenagements hydroagricoles 
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(culture irriguee, particulierement Ie long de la vallee du fleuve et culture du riz flottant). Parmi les 

personnes interrogees, en moyenne, une famille sur 5 possede une charrette a traction animale. 

3.3 Facteurs de production 

3.3.1 Alimentation 

L'alimentation des animaux dans la zone d'etude est presque exclusivement assuree par les 

piHurages naturels, composes essentiellement des parcours des zones dunaires et des bour

goutieres dans la vallee du fleuve Niger. 

3.3.1.1 Paturages naturels 

Typologie et composition floristique 

En 2004, les superficies mises en valeur a des fins agricoles etaient de 535 000 ha dans les 

deux departements dont 410 000 ha it Tera et 125 000 ha a Tillaberi. La superficie restante, soit 

1 915 900 ha, pourrait a juste titre etre consideree comme zone exploitable it des fins pastorales. 

La superficie exacte des aires de parcours de la zone d'etude, qui ne concerne que les cantons 

du Gorouol et de Korkorou dans Ie departement de Tera et tout Ie departement de Tillaberi, 

deduction faite du canton du Kourtey, n'a pas ete determinee. 

Dans leur majorite, les espaces pastoraux sont constitues de formations naturelles typiquement 

saheliennes sur lesquelles les actions anthropiques sont manifestement visibles du fait de la 

presence de plusieurs signes de degradation, 

Les donnees sur la productivite fourragere de la zone d'etude ne sont disponibles que pour un 

seul site (EI Kongui I); or il n'est pas representatif et ne peut donc etre considere dans ceUe 

analyse, A defaut, pour calculer la production moyenne actuelle de biomasse par zone et pour 

estimer Ie potentiel de production, Ie consultant s'est refere aux especes fourrageres dominantes 

et it la moyenne des estimations de production fourragere faites lors de la mission de terrain. 

On peut ainsi distinguer 3 grands groupes dominants de piHurages dans la zone d'etude . 

• Paturages a Echinochloa stagnina, Panicum Anabaptistum et/ou Cyperus conglomeratus 

Ces pi'lturages se retrouvent tout Ie long de la vallee du fleuve Niger et occupent plus au moins 

la moilie de la vallee du fleuve de Kandaji a la frontiere malienne. Ces paturages se retrouvent 

aussi en aval du barrage, les superficies y sont cependant beaucoup plus reduites du fait princi

paiement de la presence des amenagements hydroagricoles. 
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Bourgoutiere des iles pres de Oaya 

• Paturages constitues d'associations a Cenchrus biflorus, Dacty/octenium aegyptium, A/yscar
pus ova/ito/ius, Schoenete/dia graci/is, Chloris pi/osa eUou Digitaria /ecardii 

P~lurage a Panicum laelum, Oaclyloclenium aegvplium el Schoenefeldia gracilis 

Sur ces aires de parcours, I'une ou I'autre des especes enumerees dominent a tour de role les 

differents secteurs. lis sont aussi associes a des herbacees dicotyledones a tres faible densite 

dont la plus frequemment rencontree est A/yscarpus ova/ito/ius. Ces paturages sont dissemines 

un peu partout dans la zone d'etude, mais sont dominants au nord de la latitude de 8ankilare. 
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• Paturaqes constitues d'associations a Tribu/us terrestris , Zornia q/ochidiata, Amaranthus qrae
zicans ou Moneschma cilia tum 

Photo el kongui /I : Paturage a Amaranthus qraezicans 

Ces paturages sont caracteristiques des aires de pature villageoise de Zaney a la Sirba, ainsi 

que des aires de la rive gauche du fleuve de Tillaberi a la hauteur de Dessa. La valeur pastorale 

de ces paturages n'est bonne que pendant la saison pluvieuse; ils disparaissent pendant la sai

son seche. Les graminees y sont aussi presentes, mais leur densite est variable et faible . 

Les zones ou se retrouvent les especes comme Zornia glochidiata, Monesma ci/iatum, A/yscar

pus ova/ito/ius, qui sont les plus frequentes dans la partie sud de la zone d'etude sont en general 

des aires soumises a de fortes pressions de pature (surpaturage) . Ces pressions se sont tra

duites au cours des ans par la surconsommation de la plupart des especes fourrageres recher

chees par les animaux. Ces especes sont encore visibles, mais sous forme de trace ou d'indi

vidus isoles. 

Tous les piHurages ci-dessus decrits sont soumis a des menaces diverses, qui entravent pro

gressivement leur potentiel de production: 

• les paturages a Echinoch/oa stagnina sont progressivement envahis par la jacin
the d'eau , infestation qui est deja remontee jusqu'aux environs d'Ayorou. Elle 
n'est pas encore generalisee dans toute la partie amont du barrage, certainement 
a cause des actions energiques de nettoyage que menent les pecheurs pour 
securiser les aires de reproduction du poisson; 

• les paturages de la zone sud sont eux menaces par la proliferation de plus en 
plus visible de Sida cordito/ia d'une part, et d'autre part, par une tendance a des 
peuplements a une seule espece, so it Tribu/us terrestris ou Zornia glochidiata . 
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Couverture vegetale et productivite des paturages naturels 

La densite des plantes fourrageres est tres variable selon la formation vegetale consideree. Elle 

est generalement tres faible dans la partie sud de la zone avec une couverture vegetale qui 

depasse rarement 30 % en dehors des zones inondables. Dans la partie nord, par c~ntre, Ie 

pourcentage de couverture vegetale varie de moyen a fort. Les zones visitees ont des taux de 

couverture vegetale de 50 % ou plus, avec des taux aussi eleves que 85 % par endroit. 

Production fourragere 

La production fourragere varie consequemment en fonction des pi'lturages decrits ci-dessus. Elle 

est generalement tres faible dans la partie sud ou elle est, dans la majorite des cas, egale ou 

legerement superieure a 300-500 kg de matiere verte/ha; des productions aussi derisoires que 

10 kg/ha ont meme ete relevees sur certain parcours de la meme zone. 

Dans la partie nord, la production fourragere est beaucoup plus abondante avec des productions 

aussi elevees que 2 tonnes de matiere seche par hectare. La moyenne de la production oscille 

entre 1 000 et 1 500 kg par ha. Cette difference provient de la composition de cette production, 

dans laquelle les elements floristiques sont dominants. 

Paturage a Panicum anabaptistum a Bongouro 

Entin, la vallee du fleuve est caracterisee par une production actuelle de bourgou estimee entre 

20 et 40 tonnes de matiere verte par ha, soit 3 a 6,5 tonnes de matiere seche par ha. La produc

tion potentielle des bourgoutieres, notamment au-dela de Firgoun, peut atteindre 70 tonnes/an 

de matiere verte (ou pres de 10 tonnes de matiere seche par an) grace au systeme de gestion 

particulier mis en place par Ie chef du village de Koutougou. 
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II n'a pas ete possible d'evaluer la production fourragere dans la zone d'inates, zone potentielle 

d'accueil des animaux deplaces. 
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Figure 1 
Evolution comparee de la production fourragere 
du departement de TiliaMri a la zone pastorale 

Capacile de charge des parcours de la zone d'elude 

-+-Tillaben 
____ Moyenne 

La zone d'etude a ete subdivisee en 4 principales zones d'accueil, dont une zone sud et nord 

pour chacune des deux rives. Cette subdivision s'est appuyee sur la base du stade de degrada

tion des aires de paturage, mesuree a partir de I'abondance de poacees ou des herbacees 

dicotyledones (forbs) . Sur Ie plan geographique, la limite entre les deux zones de part et d'autre 

du fleuve se situerait a la hauteur de Doungouro sur la rive droite et de Dessa pour la rive 

gauche. En outre, la capacite de charge actuelle des bourgoutieres du fleuve a ete calculee en 

amont et en aval du barrage. 

Tableau 8 
Capacite de charge estimee des paturages 

Pl:Iturages Production actuelle Production potentielle Capacite de 
(kg/ha) (kg/ha) charge possible 

(haiUBT) 
Zone d'accueil nord RD 1 200-1 500 > 1 500 3a4 
Zone d'accueil sud RD 200-300 250 20-22 

Zone d'accueil sud RG 300-500 500 10 a 12 

Zone d'accueil nord RG 800-1 200 1000 5-6 

Vallee fleuve amant barrage 10000-12000 10000 0,6 
Vallee fleuve aval barrage 1 500-2500 3000 1,7 

Source : Donnees derivees par I'auteur. 
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La capacite d'accueil des paturages est tres faible dans toute la bande partie sud du barrage 

alors qu'elle varie de moyenne a bonne dans la partie en amont du barrage. Par consequent, on 

ne peut encourager la relocalisation des animaux des zones inondees vers les zones au sud du 

barrage, du fait du risque d'accelerer davantage la degradation. En attendant la realisation 

d'actions de restauration du potentiel de production fourragere de cette zone, il est conseille que 

les animaux soient plutot diriges vers Ie nord. 

3.3.1.2 Production de residus de culture 

La plupart des cultures pratiquees dans la zone constituent des sources de fourrage destine a la 

consommation des animaux, a I'exception de I'oignon produit en culture de contre saison ou en 

culture de decrue. Dans la zone d'etude, les cereales cultivees sont principalement Ie mil, Ie 

sorgho et Ie riz mais aussi la patate douce et Ie niebe, dont les feuilles et les fanes sont un bon 

fourrage pour les animaux. 

II n'a pas ete possible d'obtenir des services agricoles departementaux et regionaux les rende

ments de cultures prop res a la zone d'etude, car les donnees disponibles sont agregees par 

departement. Pour calculer la production de residus de culture, les rendements moyens de mil et 

de sorgho ont ete utilises. Le rapport rendement graine sur rendement chaume est ensuite appli

que pour calculer les rendements de chaume, Ie tout rapporte aux superficies moyennes embla

vees. 

Sur une periode de 10 ans, la production totale moyenne de cereales obtenue dans Ie departe

ment de Tera et de Tillaberi est respectivement de 106000 et 410000 tonnes. En 2004, cette 

production a ete respectivement de 108 945 et 50 818 tonnes, La production de chaume possi

ble dans les deux departements est de 296 400 tonnes par an. 

Ces residus de cultures, autres que les fanes, sont malheureusement de tres mauvaise qual;te, 

particulierement les chaumes de mil et de riz. Leur valeur bromatologique peut cependant etre 

amelioree par un traitement a I'uree qui ameliore leur taux de consommation et d'absorption par 

les animaux. 

3.3.1.3 Contribution des sous-produits agro-industriels 

Les sous-produits agro-industriels existants dans la zone sont constitues de graines de coton, de 

tourteaux de graines de coton et de son de ble. Ces produits sont tous introduits dans la zone 

par les commen;ants en periode de crise ou par Ie Ministere des Ressources Animales. 
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" n'a pas ete possible d'identifier une unite de production de ces intrants dans la zone d'etude. 

D'ailleurs, meme la production artisanale de tourteaux d'arachide, principalement destinee a la 

consommation des menages, est absente de la zone qui n'en est pas une de grande production 

de culture de rente. 

II Y a d'ailleurs un serieux probleme d'approvisionnement de ces produits par les commen;:ants, 

qui se fournissent en fonction de la situation pastorale prevalant dans la zone. 

3.3.2 Sante animale 

La situation sanitaire de la zone d'etude a ete analysee en tenant compte des saisies dans les 

abattoirs, des declarations et des description des signes cliniques des maladies, d'entretiens 

avec les responsables des cellules d'intervention de base et des postes veterinaires locaux, ainsi 

que des reponses des vendeurs ambulants questionnes sur les produits les plus regulierement 

demandes par les eleveurs. Les recours frequents aux services veterinaires et a certains pro

duits vendus dans les pharmacies sont autant de signes revelateurs d'une situation sanitaire 

assez preoccupante dans la zone d'etude. 

Comme pour faire la difference entre les maladies liees au fleuve et celles du reste de la zone 

d'etude, toutes les personnes interviewees ont constamment prononce Ie terme « Issa Noni ou 

vers du fleuve» et ont cite les noms locaux des autres maladies. Sur la base des signes 

cliniques decrits et les causes de saisies partielles ou totales regulierement consignees par les 

agents de I'elevage, les maladies de la zone d'etude ont ete classees en deux groupes : les 

maladies liees a la vallee du fleuve et les autres. 

3.3.2.1 Maladies animales liees a la vallee du fleuve 

Ce sont principalement les maladies parasitaires qui sevissent dans cette zone: 

• la distomatose (douve de foie) est la principale maladie de la vallee du fleuve. 
60 % des animaux abaUus dans les abattoirs venant des lies sont atteints de 
cette maladie, a tel point que I'on peut la considerer comme etant endemique de 
la vallee du fleuve. Elle s'observe tout au long de I'annee, avec des pies d'appa
rition de mars a juin; 

• la paramphistomose, une autre maladie parasitaire tres courante dans la vallee 
du fleuve, est causee par des crustacees microscopiques; 

• d'autres trematodoses sont aussi rencontrees dans la vallee mais, comme la 
paramphistomose, sont difficilement relevees par les agents car les bouchers 
retirent les parasites avant Ie controte des panses; 
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3.3.2.2 

• la strongylose gastro-intestinale est une autre maladie que I'on rencontre dans la 
valle du f1euve. Cette maladie s'observe beaucoup plus entre les mois de juillet et 
septembre et entre novembre et fevrier. 

• outre ces cas, les maladies pseudo-telluriques sevissent chez les animaux du 
fleuve; la plus frequente est Ie charbon symptomatique, dans l'intervalle allant de 
juillet a novembre. 

Maladies animales des zones hors vallee du neuve 

Seules la distomatose et les trematodoses ne sont pas presentes hors de la vallee du f1euve, 

zones ou on rencontre, en plus des maladies repertoriees ci-dessus : 

• la fievre aphteuse; 

• la babesiose, surtout observee sur les animaux revenant de la transhumance de 
la region du pare W pendant la periode que les eleveurs appellent «corsol » 
(mois de juin-juillet); 

• des cas de clavelee, certes rares, mais qui sont de temps a autres declares par 
les eleveurs. lis n'ont pas une periode fixe d'apparition mais sont plus frequents 
entre novembre etjuin; 

• la pasteurellose, qui a la meme periode d'apparition que Ie charbon symptoma
tique ou bacterien, c'est a dire de juillet a novembre; 

• I'oesophaggostomose chez les caprins et les bovins; 

• la pseudo peste aviaire qui sevit entre novembre et mars; 

• les congestions gastro-intestinales; 

• des cas de maladie de Newcastle sont de temps a autre egalement observes 
chez la volaille. 

Malgre cette plethore de maladies animales que les eleveurs reconnaissent parfaitement, il est 

etonnant que ces derniers se soucient peu des traitements preventifs de leurs animaux. C'est 

seulement lorsque les animaux sont infestes et les signes cliniques clairement apparents, soit 

trop souvent trop tard, que les eleveurs cherchent des traitements curatifs. Les interviews dans 

la zone ont montre que, sur les trois vaccinations indispensables compte tenu de la carte epide

miologique de la zone, a peine une vaccination est assuree par les eleveurs. 

Cette reticence des eleveurs pour Ie traitement de leurs animaux explique Ie nombre peu impor

tant de prestataires prives dans la zone, ou seulement un mandataire assure ces prestations a 
I'echelle des deux departements (Tera et Tillaberi). 

Ce mandataire est assiste dans cette tache par les structures deconcentrees de I'Etat, dont Ie 

nombre est relativement insuffisant et qui sont depourvues de veritables moyens d'intervention. 
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95 % des produits veterinaires utilises dans la zone sont acquis sur la propre initiative des 

agents. Or, leur marge de manCEuvre financiere etant tres limitee, les ruptures de stocks de pro

duits veterinaires sont monnaie courante. En effet, la pharmacie veterinaire la plus proche de la 

zone d'etude est localisee a au moins 200 km au sud (a Niamey) et les voies de communication 

ne sont pas toujours praticables, notamment entre Tera et les berges du f1euve et d'Ayorou a la 

frontiere malienne, ainsi que dans I'Anzourou. 

Les approvisionnements ne sont faits qu'un seul jour dans la semaine, Ie jour du marche ou des 

vendeurs ambulants vendent des produits veterinaires de toutes origines. Les commandes de 

produits specialites peuvent demander quelques jours a une semaine voire deux semaines. 

Les conditions de travail constituent une autre entrave au travail des agents. La zone d~etude est 

desservie par 2 postes d'elevage, 9 cellules d'intervention de base, 2 directions departementales 

des ressources animales et 1 direction communale, 

3.3.2.3 Dynamique saisonniere des parasites 

Certains vecteurs de maladies parasitaires comme les tiques sont quasiment absents de la zone 

d'etude ou, comme I'a affirme un responsable des services veterinaires, inoffensifs. Dans la zone 

d'etude, ce sont les bourgoutieres qui sont les principaux vecteurs des parasites notamment de 

la douve de foie. La periode durant laquelle ils se manifestent est decrite plus haul. 

3.3.2.4 Frequence de futte antiparasitaire 

Seule la lutte c~ntre la faciolose (distomatose) fait I'objet d'une intervention pratiquement perm a

nente dans la zone, avec des pies d'intervention durant la saison seche lorsque les animaux sont 

en permanence sur les bourgoutieres. Dans les autres cas, les traitements se font au cas par 

cas, quand I'animal est malade. 

3.3.2.5 Depenses encourues pour /es traitements 

A partir des resultats d'enquetes et des informations recueillies aupres des agents d'elevage et 

des prestataires prives operant dans la zone d'etude, il a ete determine que les eleveurs consa

crent peu de ressources financieres pour Ie traitement de leurs animaux. Les traitements sont 

faits au cas par cas, pour les animaux malades. Proportionnellement a la taille et a la valeur 

marchande des animaux, on constate que plus de ressources sont con sa crees a la protection de 

la volaille qu'a celie des ruminants. Le fait que la peste aviaire decime subitement tout Ie cheptel 

explique peut-etre cette attention particuliere, mais precisons aussi que eet elevage est sous la 

responsabilite des femmes. 
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Lors de I'enquete, toutes les personnes interviewees disent depenser en moyenne moins de 

100 F CFNtete/an pour Ie traitement de leurs animaux. Selon les agents d'elevage, ces depen

ses sont de moins de 25 F CFA par tete et par an. Les eleveurs les plus avertis consacrent pres 

de 1000 F CFA par an et par tete au traitement de leurs animaux, en assurant toutes les vacci

nations et Ie deparasitage necessaires. 

3.3.2.6 Analyse du dispositif aeluel de lutte eontre les maladies animales 

Ce dispositif est compose de trois maillons essentiels : les infrastructures sanitaires, les ressour

ces humaines prestataires de service et la disponibilite des produits veterinaires. 

En ce qui concerne les infrastructures, toute la zone d'etude est desservie par 9 cellules 

d'intervention de base (Dolbel, Doungouro, Mehanna, Kokorou, Bonfba, Sanguile, Sakoira, Sara 

Koira, Sinder et Famale), 2 postes d'elevage (Bankilare et Ayorou), une direction communale 

(Tillaberi) et 2 directions departementales des ressources animales (Tillaberi et Tera). La dis

tance moyenne entre deux de ces infrastructures est: 

• d'au moins 30 km sur la rive droite avec un maximum de 50 km a 60 km entre 
Bankilare et Mehanna; 

• la distance entre deux structures d'elevage est beaucoup plus reduite sur la rive 
gauche, mais on note tout de meme que la majorite des CIB et Ie poste d'elevage 
de Ayorou sont localises Ie long de la vallee du fleuve a I'exception de Sara 
Koira. 

Certaines des cellules d'intervention de base n'existent que de nom puisqu'elles sont sans 

agents. C'est Ie cas de Sinder, de Famale, de Sara Koira, de Kokorou et de Doungouro. La dis

tance entre ces structures parait a premiere vue derisoire, mais c'est sans compter Ie fait que 

toutes ces CIB ne sont pas dotees de moyens de deplacement, ce qui limite considerablement 

leur rayon d'action. Aucune CIB ne comporte de bureau de travail: c'est la residence de I'agent 

qui sert de bureau avec tous les risques inherents a des interventions a domicile comme, par 

exemple, Ie risque d'accident avec les enfants. 

La zone d'etude compte une structure d'encadrement pour environ 103000 ha et une structure 

d'encadrement operationnelle pour 1 434 700 ha. Ce qui apparait satisfaisant a premiere vue, 

cependant ces structures d'encadrement patissent d'un mauvais maillage. 

Trois cases de sante veterinaire, acquises dans Ie cadre du Programme Special du President de 

la Republique, viendront d'ici peu renforcer les infrastructures d'encadrement dans la zone. Lors 

du passage de la miSSion de terrain, aucune de ces cases n'etait operation nelle, so it parce que 

les travaux de construction n'etaient pas encore termines (cas de Inates), soit parce la case 

Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



Etude sur Ie pastoralisme et la situation zoo-sanitaire Page 31 

n'etait pas equipee et que I'agent qui devait la gerer n'etait pas encore recrute (cas de Dolbel), 

ou encore parce la case prevue attendait d'etre construite (cas de KokorouKokorou). Toutes les 

cases de sante veterinaire doivent etre g€m~es par des agents recrutes par les communes rura

les qui, pour I'instants, connaissent beaucoup de problemes pour assurer leur propre fonction

nement. 

Des annees durant, les vaccinations ont joue un role determinant dans Ie maintien de conditions 

sanitaires acceptables pour les animaux. Les parcs couloirs de vaccination permettent la conten

tion des animaux devant etre vaccines en limitant les risques d'accident. Les 18 centres de vac

cination de Bankilare et du Gorouol sont tous dotes d'un parc de vaccination en fer (8), en beton 

(12) ou traditionnel en bois ou banco. Ces derniers sont d'ailleurs les plus nombreux. Outre la 

consommation de ligneux qu'ils occasionnent chaque annee, ces derniers types de parcs de 

vaccination ne sont pas des infrastructures sOres pour la contention des animaux. II existe quel

ques centres de vaccination ou la contention est faite par la force humaine. 

Au plan des ressources humaines et pour I'ensemble des deux departements, I'encadrement est 

assure par 20 agents toutes categories confondues, dont 7 servent au niveau du chef-lieu des 

departements et les 13 autres au niveau de 2 postes veterinaires et de 10 cellules d'intervention 

de base. Le ratio UBT par cadre est de 14527/1 alors que la norme generalement admise est 

d'un agent veterinaire pour 3500 UBT. Les agents d'elevage sont donc surcharges dans la zone. 

Parlant plus precisement de la zone d'etude, toute information recue indique qu'elle abrite au 

minimum les trois quarts de la population animale des deux departements. La meme analyse 

faite pour la zone, qui abrite seulement 8 agents, donne un ratio de 27 240 UBT/agent. 

La situation est encore plus critique lorsque I'on considere Ie ratio cadre de conception par UBT. 

II est de 290 536/UBT/1 ou 145 268UBT/1 si !'on considere I'appui du directeur regional. 

Dans I'un comme dans I'autre, les conditions sont loin d'etre reunies et par consequent il est 

difficile de s'attendre a une quelconque efficacite de I'encadrement, d'autant plus que les 

moyens d'intervention font cruellement detaut. 

La disponibilite des produits veterinaires est une autre problematique reduisant I'efficacite des 

agents d'elevage. Le systeme d'approvisionnement de ces produits est tres aleatoire etant 

donne, d'une part, I'absence d'une pharmacie veterinaire dans la zone d'etude et dans Ie chef

lieu de la region et, d'autre part, Ie desengagement de I'Etat du systeme d'approvisionnement 

des produits veterinaires. Pour I'heure, les agents d'elevage commandent, de leur propre initia

tive et au bon gre des pharmaciens de Niamey, des stocks de produits veterinaires qu'ils 
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vendent moyennant des ristournes. Ce systeme n'est malheureusement pas viable puisque des 

ruptures de stock sont monnaie courante, pour diverses raisons (marge de manceuvre limitee, 

crise de confiance entre pharmaciens et agents, etc.). 

Par ailleurs, aucune de ces structures n'est dotee de moyen de locom,Otion, si bien que les 

agents sont obliges de recourir a leurs propres moyens de transport quand ils en disposent 

(exemple Ayorou), ou alors de recourir au transport en commun qui les depose a proximite du 

lieu d'intervention. Cet environnement de travail reduit considerablement I'efficacite des interven

tions des agents d'elevage. 

3.3.3 Abreuvement 

En saison pluvieuse, la vallee du fleuve, celie du Gorouol et de nombreuses mares permanentes 

et semi-permanentes, ainsi que les retenues d'eau assurent I'abreuvement du cheptel. En saison 

sache par contre, Ie gros de I'alimentation en eau du betail est assure par Ie fleuve, les mares 

permanentes et les puisards creuses dans Ie lit des affluents du fleuve, comme Ie Gorouol et la 

Sirba. Partout ailleurs, I'abreuvement des animaux est un probleme majeur quant on sait que la 

zone d'etude est localisee dans Ie Uptako Gourma, caracterise par son socle granitique. Au 

cours de I'enquete, en dehors des mares permanente dans la partie rive droite de la zone 

d'etude, aucun point d'eau pastoral ne nous a ete signale. Du cote rive gauche, Ie barrage de 

Tem a ete cite comme etant I'unique point d'eau pastoral, mais il vient de ceder. 

L'abreuvement des animaux dans la zone d'etude est donc uniquement assure par Ie fleuve, les 

affluents du fleuve en saison pluvieuse, les puisards creuses dans les lits de ces affluents en 

saison seche et par les puits villageois. Cette derniere possibilite pose d'ailleurs souvent de 

serieux problemes de salubrite de I'eau de boisson. 

3.3.3.1 Infrastructures d'elevage 

Cinq differents types d'infrastructures ont ete recenses dans la zone d'etude. II s'agit des postes 

veterinaires, des cellules d'intervention de base, des parcs de vaccination, des abattoirs et des 

sechoirs. 

Deux postes veterinaires desservent la zone d'etude, ceux des postes administratifs d'Ayorou et 

de Bnkilare. Des deux, seul celui d'Ayorou dispose d'un batiment construit, alors que celui de 

Bankilare devait normalement etre loge dans une maison de location. Ces postes ont un rayon 

d'action de 30 km de rayon ou plus, et ne disposent d'aucun moyen de de placement. Pour exe

cuter une tache, I'agent doit se deplacer en transport en commun qui Ie depose ill proximite du 

lieu d'intervention. 
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Les cellules d'intervention de base, au nombre de 6 dans la zone d'etude, sont distantes I'une de 

I'autre d'au moins 15-20 km du cote rive gauche et de plus de 40 km sur la rive droite. Pas une 

seule de ces cellules d'intervention de base ne dispose d'un local construit ou d'un moyen de 

transport. 

Les cases de sante veterinaires, acquises dans Ie cadre du Programme Special du President 

de la Republique, sont au nombre de 3 et ne sont pas toutes ope ration nelles, faute d'agent. 

Les parcs de vaccination, construits avec 2 types de materiaux differents, sont au nombre de 16, 

dont 13 en beton et 3 en fer. II existe de nombreux autres pares de fortune en bois et banco dans 

pratiquement tous les centres de vaccinations. 

\I n'existe pas d'abattoir digne de ce nom dans la zone d'('ltude, plutot des aires d'abaUage 

controlees par les agents d'elevage. Ces aires d'abattage de brousse sont au nombre de 15 

dans la zone d'etude, dont quelques-unes uns sont dotees d'un sechoir. 

Les marches a betail sont au nombre de 14, dont 8 du cote rive droite (Dolbel, Tegueye, 

Kolmane, Bankilare, Bangouro, Doungouro, Mehanna et kokorou) et 7 du cOte rive gauche 

(Ayorou, Sanguile, Bonfeba, Sara Koira, Sakoira, Kokomani et Tillaberi). Certains marches a 
betail ont ete amenages comme Ayerou et Tillaberi. Sur ces 15 marches, seuls 2 seront inondes 

(Bangouro et Sanguile). 

3.3.3.2 Unites de transformation et de conservation des produits animaux 

Les techniques de conservation observees dans la zone d'etude sont toutes de type traditionnel. 

" s'agit presque exclusivement de fabrication de viande sechee (Kilichi) et de lait caille. Les 

techniques de transformations y sont inexistantes, a part la production de beurre. 

Aucune unite de transformation de produits animaux n'existe dans la zone. C'est d'ailleurs ce qui 

a laisse la porte ouverte a la vente de certains produits laitiers venant de Niamey. On retrouve en 

effet sur les marches de Tillaberi et de Tera des produits des deux unites modernes de transfor

mation de lait (Office de Lait du Niger (Olani) et Niger-Iait), mais aussi des unites de transforma

tion artisanale de lait, comme Kani, dans certains kiosques de la zone d'etude. Ces produits se 

retrouvent d'ailleurs me me dans des coins tres recuh3s, comme Ayorou. 

Compte tenu de I'importance des effectifs bovins dans la zone d'etude, des conditions 

d'alimentation extremement favorables, notamment la presence permanente de fourrage vert 

toute !'annee, et des facilites d'approvisionnement d'intrants zootechniques, il est surprenant que 

la simple technique de transformation du lait en fromage, a la portee de tous et plus particuliere-
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ment des femmes, ne soit pas repandue dans la zone. Ailleurs, cette technique permet a beau

coup de femmes de tirer des recettes financieres de la vente de ce produit. Les femmes de 

Taritarka dans la region de Tahoua, les femmes peules du manga (region de Diffa) et les fem

mes touaregs du Tadress et de l'Azawak tirent des revenus substantiels de ceUe technique tra

ditionnelle de transformation du lail. 

L'apprentissage de ceUe technique de transformation de lait est indispensable, particulierement 

dans la zone du Gorouol, ou certains groupes disent verser I'excedent de lait dans les mares. 

Cette technique permeUrait au moins de transformer cet excedent en revenu pour les femmes et 

stimulerait peut etre une plus grande exploitation laitiere des animaux, par rapport a la pratique 

actuelle qui consiste a Ie laisser a la mamelle pour consommation par les veaux. 

3.4 Experience de projet dans la zone 

3.4.1 Interventions des pro jets et ONG 

Tres peu de projets ont ete realises dans la zone d'etude. On peut citer notamment : 

3.4.1.1 Projets en fin de phase 

Les projets en fin de phase dont : 

• PASP finance par l'Aliemagne, qui a mis I'accent sur la recuperation des terres 
de piHurages degradees ainsi que sur des amenagements pastoraux. Sur Ie ter
rain, ces realisations sont pour autant peu visibles; 

• Projet de Lutte Contre la Pauvrete/programme National pour un Developpement 
Durable/Antenne Titlabery Nord {PLCP/PNEDD/ATN. Entrepris pour une partie 
de la population du canton de Gorouol, ce projet comportait un programme de 
reconstitution du cheptel, ainsi que des operations gemeratrices de revenus 
(embouche) avec des groupements feminins, des actions de balisage des 
couloirs de passage dans Ie poste administratif de Bankilare et enfin la formation 
des auxiliaires para-veterinaire au niveaude 8 villages. De ces interventions, seul 
I'impact de la reconstitution du cheptel est encore visible car plusieurs eleveurs 
ont affirme detenir posseder les descendants des animaux donnes. Les opera
tions d'embouche n'ont malheureusement pas continue car Ie benefice tire de 
I'operation n'a pas permis I'achat d'animaux de rem placement et Ie niveau de 
pauvrete des populations a englouti Ie financement. Quant aux operations de 
recuperation des terres, celles ayant eu Ie plus de succes sont celles dont 
I'objectif etait de pieger les graines de semences d'herbacees pour permettre leur 
germination durant la saison pluvieuse; 

• DAP/PNEDD/ATN: a mene dans la zone des actions de recuperations des 
terres, notamment les CRS/DRS (conservations et restauration des sols/defense 
et restauration des sols); 
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• Projet Micro-realisation BAD-Tera visa it I'amenagement des mares, la recupera
tion des terres degradees et la stabilisation des bassins versants. Ces interven
tions qui sont encore visibles a la hauteur de Kolmane ont permis I'installation 
des herbacees sur la dune et ont limite son de placement; 

• Projet agro-sylvo-pastoral nord Tillaberi qui a pris place dans I'arrondissement de 
Tera et de Tillaberi par la mise en place d'actions de recuperation des terres 
agricoles et pastorales (CES/DRS, zaI). Le seul fait d'utiliserdu materiel lourd, 
limitait la perennite de ces interventions car les populations, qui sont majoritaire
ment pauvres, ne peuvent les soutenir financierement Aussi, seule la technique 
de za"i a ete, relativement, adoptee par les populations; 

• Projet d'Amenagement des Formations Naturelles (PAFN) : a evalue et amenage 
des espaces pastoraux dans Ie canton de Tera (formation naturelle de N'solo). II 
est encore tres t6t pour connaitre Ie succes de cette intervention dans la zone. 
Selon les responsables du projet de Tera, la mise en place d'un cadre de 
concertation regroupant les eleveurs, les exploitants de bois et les agriculteurs a 
perm is d'ameliorer la gestion des ressources naturelles a N'Solo. L'analyse des 
resultats des travaux realises par Tourawa sur Ie meme plateau ne permet ni 
d'infirmer, ni de confirmer cette assertion. Cela peut cependant constituer une 
voie salutaire a explorer dans Ie futur, pour peu que ces resultats deviennent plus 
convaincants; 

• Projet d'appui au secteur de I'elevage (PASEL). Le cadre d'intervention de ce 
projet est limite au departement de Tillaberi et rentre dans Ie contexte de la secu
risation des couloirs de passages des animaux, avec I'objectif de reduire les 
conflits entre agriculteurs et eleveurs. Plusieurs de ces couloirs ont ete balises, 
mais Ie probleme de suivi de ces actions s'est pose puisque les services 
d'elevage n'ont pas pu ('assurer correctement Aujourd'hui, Ie devenir de ces ope
rations reste en suspens malgre la garantie des autorites coutumieres. On peut 
cependant se feliciter de I'esprit consensuel qui a prevalu parmi ceux qui ont 
acces au foncier dans la zone, ce qui a fait chuter de plusieurs crans la tension 
entre agriculteurs et eleveurs a Tillaberi et dans plusieurs autres regions (Guidan 
Roumdji, Boboye, Gaya et Say). 

Notons que les actions de recuperations des terres sont majoritairement executees par les 

femmes et les enfants. C'est certainement les preoccupations de la vie quotidienne qui les a 

empeche d'entretenir ces actions apres Ie retrait des projets. 

3.4.1.2 Pro jets en cours d'execution dans la zone d'etude 

Les projets en cours d'execution dans la zone d'etude : 

• Projet d'Appui au Developpement local (PADL) de Bankilare : son objedif fonda
mental est d'accompagner la democratie en consolidant et en accompagnant ses 
structures rurales de base; 

• Projet de Mesure Anti-Erosive (PMAE) de Tera et Tillaberi : il vise principalement 
la recuperation des terres de glacis, la stabilisation des versants et des koris et la 
protection des champs, a I'aide de la mise en place de tranchees manuelles, de 
tranchees hardies et de demi-Iunes forestieres et agricoles. " fait suite au projet 
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PASP, mais ses interventjons ont dues etre reajustees en mettant moins I'accent 
sur I'utilisation d'engins lourds. 

3.4.1.3 ONG intervenant dans fa zone 

Les ONG intervenant dans la zone: 

• CRS; 
• ONDERNA; 
• Word Vision; 
• Plan Niger; 
• Caritas. 

Toutes ces ONG interviennent principalement dans Ie domaine social (sante, education, protec

tion des enfants), mais aussi dans les actions de lutte contre la degradation de I'environnement 

(recuperation des terres degradees). Ces ONG interviennent par Ie biais de contrats de presta

tions de services, qu'elles etablissent avec les services techniques. 
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4. CONCLUSION 

La reduction de la production du bourgou (Echinocl1loa stagnina) dans toute la vallee en amont 

du fleuve constitue de loin I'impact immediat du Programme Kandadji Ie plus important sur les 

productions animales. Toutes les aires a Echinochloa stagnina. Panicum subalbidum et Cyperus 

conglomeratus en amont de Kandadji qui constituent les principales aires de production du bour

gou, seront submergees suite a la construction du barrage. Sur la base des informations recueil

lies lors de la mission de terrain, les superficies suseeptibles d'etre affectees par ce phenomeme 

sont de I'ordre de 3 000 ha. La production moyenne de bourgou sur ces aires est estimee en 

moyenne entre 60 a 80 tonnes de matiere verte/ha/an. so it I'equivalent de 10 a 12 tonnes de 

matiere seche/ha/an. Comme mesure d'attenuation. il est propose des actions d'amenagement 

portant sur la plantation de bourgou et/ou de semis directs. 

La construction du barrage de Kandadji aura un impact sur les productions animales des popula

tions riveraines. Par contre, eet impact sera attenue en raison de la possibilite de relocaliser les 

animaux moyennant de legers travaux de recuperation des terres et surtout d'introduction de 

bourgou autour du reservoir cree. 
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ANNEXE 1 
Liste des personnes rencontrees 



LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

TERA 

Prefet de T era 
Isoufou Boureima, responsable PAFN 
Ousmane Joseph, communal 
Salissou Sani, adjoint DDRA 
Dr Adamou Sandagou, mandataire 
Mamane Saley, chef poste d'elevage de Bankilare 

KOLMANE 

Hassane Outeini, chef de village 
Souleymane Outeini, conseiller communal 
Amadou Ali 
Ousseini Zaberou 
Saliya Hamadou 
Halido Yahaya 
Abdoulaziz Hamma 
Abdoulbakri Boubacar 
Mounkaila Niandou 

EL KONGlIl1I 

BUal Ouma Yetta 
Alhassane Anadabel 
Souleymane Ismaguil 

DOLBEL 

Isoufou mamoudou, chef CIB 
Adio Ousseini, chef de village 
Ousseini Bilare 
Abdousalam Moussa 
Gabi Ousseini 
Sidi Boulweidou 
Issoufou Mossi 
Adamou Bonkano 

MEHANNA 

Mamoudou Boubacar 
Alkoucen Mahamed 
Hamada Wen Sadou 
Dr Boubacar Hassane 
Marou Thousso 

KOKOROU 

Hassane Boukari, chef de canton 
Oumarou Boukari 
Une dizaine de personnes 



SANGUILE 

Hommes 

Mohamed Karimoun, chef du village 
Soumaghil Tade 
Abdoulmoun Maoude 
Zakari Yaou 
Mohamed souhaye 
Yao Yayo 

Femmes 

Titou Souhaye 
Ramatou Djibo 
Safi Issoum 
Tidaou Todane 
Inazoube Todane 

Ces femmes appartiennent a deux groupements : celui de Tazidane et de Tifoussaye. 

DAYA 

Zibo Talfo 
EI Hadji Idrissa Harouna 
Boubacar Abdourahamane 
Daouda Hamadou 
Hamada Ibrahim 
EI hadji Oumarou Nouhou 
Mahamane Soumana 
Samaila Moumouni 
Youssouf Kigoum 
Youssous Soulana 

TEGUEYE 

Souleymane Ousseini 
Amadou Ali 
Ousseine Zabeirou 
Saliya Hamadou 
Halido Yahaya 
Abdoulaziz Hamma 
Abdoulbacki Boubacar 
Mounkaila Niandou 

ELEVEURS TANSHUMANTS 

Ali Nouhou 
Boubacar Abdoulkarim 

YASSANE 

Moussa Ibrahim, chef de village 
Younoussa Hamadou 
Hassane Boussoulmi 



AYOROU 

Amirou 
Halidou Boureima, chef de poste d'elevage 

DESSA 

Amirou Hamadou Harandey 
Zibo Harandey, conseilier communal 
Une dizaine de personnes 

TILLABERI 

Pretet de Tillaberi 
DRAA Tillaberi 
Dr Laouli mamane Gani, DRAA 
Djibrillou Karimou, DDRA/Adjoint 
Mamane lambani, Service Developpement communautaire 
Abacha Madai, responsable PMAE 
Tankari Yahaya, SDP/A 
Colonnel Zada Hamani, DRE 

SARA KOIRA 

Soumana Larabou 
Younoussa IIliassou 
Hassoumi Larabou 
Karimoun Hassane 
Hari Tahirou 
Adam Hainikoye 
WaliAdamou 
Idrissa Tahirou 

BONFEBA 

Hassane Mahamadou, chef CIB 
Ibrahim Hamani, chef de village 
Abdourahamane Mahamane 
Elh Ali Abdoulaye 
Salou Oumarou 
Salou Adamou 
Morou Alhassane 
Abdourabane Boubacar 

SINDER 

EI hadji Younoussa Bossou 
Adoulaye Yacouba, chef du village 
Kaile Bossou 

NIAMEY 

Ibrahim Tourawa, MRA 
Chipkaou Maitourare, DSA 
Douada Tchindo, DEP 



Ibrahim Bagana, PACE 
Issoufou Maikano, Laboratoire d'elevage 



ANNEXE 2 

Releves de vegetation 



FICHENEGStATION 
! Station: 9 Departement : Tera Localisation GPS 
Date : 17/08/2005 Localite : Bankilare nord Longitude 31P0248345 Latitude 

1629955 
Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

Feux Termitiere 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
I Graminees 10-25 cm Floraison dominant 60 a 70 % 
Autres herbacees <6cm ..... --.~ ..... --.~ 

Especes dominantes I Alyscarpus ovalifolius, Dactyloctenium aeggyptiacum, Aristida mutabilis, 
Eragrostis tremula 

Production biomasse 8,00 - 1000 kg de matiere verte 
actuelle 
Production potentielle 1000 kg de matiere verte 
Commentaire Aire de pature villageoise 

i Composition f10ristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
I Dactyloctenium aegyptium 15 10 
Alyscarpus ovalifolius 10 15 

I Tragus berteriolloni 15-20 5 
. Eragrostis tremula 25 8 
i Aristida mutabilis 20 10 
I Cl'perus spp 0,5 
Limeum viscosum 6 Trace 

• Digitaria lecardii 18-20 0,5 
Chloris pilosa 10 1 
Cenchrus biflorus 20-30 Trace 
Tribulus terrestris 7-10 Trace 
Crota/aria 5 Trace 



i FICHEVeGET AnoN 
• Station: 19 Departement : Tera Localisation GPS 

• Date : 18/08/2005 Localite : Bankilare sud Longitude 31 P0256703 Latitude 
1611924 

I Observateur : Bagoudou 
• Maidaji 
I 
I 
L 
I 

Cultureliachere Feux termitiere Autres 
x 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (~L 
Graminees 5 a 15 Epiaison 20a 30 
Autres herbacees < 10 
Especes dominantes Schoenete/dia gracilis Tragus berteriolloni A/yscarpus ovalifolius 

I 

I Production biomasse 50 a 100 kg/ha 
• actuelle 
Production potentielle 25~300kg.rnslha 

Commentaire 

:Com/2osition floristique Hauteur mOy'enne (cm) Recouvrement (%} I 
I Schoenete/dia gracilis 15 10 
Tragus berteriolloni 10 5 

• Alysca/p...us ova/ito/ius 4 5 
• Dacty!"octeniurn aegyptiurn 5 2 i 

I Cenchrus biflorus 4 0,5 
i Eragrostis trernu/a 7 1 
• BoerhaviC1 spp 3 TRACE 
Boreria 4,5 TRACE 

i Morrnordica ci/iaturn Trace Trace 
• Firnbrystilis exilis 6 2 
Eliotrpiurn spp 2 Trace 
Panicurn anabaptisturn 5 3 



FJCHI:VEGE'rATIOM 
· Station: 3AX Deoartement _ Tera Localisation GPS 
Date _ 18/08/2005 Localite : Bankilare Est Longitude 31 P0271452 Latitude 

I 1623693 
Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

-~~-. 

Feux termitiere Autres 
x 

Hauteur Stade Recouvrement 
Graminees 80-120 cm ! 

Autres herbacees < 30cm i 
Especes dominantes Panicum anabaptistum 

1 

i 

1500 kg m.s. 

2-2500 kg 
Zone marecageuse en bordure du fleuve 

i Composition floristique Hauteur mOl'enne (cnl) Recouvrement (%) 
Panicum anabaptistum 100 a 1213 cm 15 

• Panicum subabidum 80 em 3 
· Echinoch/oa stagnina 60 a 70 em 8 
I Cyperus conglomerates 5013 120cm 10 
lClnodon cJ~tylon 5 1310 cm 0,5 
i Cucumus me/on Ram~ante 0,5 
,Ipomea see 30 em 10% 

• Sesbania sop 40cm Trace 
· Alvscarf)us ova/ifoJius Alov Trace 

i 

• 



. FJCHEVEGETA1tON. . 
Station : 4AX De~artement : Tera Localisation GPS 
Date: 18/08/2005 Localite : Bankilare Est Longitude 31 P0270080 Latitude 

1626443 
Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement(%) 
• Graminees 120-130 
, Autres herbacees 
I Especes dominantes Panicum anabaptistum, Cyperus conflomeratus 

I 
Production biomasse Indeterminee (zone inondee) 
actuelle 
Production potentielle ! 

Commentaire Site dans lit du Gorouol en crue 

• Composition floristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
· Panicum anabaptistum 120 
CVf)erus conglomeratus 

i Schoenefeldia gracilis(l) 
• Digitaria lecardii 
C Amaranthus graezicans 
, Gynadropis gynandra ! 

Heliotropium 
Tragus berleriolloni 

(1) Toutes les especes qui suivent sur la rive droite. 



FICHE VEGETATION ~ ~, 

• Station: 71 Departement : Tera Localisation GPS 
Date: 21/08/2005 Localite : DARGOL Longitude 31 P0335154 Latitude 

1564335 
Observateur : 8agoudou 
Maidaji 

I 

~~~-

Feux termitiere 

hauteur Stade Recouvrement 
Graminees 3-10 
Autres herbacees 2a5 
Especes dominantes Sida cordifolia, Tripogon minim us, Chloris pilosa, Zornia glochidiata 

Production biomasse < 100kg.m. verte/ha 
actuelle 
Production potentielle 150-200 kg.matiere verte/ha 
Commentaire 

Composition f10ristique Hauteur rnoyenne (em) Recouvrement (%) 
Sida cord/folia 5-10 8 
TripoQon minimus 3 5 
Zornia glochidiata 1a2 1 
Tribulus terrestris 0,5 1,5 

. Brach/aria ramose 3 0,5 
i Dactyloctenium af!Qyptum 7 0,5 
• Chloris pilose 10 6 r-



FICHE V$J;TATION, 
Station: 77 Oepartement : Tera Localisation GPS 
Date : 21/08/2005 Localite : OARGOL I Longitude 31 P0326378 Latitude 

1572921 
Observateur : 8agoudou 
Maidaji 

Cultureliachere Feux termitiere Autres 
x 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 3040 

• Autres herbacees 20 
Especes dominantes Cenchrus biflorus, Alyscarpus ova/ifolius, Corchorus olitorius, comelina 

forseka/ei 

Production biomasse 500-600 kg de matiere verte 
actuelle .... __ .. 
Production potentielle 
Commentaire Champ cultive 

I Composition floristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 

• A/yscarpus ovalifolius 12-15 cm NO 
: Cenchrus biflorus 50 NO 
i Tribu/us terrestris 6 NO 
· Come/ina forskalaei 2 NO 
• Digitaria fecardii 30 ND 
I Sesbania sp 25 NO 
i Corchorus ofitorius 20 NO 



FICHE VEGETATION 
Station: 75 Oepartement : Tera Localisation GPS 
Date: 21/08/2005 Localite : DARGOL Longitude 31 P0329440 Latitude 

i 
1569681 

Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

Cultureljachere Feux termitiere Autres 
Mise en defens 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 20 a 150 75-85 % 
Autres herbacees 50a40 

: Especes dominantes Schoenefeldia gracilis, Aristida mutabilis, Digitaria lecardii 

Production biomasse 1500-2000 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 2000 kg.m.s.lha 
Commentaire i 

• Composition floristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
: Schoenefeldia gracilis 2550 15 
Aristida mutabilis 2030 20 

! Cenchrus ciliatus 60 1 
Commelina forskalaei 5 1 

. Tribulus terrestris 10 1 
Andropogongayanus 100150 3 

i Cenchrus biflorus 50 5 
Digitaria gayana 60 3 
Alysacarpus ovalifolius 10 Trace 
Chlorus pilosa 40 6 
Achiranthes aspera 35 8 
Amaranthus graezicans 30 4 
Digitaria lecardii 70 10 
Tephrosia purpureum 30 10 
Cenchrus ciliaris T 
Oactyloctenium aegyptiaca 30 0,5 
Zornia glochidiata 10 2 



I ' . FICHE VEGETATION '. . 
, 

i Station : 76 Departement : T€~ra Localisation GPS 
Date: 22/08/2005 Localite : DARGOL Longitude: 31 P0327868 Latitude 

1571752 
, Observateur : Bagoudou 
i Maidaji 

Feux termitiere autres 
Dune de sable 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%L 
Graminees 10 a 40 Epiaison < 10% 
Autres herbacees 0,2 a 3 

I Especes dominantes Aristida longifolia, Cenhrus biflorus, Limeum viscosum 

I 
Production biomasse < 50 kg. I.s./ha I 

actuelle 
Production potentielle 100-200 kg.m.s'/ha 
Commentaire Dune de sable presque denudee 

I Composition floristigue Hauteur moyenrle (cm) Recouvrement (%) 
Aristida longifolia 20-40 cm Trace 

I Commelina forska/aei 5 10 
I Cenchrus biflorus 30 3 
I Umeum visosume 2 1 
Alyscarpus ovalifolius 6 4,5 
Aristida mutabi/is 30 Trace 
Fimbrystilis exilis 10 Trace 
Tragus berteriolloni 8 Trace 
Chrozophora brochiana 9 0,5 

• Gisekia pharancioides 2 1,5 
Digitaria lecardii 20 Trace 
Leptadenia pyrolechnica ! 

Leptadenia hastata 



FICHE YeGETATION 
· Station : 65 Dapartement : Tara Localisation GPS 
i Date : 23/08/2005 Localite: Sakoira Longitude: 31 P0330848 Latitude: 

1576401 
Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

Feux termitiere Autres 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 5810 Debut epiaison 30835% 
Autres herbacees 588 
Especes dominantes Schoenefeldia gracilis, Digitaria lecardii, Cor chorus o/itorius et Panicum 

laetum 

Production biomasse I 200-300 kg ms/ha 
actuelle 
Production potentielle 700 8 800 kg.m.s.lha 
Com menta ire 

Composition floristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
Panicum laetum 10 5 

• Schoenefeldia gracilis 8 
i Digitaria lecardii 10-20 9 
• Cor chorus olitorius 10 5 
i Brachiaria ramose T i 
i Chlorus pilosa T 
i Aristida mutabilis 30 3,5 
i Dactyloctenium aegyptium 05 
• Commelina forskalaei 15 05 
Achiranthes aspera 25 T 

i Alysacapus ova/ifo/ius 10 2 
i Eragratis tremula 05 
• Citrilus lanatus 2 T 
~(;quemontia tamnifolia 15 T 
Tribulus terrestris 5 05 
Ipomea kotchiana 15 05 
moneschma 12 T 



FICHE VEGETATION 
· Station: 58 I Departement : Tillaberi Localisation GPS 
Date : 23/08/2005 . Loealite : Diamballa Longitude: 31P0316222 Latitude: 

i 1583914 
Observateur : Bagoudou 

I Maidaji 

Hauteur (em) Stade Recouvrement (%) I 
Graminees 20-30 Epiaison 50-60 i 

Autres herbacees 5 
Especes dominantes Aliscarpus ovalifolius, Cenchrus biflorus, Gisekia pharnacioides, Sida 

cordifo/ia 

I Production biomasse 
I 

300 kg.m.s.lha 
i actuelle I 
· Production potentielle 400 kg.m.s.lha I 
Com menta ire Zone fortement degradee essentiellement d'herbacees dicotyledones I 

I Composition floristique Hauteur moyenne-(cm} Recouvrement (%) 
Aliscarpus avofifofius 5 20 

· Cenchrus biflorus 20 5 
L§ida c()rditofia 1,5 
· Aristida longifolia 30 3 
· Gisekia pharnaciodes 5 15 
i Aristida mutabifis 30 1,5 
Tragus berlerilfoni 20 1 

I Chloris vilJl.ata 5 
i Digitaria lecardii 40 2 
I1ragrostis tremula 0,5 
I Dactyloctenium aegyptium T 
i Meremia pinnata T 
Ipomea abarifolia T 
Leptadenia hastate 0,5 
Tribulus terrestris 1 

i Zornia glochidiata 0,5 
~QPhora brochiana 1 
Fimbrystilis exilis 4 1 
Leptadenia pyr()thnica T 



Station: 41 
Date : 2310812005 

. Observateur : 8agoudou 
! Maidaji 

Villages 

Graminees 
Autres herbacees 
Especes dominantes 

I Production biomasse 
. actuelle 
Production otentielle 
Com menta ire 

! Composition f10ristique 
l Aliscarpus avo/ito/ius 
! Cenchrus biflorus 
I Andrpogon gayanus 
[ Croto/aria podocarpa 
f-qlsekia ehamaciodes 
Aristida mutabilis 
~ratotheca sesamoides 
Di Haria lecardii 
Teehrosia eureurea 

i 

! 
i 

I 
I 
I 
[ 

[ 

FICflE VEGET A Tl()N 
Departement : Tillaberi Localisation GPS i 

I Localite: Longitude 31P0285150 i Latitude: I 

L i 1618144 ! 

! 

I 

.. --.. 

Feux termitiere Autres 

Hauteur (cm) Stade [ Recouvrement (%) 
50-100 cm fructufucation ! 75-80 

20OS0 ! ~ 
Aristida mutabilis, Tephrosiapurpurea, Groto/aria podocarpa, Cenchrus 
bit/orus 

1200 a 1500 kg.m.s.fha 

Hauteurmoyenne (cm) RecQuvrement (%) 
10 1 
80-100 5 
40 1 
50 45 i 

T 
60-70 10 

2 
40 5 i 

30 9 



• FfCHe:V£QET AllON 
i Station: 47 Departement : Tillaberi Localisation GPS 
i Date: 24/0812005 Localite: Longitude: 31 P0298343 Latitude: 

1604514 
I Observateur : 8agoudou 
! Maidaji 

Feux term itie re Autres 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
i Graminees 12-20 em Epiaison-grenaison 80-90 
• Autres herbacees 10-15 
i Especes dominantes 

i 
Production biomasse 300-400 kg.m.s.lha 

I actuelle 
Production potentielle 500-800 kg.m.s.lha 
Commentaire Paturage de saison Rluvieus~ seulement 

• Composition floristique Hauteur moyenne (elll) Reeouvrement (%) 
Zomia glochidiata 10 45 
Cenchrus biflorus 8-12 1 

· Digitaria lecardii 15 5 
· Dactzjoctenium aeavotiaca 15 20 
i Tribulus terrestns 1 
~f/l':SCar.eus ovalifolius 5 4 
! Chloris virgata 20 2 
i Leptadenia pyrotechnica T 
! Tragus berteriol/onni 15 6 
• Ci{rillus lanatus T 
Chrozophora brochiana 20 05 
Gisekia pharnacioides 6 T 
Aristida mutabilis 30 T 



. FICHE VEGETATION 
Station: 52 Departement : Tera Localisation GPS 
Date: 108/2005 Localite : Kokorou Longitude: 31 P0310176 Latitude: 

1585187 
. Observateur : Bagoudou 
I Maidaji 
i 

termitiere autres 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 6-50 70 
Autres herbacees <10 
Especes dominantes Eehinoehloa stagnina, daetyloetenium aegyptiaea, Cynodon daety/on, Oriza 

i sativa 

500-750 kg.m.s/ha 

1000 k .m.s.lha 
lie en face de Namari Goun ou 

• Composition fioristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
I Eehinochloa stag nina 40 35 
i Daetyloetenium aegyptium 6 10 
I Cynodon daety/on 8 10 

~?See 3 
Comelina forskalaei 2-7 T 

r-araehiria ramasa 12 2 
Sesbania cassia mimosioides 10 T 
Panieum anababtistum 20 5 

! 

i 

L 
i 

• 
I 



.... . FICHEVJ:GETATION 
Station: 68 Departement : Tillaoori Localisation GPS 
Date: 25/08/2005 Localite : Tillaoori Longitude: 31P0334659 Latitude: 

1569456 
Observateur : 8agoudou 
Maidaji 

i 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees <10 1-2 

I Autres herbacees <5 
Especes dominantes I 

Production biomasse 5 kg.1 I.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 20 kg.m.s.lha 
Commentaire Glacis avec vegetation Ie long des rigoles 

Composition floristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (OM 

Schoenefeldia gracilis 6 2 
i Chloris virgata 5 1 
Brachiaria ramose 3 T 
Amaranthus graezicans T 
~.9rus olitorus T 
Sida cordifolia 
Citrilus lanatus T 



I FICH~VeGET AriON 
I Station: 28 Departement : Tillaberi Localisation GPS 
! Date: 25/08/2005 Localite : FIRGOUN Longitude: 31P0272486 Latitude: 

1642732 
I Observateur : Bagoudou 
Maidaji 

I 
I 

Feux termitiere Autres 

I Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
! Graminees < 10% 
• Autres herbacees <10 
! Especes dominantes Aristida mutabilis, Schoenefeldia gracilis, Cenhrus bit/orus 

Production biomasse 20 a 30 kg,m,sJha 
actuelle 
Production potentielie 1()0 a 200 kg,m,s.lha 
Commentaire Monticule au dela de firgoun 

• Composition floristique Hauteur moyenne (em) Recouvrement (%) 
Aristda mutabilis 20 3 
Schoenefeldia graciliS 15 2 
Euphorbiace 1 0,5 

· Brachiaria ramosa 4 T 
QigJtaria lecardii 12 1 

jJly§garpus ov?Jlfolius 6 T 
/pomeaK ... T 

• Boreria T 
Boerhavia T 
Aristida /ongifolia 10 T 
Cenchrus biflorus 5-8 1,5 
Tribulus terrestris 10 T 
Panicum laetum 8 1 
corchorus tridens T 



, FICHt:VEGETATION .. 
Station: 30 Departement : Tillaberi Localisation GPS 
Date: 27/08/2005 Localite . Firgoun Longitude: 31 P0271191 Latitude: 

1639380 
: Observateur . Bagoudou 
i Maidaji 

Feux termitiere autres 
x 

HauteLJr (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 10a30cm 40 aSO 
Autres herbacees < 1Scm 

. Especes dominantes Panieullaetum, Panieum anababtistum, Eragrostis tenella, Daetyloetenium 
aegyptium 

, Production biomasse 250-300 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 700 kg.m.s'/ha 
Commentaire 

Composition f10ristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
Panicum laetum 7-8 10 
Sehoenefeldia gracilis 30 T 
Eragrostis tenella 10 5 
Tragus berieriol/oni 30 05 r:: .... 

3 T Tribulus terrestris 
. Dactyloctenium aegyptiaca 12 7 
i Cenchrus biflorus 05 
Citrillus lanatus T 
Atyscarpus ovalifolius 12 T ! 

Panicum anababtistum 10 18 

I 



ACHE VEGl:l ATION . 
· Station: 31 D~partement : Tillaberi Localisation GPS 
Date . 27/08/2005 Localite : Ayorou Longitude: 31P0277274 Latitude: 

1630117 
Observateur . Bagoudou 
Maidaji 

! 

Cultureliachere Feux termitiere Autres 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 10-20 15-20 
Autres herbacees 3-20 
Especes dominantes Fimbristylis exile, Brachiria distichophiffa, Tragus berieriffoni 

Production biomasse • 200 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 500 k .m.s.lha 
Commentaire 

i Composition f10ristique Hauteurmoyenne (cm) Recouvrement (%) 
• Chloris virgata .. 15 1 
tschoenefeldia gracilis 20 1 
i Diflitana lecardii 16 1,5 
• Brachiaria distichophila 10 4 
Fimbrystilis exilis 12 5 

i Boren? see T 
· Tribulus terrestns 5 T 
Tragus berienlloni 15 3 
Limeum viscosum 3 2 
Dactyloctenium aegyptium 20 2 

· Cenchrus biflorus T 
Alysacarpus ovalifolius 20 T 
Chrozophora brichiana 12 T 
Citrulus lanatus T 
Aerva javanica - .. 

36 T 



FIOHEVEGf:TATION 
Station : 100 Departement : Tera Localisation GPS 

· Date : 108/2005 Localite : Bankilare Longitude: 31P0275124 Latitude: 
1622292 

Observateur : Bagoudou 
· Maidaji 

Feux termitiere Autres 

Hauteur (cm) Stade dominant Recouvrement (%) 
Graminees 5-30 Epiaison 60% 
Autres herbacees 1-15 
Especes dominantes Cenchrus biflorus, Alyscarpus ovalifolius, Panicum laetum, Echinochloa 

stagnina 

i 

• Production biomasse 600 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 1000 kg.m.s.lha 
Commentaire lie a I'ouest de Bebatane 

· Composition floristique Hauteur mo~enneIcmT Recouvrement (%) 
• Panicum /aetum 5 12 
• Daety/oetenium aegyptium 6 1 ! 

! Panicum anabaptistum 12-15 2 
i Echinoehloa stagnina 30-40 6 
• Cenchrus biflorus 25 25 
• Pancranthium trianthum 4 3 
i Crato/aria T 
• Meremmia pinnata 0,5 1 
Commelina forskaei 4 2 
Arva javanica 25 T 
~grsotis tremu/a 30 T 
Gisekia phamacioides 10 T 
Citrilus lanatus 1 T 

· Cesamum alatum 13 T 
Chloris lecardii 30 T 
~~arpus ovalifolius 10 10 



FICHE VEGETATION 
Station: 39 Departement : Tillaberi Localisation GPS 
Date : 17/08/2005 Localite: Longitude: 31 P0280770 Latitude: 

1620704 
I Observateur : Bagoudou 
• Maidaji 

Cultureliachere Feux Termitiere Autres 
Mare 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 12-20 75-85 % 
Autres herbacees 5-12 
Especes dominantes Panicum laetum et Panicum subalbidum, Dactyloctenium aegyptiaca 

Production biomasse 1400-500 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle • 800-1200 kg.m.s.lha 
Commentaire Mare 

I Com~osition flori~tique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
• Echinochloa colona T 
Panicullaetum 12 40-50 

· Dactyfoctenium aegyptium 15 3 
i Corchorus oilitorius 35 0,5 
Schoenefeldia gracilis 20 0,5 

· Croto/aria atrovirens 5-7 3 
i Chloris eilosa T i 

• Panicum subalbidum 18 10 
· Sida cordifo/ia 6-10 T 
I 

i 



FICHE VEGETATION I 
! Station . 40 Departement : Tillaberi Localisation GPS ! 

Date' 108/2005 Localite: Longitude: 31P0283147 Latitude: I 
1617686 

Observateur : Bagoudou 
I · Maidali 
I 

I 
I 

.---.---. 

Feux termitiere autres 

'-----.-~ .. ~'----------'--------'------ '-------_--.! 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) I 
Graminees 15-30 4~~ ---I Autres herbacees 5-20 
Especes dominantes Aristida mutabilis, Chloris virgata, Limeum viscosum 

Production biomasse 300-350 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 450-500 kg m.s.lha 
~mentaire Zone surpaturee 

• Composition flodstique . 
'---'-r=-' . 

Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) .. ~ 
Schoenefeldia gracilis 35 2 

---l Tragus berieriol/oni T 
I Aristida mutabilis 30 25 
Alyscarpus oval!follUs 5 3 I 

DactyJoctenium aeflxetium T i 
· Cenchrus biflorus 15 1,5 
Ctrillus lanatus T .J 

Limeum viscosum 4 
Digiyaria lecardii 20 T 
Corchorus o/itorius 9 T .-
Boerhavia radiata T 

· Ceratotheca sesamoides 23 T 
Fimbrisfylis see ~ T 
Evovulus alsinoides T 

.. _-
Eragrostis tremula 15 T 
Tribu/us terrestris 5 T 

I Comme/ina forskalaei T 
Chloris vifflata 15-20 8 



! , FICHt:V!GETAttON 
Station: 34 DEmartement: TiliaMri Localisation GPS 
Date : 108/2005 Localite : Dessa Longitude: 31P0287713 Latitude: 

1629149 
I Observateur : Bagoudou I 
Maidaji . I 

I 
i 

I 

Feux termitiere Autres 

Hauteur (cm Stade Recouvrement % 
rG::.:rc::::a::.:m.:..:;in~e::..:e::.:s_-'-__ --1...:5,-:-6=::0=--c.::::m..:.:.-____ ---, i 35-40 
I-c:Ao::-uc...t-:re...;.s_h_e...,-rb_a_ce.,--'-,-e_s __ -+-<,...,1-,-0 ___ ~ i .. .c.-I ,.-__ --:-:----:---1 
Especes dominantes Alyscarpus ovalifolius, Zomia glochidiata, Limeum visocusm, Moneschma 

cilia tum 

Production potentielle 
Commentaire 

rcomposition f10ristique Hauteur moyenne (cm) Recouvrement (%) 
! Alyscarpus ovalifo/ius 8 15 
i Moneschma cilia tum 10 5 
i Aristida mutabilis 20 T 
Chrozophora brochiana 10 2 
~bristx!is SpJ2 6-8 .. ~ .. ~ .. 1 
• Zomia g/chodiata 5 8 

~---~--~.-----.-~~-. 

• Tribulus terrestris 4 1 
.. -

Digifaria /ecardii 10 T --
Sesamum alatum T 
Commelina forska/ei T 

I Tribulus terrestris 8 T 
Umeum viscosum 2-6 20 
I Citrillus lanatus 1 
Cenchrus biflorus 30-60 1,5 

I Eragrostis tremula 8-10 T 
iLeptadenia pyrotehnica 0,5 I 

Gisekia pharnaciodes 15 



I .FICMEVEGETATION 
Station: 29 Departement : Tillaberi Localisation GPS 

I Date : 17/08/2005 Localite : nord Firgoun Longitude: 31P0271030 Latitude: 

I 1640851 
i Observateur : 8agoudou 

• Maidaji 

1...1 v_i_lla_g_e_s ____ ...l.I_C_u_ltu_r_e_/ia_c_h_e_re ____ -'..1 F_e_u_x ___ ~J termitiere I autres 

Hauteur (em) Stade I Recouvrement (%) 
Graminees 10-20 

1
15-20 % 

I 
~s herbacees 15-30 
Especes dominantes Schoenefeldia gracilis. Aristida mutabilis, Cenchrus bit/orus 

· Production biomasse 30-40 kg.m.s.lha 
actuelle 
Production potentielle 100 a 150 kg.m.s.lha 
Commentaire Flanc de colline 

i Composition floristiQue Hauteur moyenne (em) Recouvrement (%) 
I Schoenefeldia graciliS 20 6 
• Aristida mutabilis 10 8 

• Cleome viscosum 30 T 
Crotolaria atrovirens T 
Cenchrus bit/orus 20 1 
Euphorbiaspp T 
Boerhavia spp 15 T 
Leptadenia hastata T 
Leptadenia pyrotechnica T 
Tribulus terrestris 10 0,5 

· Dactyloctenium aegyptium 10 T 

i 
i-----.--.. 

.--



I .. ftCJiE VEGEtATION 
I Station: 2AX Departement : Tera Localisation GPS 
i Date : 108/2005 Localite : Bankilare Longitude: 31 P0282211 Latitude. 
I 1614835 I 

I Observateur : Bagoudou 
I i Maidaji 

I 
I 

I I 
I 
l i 

Feux termitiere Aut res 
Colline L-________ ~ _____ J-___________~ __________ ~~ 

Hauteur (cm) Stade I Recouvrement (%)--1 
Graminees 6-40 - 1<10 % 
Autres herbacees <10 -=----:--. . . . 

Especes dominantes Cyperus rotendus, Schoenefeldia gracilis, Aristida mutabi/is 

< 10 kg.m.s.lha 

I Comeosition floristique Hauteur moyenne {cm) Recouvrement (%) 
I Cyperus rotendus 10 2 
i Alyscarpus ovalifo/ius 4 T 
Cenchrus bifJorus 3040 0,2 

~-

Aristida mutabilis 20 1 
Fimbristylis exilis 6 1 .-
Schonefeldia gracilis 30 5 
Eragrostis tremula 40 T 
Penisetum pedicelatum T 

, Chloris virgafa T I . 
I 
i i 

I 

i i 
~.---~.~~. 



:~ .FICHt; .. VEGETATION 
! Station: 15 Departement : Tera Localisation GPS 
Date : 108/2005 I Localite : Bankilare Longitude: 31 P0252300 Latitude: 

i 1619310 
\ Observateur : Bagoudou I 

Maidaji 

I Villages I Culture/jachere 
_--'-I_F_eu_x _____ I'-t_er_m_i_tie_' r_e ___ nr;;...;~:_s ___ ~ 

Hauteur (cm) Stade Recouvrement (%) 
Graminees 20-50 cm 85% I 
Autres herbacees < 30 I 

Especes dominantes Panicum iaetum, Echinochloa stagnina, Panicum anababtistum, 
Dactyloctenium aegyptium 

I 

Production biomasse 1200 -1500 kg.m.s'/ha 
actuelle 

I Prod;::Cu':':ct::-io-n-07te-n--C;tie-I::-le-- 2000 k ~m.s.lha 
Zone inondable 

Composition f10ristique Hauteur moyenne (em) Recouvrement (%) 
~fOStiS tremuJa 35 1 

~~-

20 ! Panicum Jaetum 20 
DactyJoctenium aegygtium 20 10 

. Panicum anabaptistum 50 15 
Echinochloa colona 30 25 

i Corchorus olitorus 25 3 
• Tragus berteriolloni 10 T 
Boerhavia spp 5 0,5 
CYE,erus rotendus 15 1 
Boreria stachy -- 12 0,5 

-~;---~ 

Cenchrus biflorus 30 0,5 
Croto/aria 15 5 

~~---.. ----
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RESUME 

Au cours des dernieres annees, la situation du patrimoine archE'lologique, historique et culturel de 
la vallee moyenne du fleuve Niger, notamment dans les Departements de Tera, de Say et de 
Tilllaberi, a ete caracterisee par un pillage des sites et un trafic des objets arcMologiques sans 
precedent dans I'histoire du Niger. Des milliers d'objets archeologiques ont ainsi ete preleves 
puis vendus a des grossistes de Niamey ou dans les pays voisins. 

Une campagne de reconnaissance des sites archeologiques, historiques et culturelles a ete 
effectuee du 23 au 28 mai et du 17 au 20 juin 2005 dans la zone d'etude detaillee du Programme 
Kandadji, soit dans la vallee moyenne du Fleuve Niger, de Kandadji a Koutougou, et Ie long du 
Gorouol, de Wezebangou a Panparanbosey. Elle visait a determiner, de facon preliminaire, les 
differents types de sites qui s'y trouvent. 

Les sites ayant ete visites sont: Gabou, Beibataan (3), Firgoune (4), Yassane, liaden, Koutougou 
(5), Ebaan/Kongori Hiro Hondo, Santie-Bon, Kassey-Me, Kuzam, Wezebangou, Mancage ou 
Wasal-Koyguru, Wasal-Goorubanda, Alkondji (sur 2 sites, un seul a ete visite), Kolmane (4), 
Gaya (2), Takourouzat, Tissilitt, Mehinka (2), EI'Mamhud-Koyre et Panparan-Bosey. Ces sites 
s'interpenetrent souvent et les concepteurs semblaient avoir une predilection pour les iles, les 
fronts des collines et les dunes qui bordent les vallees. Plusieurs d'entre eux meritent de faire 
I'objet de fouilles approfondies et completes. 

Parmi ces sites, on distingue : 

• des sites prehistoriques (au Niger, I'epoque la plus lointaine de la prehistoire, Ie 
Paleolithique ou rage de la pierre taillee, a commence il y a 2,6 millions d'annees), 
so it a debitage et artefacts de quartz, soit avec de petites haches en andesite; 

• des sites de metallurgie ancienne (qui a debute vers 4 000 I 3 500 BP au Niger) et 
recente avec de nombreux restes de fourneaux et/ou de nombreux culots de laitiers 
residuels; 

• des sites d'epoque historique (au Niger, plusieurs sequences d'occupation humaine 
entre Ie lie et Ie XVllle siecle sont demombrees) composes de plusieurs tumuli qui 
sont des sites d'habitats, des sites funeraires et religieux dont la caracteristique 
essentielle est la presence des perles en terre cuite ciselees de la culture de 
Yatakala. Ces perles (fin du Vie siecle - milieu du Xille siecle apres J.C.) font 
d'ailleurs I'objet de nombreux pillages, et ce depuis tres longtemps. 

L'impact negatif Ie plus evident du Programme Kandadji sur Ie patrimoine arcMologique, 
historique et culturel est Ie risque de destruction des sites, qu'elle soit immediate au niveau des 
trancMes ou a moyen et a long terme au sein du perimetre de proximite. Etant donne 
I'existence de trafic illicite des biens culturels, il est a craindre que Ie personnel engage dans les 
travaux n'achete des objets archE'lologiques aupres des populations, ou ne procede a des 
prelevements directs sur les sites en entreprenant des fouilles archeologiques clandestines et 
illicites. II s'ensuivrait alors une augmentation du pillage et du trafic par les populations elles
memes. 

-------------------- Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 



RESUME 

Les mesures d'attenuation qu'il faudrait envisager sont entre autres : 

• la sensibilisation et la formation des travailleurs du Programme Kandadji; 

• la sensibilisation et la formation de la population; 

• I'appui iii la recherche archeologique par la mise en oeuvre de programmes de 
recherches iii travers des campagnes de reconnaissance, d'inventaire de sites, des 
fouilles d'urgence en cas de besoin, et des fouilles iii moyen et iii long terme qui 
deboucheraient sur I'emploi temporaire de manoeuvres, de guides et d'informateurs 
locaux ainsi que I'emploi permanent de surveillants ou de gardiens de sites. 

La promotion du patrimoine archeologique, historique, culturel et naturel do it passer par son 
integration reelle au processus de developpement. Ce qui sous-tend, non seulement une 
obligation de resultats dans Ie domaine culturel et scientifique, mais aussi et surtout dans Ie 
domaine economique, iii travers la promotion et I'exploitation judicieuses des ressources 
archeologiques, historiques, culturelles et environnementales. Ces dernieres doivent se faire au 
moyen de la sensibilisation, de la formation, de I'interessement et de I'implication, du point de 
vue humain et financier, des populations locales, et ce par Ie biais de la creation d'emploi, de la 
promotion de I'artisanat local et du tourisme regional. 

II Y a donc lieu d'imaginer de nouvelles strategies de mise en marche du patrimoine 
archeologique, historique, culturel et naturel, qui passeraient par son integration et sa prise en 
compte raisonnee dans les projets et programmes de developpement. Ceci, dans Ie cadre d'une 
vision plus globale de la protection de I'environnement, afin d'assurer une impulsion suffisante 
capable de Ie rendre generateur de revenus et de retombees financieres pour la collectivite et les 
populations locales. 

Entin, si Ie Programme Kandadji rencontre ses objectifs, la diffusion de son intervention et de 
son implication pour la protection et la promotion du patrimoine archeologique dans Ie cadre 
general de la protection de I'environnement pourra servir d'exemple aux autres entreprises, aux 
autres projets ou aux autres programmes de developpement. 

-------------------- Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regt'meration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger Etude d'impact environnemental et social detaillee 05-13489 
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1. INTRODUCTION 

Conformement aux termes de reference, une campagne de reconnaissances des sites 

archeologiques, historiques et culturels a ete effectuee dans la vallee moyenne du Fleuve Niger, 

de Kandadji a Koutougou, et Ie long du Gorouol, de Wezebangou a Panparanbosey, du 23 au 29 

Mai et du 5 au 15 juin 2005. Cette campagne a ete menee par une equipe scientifique de 

I'lnstitut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) de l'Universite Abdou Moumouni de 

Niamey, dirigee par Dr Soube Gado, archeologue et historien, 

La mission a eu pour objectifs de dresser un premier inventaire georeference du patrimoine 

archeologique, historique et culturel de la region et d'identifer les problemes immediats que 

poseront sa conservation et sa valorisation lors de la mise en oouvre du Programme Kandadji. 

La mission a ete chargee d'elaborer un plan d'action integrant notamment des propositions de 

mesures de sauvegarde, ainsi que toute autre intervention permettant d'asseoir I'activite 

scientifique et ecotouristique de la vallee moyenne du fleuve Niger de Kandadji a Koutougou et 

de la Vallee du Gorouol, et ce, sur des bases de durabilite et de valorisation culturelle. 

Les produits attendus de la mission sont : 

• un inventaire analytique georeterence des sites identifies; 

• une liste de propositions decoulant de I'analyse de chacun d'eux, en terme de 
potentia lite scientifique, de valeur historique ou de valeur simplement ecotouristique; 

• un plan d'action conforme aux objectifs du Programme Kandadji en matiere de 
conservation et de valorisation durable du patrimoine; 

• une reflexion sur I'opportunite et ('obligation d'effectuer des fouilles archSologiques 
sur les sites dont !'importance est capita Ie pour la connaissance de I'archelogie, de 
I'histoire et de la culture de la region; 

• toute proposition jugee pertinente par "equipe, qui irait dans Ie sens d'une 
revalorisation durable des ressources socio-culturelles par les populations locales 
riveraines. 

Composition de I'equipe : 

• Chef de Mission et Directeur Scientifique : Dr Souba GADO 

• Mr ADAMOU Soube, Collaborateur Technique au DARA- IRSH et titulaire d'une 
maitrise d'archSologie 

• Etudiants en annee de maitrise d'archeologie : 

• Mr Moussa DJIGO 

• Mr ISSOUFOU Salifou 
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• Chauffeur du Cabinet BETAS: 

• Sani Maman BOUHARI 

• Chauffeur du DARA-IRSH : 

• Issa MALLAM 

La methodologie utilisee est la suivante . 

• faire Ie point sur la situation archeologique, historique et culturelle, ainsi que sur les 
problemes de protection du patrimoine archeologique dans I'ensemble de la region 
et dans la zone d'impact environnemental du Programme Kandadji; 

• effectuer une mission de reconnaissances archeologiques dans la zone d'etude 
detaillee afin de determiner les differents genres de sites qui s'y trouvent; 

• mener une reflexion sur I'impact du Programme Kandadji sur la protection physique 
et la promotion du patrimoine archeologique, historique et culturel qui se trouve dans 
Ie perimetre et la zone de proximite; 

• faire des propositions concretes relatives a ces questions aux responsables du 
Programme Kandadji et a la population locale. 
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2. SITUATION Dli PATRIMOINE ARCHEOLOGIQlIE. HISTORIQUE ET CULTLIREL 

Au cours des dernieres annees, la situation du patrimoine arcMologique, historique et culturel de 

la vallee moyenne du fleuve Niger, notamment dans les Departements de Tera, de Say et de 

TilliaMri, a ete caracterisee par un pillage des sites et un trafic des objets arcMologiques sans 

precedent dans I'histoire du Niger. 

La deterioration de la situation dans la region etait telle que Ie trafic des objets arcMologiques ne 

se comptait plus en unites, mais en contenus entiers de cartons, de sacs de jute ou meme en 

charges entieres de charrettes asines pleines de tetes de statuettes funeraires de la culture de 

Bura, livrees a des semi-grossistes a Bangare, Bura, Cibare et surtout a Bandyo, qui les 

acheminaient et les vendaient ensuite a des grossistes a Niamey ou les faisait passer dans les 

pays voisins. 

Parmi les causes aggravantes de cette situation, on peut distinguer : 

• les actions indirectes de I'homme: la multiplication des champs de culture et Ie 
deboisement continuel mettent a nu des sites jusqu'alors proteges par la nature. Par 
ailleurs, les destructions et ramassages occasionnels de surface, mais surtout leurs 
corollaires naturels que sont Ie ruissellement, Ie ravinement et Ie decapage des sols, 
accentues ces vingt dernieres annees du fait de periodes de secheresses 
successives, ont deja deplace, bouleverse ou detruit comph!ltement des sites; 

• les actions directes et volontaires de I'homme, nees de I'augmentation de la 
demande exterieure en objets arcMologiques, elle-meme principalement liee aux 
contrecoups de I'Exposition Internationale "Vallees du Niger" (1993-1998). Outre les 
ventes et les achats itlicites occasion nels d'objets arcMologiques, on assiste 
aujourd'hui a la systematisation des excavations, a des bouleversements perpetres 
sans distinction dans I'ensemble des sites de la region, ainsi qU'a la vente lucrative a 
tous les coins de rue de Niamey d'objets deterres, mutiles et arraches de leur 
contexte d'origine et de leur soubassement culturel; 

• malgre son existence et bien qu'etant appropriee, la legislation en matiere de 
protection du patrimoine culturel, n'a jamais ete appliquee. 

Enfin, plusieurs facteurs se sont conjugues pour aneantir les efforts anterieurs et transformer une 

partie des populations riveraines des sites en agents destructeurs de leur propre patrimoine 

archeologique, historique et culture!. Ces facteurs sont entre autres . 

• Ie manque d'interet ou la mauvaise comprehension de la chose culturelle, 
notamment archeologique et historique, de la part des plus hautes Autorites de I'Etat 
competentes en la matiere, ainsi que de tous les leaders d'opinion civiles, politiques 
et religieux du pays; 
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• les contrecoups et les avatars de la pauperisation toujours plus accentuee des 
populations. 

EVidemment, pour que la protection des biens culturels. notamment archeologiques et 

historiques, ne soit pas simplement theorique, il importe avant tout que la legislation soit 

appropriee, realiste et complete. II importe egalement, qu'en amont et en aval de celIe-ci, des 

mesures conservatrices concretes (c'est-a-dire des mesures preventives de contr6le, des 

mesures d'accompagnement, d'attenuation ou de compensation et d'integration au processus du 

developpement) soient prises afin de diminuer, sinon de faire disparaitre, les velleites de pillage 

et de destruction des sites qui se sont emparees des populations (et notamment des femmes, 

chercheuses des perles fines en terre cuite de la Culture de Yatakala). II faut souligner que ces 

actions de pillage et de destruction sont une des consequences de I'accroissement criard de la 

pauvrete et de la menace imminente de la famine. 

Pour ce faire, il y a lieu certainement que, au plus haut niveau, l'Autorite Politique : 

• attire I'attention a la fois des populations nigeriennes, des acheteurs africa ins et 
surtout des acheteurs europeans (principalement a Niamey) sur I'importance du 
patrimoine archeologique, historique et culturel; 

• fasse en sOrte que, dans un premier temps, cessent immediatement I'exportation et 
Ie transfert illicites du materiel arch{mlogique par des voies aussi ouvertes que 
l'Aeroport International Diori Hamani de Niamey et les postes de douanes frontaliers; 

• entreprenne, dans un second temps, en collaboration avec les structures 
decentralisees, les autorites administratives, les autorites coutumieres locales, la 
Societe Civile, tous les leaders d'opinion civils, politiques et religieux, tous les 
acteurs du developpement, notamment les Compagnies de recherches minieres et 
auriferes, qui detiennent des permis couvrant presque toute la region, et tous les 
acteurs du Programme Kandadji, d'une part, une campagne d'information, de 
sensibilisation, d'organisation et de formation des populations sur !'interet local et 
national de la preservation du patrimoine archeologique et historique, et, d'autre 
part, une campagne de conscientisation des acheteurs et des trafiquants a Niamey. 

Nous pensons que si les populations, les structures decentralisees, les autorites administratives, 

les autorites coutumieres locales, la Societe Civile, tous les leaders d'opinion civils, politiques et 

religieux, et tous les acteurs du developpement, sont bien informes, sensibilises, formes et 

interesses par des mesures concretes d'attenuation, de compensation et de contrale (en etant 

impliques tant du point de vue des ressources humaines que du pOint de vue des retombees 

financieres), ils pourront prendre en charge une partie de la protection des sites et des objets 

archeologiques, historiques et culturels dans Ie cadre d'un ecotourisme local, regional ou 

national. Cette prise en charge pourra prendre la forme: 
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• d'une auto-sensibilisation, qui reduirait peut-etre les fouilles archeologiques 
clandestines et Ie trafic tous azimuts des objets archeologiques effectues par les 
villageois eux-memes, 

• du refus de conduire sur les sites les agents des antiquaires et les trafiquants 
nigeriens, ou plus rarement, les expatries generalement europeens. Ceux-ci 
interrogent en effet les paysans Quant a leurs eventuelles trouvailles d'objets 
anciens car il est possible d'acheter aujourd'hui dans les rues de Niamey, et pour 
une bouchee de pain, les elements et les objets archeologiques les plus 
representatifs des sites archeologiques, historiques et culturels nigeriens. 

II faut rendre hom mage au geologue Henri Bonnot, chef du Projet Prospection Miniere dans Ie 

Liptako (PPML - Cooperation fran<;:aise). Deja en 1996, dans un article intitule "Un exemple de 

pillage de site archeologique", il avait attire I'attention des cooperants europeens travaillant au 

Niger sur la necessite de ne pas entrer "dans les filieres du pillage" en cessant "d'acheter des 

objets archeologiques pour respecter Ie patrimoine culturel nigerien" car "pour qu'il y ait pillage 

en amont donc destruction de sites - il doit y avoir demande en aval". 

On ne peut que saluer I'heureuse initiative du Programme Kandadji, qui peut deboucher sur des 

mesures salutaires pour la protection et la mise en valeur du patrimoine archeologique, 

historique et culturel, dans Ie cadre plus general de la protection et de la mise en valeur de 

I' en viron neinent. 
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3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

3.1 Cadre juridique 

Le cadre juridique ainsi que sa concretisation effective, d'une part dans la pratique locale avec la 

participation des structures decentralisees, et d'autre part dans la pratique nationale avec la 

participation de tous les niveaux de responsabilite, sont parmi les elements essentiels qui 

peuvent garantir la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. 

Les principaux textes legaux sont de trois types: les textes coloniaux, les textes nationaux et les 

textes internationaux. 

Les textes coloniaux sont les suivants : 

1. Le decret du 25 janvier 1944, relatif au classement et a la protection des monuments 

historiques et a la fouille en AOF; 

2. L'arrete N°178/AP du 14 janvier 1944; 

3. L'arrete n048-49 du 27 novembre 1947, portant reglementation de I'exportation des objets 

classes et de la sortie des collections archeologiques, zoologiques, et scientifiques; 

4. La Loi n011~06 du 3 novembre 1956, relative a la protection des monuments a caractere 

historique, scientifique, artistique ou pittoresque, Ie classement des objets historiques, 

scientifiques et la reglementation des fouilles. 

Les textes nationaux de la Republique du Niger sont . 

1, L'ordonnance 93-027 du 30 mars 1993, portant sur Ie droit d'auteur, les droits voisins et les 

expressions du folklore; 

2. La Loi d'orientation sur Ie systeme educatif nigerien; 

3, Le Code minier. 

Ainsi, I'arsenal juridique du patrimoine culturel existe mais demande a etre complete par des 

dispositions qui permettraient aux structures decentralisees de jouer pleinement leur role dans la 

protection et la mise en valeur du patrimoine archeologique, historique, culturel et naturel. 
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Les principaux textes internationaux sont : 

1 L'accord visant la circulation internationale du materiel visuel et auditif a caractere educatif, 

scientifique et culturel en date du 15 juillet 1945 adopte a Lake Success, auquel Ie Niger a 

adhere Ie 22 avril 1968 par depot de son instrument d'adhesion aupres du Secretaire 

General de I'ONU. II est entre en vigueur a regard du Niger Ie 21 juillet 1968 

conformement a I'article XII S2 dudit accord. 

2. L'accord pour I'importation d'objets a caractere educatif, scientifique et culturel en date du 

22 novembre 1950 adopte ell Lake Success. L'instrument d'adhesion du Niger a ete depose 

Ie 22 avril 1968 aupres du Secretaire General de L'ONU et I'accord est entre en vigueur ell 

I'egard du Niger Ie jour meme. Ces deux (2) accords ont ete ratiMs et publies par Ie Decret 

N°68 - 282/PRN/AE du 11-12-1962. 

3. La convention concernant les mesures a prendre pour interdire et empecher !'importation, 

I'exportation et Ie transfert de proprietes illicites de biens culturels, adoptee par la 

Conference Generale de I'UNESCO Ie 14 novembre 1970 ell Paris. Le depot de !'instrument 

de ratification du Niger est intervenu Ie 16 octobre 1972 apres que la loi N°72 19 du 

19/9/72 ait autorise les autorites competentes a Ie faire. La convention est entree en 

vigueur a I'egard du Niger trois mois apres, conformement a I'article 21. 

4. La convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptee par la 

conference Generale de I'UNESCO Ie 16 novembre 1972. La ratification de cette 

convention a ete autorisee Ie 18 novembre 1974 par I'ordonnance N°74 - 28 et publiee en 

1977. 

5. La convention pour la protection de biens culturels en cas de contlit arme signee ala HAYE 

Ie 14 mai 1954 et son protocole annexe. L'adhesion du Niger a ete autorisee par 

I'ordonnance N°76 36. 

6. La charte culturelle de l'Afrique adoptee a Port - Louis en 1976 publiee par Ie Decret N°79 -

3/PCMS/MAE/C du 9 janvier 1979. 

7. Resolutions et recommandations diverses des institutions et organismes internationaux ell 

caractere culturel. 
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3.2 Cadre institutionnel 

La plus ancienne institution est sans conteste I'Institut de Recherches en Sciences Humaines, 

connu jadis sous I'appellation de Centre-IFAN-Niger, heritier de I'Institut Francais d'Afrique Noire 

(lFAN) cree en 1936 par Theodore Monod a Dakar. L'antenne nigerienne a quant a elle ete 

creee en 1954 et transformee en Centre Nigerien de Recherches en Sciences Humaines (C N R 

S H) en 1964, puis en Institut de Recherches en Sciences Humaines (I R S H) en 1974, date a 
laquelle il a ete rattache a I'Universite de Niamey. 

Cet institut a pour mission: 

• La formation des chercheurs et etudiants en sciences humaines; 

• La sauvegarde et la revalorisation du patrimoine culturel nigerien; 

• La participation a la recherche des solutions au probleme du developpement en 

affirmant sa double vocation d'institution de recherches fonda mentales et 

appliquees. 

L'IRSH est compose de departements scientifiques, de services techniques et dispose d'un 

service administratif et financier. 

En 1958, Ie Musee National est cree a partir du jardin botanique, issu egalement du Centre 

IFAN-Niger. II devient Musee National du Niger Etablissement Public a caractere Administratif 

en 1990 en application de la loi 90-25, portant statut dudit etablissement 

Ce musee a pour mission' 

• la collection des objets ethnographiques et historiques au Niger; 

• la recherche scientifique concernant les temoins materiels et immateriels de 

I'homme et de son environnement; 

• la preservation, la restauration et la conservation des biens culturels places sous sa 

responsabilite; 

• la communication culturelle et scientifique des decouvertes a travers les expositions, 
les etudes, les publications, les moyens audio - visuels et les medias; 

• la formation technique et I'education permanente des jeunes; 

• la production et la commerCialisation des ceuvres artisanales et artistiques. 

A cote de ces deux institutions heritieres de I'Institut Francais d'Afrique Noire, section du Niger, 

on note, au lendemain des independances, I'existence d'une Direction des Affaires Culturelles, 

qui etait tantot rattachee a la Presidence, tantot a l'Education Nationale, tant6t a la Defense. En 
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1976, tut cree un Ministere en charge de la Culture dont la mission etait I'orientation et la 

sauvegarde des valeurs culturelles nigeriennes. 

Entin, il taut noter I'existence des institutions internationales de recherches sur Ie patrimoine 

culturel materiel et immateriel, tels que Ie Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par 

Tradition Orale (CELTHO) et I'lnstitut de Recherche pour Ie Developpement (!.R.D. ex.: 

ORSTOM). 
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4. APERCU DE LA PREHISTOIRE ET DE L'EPOQUE ANCIENNE AU NIGER 

Au Niger, I'epoque la plus lointaine de la prehistoire, Ie Paleolithique ou I'age de la pierre taillee, 

commence, iI y a 2,6 millions d'annees et se termine vers 9 500 ou 7 300 ans avant nos jours. 

Le Paleolithique inferieur debute selon les regions vers 2,6 millions d'annees ou 1,4 millions 

d'annees et prend fin au plus tard vers 100 000 ans avant nos jours. Le Pre-Acheuleen, tres peu 

present au Niger, est signale uniquement vers I'extreme nord-est a Yei Lulu Loga dans Ie 

Tchiga'i, a In Affalaleh aux confins nords de I'Air, a la frontiere nigero-algerienne, et surtout en 

Algerie. L'Acheuleen recent date de plus de 200 000 ans est associe, dans la vallee de la 

Mekrou, a un niveau de cailloutis qui traduit une phase d'assechement: bifaces, bolas, quelques 

hachereaux, et des eclats clactoniens. Le Paleolithique moyen date de 200 000 ans et s'acheve 

vers 35 000 ans avant nos jours. /I est present au Kawar, au Djado, au Tchiga'i, en Air et dans la 

Mekrou, ou il est observe au-dessus du paleolithique inferieur en debitage de quartzites, de 

silexites et de gres. Au Niger, un paleolithique recent tardif est present dans Ie Massif de l'Air a 
Adrar N'Keffi date d'environ 7 300 ans BP, et a Temet date de vers 9 500 ans BP. Un 

Paleolithique recent diffus ou peu homogene est signale dans la Mekrou, au niveau du cailloutis 

superieur. 

Le Neolithique ou epoque de la pierre polie commence vers 10 000 ans BP et se termine vers 

3000 ans BP au plus tard. II est present dans l'Air, Ie Tenere, Ie Djado, l'Azawagh, l'lghazer, la 

Falaise de Teguidit et la vallee du Niger. II voit la regression de I'economie de predation et 

I'amorce d'une economie de production, avec certes Ie renforcement de la chasse et de la 

peche, mais aussi la domestication des animaux et la domestication des plantes, surtout dans la 

vallee du fleuve Niger. Le Neolithique ancien date au plutot de 10000 ans BP, est present a 
Tagalagal (9 370 + 70 ans BP), site eponyme, a Adrar Bous 10, a Tamaya Mellet et a Lekdarat. 

Jusqu'a present, il n'a pas ete signale dans la vallee du fleuve Niger. Le Neolithique moyen est 

date de 7 000 a 5 000 ans BP. Au Niger, iI est present en Air a Adrar Bous III, a Takene Bawat, 

a Arlit 2 et 3, a Madewela, a Termit Dogonbulo, dans l'Azawagh, a Tamaya-Mellet et a 
Intekebrine. II n'a pas encore ete detecte dans la vallee du fleuve Niger. Le Neolithique recent 

est date de 5 000 a 3 000 BP au Niger. Dans I'etat actuel des connaissances, Ie Neolithique 

recent est Ie seul neolithique connu dans la region du fleuve Niger, notamment a Kasse-Gorou 

dans Ie Zarmaganda (4 000 ans BP), a Kirkissoye a Niamey-Rive droite (2 800 ans BP). 

La metallurgie ancienne debute au Niger vers 4000 I 3 500 BP. Dans la region du fleuve, la 

presence d'objets en cuivre et en fer, preuve d'un continuum technologique metallurgiste saharo

sahelien, est datee . 
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• a Banibangu dans Ie Zarmaganda de 2 620 + 2 504 BP (soit du ler millE'maire BC ou 
670 1 554 BC); 

• a Tuizegorou de 1 870 BP; 

• a Bura - Assinda Sikka dans la region de Tera a 1 860 ± 60 BP, (soit 218 AD ou du 
tout debut du Ille siecle apres J.C.); 

• a Kabay de 1300 ± 70 BP (soit du Vile siecle apres J.C.); 

• dans la region de Tillaberi, a Dolbel - nord dans Ie Gorowol de1 295 BP (soit du Ville 
siecle apres J. C.); 

• a Ayorou - Nord de 1 280/1 180 BP (so it du Ville et du IXe siecles apres J.C.). 

Ainsi, la presence de I'homme dans I'espace nigerien de la vallee du fleuve est nettement 

anterieure a I'holocene ancien. Les plus anciennes traces remontent au paleolithique. Les 

vesti.ges de cette periode sont peu nombreux, mais recemment encore, on a decouvert sur au 

moins sept sites dans la vallee de la Mekrou, aux abords du Parc National du W, des industries 

composees notamment de bifaces inscriptibles dans une phase ancienne de I'Acheuleen. Une 

dizaine de sites a industrie composee de petites pieces levallois confirme certaines informations 

qui faisaient etat de la presence d'un paleolithique moyen dans la region de Niamey. 

Si I'homme neolithique de I'espace nigerien de la vallee du fleuve est encore mal connu, sa 

culture materielie atteste, elle, qu'il a bien vecu dans ces regions, meme si jusqu'a present, nulle 

trace d'une occupation datant de I'holocene ancien n'a ete trouvee. 

Dans I'etat actuel des connaissances, Ie site d'habitat Ie plus ancien de la region est Kasegooru 

dans Ie Zarmaganda. Date de 3 988 + 288 BP (c'est-a-dire entre 2 965 et 2000 avant J.C.), iI a 

probablement ete remanie lors de sa reoccupation ulterieure par des populations qui n'etaient 

peut-etre pas les premiers occupants de site. D'autres anciennes installations ont egalement ete 

datees, il s'agit entre autres de Tuizegooru, 3688 + 164 BP, soit entre 2 530 et 1 725 avant J.C. 

et Wedibangu vieille d'environ 2 500 BP, so it environ 550 avant J.C. 

Dans I'Anzuru, Ie site Ie plus connu est Tin Farad situe au nord de la ville d'Ayorou. II n'a pas ete 

date, mais son occupation semble etre posterieure aux sites du Zarmaganda mentionnes plus 

haut. 

Dans la region de Niamey, deux sites neolithiques ont ete decouverts. Le premier, signale 

depuis 1946, n'a jamais ete retrouve. Quant au second site, il est situe a 7 km de Niamey, dans 

Ie quartier de Kirkissoy. Date de 2 800 a 2 900 BP, soit autour de 950 avant J.C., il est 

actuellement Ie plus ancien site des environs de Niamey. 
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Dans la vallee de la Mekrou, une vingtaine de sites neolithiques ont ete repertories. Gertains 

decors, notamment a la cordelette, retrouves sur des tessons de poterie rappellent ceux de 

Kirkissoy. Malheureusement, aucune datation n'a pu etre encore effectuee, ce qui ne permet 

pas de faire un rapprochement chronologique precis. 

La metallurgie ancienne est assez mal connue; cependant la presence de nombreuses 

representations rupestres montrant des individus armes de lance en metal de diverses formes a 

Kurki et subsidiairement a Yasaan est la preuve que Ie metal etait certainement bien connu dans 

ces regions. 

Des sites de metallurgie ancienne du fer, plus recents que ceux des Massifs de I'Air et de Termit, 

ont ete decouverts par Vernet Ges sites se trouvent notamment dans Ie nord du Zarmaganda, a 

Wedibangu (1 000 -500 avant J.G.), it Banibangu (2620/2504 BP, c'est-a-dire 670 1 554 avant 

J.G.) et a Tuizegooru (1 870 BP, soit 80 apres J.G.). lis viennent s'ajouter aux sites presque 

contemporains de Bura (1 810 + 60 BP), de Kareygooru (1 450 + 90 BP), de Abala-Nord (1680 

BP, soit 270 apres J.G.), de Ayorou-Nord (1 280/1 180 BP, soit 670 I 770 apres J.G.) ou de 

Dolbel-Nord (1295 BP, so it 655 apres J.G.). 

L'existence d'objets cuivreux et en fer, ainsi que d'une metallurgie du fer plus recente ont ete 

attestees par les recherches de Gado sur de nombreux sites de la vallee du fleuve, dont la 

couche archeologique a ete datee, a defaut des vestiges de metallurgie eux-memes. Ges sites 

se trouvent a Bura-Asinda-Sikka (1 810 + 60 BP, 1 350 + 80 BP, 1 050 + 80, soit entre 218 et 

1 055 apres J.G., c'est-a-dire entre Ie lie et Ie Xle siecle apres J.G.) et a Kareygooru (1 450 + 90 

BP, 880 + 90 BP, c'est-a-dire entre 405 et 1 070 apres J.G., soit entre Ie IVe et Ie Xle siecle 

apres J.G.). Toutefois, a Kabay, sur la route Tillaberi-Wallam, divers types de fourneaux ont pu 

etre dates de 1 300 + 70 ans BP, 1 185 + 80 ans BP et de 395 + 60 ans BP, c'est-a-dire du Vie, 

Ville et XVle siecles apres J.G. 

Pour la periode historique, plusieurs sequences d'occupation humaine entre Ie lie et Ie XVllle 

siecles peuvent etre observees. Les strates anciennes du peuplement s'etendent du lie au Xle 

siecles apres J.G, avec des aires assez diversifiees, mais toutes adossees directement au 

fleuve, a sa vallee et a ses affluents fossiles: 

• aire de la statuaire tuneraire ou stele anthropomorphe des systemes des sites de 
Sura, comprise entre Ie Gorouol et la Sirba. Ses datations s'echelonnent entre 
1 810 + 60 ans BP et 1 050 + 50 ans BP, c'est-a-dire entre 218 et 1050, so it entre Ie 
debut du IIle siecle et Ie milieu du Xle siecle apres J.G. Gette aire comprend des 
sites a necropole proprement dits, des sites d'autels religieux caracterises par des 
tumuli tres aplatis, et entin, des sites d'habitation difficiles a identifier; 
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• aire de la statuaire votive en ter.re cuite de Kareygooru, comprise entre la Sirba et Ie 
Goorubi. Ses datations s'echelonnent de 1 450 + 90 ans BP a 880 + 90 ans BP, 
c'est-a-dire de 410 a 1280, so it du debut du Ve siEkle a la fin du Xllie sieele apres 
J.C.; 

• aire de la ceramique carenee de Gabou adossee au fleuve au niveau de Kandadji 
avec une poterie caremee datee de 1 375 + 65 ans BP a 1 170 + 100 ans BP, c'est
a-dire de 575 a 1035, soit de la fin du Vie siecle au milieu du Xle siecle apres J.C.; 

• aire des perles en terre cuite de Yatakala, en amont d'Ayorou, avec des fourchettes 
de datation qui vont de 1 290 + 110 ans BP a 1 040 + 150 ans BP, c'est-a-dire de 
585 a 1245 ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C.; 

• aire des tumuli de Kareygooru, dont les datations s'echelonnent de 610 + 70 ans BP 
a 520 + 70 ans BP, c'est-a-dire de 1270 a 1430, soit de la fin du Xllie sieele au 
milieu du XVe sieele apres J.C.; 

• aire de la culture des grandes structures (plusieurs centaines de metres de 
perimetre), entre la Sirba et la Diamangu, dans la region de Torodi. Elles sont 
souvent quadrilaterales comme a Tondikwarey ou a Kowa-da-Bosaa, ou quelquefois 
circulaires comme a Kabigi. Les seules datations obtenues a Tondikwoirey : 500 + 
30 BP, 465 + 95 ans BP et 375 + 80 ans BP correspondent grosso modo a la 
periode qui se situe entre Ie milieu du XIVe siecle et Ie milieu du XVlle siecle apres 
J.C. Ce qui correspond a la periode qui couvre les heures les plus glorieuses de 
I'Empire Song hay, sous les dynasties des Sonni et des Askia, mais aussi la defaite 
de Tondibi en 1591. 

4.1 Sites des premieres populations d'epoque historique 

Les strates anciennes du peuplement s'etendent donc sur des aires naturelles perpendiculaires 

au fleuve Niger et delimitees par les affluents fossiles et semi-permanents de la partie moyenne 

du cours d'eau (Ie Gorouol, Ie Dargol, la Sirba, Ie Goorubi, la Diamangu et la Mekru). D'ailleurs, 

si des datations plus nombreuses confirmaient I'anciennete du site de Bura et Ie faisaient 

remonter a 2 400 12 500 BP, un lien chronologique pourrait alors etre trouve entre I'epoque de la 

metallurgie ancienne et les premieres phases de peuplement historique connue. 

Ces strates d'occupations humaines d'epoque historique sont datees d'entre Ie lie et Ie XVlle 

siecles apres J.C. 

4.1.1 Aire de la statuaire funeraire anthropomorphe du systeme des sites de Bura 

4.1.1.1 Aire de la statuaire en terre cuite 

L'aire de la statuaire funeraire en terre cuite occupe principalement la rive droite du fleuve, entre 

Ie Gorouol et la Sirba. Les datations obtenues s'echelonnent entre 1 810 + 60 ans BP et 1 050 + 
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50 ans BP, c'est-a-dire entre 218 et 1050, soit Ie debut du Ille siecle et Ie milieu du Xle siecle 

apres J.C. 

A Bura-Asinda-Sikka, gisement eponyme, trois types de sites ont ete identifies: 

• les sites a necropole proprement dits: ils sont caracterises par des vases 
anthropomorphes hauts de 20 a 80 cm, surmontes de tetes de statuettes en terre 
cuite, poses renverses sur Ie sol et renfermant souvent des cranes humains. 
L'ensemble represente les effigies (differenciees par sexe et categories socio
professionnelles) des personnages inhumes 150 cm plus bas, couches sur Ie dos 
par rangees est-ouest. Leur tete est au nord et ils portent des bracelets, des 
bagues, des anneaux de nez en fer et en bronze, ainsi que des perles translucides, 
bleues ou rouges; 

• les sites supposes etre des destinations rituelles ou des autels religieux: ils sont 
caracterises par des sortes de tumuli aplatis sur lesquels on trouve des fragments de 
pieds de vases tripodes et des fragments de poteries en forme de petits cylindres a 
engobe ocre-rouge; 

• enfin, des sites d'habitation : ils sont difficiles a identifier, mais sont de plus en plus 
perceptibles au fur et a mesure que I'on va vers Ie sud, de Bura vers Windigalo, Boli, 
Samira et surtout Bossebangu et Kaku a la limite septentrionale des grandes 
structures circulaires en pierre de Kabigi. des grandes structures en double-enceinte 
de terre de Kowa-Da-Bosaa et des grandes structures tracees de Tondikwarey. Ces 
sites d'habitats se presentent comme des structures d'alignements de blocs de 
pierre, souvent quadrangulaires et compartimentees et generalement adossees a 
flane de coUines. On en retrouve en tres forte concentration entre Boli, Samira, 
Bossebangu et Kaaku. lis semblent etre assoeies aux modeleurs des statuettes 
funeraires, au fur et a mesure que eet art statuaire devient plus stylise et que les 
representations de fetes de style realiste des statuettes de Bura sont remptaeees 
par de simples boules en forme de champignon, notamment a Bossebangu. 

4.1.1.2 Aire de la statuaire en steatite 

Dans Ie meme systeme des sites de Bura, au nord entre Ie Gorouol et Ie Dargol, on trouve une 

assez importante statuaire en steatite, notamment sur les sites de Lurgu, site eponyme. Bangare 

et Cibare dans I'Arrondissement de Tera. 

Deux types de steles en pierre ont ete reeonnus : 

• des steles en steatite, ehauves, longiformes, hautes de 80 a 115 em, larges de 30 a 
40 em, dressees et plantees en me me temps que des vases en terre euite sans 
tetes de statuettes sur des tombes semblables a celles de Bura-Asinda-Sikka; 

• des representations anthropomorphes hautes de 20 a 50 em, surmontees de tetes 
de statuettes realistes ou stylisees en pierre, dressees et plantees, com me 
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precedemment, en meme temps que des vases en terre cuite sans tete de statuette 
sur des tombes semblables a celles de Bura-Asinda-Sikka. 

Les objets a base de cuivre que I'on trouve sur Ie site de Bura-Asinda-Sikka sont surtout des 

bracelets, des anneaux de bras a double poinc;on et des anneaux de nez essentiellement en 

bronze, dont leurs propriE3taires furent inhumes. 

Le rituel funeraire necessitait une grande quantite de pOintes de fleches en fer: en effet, on a 

trouve une pOinte de fleche en fer au talon recourbe en forme de crochet, au pied de chaque 

vase ou statuette funeraire anthropomorphe, et ce en plus des parures en fer portes par les 

defunts en me me temps que celles en alliages cuivreux. Cette pratique explique que les objets 

en fer sont nettement plus nombreux que les objets cuivreux, marne s'ils sont representes tous 

ensemble assez frequemment sur les statuettes en terre cuite. Les hommes de la culture de 

Bura-Asinda-Sikka etaient donc de grands producteurs de metaux et notamment de fer. 

4.1.2 Aire de la statuaire votive en terre cuite de Kareygooru 

Elle est comprise principalement sur la rive droite du fleuve Niger, entre la Sirba et Ie Goorubi, 

ainsi que dans les lies comme celie de Yamma-Gungu sous Ie Pont Kennedy a Niamey. Les 

datations obtenues sur Ie site eponyme de Kareygooru-Birniwol s'echelonnent de 1 450 + 90 ans 

BP a 880 + 90 ans BP, c'est-a-dire de 410 a 1280, soit du debut du Ve siecle a la fin du Xllle 

siecie apres J.C. II s'agit d'une culture a petites statuettes anthropomorphes et zoomorphes 

votives en terre cuite. Ces statuettes sont hautes de 10 a 20 em et sont Ie plus souvent munies 

de trous de perforation a la base du cou, servant probablement a leur suspension. 

Le cuivre et ses alliages, sous la forme de bracelets, de petites ciochettes ou grelots, d'epingles 

a cheveux, de palettes a fard et de pendentifs coules et finement travailles, sont presents a 
Kareygooru, mais en quantite bien moindre que des objets en fer. 

Les objets metalliques en fer sont nombreux et comprennent une gamme variee de grands et 

petits objets a Kareygooru. Cette gamme va des grandes dabas de 50 em de long et de 20 em 

de large, semblables a celles de Rozi dans Ie Bas-Dallol Bosso, a la pointe de fleche, du couteau 

d'incision au couteau simple, de I'alene aux armatures coniques a pointe et anneau, des lam pes 

a huile en terre cuite aux bracelets a bords recourbes ou a quatre anneaux ayant servi 

certainement de bijoux de bras ou de cheville. 
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4.1.3 Aire de la culture de la ceramigue carenee de Gabou-Kandadji 

II s'agit d'une aire cultureile adossee au fleuve, au niveau de Kandadji, sur Ie site eponyme de 

Gabou. Elle est caracterisee par une abondante poterie carenee ell engobe rouge, comprise 

dans des depots archeologiques de 5 m d'epaisseur disposes en une dizaine de tumuli. Les 

datations vont de 1 375 + 65 ans BP a 1 170 + 100 ans BP, c'est-i3-dire de 575 ell 1035, soit de la 

fin du Vie siecle au milieu du Xle siecle apres J.C. 

Le site de Gabou fut celui d'une grande agglomeration avec des structures d'habitats denses et 

distinctes les unes des autres. La ceramique carenee qu'on y retrouve est tres rare dans la 

region, en dehors du vase trouve sur un site a gros blocs de pierre au pied nord de la colline de 

Kareytondo, en direction de Hargu dans Ie systeme des sites de Bura-Asinda-Sikka. On ne 

retrouve une ceramique carenee que plus au sud, dans la Mekrou et Ie Parc du W : datee de 335 

BP, soit 1615 apres J.C., elle est pour I'instant rattachee ell une metailurgie recente du fer. 

4.1.4 Aire de la culture des perles fines en terre cuite de Yatakala 

II s'agit de fines perles en terre cuite ciselees, d~nt I'aire culturelle est ell cheval sur les deux rives 

du fleuve dans Ie canton du Gorouol et Ie Nord Anzuru, ainsi que sur Ie Mali et Ie Niger, en 

amont d'Ayorou. Les datations vont de 1 290 + 110 ans BP a 1 040 + 150 ans BP, c'est-a-dire 

de 585 ell 1245 ou de la fin du Vie sieele au milieu du Xlile sieele apres J.C. Ces perles font 

I'objet de pillages depuis tres longtemps. Le nom du site eponyme de Yatakala a ete retenu car 

tous les echantillons deposes par Jean Rouch et Chevot Guy de Beauchene au Conservatoire 

Archeologique de I'I.R.S.H. portent la mention "Perles de Yatakala", que no us elargissons ell un 

ensemble de « Systeme de sites de la culture des perles fines en terre cuite de Yatakala ». 

o Un depot de perles a ete decouvert dans un foyer de cendre et de charbons de bOis, lui
meme compris dans une couche archeologique de plus de 4 metres d'epaisseur au sein du 
site de Yasaan-Kolonko. C'est ce site qui a permis les datations. Adosse au fleuve, a flanc 
de la petite chaine de collines en amont de Firgoune, il represente les ruines d'une vaste 
agglomeration de plus de 600 metres de long sur 400 metres de large, qui a perdur€l 
pendant plus de 700 ans. Plus d'une trentaine de sites, souvent tres €ltendus, appartenant 
a la Culture des Perles en terre cuite de Yatakala et ayant €lte pour la plupart I'objet de 
fouilles elandestines plus ou moins destructrices ont ete repertories. lis se situent dans les 
iles et sur les rives du fleuve Niger, entre Ayorou et Koutougou a la frontiere nigero
malienne; et dans les iles et sur les rives Hawsa et Gurma du Gorouol. 

o Le site de Theim-Kareyguusu, en retrait sur la rive gauche a 40 km du fleuve et lui aussi 
adosse au gooru Kareyguusu et a la mare permanente de Theim-Tondobon dans l'Anzuru, 
n'a pas fourni de "perles de Yatakala". II se caracterise pourtant par une ceramique de 
vases semblable a celie de Yasaan-Kolonko, comprise dans un depot archeologique de 3 

metres d'epaisseur. Les datations obtenues se situent entre 1 000 + 80 ans BP et 790 + 
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150 ans BP, c'est-a-dire entre 870 et 1405, soit entre la fin du IXe siecle et la fin du XIVe 
siecle apres J.C. Une particularite supplementaire du site est d'avoir fourni des structures 
de fondations de murs en briques cuites. Deux autres sites de I'Anzuru, Ie grand et Ie petit 
site de Arku, plus au sud de Theim-Kareyguusu, se caracterisent par une forte densite de 
grands fragments de ceramique tres epaisse. Ainsi, la culture des perles fines en terre 
cuite de Yatakala semble avoir perdure de 585 a 1405, c'est-a-dire de la fin du Vie siecle a 
la fin du XIVe siecle apres J.C. 

Une legende circule a Theim-Tondobon, village en surplomb du site de Theim-Kareyguusu. Elle 

concerne les habitants Arukukey « les geants». Les rois, qui etaient deux freres, de deux sites 

de Arku distants d'environ 8 km se saluaient a portee de voix chaque matin par les termes de 

« Arkukoy foo ! » et « Ngurutu ngoy !}}. Cette legende presente des similitudes avec celie des 

Assaba a Shatt dans Ie Dallol Bosso. 

4.1.5 Aire de la culture des tumuli de Kareygooru 

La fouille du plus grand d'une serie de 6 tumuli, disposes a meme la berge du fleuve a 

Kareygooru-Birniwol et constitues de depots archeologiques de 5,20 metres d'epaisseur, a 

fourni, des datations qui s'echelonnent de 610 + 70 ans BP a 520 + 70 ans BP, c'est-a-dire de 

1270 a 1430, soit de la fin du XI lie siecle au milieu du XVe siecle apres J.C. Ces tumuli sont 

consideres par la tradition orale comme les tombeaux de rois Gurmance. 

4.1.6 Aire de la culture des grandes structures tracees de Tondikwarey 

Entre la Sirba et la Diamangu, se trouve une serie de grandes structures de plusieurs centaines 

de metres de cote. Elles sont souvent quadrilaterales comme a Tondikwarey, ou quelquefois 

quandrangulaires a double-enceinte de terre comme a Kowa-da-bosaa pres de Makalondi, ou 

encore quelquefois circulaires comm~ a Kabigi. La plus connue de ces grandes structures est 

celie de Tondikwarey, ou les datations obtenues s'echelonnent de 465 + 95 ans BP a 375 + 80 

ans BP, c'est-a-dire de 1325 a 1655, soit entre Ie debut du XIVe siecle et Ie milieu du XVlle 

siecle apres J.C. La plupart des sites concernes par cette occupation ancienne ont continue a 

etre habites, soit par les memes populations, soit par de nouveaux groupes ou sous-groupes 

ethno-culturels a partir du XIVe siecle. 

Les datations obtenues a Tondikwoirey correspondent grosse modo a la periode qui se situe 

entre Ie milieu du XIVe siecle et Ie milieu du XVlle siecle apres J.C., c'est-a-dire la periode qui 

couvre les heures les plus glorieuses de l'Empire Songhay, sous les dynasties des Sonni et des 

Askia, mais aussi la detaite de Tondibi qui survint en 1591. Si, comme Ie pensent Ie prehistorien 

Robert Vernet et Ie geologue Henri Bonnot, Ie site de Tondikwarey - "Nassile peut done etre 
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considere comme une ancienne exploitation miniere ou I'on extrayait I'or des filons dont 

I'existence n'est cependant pas actuellement prouvee", il y a donc lieu de relire plus 

attentivement I'histoire de I'Empire Song hay et de revoir I'histoire de cette region. 

4.1.7 Aire de la culture des "tombo" ou tumuli des Oallols Bosso et Mawri 

Ces sites, avec leurs " kjokkenmOddings " ou tumuli etablis aussi bien dans les vallees des 

Dallols que sur les plateaux jusqu'a la confluence avec Ie fleuve Niger et presentant des 

similitudes dans la toponymie et la ceramique, n'ont pas encore ete definitivement dates. La 

seule datation presque subactuelle, 245 + 109 ans BP, c'est-a-dire 1705 apres J.C., a ete 

obtenue a Rozi et ne peut etre retenue que pour les occupations recentes du site. Toutefois, les 

habitants de ces"tombo" formaient un peuplement relativement important car 34 villages portent 

encore aujourd'hui ce toponyme dans I'hinterland des Dallols Bosso et Mawri jusqu'au f1euve 

Niger. 

4.1.8 Aire de la culture des "agursa" ou puits creuses a meme Ie roc des plateaux 
surplombant Ie Oallol Bosso de Shatt a la confluence avec Ie fleuve Niger 

La caracteristique de ces sites, dont les plus connus se trouvent en bordure immediate du Dallol, 

a Rozi au sud de Birnin'Gaure et a Shatt au sud de Bonkoukou, est la presence d'un (comme a 
Shatt) ou de plusieurs puits creuses a meme Ie roc sur des collines surplombant la vallee 

(quelquefois de plus de 50 metres), ou I'eau doit pourtant sourdre a ras de sol, ou en tout cas 

pas a plus de 2 metres de profondeur. Le plus spectaculaire est celui de Shatt ou les Gube, la 

plus ancienne des populations connues ayant occupe Ie site avant I'arrivee successive des 

Zarma, des Kurfayawa ou Sudyes, et des Twa reg , I'attribuent a un peuple de geants legendaires, 

les "Asaba", «Faisons Connaissancel}}. Tout indique Ie besoin imperieux de securite et de 

defense d'une population peu importante ou en tout cas sur la defensive. 

4.2 Peuplements mythologiques, If~gendaires et historiques 

4.2.1 Peuplement mythologique de la vallee movenne du Niger d'apres la cosmogonie 
et Ie culte des Tooru Songhay 

Les groupes mythologiques de peuplement tels qu'ils apparaissent dans la cosmogonie 

Song hay, sont definis comme des groupes de "genies" ou "Holley", c'est-a-dire comme des 

divinites anciennes et/ou ancestrales. lis se divisent en six groupes : 

1. les "tooru", genies du fleuve et du ciel, qui sont les divinites mag istra les, ancetres 

mythologiques du peuplement et de la domination Songhay; 
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2. les "Gangi Kwarey", "genies blancs", genies touareg ou arabo-berberes; 

3. les "Gangi-Bi", "genies nOirs", "genies autochtones va incus", devenus captifs mais restes 

"maitre du sol"; 

4. les "Hawsa gangi", "genies hawsa"; 

5. les "Hargey", "genies froids", sorciers malfaisants; 

6. les "Atakurma", genies nains de la brousse representant probablement des populations 

paleonegritiques anterieurs aux "Gangi Bi"; 

7. les "Hawka", genies de la "force", representant I'imperialisme europeen, la brutalite de la 

penetration coloniale et I'irruption de la civilisation europeenne. 

Les "Holley" les plus importants ou "Tooru", originaires de Urumkuma ou Hurumkum a Misra ou 

Egypte, auraient trouve sur place les "Gangi-bi" comme "maitres des sols" dans la foret de 

Garyel au Zarmaganda. Ce serait au cours de leur affrontement que les "tooru" se seraient 

divises encore en "tooru" proprement dits et en "Gangi Kwarey" qui emigreront par la suite vers 

Ie fleuve." 

Les "Gangi-bi" qui etaient des Mossi et d'autres populations autochtones vivaient au 

Zarmaganda ou ils s'associerent a des captifs peuls, a des Gurmance, a des Hawsa, et a des 

Bariba (dont notamment la soeur de Dongo) qu'ils appelerent a eux. 

Le peuplement humain mythologique initial etait un conglomerat de groupes de populations 

noires autochtones domine par les Mossi et entoure d'elements peripheriques Peul, Gurmance, 

Hawsa et Bariba. Ce fut sur ces entrefaits que les Tooru initiaux arrive rent d'Egypte, sous la 

conduite du patriarche "Song hay- Kurumba", Urfama Huwatata alias Gingam Falala, d~nt Ie 

groupe affronta les Gangi-Bi. Une apre et inextricable lutte s'engagea entre les Gangi-Bi (dont 

les Mossi furent vaincus et evinces) et les Song hay - Kurumba. A !'issue de cette lutte, les 

Song hay - Kurumba ravirent aux Gangi-Bi la quasi-totalite de leurs anciens clients et allies, avec 

lesquels ils formerent un nouveau groupe restructure de Tooru. Ces nouveaux Tooru devinrent 

les divinites magistrales de la cosmogonie song hay representant les nouvelles ethnies 

mythologique du pays: les Songhay, les Kurumu, Kurmey ou Kurumba, les Peul, les Touareg, 

les Gurmance, les Hawsa, les Bella et les Borgu ou Bariba. 

Mais la realite de cette lutte mythologique est plus complexe. En effet, iI faut rappeler que 

Huwatata, Ie pere de Urfal}1a alias Gimgam Falala, avait un frere nomme Huwa d~nt ·Ie fils 

Hangam Huwa, alias Gingam Huwa, faisait partie du groupe des Tooru initiaux a leur arrivee' 

dans Ie Zarmaganda. Quand Ie nouveau groupe restructure des Tooru magistraux quitta Ie 

Zarmaganda pour Ie fleuve Niger, Hangam Huwa, certainement mecontent de la preeminence de 
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Urfama Huwatata, forma un groupe dissident avec Ie "Twareg" Mahaman Surgu, deuxieme fils 

de Harakoy Dikko, groupe dissident des Gangi Kwarey. Ce groupe dissident, forme presque 

essentiellement de 'Twareg musulmans (dont) quatre marabouts", (bien que I'on trouve parmi 

eux ou leurs descendants quelques elements Hawsa dont notamment Guba Siki qui est un Gube 

du stock des Gubawa) remonta vers Ie nord a Menaka. 

L'etape suivante verra la consecration de Dandu Urfama a la dignite de 'Toorey kulu baba", "Ie 

pere de tous les Tooru". Son fils, Zaa Beri, sera tenement influent que son nom dominera une 

grande partie de I'histoire du Song hay jusqu'a la chute de la dynastie des Soni a la fin du XVe 

siecie apres J.C. Ce fut justement la fille de Zaa Beri, Harakoy Dikko" la divinite mere, qui 

completa, par ses mariages successifs, I'ogdoade des "Tooru", d~nt sept constitueront les 

divinites magistrales de la religion traditionnene des Song hay, a savoir : 

1. Zaa Beri, Ie pere Song hay ou Kurumba de Harakoy Dikko, lui-meme fils de Dandu Urfama; 

2. Harakoy Dikko, fine de Zaa Beri et d'une femme Peul nommee Alahawa ou Alahawaza 

3. Kyrey, Ie fils de pere Song hay de Harakoy Dikko; 

4. Musa Nyawri, Ie fils de pere Gurmance de Harakoy Dikko; 

5. Manda Hawsakoy, Ie fils de pere Hawsa de Harakoy Dikko; 

6. Faran Baru Koada, enfant androgyne de pere Touareg de Harakoy Dikko; 

7. Dongo, Ie fils adoptif de pere Bariba et de mere Bella, de Harakoy Dikko. 

Ces sept divinites premieres representeront a elles seules sept ethnies initiales de peuplement a 
savoir: 

1. les Song hay; 

2. les Kurumba ou Kurumu ou Kurumey; 

3. les Peul ou Fulan; 

4. les Touareg ou Surgu; 

5. les Gurma ou Gurmance; 

6. les Hawsa; 

7. les Bariba ou Bargu ou Bargance. 

A cote des Tooru existaient aussi les "Hawsa gangi", "genies du Hawsa", eleveurs, puis 

commer~nts de manioc; les Hargey "genies froids", sorders malfaisants nes de I'union de Dicko 

et du Ziin des morts; les Atakurma, pallw-divinites du terroir qui entrerent dans la brousse a 
I'arrivee des Ganji bii dans Ie Zarmaganda. 
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Apres leur victoire sur les Gangi Bi dans Ie Zarmaganda, ces divinites magistrales allaient 

connaitre, tres peu de temps apres leur installation sur Ie fleuve, des deboires durables qui les 

amemeront a composer avec d'autres groupes deja en lutte pour la mainmise sur Ie Niger. Jean 

Rouch resume parfaitement Ie trait-d'union entre I'histoire mythologique et Ie debut de I'histoire 

du Song hay . "ainsi s'etaient repartis les Holeys sur Ie Monde. Holey venus de l'Egypte, Holey 

maitres du sol, Holey venus du Haoussa, Holey mangeurs d'ames se trouvaient maintenant 

separes. A cette epoque, les Zin etaient encore tout-puissants. Et c'est la rivalite entre les Zin 

du fleuve et les Toar, qui declenchera la premiere histoire, qui fera intervenir dans cette "palabre" 

de divinites un homme, Ie Sorko Faran Maka Bote ". 

Et ce fut la conquete mythologique du fleuve par les Songhay. Quand les Tooru atteignirent et 

meme traverserent Ie fleuve sous la direction de Dandu Urfama, a Bandyo dans Ie Dargol, Ie fils 

de ce dernier, Zaa Beri, descendit au sud dans Ie "Bumba gangi", "Brousse de Bumba", dans la 

region du "W' actuel ou naquit sa fille Harakoy Dikko. Zaa Beri elargit Ie groupe grace aux 

alliances matrimoniales successives de sa fille Dicko. Mais deja, sur Ie fleuve, evoluait Ie groupe 

des pecheurs Sorko, alars divise en quatre families principales aut~ur de Faran Maka Bote, 

Faata Ka Faran, MaYda Ka Faran et Ziin Ki Baru, plus ou moins alliees aux Ziin, genies du 

f1euve. Deux personnalites vont alars emerger du groupe Sorko et entreprendre un duel a mort, 

dont les peripeties essaiment encore les traditions populaires du Lac Debo au Mali actuel et a 

Yawri au Nigeria. 

En effet, Ziin Ki Baru, profitant des charmes magiques dus a sa naissance Ziin, subjugua les 

Tooru en les envoGtant grace au son de son tambour don don et de son violon godye. Faran 

Maka Bote, Ziin du cote de sa mere Maka, alars etabli a Gao, ne tarda pas a entrer en conflit 

avec Ziin Ki Baru pour la suprematie de son sous-groupe sur Ie fleuve Niger. Sorti vainqueur du 

combat, illibera les Tooru, mais garda avec lui les instruments de musique avec lesquels Ziin Ki 

Baru les envoGtait. Puis iI repartit retrouver sa mere a Bamba. 

Debarrasses de Ziin Ki Baru, les Tooru s'etablirent au seuil de Tosay a Dara et Markande. Mais 

les Gangi bi, qui avaient traverse Ie fleuve et rejoint Ie Gurma apres leur defaite dans la foret de 

Garyel, s'allierent aux Kurumba. Ces derniers, rompant I'alliance qui preexistait entre eux et les 

Tooru a leur arrivee dans Ie Zarmaganda, se mirent a voler I'ame du mil de ces derniers. 

Les incessantes provocations des Kurumba lasserent Hara Koy Dikko qui voulut "entrer dans 

I'eau" se reposer, mais les Gangii Bi, I'en empecherent, prirent et incendierent Dara, et 

harcelerent les Tooru. De cette guerre, Jean Rouch donne un apen;u qui montre Ie jeu des 

alliances: "Le monde invisible se divisa en deux, d'une part, les Tooru, allies aux Gangi Koarey 
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(qui attendaient pour voir quel serait Ie vainqueur) et de I'autre les Gandji Bi, allies aux Ziin et aux 

genies Kurumey. 

Les Holey du Haoussa paraissent etre restes dans une prudente neutralite, commercant avec les 

deux parties. Apres un an d'hostilite, les Gangi bl, c'est-a-dire les Mossi et leurs allies, furent 

battus et un grand nombre d'entre eux reduits en esclavage. Dandu Urfama, Ie vieil ancetre, 

partagea les prisonniers entre les Tooru et les Gangi Kware. Cette victoire donna aux Tooru la 

suprematie sur tous les autres Holley." 

Desormais pourtant, Kyrey, "qui possedait I'eclair qui precede la foudre" et Dongo, .. qui taisait Ie 

tonnerre et jetait la foudre" avaient entre leurs mains des armes redoutables. lis les utiliserent 

par imprudence, en jouant, sur un des villages des Sorko de Faran Maka Bote qui est Ie 

liberateur des Tooru du joug de Ziin Ki Baru. C'est pourquoi, Dongo, genie du tonnerre et maitre 

du ciel, apprit a Faran Maka Bote a appeler les Tooru aut~ur du vase rituel ou Hampi, a guerir 

les foudroyes et a reciter la devise des Tooru qui lui avait ete apprise par Dandu Urfama; ce qui 

ceignit I'alliance entre les Sorko et les Tooru. La premiere ceremonie eut lieu a Markende. Ce 

fut I'unique et seule ceremonie de Yenendi a laquelle les Tooru participerent sous une forme 

visible aux hommes, car ils prirent par la suite I'apparence "de chevaux hommes" pour se 

manifester et repondre. lis continuent de repondre sous cette forme a I'appel des descendants 

de Faran Maka Bote au CQurs des danses de possession. II s'agit la d'un moment capital de 

I'histoire mythologique et de I'histoire tout court des Song hoy, car les descendants de Dandu 

Urfama et de Zaa beri vont alors acquerir la cavalerie et longuement palabrer pour s'imposer aux 

autres groupes et sous-groupes ethniques. 

Si nous croyons a ce tableau que nous avons sous les yeux, les debuts de I'histoire du Songhoy 

sous la dynastie des Zaa. Ces derniers ne sont plus des Zaaliyaman de la saga yemenite, mais 

tout simplement des Zaa descendants de Zaa Beri et de Dandu Urfama, «Wura fema », « Ie 

foyer d'or », avec leur "foudre de guerre" que sont leur cavalerie, leurs fantassins archers, leurs 

"faiseurs de courage", les gessere; avec leur main mise sur Ie fleuve avec une flottilie de pirogues 

qui sert a la peche, a la guerre et a la traversee; avec leurs chasseurs et surveillants de territoire, 

et avec Ie jeu des alliances avec leurs voisins Haoussas, Touaregs, Gurmances, Baribas, Peuls 

et quelques groupuscules de populations troglodytes. 

4.2.2 Peuplement d'apres les traditions orales historigues de Soumaila Hammadou, dit 
Bonta Debero, de Tera 

Dans les lignes suivantes, Soumaila Hammadou, dit Bonta Debero, traditionniste songhay de 

Tera, dans Ie Departement de Tillaberi au Niger, brosse un panorama des differentes 
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composantes du peuplement historique ancien de la vallee moyenne du fleuve Niger, qui fait 

echo aux traditions rapportees par les Tarikhs de Tombouctou sans Ie lobby arabo-musulman de 

cas derniers. 

"Les Konkomba, les Dagati, les Mampoursi, les Tchiokossi, les C;;ourounsi venaient tous du haut 

de Tombouctou. /Is venaient du grand fleuve Issa Beri quand ifs vinrent s'installer 8 un endroit 

qui etait pres de Tombouctou. lis furent battus et traverserent Ie fleuve. Leur pays s'appelait 

D6uri, c'etait Ie pays des Mampours, sa limite touchait a la region de Tombouctou. I/s cultivaient 

de grosses courges, a I'endroit ou I'eau sourd en permanence. 

Les Kourmey passerent par 18 mais ne continuerent pas plus loin et rebrousserent chemin. I/s 

vinrent iei puis s'en retoumerent en arriere. I/s se battirent avec les GourmantcM et retoumerent 

dans la region de Dori. Ce fut dans cette region que Ie roi des GourmantcM, qui s'appelait 

Sompa, les baWt en meme temps que les KoumMdjo. I/s remonterent alors vers I'ouest. Ce 

furent ceux-ci qui vinrent s'installer en bas des gens de Albinda. Les KoumMdjo s'etablirent du 

c6te gourma des gens de Albinda, tandis que les Gourma se trouverent alors au-dessus d'eux. 

Les GourmantcMs etaient 8 I'epoque etablis a Koyma, une dune qui touchait au f/euve de far;on 

permanente. Meme aujourd'hui, elle touche Ie f/euve 8 /'est de Gao. Leur vii/age etait une 

grande dune au pied de laquelle se trouvaient des pierres noires sous les tamariniers. Les 

GourmantcMs partirent de Koyma et s'etablirent 8 Doumanl6mbi, d'ou leur roi partit pour se fixer 

a Soma. 1/ s'en fut alors vaincre les Kourmey et soumettre Ie pays de Dori. /I vainquit les 

KoumMkjjo et regna sur la region et les KoumMdjo pendant soixante deux (62) ans. Les gens 

de la region de Dori s'en furent alors chercher Geladjo Hammadou Bodeydjo, qui vint, prit Soma 

et chassa les Gormantche. 

Le Songhay n'etait pas arrive a cette epoque. C'est I'ancetre des Gourmantche, dont Ie nom 

etait DjououfJ ou Djomondi et qui s'adonnait a la chasse, qui parvint a Gao. A cette epoque, if n'y 

avait aucun village a Gao, a I'exception des Wakarey qui se trouvaient sur la rive droite du 

fleuve, sur Ie c6te Gourma. Cependant, quand Djiououa ou Djomondi parvint a I'emplacement 

de Gao, if n'y avait que des bissaw (Acacia raddiana et Acacia dichrostachys ninera) et des 

duley (Leptadenia arborea). /I vint et insta/la son campement de chasse sur Ie site meme ou 

Gao allait s'edifier. /I epousa une fille WaMrey et engendra Bambata. /I engendra sept (7) 

enfants males et une fille. Quand /'aine de ses enfants atteignit vingt huit (28) ans, if partit 

trouver les Wakarey et leur dit de ne plus payer de tribut aux AdarantcMs. A cette epoque, les 

gens de I'Adrar etaient 8 Tassaran ou se trouvait leur roi. Djiououa prepara alors un poison 

appele "Ko/iyeni". 1/ fabriqua pour les sept (7) enfants des carquois et des fleches, sur lesquels if 

mit Ie poison "Ko/iyeni". Ce poison, s'j/ pane trait une personne, la tuait. oui! s'i/ touchait une 
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personne, la personne enflait ! Quand les gens de I'Adrar vinrenl reclamer leur Iribut, les 

Wakarey leur repondirent qu'ils ne donneraient plus de tribut. Les gens de I'Adrar se preparerent 

alors a la guerre et vinrent. Helas! /Is ne connaissaient pas les fleches. I/s voyaient seulement 

Ie cavalier tomber quand ils atlaquaient au galop. S'i/ etait blanc, son corps devenait rapidement 

noir. Les gens de rAdar furent battus el les vainqueurs les pourchasserent. 

Les Wakarey mirent Ie GourmantcM, DjouoOa dit Djomondi, sur Ie trone. /I regna huit (8) ans et 

mourul. Son fils aine, Ye 10 umbo uouari, lui succeda, regna douze (12) ans et mourut. /Is vivaient 

ainsi, dans la douceur de leur royaute, quand un autre roi, appele Kankan Moussa, se mit en 

guerre et etendit ses conquetes jusqu'a ce qu'il parvint chez eux. Illes repoussa sur la dune de 

Koyma. lis resterent a Koyma jusqu'a ce qu'ils forment plusieurs villages qui se Sepan3rent, 

comme Bi/anga, Bi/an-yanga et Bilan-Tchaboue. C'etaient ces GourmantcMs qui vinrent 

s'etablir a Koyma. Ces GourmantcMs avaient quitte Koyma quand Ie roi Mousse vint s'etablir a 
Doumanlombi. Ce fut Mousse qui engendra BadoOna. Ce fut BadoOna qui engendra Yantama. 

Yantama engendra Durba Yantama, qui engendra Sompa. Ce fut Sompa qui etait sur Ie trone a 
Soma quand Djeladjo vint detruire Ie village de Doumanlombi; les habitants s'etablirent a/ors a 
Koala. 

Ce fut la qu'un sous-groupe GourmantcM appele Tindano vint les trouver. /I venait de la rive 

Gourma et se melangea avec eux. Voici en ce qui conceme les GourmantcMs et leurs origines. 

lis avaient quitte la region de Gao et etaient les gens de Djomondi. Cependant, d'autres, les 

Tindano, vinrent en demier lieu de derriere Ie fleuve et se melangerent avec les GourmantcM. 

Les GourmantcM se mirent a migrer jusqu'a ce qu'i/s s'instaJlent dans /a region de Fada, ou ils 

rencontrerent les Tchenguey. En effet, les victoires de Soni Ali Beri firent en sorte que les 

Tchanguey, qui devalaient, et les GourmantcM, qui remontaient, se rencontrerent. Cetaient 

ceux des Tchanguey qui s'etaient maries avec des Gourmantche qui font des cicatrices comme 

ceci : trois scarifications ! Neuf scarifications ! Les Tindaney font Quant a eux comme les 

M6ssantcM; ce sont les Ayalobey, mais ces gens-l8, ne comprennent pas tres bien Ie 

GourmantcM. 

Les SillantcM vinrent de la region de Tombouctou et s'etablirent dans la region de Gao. Ce ne 

fut qu'apres avoir quitte Gao qu'i/s vinrent ici. Quand les descendants des Si vinrent de derriere 

Ie fleuve, les SillantcM etaient sur la rive Gourma. Les SillantcM et les Mawrey etaient 

ensemble dans Ie pays. Le grand village des Mawrey se trouvait entre Begorou Tondo et 

Zindgorou. Quant aux GourmantcMs, ils etaient, en ce temps-la, dans /a region de Dori a 
Doumanlombi. Tout Ie pays Kourmey etait occupe par les SillantcM. 
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Ge fut en ce temps 18 que les Sonantche resterent avec eux. Apres la defaite des Sohantche, ils 

vinrent iei et y vecurent cent trente-trois (133) ans, avant que les Mamar Hamey ne vinrent les 

trouver 8 leur tour. Quand ils arriverent iei, ils trouverent les Sillantche qui commandaient a la 

region. II vinrent installer, s'entendant une annee avec les Sillantche et se faisant la guerre 

I'annee suivante. Le village des Sillantche etait 8 Kokorou, qui etait leur capitale. Mais les 

Kourmey ployaient sous Ie joug des Sil/antche. Les Kourmey vivaient 18 quand un Gourmantche, 

qui s'appelaft Samsou-Loungou, vint chez eux. Samsou-Loungou vit la soeur des Kourmey et dit 

qu'i/ /'aimait. lis dirent qu'i/s ne voulaient pas de lui car i/ ne portait pas de cache-sexe. 

Gependant, s'il trouvait un stratageme pour chasser les Sillantche qui les maltraitaient, ils lui 

donneraient quand meme leur soeur en mariage. II partit alors pfl9parer un poison appele 

"modObi". 1/ en fit des boulettes, les pila et dit aux Kourmey d'aller cueillir du cram-cram 8 

pOintes (tribulus terrestris). Geux-ci allerent ramasser du cram-cram a pointes, prirent Ie poison, 

Ie pilerent, et Ie melangerent avec Ie cram-cram a pointes. Une nuit, i/s transporterent des 

calebasses pleines du melange, qu'i/s vinrent jeter a la volfie aut~ur du vii/age des Sillantche. 

Quand il fit jour, toute personne piquee par Ie cram-cram, tombait a terre et mourait. Les 

survivants Si/Jantche se disperserent et al/erent se fixer entre Ounsolo et Zeidara. G'est la qu'ils 

construisirent leurs villages: les GUissima, les Ounsolo, les Londjigal, les Tinga, les Doulougou, 

les Kerow, les Naborou, les Gaboukare, les Bangoukara. 

Quand les gens se disperserent a partir de GOto, ils vinrent s'installer 8 Oundoungourou. De 

Oundoungourou, ils vinrent 8 Alzannabangou, de Alzannabangou i/s vinrent 8 Begorou Tondi, de 

Begorou Tondi, i/s vinrent 8 Gamba, ou ils sejournerent deux ans. Le roi s'appelait Hamma 

Tafarma, alias Hamma Kassa. A son avenement, i1 reunit une armee 8 Kolmane. I/s prirent 

Zeydara, GuiSSima, Londjigal, Taka, Tinga et Doulougou. lis continuerent ainsi juSqU'8 Touka, 

puis jusqu'8 Kossey, ou ils s'arreterent. Un mara bout les arreta et leur dit : "Si quelqu'un 

pourchasse des Peul et les met dans d'autres Peul, comment en fera-t-i/ la distinction ?" Le 

marabaut les pria alars de Ie laisser payer la rangan pour taus les Sillantche et de n'emparter 

que leurs esclaves. I/s lui dirent qu'i/s lui en faisaient aumOne. Le marabout leur fit une "fathia" 

et i/s lui donnerent les trente (30) personnes. lis prirent alors les esclaves et Ie Mtail qu'i/s 

avaient eus. Ge fut ainsi que les Sillantche sortirent de cette region". 

4.2.3 Traditions ecrites les plus anciennes 

AL KHUWARIZMI, un astronome arabe, auteur d'un .. Kitab Surat al Ard », qui mourut entre 835-

844 ou 846 apres J.G, semble etre Ie premier chroniqueur arabe a mentionner Kawkaw ou 

Kukiya car: 
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" .. . dans I'enumeration des villes, rivif:kes, montagnes et pays classes suivant les latitudes, (if) 

enumere les lieux suivants du Bi/ad aI-Sudan : Zaghawa, Kawkaw ou K(u)nku, Ghana (et 

quelques longitudes et latitudes du Premier Climat (Mara, Dunkula, Kus, Alwa, Fazzan, Kanku; 

Zaghawa et Ghana) et du Deux/eme Climat (Sidjimasa, Tighrra,Djarmi, Djarmi des Habasha, 

BHak, Suwan, Madina al-dhahab des Habasha "Allaki'~. 

tandis que IBN KHURRADADHBIH, qui ecrivit un " Kitab al- masalik wa I-mamalik" entre 846 et 

885, nous dit : 

"(parlant des Etats d'ldris B. Abd Allah, Ie fondateur des Hassan;;, Sharif de Sus, declare que 

leurs limites touchent au Sudan)(le)"royaume de Zaghi b. Zaghi et au pays des Sudan qui vont 

nus. 

Mais c'est AL YAQUBI, qui mourut en 891 AD. apres avoir ecrit ses deux oeuvres majeures dont 

un " Tarikh " en 872 AD. et un " Kitab al-Buldan " en 889 ou 891, qui nous renseigne plus 

Jonguement dans son II Tarikh ": 

"Les fils de Ham B. Nuh se dirigerent, au moment de la dispersion des fils de Nuh, de la terre de 

Babel vers I'ouest. lis passerent des rives de I'Euphrate vers rOccident. Alors la posterite de 

Kush b. Ham se divisa (en deux groupes) : les Habasha et les Sudan. 

Apres que ces deux groupes eurent traverse Ie Nil d'~gypte, run se dirigea vers Ie sud entre rest 

et rouest : ce sont les Nuba, les Bedja, les Habasha et les Zandj, I'autre se dirigea vers rOuest : 

ce sont les Zaghawa, Jes HBS, les Kaku, les Maruwiyyun, les Maranda, les Kawkaw et les 

Ghana ... " 

"Quant aux Sudan qui ont emigre vers rOccident et qui ont parcouru Ie pays, ils se sont divises 

en de nombreux royaumes. Le premier d'entre eux est celui des Zaghawa : ils se sont etablis en 

un lieu appele Kanim (Kanem). /Is habitent des hutles de roseaux et ne possedent aucune ville 

(Mtie en dur). Leur roi s'appelle Ka-Karah. Une division des Zaghawa s'appel/e Hawdh(i)n (?). 

lis ont un roi Zaghawa. /I y a en suite un autre royaume appele Mallal, qui est en guerre avec Ie 

Souverajn de Kanem. Leur roj s'appelle Mayusi (Mar Wasi ?) /I Y a ensuite Ie royaume des 

H. SH.A lis ont une capitale appelee Thabir. Le roj de cette capitale s'appelle Marah. 

Le royaume fimitrophe est celui des Kaku. lis ont ete vaincus. Leur roi est celui de Thabir. Vient 

ensuite Ie royaume de Kawkaw, Ie plus important des royaumes des Sudan par son prestige et 

sa puissance. Tous les royaumes lui prtHent allegeance. Kawkaw est Ie nom de la capitale. En 

outre, de nombreux souverains pre tent al/egeance au roi et lui reconnaissent rhegemonie, tout 

en restant rois de leurs Etats. 
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Parmi ces royaumes, if y a celui de Maraw, qui est vaste et dont Ie roj a une capita Ie du nom 

d'AI-Haya, puis les royaumes de MRDH, d'AI-Habar, des Sanhadja, de DHKRKR, d'AI-Zayaniz, 

d'Arwar, de Karut. lis sont tous dependants du royaume de Kawkaw. 

Ensuite, vient Ie royaume de Ghana. Son roi est egalement puissant. II y a des mines d'or dans 

son pays. II a de nombreux rois sous son autorite, parmi Jesquels les monarques des royaumes 

de Am et de Sama. 

TEXTE N° 8 : AL BAKRI 

AL BAKRI acheva son oeuvre, Ie .. Kitab al-Masalik wal - Mamalik " ou " Livre des itineraires et 

des royaumes" en 460H/1068 A.D. 

Les Arabes ont surnomme les gens de Kawkaw al-Bozorganiyn. Kaw-Kaw se compose de deux 

vil/es : celie du roi et celie des musulmans. Le roi porte Ie nom de Kanda. lis s'habil/ent comme 

les autres Stidan, de cotonnades, de peaux ou de toute autre matiere, chacun suivant ses 

moyens. lis vfmerent les "tetiches" comme les autres Stidan. Lorsque Ie roi s'assied (pour 

manger ?) on bat Ie tambour et les temmes des Stidan dansent en laissant flotter leur abondante 

chevelure; (pendant ce temps) to ute affaire est suspendue en ville jusqu'au moment oti Ie roi a 

acheve son repas, dont on Jette les restes dans Ie Nil. Alors s'el(went aussitot des c1ameurs et 

des cris qui intorment Ie peuple que Je roi a termine (heureusement) son repas. 

Pour I'investiture royale, on remet au souverain un sceau, un sabre et un coran (mishaf) qui 

seraient, disent-i1s, les cadeaux qu'envoya I'Emir des Croyants. Leur souverain est musulman et 

seul un musulman peut-etre investi de la royaute. lis pretendent que Ie nom de Kaw-kaw leur a 

ete donne parce que leur tam-tam en reproduit la prononciation. II en est de meme pour Azwar, 

Air et Zawila : Ie rythme du tam-tam tait entre: Zawila, Zawi/a. 

A Kaw-kaw, Ie sel tient lieu de monnaie d'echange. /I est importe d'un pays berbere appele 

Tawtok, oti if y a des mines souterraines jusqu'a Tadmakka et de la jusqu'a Kawkaw. Entre 

Tawtok et Tadmakka, il y a six jours de marche9. " 

TEXTE N° 9: EPITAPHES DE GAO 

"Stele n° 1 (6 Novembre 1100) 

Ceci est la tombe du roi qui a protege la religion de Dieu, qui s'est repose sur Dieu, Abu-Abd 

Allah Muhammmad fils de Abd Allah tis de Ra'i, que la misericorde, Ie pardon et ['agrement de 

9 CUOQ. pp. 101,103, 104, 108, 109. 
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Dieu soient sur lui! /I a ete rappele a Dieu Ie lundi premier jour du mois d'AI-Muharram, premier 

jour de I'annee 494 (6. XI. 1100). Dieu ait pitte de quiconque, apres avoir lu cecl, impJorera en sa 

faveur la misericorde et Ie pardon divin : ainsi soit, 0 Maitre de J'Univers ! 

Stele n° 4 (11 Novembre 1110) 

Ceci est la tombe du roi qui a protege la religion de Dieu qui s'est repose sur Dieu, Abu Bakr fils 

d'Abu Kuhafa. II a ete rappele a Dieu dans la nuit du vendredi 1ge jour de Radjab J'unique, en 

I'annee 503 (11. XI. 1110). 

Stele n° 7 (18 Avril 1120) 

Roi Nama fils de Kma fils de A'i; connu sous Ie nom de Umar fils d'AI-khattab. Dimanche 17 

Muharram 514H (18. IV. 1120). 

Stele n° 10 (603/1264°-65) 

Bamakuri (?) fils du roi Rwa. Annee 663/1264 (10). 

TEXTE N° 10 : AL IDRIS!. geographe arabe d'Occident Ie plus connu, naquit en 493H I 1100 

AD. et mourut en 560H 11166 AD., apres avoir redige son ouvrage Nuzhat al-mushtak fi khtin3k 

al-afak (Divertissement de celui qui desire parcourir Ie monde), souvent designe sous Ie nom de 

Kitab Rudjar (Le livre de Roger) en 548H 11154 AD. 

Les villes 

Parmi les v!lIes les plus celebres il y a: Kugha, Kawkaw, Tamalma, Zaghawa, Maman, Andjimi, 

Mumabiyya, Tadjuwa (Kugha). La ville de Kugha est une ville au bord du fleuve, au nord. La 

population boit I'eau du fJeuve. C'est un des districts des Wankara. Certains Sudan mettent (ce 

district) dans Ie pays de Kanem. La ville est bien peuplee mais sans murailles. C'est une ville 

de commerce, de fabrication et d'artisanat. Les gens s'y appJiquent suivant leurs besoins. Aux 

femmes de cette ville on attribue la pratique de la magie. On dit qu'el/es y sont expertes et 

devenues fame uses et puissantes. De Kugha a Samakanda, dans la direction de I'ouest, il y a 

dix jours; de Kugha a Ghana environ un mois et demi, de Kugha a Damkula un mOis; de Kugha a 
Shama moins d'un mois; de Kugha a la ville de Kawkaw, au Nord, 20 etapes a dos de chameau." 

(Kawkaw) 

La ville de Kawkaw est une cite celebre au pays des Sudan, elle est grande et situee au bord 

d'une riviere, qui vient du nord et la traverse. La population boit de cette eau. Beaucoup de 
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Sudan rapportent que la ville Kawkaw est sur Ie bord d'un canal (khaJidj); d'autres disent qu'elle 

est sur un affluent du Nil. Ce qui est certain c'est que cette riviere coule jusqu'a Kawkaw 

pendant de nombreux jours puis se perd dans Ie desert, dans les sables et les terrains mous, 

comme I'Euphrate, qui, dans Ie pays de I'lrak, se perd dans les Bata'ih. 

Le roi (Malik) de Kawkaw est un roi independant. On fait la priere a son nom. II a une suite 

nombreuse, une cour importante, des officiers, des soldats, un equipemenf complet et de beaux 

vetements de parade. (Les gens) montent les chevaux et les chameaux. lis sont courageux et 

redoutables pour les peuples qui entourent leur territoire. 

Les hommes du commun a Kawkaw se servent de peaux pour couvrir leur nudite. Les 

commen;ants de chez eux portent des Kadawir et des vetements tisses; ils se couvrent la tete 

avec une bande de laine (Karziya). Leurs parures sont en or. Les gens distingues et les 

notables portent /'izar; eux visitent les commergants, les frequentent et participent aux mises de 

fond moyennant une retribution 12. 

4.3 Bref apercu de I'histoire de la region 

Si Ie halo des mythes, des legendes et les traditions orales historiques nous donne parfois la 

trame des evemements historiques, il ne les situe pas toujours dans Ie temps comme les 

documents ecrits et les datations archeologiques. 

4.3.1 Peuplements historiques primitifs : les kara, les sorko et les do 

Les peuplements historiques les plus anciens plongent leurs racines dans les mythes et la 

cosmogonie Songhay, ou la distinction est difficile entre, d'une part, les Song hay primitifs, les 

Kara, les Sorko et les Do, et, d'autre part, les Song hay primitifs et les Kurumu, Kurmu, Kurmey 

ou Kurumba primitifs. En effet, a leur arrivee dans la Foret de Garyel dans Ie Zarmanganda, les 

ancetres des tooru etaient ensemble avec les Kurmey qui ne sont partis qu'apres la mainmise 

sur la vallee du fleuve. Les tooru les plus iIIustres comme Dandu Urfama allias Dandu Beri et 

Zaa Beri Kayamun alias Zaa Beri Jirakoy alias Zaa Beri Tarakoy sont consideres comme des 

Kara. Si nous prenons en compte les forces en presence sur les rives et dans les iles du fleuve, 

par exemple les Ziin du Fleuve, representant les modeleurs de statuettes de Kareygooru et de 

Yamma-Gungu du IVe et Ve Siecles, et les Ziin des Morts, representant les modeleurs d'effigies 

funeraires spectaculaires des necropoles du Systeme des sites de Bura du debut du Ille au Xle 

siecies plus a I'interieur des terres entre Ie Gorouol et la Sirba, nous pouvons considerer que les 

premieres populations historiquement connues, et nommement connues, sont les Kara, les 

12 CUOQ, pp. 137, 138, 139, 140. 
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Kurumu, les Sorko et les Do. Ces derniers n'apparaissent pas dans les mythes ni dans la 

cosmogonie Songhay. lis pouvent etre issus d'un compromis avec les Ziin du Fleuve, anciens 

maitres du fleuve, et d'un metissage ne des grandes batailles sur Ie fleuve que se livrerent, d'une 

part, les Kara et les Ziin du Fleuve, et d'autre part, Ie clan Sorko de Faran Maka Bote et les clans 

Sorko de Fono et de Gondo. Les autres groupes anciens comme les Gabibi, agriculteurs 

sedentaires, et les Gow, chasseurs des clans conflictuels de Musa et de Ndermabe, 

representeraient l'acMvement de la specialisation socio-professionnelJe des groupes et de 

I'occupation spatio-temporelle de la vallee moyenne du fleuve Niger. Certains groupes, lies aux 

fameux Ganji Bi chasses par la coalition des tooru Songhay du Zarmaganda et de I'Anzuru, 

subsisteront longtemps sur la rive droite ou rive gurma comme les Mossi et les Gurmance dans 

la region de Tera ou Kurmey et entre la Sirba et Ie Goorubi comme les auteurs des tumuli de 

Kareygooru. D'autres groupes, comme certains Gube de Guba Ciki, sedentaires agriculteurs et 

chasseurs a migrations par petits groupes ou a migrations individualisees, se retireront dans Ie 

dallol Bosso a Shett, ou ils sont consideres comme la population la plus ancienne trouvee sur 

place par les Zarma et les Kurfayawa ou Sudye. 

C'est a ce niveau qu'il faut placer I'apparition des premiers pouvoirs, notamment : 

• des Zaa de Kukiya ou Gungiya dans I'lle de Bentia, entre Ie Ve e1.le Vile siecles, 
ponctues par son islamisation et Ie deplacement de la capitale de Kukiya a Gao par 
Ie Zaa Kosto-Moslem ou Moslem-Dam vers I'An 1010 apres J.C, et sa domination 
par l'Empire du Mali de 1325 a 1337; 

• des Ki ou Ci ou Ciccigin, des Lafar du Lafar-Ki ou Lafar-Fula et des Dakala du 
Dakala-Moru du Zarmaganda et de l'Anzuru qui evincent les Arkukoy des sites de 
Arku et de Theim-Kareygusu, avant d'E'Hre absorbes eux-memes par Ie royaume des 
Zaa de Kukiya; 

• des Gube de Guba Ciki, anciens allies de Gamnji Bi, qui evincent alors les Asaba de 
Shett, representant peut-etre les derniers Bussance, Borgu ou Bargance ou Bariba 
de l'interland des dallols Bosso et Mawri habitants des toponymes tombo et 
creuseurs d'agursa ou puits a m~me Ie roc. 

La suite des peuplements est ponctuee par les pulsions des changements climatiques et les 

peripeties socio-politiques des dynasties Song hay. 

• les changements climatiques operes pendant la deuxieme moitie du Premier 
Millenaire et la premiere moitie du lie MiliEmaire apres J.C. vont pousser les 
dernieres populations d'agriculteurs sedentaires a migrer lentement plus au sud 
comme certains sous-groupes Songhay-Zarma, entre autres les Golle qui disent ~tre 
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des Foghas, c'est-a-dire venant de l'Adrar des Ifoghas. ou des sous-groupes Hawsa 
comme les Kurfayawa ou Sudye, les Adarawa et les Gobirawa; 

• la chute de la dynastie des Zaa de Kukiya et I'avenement de la dynastie des Si ou 
Soni vers 1337 entrainent la semi-dispersion des descendants de Zaa Beri ou 
Zaaber-Banda et initient ou achevent ainsi les migrations des Zarma de Zaa Beri 
Kaano ou Zabarkan et de Mali Bero, qui essaiment Ie Zarmaganda et Ie Dallol Bosso 
au milieu du XIVe siecle; 

• la transformation du royaume de Gao en un grand Empire par Ie Soni Ali Ber de 
1464 a 1492, la chute de la dynastie des Si ou Soni et I'avemement de la dynastie 
des Askia avec l'Askia Mohammed en 1493 vont mettre en mouvement certains 
princes dechus Sonhantye ou Si-Hamey et leurs clients ou archers comme les 
Baharga. les Zalanga, les Tassia et les Waney vers la vallee moyenne du fleuve 
Niger et l'Anturu, ou ils entreront en contact avec les Gurmance encore presents sur 
la rive droite du fleuve ou rive Gurma et a I'interieur des terres; 

• I'invasion marocaine de 1591, la defaite des armees de I'Askia a Tondibi et la chute 
de Gao poussent beaucoup de princes Song hay Mamar-Hamey ou descendants de 
l'Askia Mohammed a migrer plus au sud-ouest Ie long du fleuve pour entamer une 
resistance opinifltre durant pres de 50 ans jusqu'en 1639. lis trouveront sur place 
leurs cousins des dynasties Song hay precedentes, notamment les Si-Hamey et leurs 
anciens clients surtout Baharga et Zalanga et certains sous-groupes Gurmance 
retardataires. De guerre lasse, ils abandonnent la resistance vers 1640 et 
constituent alors les differentes principautes Song hay actuelles. 

La chute de l'Empire Songhay. la resistance Songhay et les peripeties de I'occupation 

marocaine, permirent, entre 1600 et 1800, une certaine prise de conscience socio-politique 

regionale des nomades Touareg avec la dispersion des Idnaan, Immadadraan, Udalaan Ie long 

du fleuve Niger, avec les tribulations conflictuelles qui secouerent les Williminden et les Kel

Tadmakka, avec la prise de Gao en 1770 et de Tombouctou en 1787 par les Touareg 

Williminden, et avec !'infiltration ou la migration forcE!e ou pacifique de divers petits sous-groupes 

Touareg parmi les Song hay. Tout ceci a contribue a I'installation d'un climat d'insecurite et 

d'anarchie dans une bonne partie du sud-ouest nigerien jusqu'a la penetration coloniale. 
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5. INVENTAIRE ANALYTIQUE DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET CULTURELS 

Une campagne de reconnaissance archeologique, historique et culturelle a ete effectuee dans la 

zone d'etude detaillee du Programme Kandadji du 23 au 28 mai et du 17 au 20 juin 2005 afin de 

determiner les differents types de sites archeologiques, historique et culturels qui s'y trouvent. II 

va s'en dire que cette campagne de dix (10) jours sur Ie terrain n'a pas couvert de fac;on 

exhaustive I'ensemble du perimetre car cela aurait necessite une prospection nettement plus 

longue et plus fine qui pourrait etre entreprise plus tard sur les zones de concentration des biens 

archeologiques, historiques et culturels deja identifies. Mais, d'ores et deja, on peut distinguer 

grosso modo: 

• des sites prehistoriques, soit a debitage et artefacts de quartz, so it avec de petites 
haches en andesite; 

• des sites de metallurgie ancienne et recente avec de nombreux restes de fourneaux 
et/ou de nombreux culots de laitiers residuels; 

• des sites d'epoque historique composes de plusieurs tumuli qui sont des sites 
d'habitats, des sites funeraires et religieux dont la caracteristique essentielle est la 
presence des perles en terre cuite de la culture de Yatakala. 

Ces sites s'interpemetrent souvent car leurs auteurs semblent avoir une predilection pour les iles 

et les fronts des collines et des dunes qui bordent les vallees; dunes dont la derniere mobilisation 

eolienne se situe entre Ie lIIe et Ie Xille siecles apres J.C. 

Nous allons presenter ici un inventaire analytique de ces differents types de sites selon leur 

ordre de decouverte, en donnant une description somma ire des differents elements qui y ont ete 

trouves selon Ie schema suivant : 

• Situation et coordonnees geographiques 

• Caracteristiques 

• Materiel archeologique 

• Epoque et/ou chronologie probable 

Des photographies de certains sites apparaissent en annexe 1. 

N°1 - LE SITE DE GABOU 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : GB; 

Sigle d'identification archeologique: GBKlBG3/2005; 

Date de prospection : 23 et 24 mai 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

GBOO - 14° 36'66 N et 001 °01 ,59 E 

GB01 14° 36,69 N et001°01,42 E 

GB02 - 14° 36,38 Net 001 0 00,46 E 

GB03 - 14° 36,41 Net 001° 00,36 E 

Caracteristiques : 
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Adosse au fleuve un peu en amont de Kandadji sur la Rive Gauche ou Rive Gurma, Ie site 

eponyme de Gabou est caracterise par une abondante poterie carenee a engobe rouge brun, 

comprise dans des depots archeologiques de plus de 5 m d'epaisseur disposes en une serie de 

tumuli. A partir du panneau d'indication routiere de Tagana, Ie site s'etire sur 2800 m en 

direction d'Ayorou. Sa largeur est d'environ 750 a 800 m. II y a quatre grands tumulus bien 

visibles aux sommets desquels on trouve une grande concentration de fragments de ceramique. 

Materiel archeologique : 

Le site de Gabou fut celui d'une grande agglomeration avec des structures d'habitats denses et 

distinctes les uns des autres. II est caract€!rise par une ceramique carenee tres rare dans la 

region, en dehors de celie moins car€mee des sites de Beibataan et du vase trouve sur un site a 

gros blocs de pierre au pied nord de la colline de Kareytondo, en direction de Hargu dans Ie 

systeme des sites de Bura-Asinda-Sikka. En plus de I'echantillonnage anterieur de 1985, nous 

avons preleve une hache en andesite et une bola ou un broyeur. On ne trouve une ceramique 

aussi carenee qu'au sud, dans Ie Parc du W. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

Les datations obtenues a I'issu des fouilles de 1985 situent Ie site de 1375 + 65 ans BP a 1170 + 

100 ans BP, c'est-a-dire entre 575 et 1035, soit de la fin du Vie siecle au milieu du Xle siecle 

apres J.C. On ne trouve une ceramique aussi carenee qu'au sud, dans Ie Parc du W. La 

ceramique du Parc du West datee de 335 B.P, soit 1615 apres J.C.; elle est pour I'instant 

rattachee a une metallurgie recente du fer. 

N°2 - LES SITES DE BEIBATAAN (3) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : BB; 

Sigle d'identification archeologique : BBT/BG2/2005; 

Date de prospection: 24 mai 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

BBOO: 140 40,80 Net 0000 55,95 E (Ie site Ie plus meridional) 

BB01 : 140 36,84 N et 001 0 01,52 E (au centre) 

BB02 (1) : 14°39,95 N et 0000 56,23 E. 

BB02 (2) : 140 41,56 N et 0000 55,78 E 

Caracteristiques: 
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A Beibataan, Ie site central (BB01) au sud de I'Ecole primaire est caracterise par une 

concentration de ceramique comme certains tumulus de Gabou. Le site Ie plus meridional de 

Beibataan (BBO) comprend une serie de tumulus tres arases, ou les fragments de ceramique 

sont mOins nombreux et plus petits. BB02 est Ie plus grand site de 8eibataan, il est compose de 

deux grandes buttes anthropiques, 8802 (1) et 8B02 (2), recouvertes en partie par Ie front 

dunaire qui borde Ie fleuve sur la rive gauche. La butte la plus importante est 8802 (2). 

Materiel archeologique : 

Les ceramiques de Gabou et de 8eibataan semblent etre identiques par leur forme, leur aspect 

carene et leur decor, notamment I'engobe rouge brun et Ie decor interieur. Sur tous ces sites, il y 

a des fragments de meules, des bolas ou materiels de broyage, un peu de materiel lithique, 

surtout de petites haches en andesite. La butte la plus importante, B802 (2), se caracterise par 

la presence de beaucoup de blocs de pierre, dont certains sont en structures circulaires et 

d'autres en structures indefinissables avec ca et Iii quelques fragments de meules dormantes. 

On y observe aussi des fragments de tres grosse ceramique epaisse. 

Le plus site Ie plus interessant est certainement 8B01 pres de l'Ecole Primaire; il merite un 

sondage important ou meme des fouilles completes. 

Epoque eVou chronologie probable: 

Les differents sites de 8eibataan sont probablement contemporains de Gabou et leur 

peuplement se situe dans la seconde moilie du ler Millenaire de I'ere chretienne. 

N°3 - LES SITES DE FIRGHUUN (4) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : FG; 

Sigle d'jdentification archeologique : YSN/8G2/2005; 

Date de prospection: 24 mai 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

FGOO : 14° 49,15 N et 0000 52,25 E 

FG01 : 14° 41,72 Net 000 55,57 E 

FG02 : 14° 49,15 N et 000° 52,25 E (ancien Chantier des T.P ou Santie) 

FG03 : 14° 54,30 N et 000° 51,00 E. 

Caracteristiques : 
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FGOO se trouve au centre de rile. Le village occupe tout Ie pourtour du site, isolant ainsi Ie 

sommet du tumulus qui est jonche de fragments de ceramique peinte a I'engobe rouge brun; 

quelques fragments comportent des traits verticaux sur Ie corps et les bords internes des vases. 

FGOO ou Firghuup-Gungu se trouve face au site de Sehoyya-cire ou FG01. Le site de Sehoyya

cire ou FG01 est un site tres etendu sur 1 km de long sur 500 m de large, soit couvrant une 

superficie de pres de 50 hectares. L'actuel village de Santie (ancien chantier des TP) occupe 

tout I'ancien site FG02. II Y a tres peu de materiel archeologique en surface. FG03 presente 

des analogies avec SB01, rna is les amoncellements de blocs de pierres ou les alignements sont 

nettement plus nombreux. Ces amoncellements de blocs de pierre peuvent etre des 

soubassements de structures d'habitations (?), des supports de greniers (?), des necropoles 

posterieures a I'etablissement ancien (?) ou des fortins marocains du temps de la resistance 

Songhay (Askia Nouh, 1591-1640) a I'invasion marocaine du Pacha Djouder (?). FG03 s'etend 

sur 200 m de long au fil de I'eau (d'amont en avalle long du fleuve) sur un peu plus de 100 m de 

large. En surface, il y a tres peu de ceramique rna is on a preleve quelques bolas (materiels de 

broyage). Actuellement, les habitants de Firghuun-Gungu continuent d'y enterrer leurs morts. 

Materiel archeologique : 

Tous ces sites sont jonches en surface de fragments de ceramique tres peu carenee mats quand 

marne tres proche de celles trouvees sur les sites de Gabou et Beibataan. Peut-etre sommes

nous a la limite des systemes de sites it ceramiques carenee que I'on trouve a Gabou et a 
Beibataan. 

Le grand tumulus de I'ile de Firghuun, considere posterieurement selon certaines traditions 

comme Ie tombeau de Soni Ali Ber risque d'etre perdu a jamais. II doit necessairement etre 

fouille pour comprendre I'histoire ancienne de ceUe region. 
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Epoque etJou chronologie probable: 

Les datations obtenues a Yasaan-Kolonko, dans un depot archeologique cendreux de 3 metres 

d'epaisseur contenant des perles en terre cuite de la culture de Yatakala, se situent entre 1290 + 

110 ans BP et 1040 + 150 ans BP, c'est-a-dire entre 585 et 1245 ou de la fin du Vie siecle au 

milieu du Xllie siecle apres J.C. Cependant, des datations un peu plus recentes que celles de 

Gabou, qui remontent Quant at elles entre 1375 + 65 ans BP et 1170 + 100 ans BP, c'est-a-dire 

entre 575 et 1035, so it du mileu du Vie siecle au milieu du Xle siecle apres J.C., no us font situer 

les sites de Firghuun dans les memes fourchettes de dates. 

N°4 - LE SITE DE YASSAAAN 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : YS; 

Sigle d'identification archeologique : YSN/BG2/2005; 

Date de prospection : 25 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

YSOO: 140 54,09 N et 0000 52,32 E 

YS01 : 140 48,63 N et 0000 52,63 E. 

Caracteristiques : 

YSOO et YS01 recouvrent I'ensemble du site eponyme de Yaassaan (Yaassaan-Kolonko ou KLK 

1 BG1 11985) sur lequel des fouilles avaient ete effectuees en 1985 et pour lequel des datations 

avaient ete obtenues. C'est un site tres etendu au flanc sud des callines de Yaassaan. II y a 20 

ans, ce site etait totalement vierge de tout pillage, rna is aujourd'hui iI est entierement saccage et 

presque detruit par la population locale, notamment des femmes a la recherche des perles fines 

en terre cuite de la culture de Yatakala. 

Materiel archeologique : 

La ceramique en surface est un peu carenee et peinte at I'engobe rouge ou brun sombre. Par 

certains aspects, tels la forme et Ie decor, elle se rapproche de celles de Gabou mais son aspect 

carene est nettement moins prononce et generalise. Le site se compose d'une succession de 

tumuli avec une concentration plus forte de ceramique. Quelques elements de corps de cols, de 

bords et de decors ont ete preleves. Le pillage a bouleverse toute la stratigraphie du site, 

mettant au jour de fayon pele-mele toute la ceramique. 
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Le site de Yaassaan-Kolonko sera en partie preserve. Bien que serieusement endommage par 

Ie pillage, sa fouille parait moins urgente que celie de I'ile de Firghuun. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

II s'agit du site qui a fourni de fines perles en terre cuite ciselees in situ. Son aire culturelle est a 
cheval sur les deux rives du fleuve dans Ie canton du Gorouol et Ie nord Anzuru, ainsi que sur Ie 

Mali et Ie Niger, en amont d'Ayorou. Ses fourchettes de datation vont de 1290 + 110 ans BP a 
1040 + 150 ans BP, c'est-a-dire de 585 a 1245 ou de la fin du Vie siecle au milieu du XII Ie siecle 

apres J.C. Ces perles sont depuis tres longtemps I'objet de pillage. Le nom du site eponyme de 

Yatakala a ete retenu car tous les echantillons deposes par Jean Rouch et Chevot Guy de 

Beauchene au Conservatoire Archeologique de I'LRS.H. portent la mention "Perles de 

Yatakala", que nous elargissons a un ensemble de « Systeme de sites de la culture des perles 

fines en terre cuite de Yatakala ». Le site de Yaassaan-Kolonko a perm is la mise a jour d'un 

veritable depot de perles, contenu dans un foyer de cendre et de charbons de bois lui-meme 

compris dans une couche archeologique de plus de 4 metres d'epaisseur. Ce site est egalement 

celui qui a perm is les datations. Adosse au fleuve et a flanc de la petite chaIne decollines en 

amont de Firghuun, it represente les ruines d'une vaste agglomeration de plus de 600 metres de 

long sur 400 metres de large qui a perdure pendant plus de 700 ans. Plus d'une trentaine de 

sites, souvent tres etendus, ont ete repertories dans les TIes et sur les rives Hawsa et Gurma du 

fleuve Niger entre Ayorou et Koutougou a la frontiere nigero-malienne et dans les lies et sur les 

rives Hawsa et Gurma du Gorouol. Ces sites appartiennent a la Culture des Perles en terre cuite 

de Yatakala ; ils ont ete pour la plupart I'objet de fouilles clandestines plus ou moins 

destructrices. 

N°5 - LE SITE DE ILADDEN Capres Ie poste de police) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : IL; 

Sigle d'identification archeologique : ILD/BG1/2005; 

Date de prospection: 25 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

ILOO: 14° 55,51 Net 000° 50,17 E 

IL01 : 14° 54,10 N et 0000 52,33 S 

IL02. 140 54,78 N et 0000 48,53 E ou lIadden-Ganda 
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Caracteristiques : 

ILOO est un site d'habitat avec une concentration de fragments de ceramique dont certains, au 

decor rouge brun et legerement carenes, rappellent la ceramique de Yaassaan. La plupart des 

fragments en surface, meme ceux mis au jour par Ie pillage, sont plutot des fragments de grosse 

ceramique epaisse tres peu decoree. C'est un site moins etendu que celui de Yaassaan 

YSOOIYS01 

IL01 est un site de necropole avec des structures circulaires de blocs de pierre dresses. II y a 

tres peu de ceramique et ce sont essentiellement des fragments de grosse ceramique. Certains 

fragments sont perfores de petits trous circulaires anterieurs a la cuisson. L'interieur des 

structures tombales est quelquefois dalle avec des plaques de schiste. 

lIadden-Ganda ou IL02 est un site avec des fragments de ceramique sans decor particulier. 

C'est un cercle d'environ 200 m de diametre. On y observe quelques tombes anciennes et 

meme des tombes recentes. 

Materiel archeologique : 

ILOO est un site d'habitat avec une concentration de fragments de ceramique dont certains, au 

decor rouge brun et legerement carenes, rappellent la ceramique de Yaassaan. La ptupart des 

fragments en surface, meme ceux mis au jour par Ie pillage, sont plutot des fragments de grosse 

ceramique epaisse tres peu dEkoree. 

IL01 est un site de necropole avec tres peu de ceramique et ce sont essentiellement des 

fragments de grosse ceramique. Certains fragments sont perfores de petits trous circulaires 

anterieurs a la cuisson. lIadden-Ganda est un site avec des fragments de ceramique sans decor 

particulier. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

Le site de lIadden date probabJement de la meme epoque que ceux de Yaassaan. C'est un site 

apparemment secondaire par rapport a ceux de Firghuun et de Yaassaan-Kolonko. 

N°G - LES SITES DE KOUTOUGOU 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS . KT; 

Sigle d'identification archeologique : TKG/BG2/2005; 

Date de prospection: 25 mai 2005 

Tecsult International Limitee -----
Programme Kandadji de Regeneration des Ecosystemes et de 
Mise en valeur de la vallee du Niger - Etude d'impad environnemental et social detailiee' 05-13489 



Etude des ressources culturelles, hisforiques et archeologiques 

Situation et coordonnees geographiques : 

KTOO: 140 57,41 Net 0000 44,68 E. 

KT01 (cimetiere touareg a la frontiere) : 14° 55,53 N et 0000 50,20 E 

KT02 : 14° 56,46 N et 0000 45,90 E. 

KT03: 140 56,70 N et 0000 45,50 E. 

KT04 ou KC01 ou Kongo-Cire : 14° 57,59 N et 0000 43,91 E. 

Caracteristiques : 
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KT01 est Ie cimetiere dit touareg situe a la frontiere nigero-malienne et KTOO, KT02 et KT03 se 

trouvent dans I'ile de Koutougou. En face de l'ile de Koutougou, se trouve KC01 ou Kongo-Cire 

sur la rive droite ou Hawsa du fleuve. 

Materiel archeologique : 

KT01 est une necropole dite ({ Touareg ». Elle est constituee de structures circulaires ou 

generalement ovales de blocs de pierre dresses, avec une ou deux grandes dalles dressees qui 

indiquent la position de la tete (Ia plus haute) ou de la tete et des pieds (Ia plus petite) du mort. 

La partie situee au nord de la route fait 76,5 m de long sur 70-60 m de large, tandis que la partie 

au sud de la route fait 60 m de long sur 40 m de large. II y a trois tombes dont les dalles 

dressees indiquent la position de la tete du mort et qui portent des inscriptions en arabe. 

KC01 est un site a concentration de ceramique, notamment grosse et epaisse, avec tres peu 

d'engobe sur les fragments de surface maJgre la presence de cols et de bords de vases qui 

rappellent les ceramiques de Gabou et de Beibataan, mais a tres faible carene. Ce site s'etire 

sur 700 m en bordure du fleuve en une serie d'une dizaine de tumulus dont huit sont nettement 

visibles. 

KTOO est un tumulus d'environ 150 m de long sur 100 m de large; il represente Ie site d'habitat 

avec un cimetiere adjacent que la population actuelle a trouve sur place. C'est un site vierge de 

tout pillage ou affleurent quelques fragments de ceramique. La nature cendreuse du sol, meme 

a faible profondeur, Ie rapproche du site de Yaassaan. On y trouve des elements de perles en 

terre cuite de la culture de Yatakala. 

KT02 est identique a KTOO mais en moins etendu; il comporte lui aussi un petit cimetiere sur Ie 

flanc sud. On y trouve des perles en terre cuite de la culture de Yatakala. 
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KT03 est Ie 3e site de l'ile de Koutougou. D'amont en aval, les 3 sites se suivent comme suit: 

KT02, KT03 et KTOO. Par certains aspects, ce site ressemble aux deux premiers, notamment 

certains elements de ceramique et Ie cimetiere situe sur son fJanc ouest. Notre guide, frere du 

« Amiru» de Koutougou, nous informe que c'est Ie premier emplacement des gens de 

Koutougou, qui I'appelaient Bulangiey en ce temps-Ia. Les gens ont apparemment dO s'installer 

sur un ancien site, a I'instar de ce qui se passe dans les lies ou les espaces restreints ou les 

gens s'installent toujours sur Ie meilleur emplacement. Mr Oumarou Ibaniya a 56 ans 

aujourd'hui; iI pense que Ie changement de Bulangiey en Koutougou a dO s'effectuer avant la 

naissance de ses grands-peres. 

Au moins un site de KT03 ou KTOO necessite de veritables fouilles car ce sont des sites exempts 

de tout pillage qui sont caracteristiques de la Culture de Yatakala. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xlile siecle apres J.C. 

N°7 - LE SITE DE EBAAN I KONGORI HIRO HONDO 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : EB; 

Sigle d'identification archeologique : KHD/BG1/2005; 

Date de prospection: 25 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

EBOi : 140 56,24 N et 000 0 46,67 E. 

Caracb~ristiques : 

EB01 est un site assez vaste, long d'environ 700 m sur 200 m de large. II est compose de 

plusieurs buttes anthropiques dont sept (7) sont bien visibles. C'est un site saccage par les 

chercheurs de perles en terre cuite de type Yatakala ou Kongori hiro. Les fragments de 

ceramique qui affleurent sont des fragments de ceramique epaisse et des fragments de vases a 
engobe rouge brun comme a Yaassaan YSOO et YS01. 
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Materiel archeologique : 

EB01 est un site saccage par les chercheurs de Perles en terre cuite de type Yatakala ou 

Kongori hiro. Les fragments de ceramique qui affleurent sont des fragments de ceramique 

epaisse et des fragments de vases a engobe rouge brun comme a Yaassaan YSOO et YS01. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C. 

N°S - LA BUTTE DE y' ASSAAN 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : BY; 

Sigle d'identification archeologique : BSNfBG2/2005; 

Date de prospection : 25 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

BYQ1 : 140 54,90 N et 0000 49,27 E 

Caracteristiques: 

Cet endroit touristique naturel bien connu surplombe Ie fleuve de facon abrupte. II comporte 

quelques graffitis et inscriptions en arabe graves sur des dalles. 

Materiel archeologique : 

On y observe quelques graffitis et inscriptions en arabe graves sur des dalles. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

Les seules gravures rupestres de la region se trouvent a KurkL 

N°9 - LE SITE DE KOYGURO-CIRE 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : KC; 

Sigle d'identification arcMologique . KGR f BG1/2005; 

Date de prospection: 25 mai 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

Nous n'avons pas pu acceder a ce site qui se confond avec Ie village actuel de Koyguro-Cire, 

situe sur la rive droite ou gurma en face du Nouveau Poste des Douanes et de Yaassaan-Gooru. 

Caracteristiques : 

Materiel archeologique : 

Epoque etJou chronologie probable: 

Perspectives: 

N°10 - LE SITE DE SANTIE-BON 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS :SB; 

Sigle d'identification archeologique : SBT IBG1/2005; 

Date de prospection : 26 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

SB01 : 140 54,30 N et 0000 51,00 E. 

Caracteristiques : 

SB01 est un site d'habitat, avec en surface des structures en blocs de pierres mis en tas ou en 

alignement sans que I'on discerne clairement les plans des dispositions. La ceramique en 

surface est composee de fragments de poterie epaisse et de decor avec un engobe tres leger et 

parfois un decor interne incise. Le site occupe a peu pres toute l'ile, sur 300 m de long et 200 m 

de large au til de I'eau. Nous y avons recolte une petite hache en pierre, une pipe en terre cuite 

et un fragment d'anneau de bras en pierre. On y a apen;:u par endroits des debris d'ossements 

varies. 

N°11 - LES SITES DE KASSEY-ME (2) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : KS; 

Sigle d'identification archeologique : KSM/BG1/2005; 

Date de prospection : 26 mai 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

KSOO: 14° 48,82 N et 0000 52,30 E 

KS01 : 140 47,48 N et 0000 52,45 E. 

Caracmristiques : 
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KSOO est un site d'habitat avec une ceramique peinte exterieurement et interieurement. C'est 

une ceramique legerement carenee avec un engobe rouge-brun comme a Gabou. II y a de la 

grosse ceramique (greniers ?), des fragments de grands vases a engobe rouge, des goulots de 

vases ou de bouteilles, des bolas ou materiels de broyage et des meules dormantes. KSOO 

s'etend sur 225-250 m de long sur 150 m de large. Pendant les hautes-eaux, Ie site devient une 

ile, mais a I'etiage iI est situe sur la rive Gurma. II y a beaucoup de structures de blocs de pierre 

com me a Firguun-Kwara-Zeno, mais ici les blocs de pierres sont concasses. KS01 est compose 

d'une serie de tumulus avec une forte concentration de ceramique au sommet, dont des 

fragments avec decor externe et interne comme sur KSOO. KS01 est nettement plus vaste que 

KSOO ; certaines buttes sont completement remuees par les pilleurs-chercheurs de perles en 

terre cuite de Yatakala. Le site s'etend d'amont en aval sur environ 800 m de long et 200 m de 

large. Certaines structures de pierre sont circulaires, avec parfois un alignement qui les divise 

en deux par Ie milieu. On y trouve des tampons de potiere en terre cuite. 

Materiel archeologique : 

KSOO est un site a ceramique legerement carEmee avec un engobe rouge-brun comme a Gabou. 

II y a de la grosse ceramique (greniers ?), des fragments de grands vases a engobe rouge, des 

goulots de vases ou de bouteilles, des bolas ou materiels de broyage et des meules dormantes. 

II y a beaucoup de structures de blocs de pierre comme a Firguun-Kwara-Zeno, mais ici les blocs 

de pierres sont concasses. 

KS01 est un site it forte concentration de ceramique, dont des fragments avec decor externe et 

interne comme sur KSOO. Certaines structures de pierre sont circulaires, avec parfois un 

alignement qui les divise en deux par Ie milieu. On y trouve des tampons de potiere en terre 

cuite. 
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Epoque et/ou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, so it de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xllle siecle apres J.C. 

N°12 - LE SITE DE KUZAM 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : KZ; 

Sigle d'identification archeologique : KZMfBG2f2005; 

Date de prospection . 26 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

KZ01 . 14° 47,95 N et 000 0 51,86 E. 

Caracteristiques : 

KZ01 est aussi I'ancien site d'etablissement des gens du quartier Kunzam a Ayorou. lis se sont 

certainement instailes sur un site plus ancien, a l'instar de la plupart des etablissements humains 

insulaires. 

II y a des fragments de poterie divers, des fragments de pipe en terre cuite et des fragments 

d'anneaux de bras en pierre. KZ01 a egalement ete un peu pille pour les perles de Yatakala, 

mais il est en grande partie relativement intact II y a des structures de blocs de pierre en 

alignements. Comme materiel lithique, on y trouve des bolas ou materiels de broyage et un 

element de debitage. II s'etend sur environ 300 m de long et 200 m de large. 

Materiel archeologique : 

II Y a des fragments de poterie divers, des fragments de pipe en terre cuite et des fragments 

d'anneaux de bras en pierre. KZ01 a egalement ete· un peu pille pour les perles de Yatakala, 

mais il est en grande partie relativement intact. II y a des structures de blocs de pierre en 

alignements. Comme materiel lithique, on y trouve des bolas ou materiels de broyage et un 

element de debitage. 
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Epoque et/ou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, so it de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C. 

N°13 - LE SITE DE WEZEBANGOU 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : WZ: 

Sigle d'identification archeologique : WZB IBG1/2005; 

Date de prospection: 28 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

WZOO: 14" 47,24 N et 000" 52,82 E. 

WZ01 : 14" 46,06 N et 000" 33,11 E. 

WZ02 : 14" 46,05 N et 000" 33,93 E. 

Caracteristiques : 

Nous avons quitte Ayorou Ie vendredi 27 mai 2005 a 9 h 25 et nous sommes arrives a 

Wezebangou a 18 h 30 pour y passer la nuit. Nous avons salue Ie chef du village, Mr Maliki 

Injugga, qui nous a hElberge. Nous avons explique, a lui et a son entourage, Ie but de notre 

arrivee dans la region. 

Moussa Idrissa, 57 ans, domicilie a Wasal, nous donne une liste de tumuli ou koyguru ou dunes 

du roi: 

• koyguru entre Wasal et Wezebangou (prospecte peut-etre par R. Vernet); 

• koyguru entre Wasal et Gargina; 

• koyguru a proximite du village de Wasal meme; 

• koygouru pres de Mancaga en direction de Alkondji (vu peut-etre par R. Vernet). 

Mr Musa Idrisa de Wasal dit avoir vu un Europeen se promener sur ces deux sites il y a plusieurs 

annees. 
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Materiel archeologique : 

WZOO se situe au lieu-dit Wasal Gurma ou rive droite du GorouoL II se compose de plusieurs 

tumuli plus ou moins arases. Les fragments de poterie en surface sont de petite dimension et ne 

permettent pas de se faire une idee de la forme, meme si certains com portent des traces 

d'engobe rouge tres estompees. On y a ramasse des fragments d'anneaux de bras et un 

fragment de ce qui pourrait etre un vase en pierre. Le site s'etend sur environ 300 m de long et 

250 m de large. 

WZ01 se trouve pres du village de Wasal sur la rive Hawsa ou rive gauche du GorouoL C'est un 

site d'habitat compose de 4 tumuli visibles. Les fragments de ceramique en surface sont ceux 

de la gross~ ceramique. Certains cols et bords comportent des carenes. On y a ramasse 

quelques fragments de ceramique et un couvercle de bouteille en terre cuite. WZ01 s'etend sur 

environ 250 m de long et 200 m de large. 

WZ02 est un tumulus sur la rive Hawsa, d'environ 150 m de long sur 100 m de large. II 

com porte des fragments brises de ceramique, dont certains bords presentent des carenes. 

WZ03 se trouve egalement sur la rive Hawsa. C'est Ie plus vaste des sites proches de Wasal, 

un campement Peul y est actuellement installe. Six tumuli sont encore visibles. La ceramique 

est identique a celie de WZ01 et il y a quelques structures circulaires de pierre. On y a pris 

quelques echantillons de fragments de ceramique, d'anneaux de bras en pierre et de pipes en 

terre cuite. Les autres outils visibles en surface sont des fragments de meules dormantes et des 

broyeurs. Le site a subi un debut de pillage. WZ03 s'etend sur environ 1 000 m de long sur 800 

m de large. 

Concernant WZ04, Ie village de Wasal est lui-mame situe sur un site ancien ou Mr Musa Idrisa, 

age de 57 ans et domicilie a Wasal, dit avoir deterre trois vases. Nous n'avons pas eu Ie temps 

d'aller voir sur place. 

Epoque etJou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C. 
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N°14 - LE SITE DE MANCAGE OU WASAL-KOYGURU 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : MW; 

Sigle d'identification archeologique : MCG/BG1/2005; 

Date de prospection: 28 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

MW01 : 14° 43,49 Net ODD" 33,95 N 

Caracteristiques : 
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MW01 s'etend sur 600 m de long et 400 m de large. Les fragments de poterie en surface sont 

tres petits et tres peu nombreux. Quelques-uns comportent un decor peint a I'engobe rouge sur 

Ie corps, Ie bord et Ie col exterieur. 

Par contre, il y a de tres nombreux fragments de pierre et quelques structures circulaires de 

blocs de pierre avec un ou deux blocs de pierre au centre. En general, les habitants de la region 

appellent « Koyguru » ou « dune du chef ou du roi » toutes les grandes buttes anthropiques, 

meme si elles comportent plusieurs tumuli de plus ou moins grande taille. Ici sur Ie site de 

Mancage, iI y a une quinzaine de tumuli a forte concentration de blocs de pierre cassee a pature 

fraiche. Si certaines structures circulaires depassent 2 m de diametre, d'autres par contre ne 

depassent pas 60 cm de diametre. C'est un site vierge de tout pillage qui s'etend Ie long de 

Gooru dit Gooriya. 

Materiel archeologique: 

Sur Ie site de MW01, les fragments de poterie en surface sont tres peu nombreux et tres petits. 

Quelques-uns comportent un decor peint a I'engobe rouge sur Ie corps, Ie bord et Ie col 

exterieur. Par contre, iI y a de tres nombreux fragments de pierre et quelques structures 

circulaires de blocs de pierre avec un ou deux blocs de pierre au centre. II y a une quinzaine de 

tumuli it forte concentration de blocs de pierre cassee it pature fraiche. Si certaines structures 

circulaires depassent 2 m de diametre, d'autres par contre ne depassent pas 60 cm de diametre. 

C'est un site vierge de tout pillage qui s'etend Ie long du Gooru dit Gooriya. 
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N°15 - LE SITE DE WASAL-GOORUBANDA 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : WG; 

Sigle d'identification archeologique : WGB/BG1/2005; 

Date de prospection : 28 mai 2005 

Situation et coordonmles geographiques : 

WG01 : 14" 43,34 N et 000" 33,95 N. 

Caracleristiques : 
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WG01 est un site avec quelques fragments de poterie divers. II s'etend environ sur 200 m de 

long et 100 m de large. 

Materiel archeologique : 

WG01 est un site avec quelques fragments de poterie divers. 

N°16 - LES SITES DE ALKONDJI (2) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : HB et SR; 

Sigle d'identification archeologique : AKJ-HB et AKJ-SR I BG1I2005; 

Date de prospection: 28 mai 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

HB01 : 14" 45,65 N et 000" 33,76 N. 

SR01 : 14" 44,48 N et 000" 36,18 E. 

Caracteristiques : 

Notre guide, Moussa Idrissa de Weizebangu, nous informe qu'a notre arrivee a Alkondji no us 

devons no us rendre chez Ie chef du village, Mr Zakariya Issifi. HB01 est situe au lieu-dit 

Hondobon au nord du village de Alkondji, dont iI est separe seulement par Ie Gooru. 

HB01 est une grande butte anthropique qui ressemble a celie de Manca!;je-Wasal. ICi, les tumuli 

sont presque completement arases. Les fragments de ceramique de surface sont de petite 

dimension et, a premiere vue, ne sont pas identifiables quant it la forme et au decor. Quelques 
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rares fragments de bords sont peints a I'engobe rouge, Les dimensions de HB01 se rapprochent 

de celles de MW01, 

SR01 est situe au lieu dit « Sareygura », «Ia dune du cimetiere ». C'est une grande butte 

anthropique semblable a celie de Mancage avec une dizaine de tumuli bien visibles, 

La densite de fragments de ceramique y est nettement plus importante qu'a Mancage; sont 

presents des fragments de bord a engobe rouge, des meules dormantes, des perles en terre 

cuite de la culture de Yatakala, des broyeurs et des supports de vases en terre cuite. Certains 

fragments de ceramique a engobe rouge sont legerement can~nes, Les morceaux de blocs de 

pierre concasses sont nettement plus petits et un peu moins nombreux qu'a MW01. Les 

dimensions de SR01 sont a peu pres egales a celles de MW01, 

Materiel archeologique : 

Sur HB01 les tumuli sont presque completement arases, Les fragments de ceramique de 

surface sont de petite dimension et, a premiere vue, ne sont pas identifiables quant a la forme et 

au decor. Quelques rares fragments de bords sont peints a I'engobe rouge. 

SR01 est une grande butte anthropique semblable a celie de Mancage avec une dizaine de 

tumuli bien visibles.La densite de fragments de ceramique y est nettement plus forte qu'a 

Mancage; sont presents des fragments de bord a engobe rouge, des meules dormantes, des 

perles en terre cuite de la culture de Yatakala, des broyeurs et des supports de vases en terre 

cuite, Certains fragments de ceramique it engobe rouge sont legerement carenes, Les 

morceaux de blocs de pierre concasses sont nettement plus petits et un peu moins nombreux 

qu'it MW01. 

Epoque etlou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, so it de 585 it 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J,C, 

N°17 - LES SITES DE KOLMANE (4) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : KM; 

Sigle d'identification arcMologique : KLM IBG1 12005; 

Date de prospection: 4 juin 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

KMOO : Extremite Est: 14" 45, 19N et 0000 38,1 OE 

KMOO: Extremite ouest: 14" 45,12 Net 0000 37,85 E. 

KM01 : 140 45,08 N et 0000 37,42 E. 

KM02: 140 45,04 Net 000 0 38,30 E. 

KM03: 140 43,47 Net 0000 42,73 E. 
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KM04, sur la rive Hawsa du Gorouol, site non prospecte, est Ie site de I'ancien village de 

Kolmaan avec des restes de fortifications et des puits de teintureries a I'indigo. 

Caracteristiques : 

KMOO est un site qui commence a la partie ouest de la ville (Case de passage du projet 

CADEL T) et s'etend d'aval en amont sur plus de 2 km. II est compose de plusieurs buttes plus 

ou moins arasees, sur les sommets desquelles on observe une forte concentration de fragments 

de ceramique legerement carenee avec un decor interieur et exterieur sur les bords. 

La patine de la ceramique est terne contrairement a I'engobe rouge brun observe sur d'autres 

sites. La principale caracteristique de la ceramique reside dans son decor interieur incise et 

poini;onne sur les bords et les cols. Sur une des buttes, on a compte jusqu'a une dizaine de 

meules dormantes. On y a recolte des echantillons des perles de la culture de Yatakala. Des 

traces anciennes de pillage sont visibles sur certaines buttes. On y a aussi observe des 

broyeurs et des fragments de broyeurs. Certaines buttes comportent des fragments de grosse 

ceramique dont I'epaisseur atteint 47 cm. Cette concentration de fragments de grosse 

ceramique semble indiquer I'emplacement des reserves et greniers constitues d'enormes jarres 

ou vases en terre cuite. II y a parfois des traces residuelles de metallurgie ancienne. Dans la 

partie occidentale du site, on a meme observe toute une batterie de restes de bas-fourneaux 

avec leurs laitiers ou gangs de scories. On y a aussi recolte une perle en roche jaspO"ide rouge 

ou lantana. 

KM01 est en amont de KMOO en direction d'Alkondji. II est compose d'une butte principale et de 

buttes secondaires plus ou moins arasees sur environ 300 m Ie long du Goorouwol. On y 

ramasse beaucoup plus de perles en terre cuite de Yatakala. On y a meme trouve une perle en 

quartz ou en os de couleur blanche. 

KM02 est moins grand que KMOO; il se compose d'une butte principale et de 4 buttes 

secondaires relativement arasees. Les restes de ceramique sont tres fragmentes et ne sont pas 
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definissables a vue d'ceil, on y recolte des perles en terre cuite de Yatakala, des perles en quartz 

ou en os, et des perles en amazonite bleue. On y observe des arE~tes de pOissons, des 

coquillages nacres, des fragments d'anneaux de bras en pierre et quelques rares fragments de 

bords peints a I'engobe rouge brun qui sont cependant moins Bsses que les fragments des 

autres sites. 

KM04 se trouve en face de KM02 sur la rive Hawsa a laquelle nous n'avons pas pu acceder a 

cause de la montee des eaux. On y a ramasse un fragment de perle en quartz verdatre ou en 

pate de verre et des edats de quartz. II y a des traces anciennes de pillage. 

KM03 est un site sur lequel on observe des fragments de grosse ceramique, des bords de 

grandes jarres et des eclats de quartz, II est situe sur Ie front dunaire qui surplombe Ie village de 

Kolmaan; iI est d'ailleurs presque entierement recouvert par la dune. On y trouve aussi des 

perles de Yatakala, des fragments de broyeurs et de meules. On y a ramasse une pointe de 

fleche et une lame en fer oxyde. 

II Y a encore des perles, des fragments de perles, ainsi que des fragments de perles en roches 

jaspo'ides. Excepte la grosse ceramique, les autres elements de ceramique sont presque 

meconnaissables. Le site s'etend en plusieurs series tout Ie long du cordon dunaire, sur 

plusieurs centaines de metres. Nous n'avons pas pu examiner toutes les series, cependant les 

sites dunaires ne sont pas menaces d'inondation. 

KM04 est en face de KM02. C'est egalement Ie site de I'ancien village de Kolmaan, OU, tel que 

deja mentionne, on observe des restes de fortifications et des puits de teintureries a I'indigo. 

Materiel archeologique : 

KMOO est un site qui commence a la la partie ouest de la ville (Case de passage du projet 

CADEL T) et s'etend d'aval en amont sur plus de 2 km. "est compose de plusieurs buttes piuS 

ou moins arasees, sur les sommets desquelles on observe une forte concentration de fragments 

de ceramique legerement carenee avec un decor interieur et exterieur sur les bards. 

La patine de la ceramique est terne contrairement a I'engobe rouge brun observe sur d'autres 

sites. La principale caracteristique de la ceramique reside dans son decor interieur incise et 

poinconne sur les bords et les cols. Sur une des buttes, on a compte jusqu'a une dizaine de 

meules dormantes. On y a recolte des echantillons des perles de la culture de Yatakala. Des 

traces anciennes de pillage sont visibles sur certaines buttes. On y a aussi observe des 

broyeurs et des fragments de broyeurs. Certaines buttes comportent des fragments de grosse 

ceramique dont I'epaisseur atteint 47 cm. Cette concentration de fragments de grosse 
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ceramique semble indiquer I'emplacement des reserves et greniers constitues d'enormes jarres 

ou vases en terre cuite. II y a partois des traces residuelles de metallurgie ancienne. Dans la 

partie occidentale du site, on a meme observe toute une batterie de restes de bas-fourneaux 

avec leurs laitiers ou gangs de scories. On y a aussi recolte une perle en roche jasp6ide rouge 

ou lantana. 

KM01 est en amont de KMOO en direction d'AlkondjL II est compose d'une butte principale et de 

buttes secondaires plus ou moins arasees sur environ 300 m Ie long du Goorouwol. On y 

ramasse beaucoup plus de perles en terre cuite de Yatakala. On y a meme trouve une perle en 

quartz ou en os de couleur blanche. 

KM02 est moins grand que KMOO; il se compose d'une butte principale et de 4 buttes 

secondaires relativement arasees. Les restes de ceramique sont tres fragmentes et ne sont pas 

definissables a vue d'reil, on y recolte des perles en terre cuite de Yatakala, des perles en quartz 

ou en os, et des perles en amazonite bleue.. On y observe des aretes de poissons, des 

coquillages nacres, des fragments d'anneaux de bras en pierre et quelques rares fragments de 

bords peints a I'engobe rouge brun qui sont cependant moins lisses que les fragments des 

autres sites. 

KM04 se trouve en face de KM02 sur la rive Hawsa a laquelle nous n'avons pas pu acceder a 
cause de la montee des eaux. On y a ramasse un fragment de perle en quartz verdfHre ou en 

pate de verre et des eclats de quartz. II y a des traces anciennes de pillage. 

KM03 est un site sur lequel on observe des fragments de grosse ceramique, des bords de 

grandes jarres et des eclats de quartz. II est situe sur Ie front dunaire qui surplombe Ie village de 

Kolmaan; iI est d'ailleurs presque entierement recouvert par la dune. On y trouve aussi des 

perles de Yatakala, des fragments de broyeurs et de meules. On y a ramasse une pointe de 

fleche et une lame en fer oxyde. 

II y a encore des perles, des fragments de perles, aisni que des fragments de perles en roches 

jaspoTdes. Excepte la grosse ceramique, les autres elements de ceramique sont presque 

meconnaissables. Le site s'etend en plusieurs series tout Ie long du cordon dunaire, sur 

plusieurs centaines de metres. Nous n'avons pas pu examiner toutes les series, cependant les 

sites dunaires ne sont pas menaces d'inondation. 

KM04 est en face de KM02. C'est egalement Ie site de I'ancien village de Kolmaan, OU, tel que 

deja mentionne, on observe des restes de fortifications et des puits de teintureries a I'indigo. 
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Epoque etlou chronologie probables : 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C. 

N°18 - LES SITES DE GAYA (2) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS . GA; 

Sigle d'identification arcMologique : GYA IBG1 12005; 

Date de prospection: 4 juin 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

GAOO: 14° 44,12 Net 0000 39,92 N. 

GA01 : 140 43,87 Net 0000 40,36 E 

Caracteristiques : 

GAOO est un site occupe par Ie village de Gaya. Les elements de ceramique sont tres 

fragmentes et meconnaissables. Seul un fragment de bord ramasse in situ rappelle la 

ceramique de KMOO. II Y a quelques objets metalliques, dont une bonne et un anneau de bague 

ouvert en fer oxyde qui semble etre subactueL 

GA01 ou site de Bilgage est un site pretendu gurmance sur lequel ont ete ramasses des perles 

de Yatakala, un fragment de perle en amazonite et des perles en roches jaspoIdes. D'apres 

notre informateur Bureima Suley Zima. age d'environ 71 ans, les sites de ce genre s'etendent 

(en une serie) jusqu'a la confluence avec Ie f1euve Niger: Tarkadaru. Tondo-Guuso, Tatarsa. 

Daracirey, Panparan-bosey et Fadaba Yage. Mr Bureima Suley, qui est un zima ancien maitre 

du culte, nous indique en fait les sites des differents lieux du culte et des rites du serpent d'eau 

ou gondo. 

Materiel archeologique : 

GAOO est un site occupe par Ie village de Gaya. Les elements de ceramique sont tres 

fragmentes et meconnaissables. Seul un fragment de bord ramasse in situ rappelle la 

ceramique de KMOO. II Y a quelques objets metalliques, dont une bonne et un anneau de bague 

ouvert en fer oxyde qui semble etre subactueL 
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GA01 ou site de Bilgage est un site pn§tendu gurmance sur lequel ont ete ramasses des perles 

de Yatakala, un fragment de perle en amazonite et des perles en roches jaspoj'des. D'apres 

notre informateur Bureima Suley Zima, age d'environ. 71 ans, les sites de ce genre s'etendent 

(en une serie) jusqu'a la confluence avec Ie fleuve Niger: Tarkadaru, Tondo-Guuso, Tatarsa, 

Daracirey, Panparan-bosey et Fadaba Yage. Mr Bureima Suley, qui est un zima ancien maitre 

du culte, nous indique en fait les sites des differents lieux du culte et des rites du serpent d'eau 

ou gondo. 

Epoque etJou chronologie probables : 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala pnkhe pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, sOit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siede au milieu du Xllle siEkle apres J.C. 

N°19 - LES SITES DE TAKOROZAAT (3) 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS :TA; 

Sigle d'identification archeologique : TKZ/BG1/2005; 

Date de prospection. 4 juin 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

TAOO: 14° 43,80 N et 0000 40,90 E. 

TA01 : 140 43,58 N et 0000 42,12 E. 

TA02 : 140 43,07 N et 0000 50,26 E. 

Caracteristiques : 

TAOO est un site avec des fragments de ceramique moyenne et des fragments de tres grosse 

ceramique. Certains fragments sont tailles en rondelles apres cuisson; ils ont un decor de lignes 

horizontales et verticales, ainsi qu'un decor en relief constitue d'alignements de boutons alignes. 

On y trouve des broyeurs et des fragments de meules dormantes concassees. II y a egalement 

des perles en terre cuite et en quartz. 

TA01 est un site au sommet d'une dune qui surplombe Ie Gooro. II y a des fragments de 

broyeurs et des broyeurs. On y observe des traces de metallurgie ancienne : vestiges de bas

fourneaux, fragments de tuyeres. La ceramique est presque meconnaissable. 
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TA02 est une butte avec des traces recentes d'occupation, essentiellement des fragments de 

plastique en surface qui reposent sur un fond de fragments de grosse ceramique. On y voit une 

grande meule dormante en granit, tres belle et complete, que nous avons photographie. Au 

sommet de la butte, il y a des traces anciennes de pillage. On y trouve des fragments de 

tuyeres, des fragments de coquillages, des bords can~mes avec engobe brun et des perles de 

Yatakala. II y a une structure quadrangulaire de gros blocs de pierres, des tas circulaires de 

blocs de pierre, des meules dormantes, a demi enfoui, des fragments de couvercles de grandes 

jarres ou greniers en terre cuite. 

Materiel archeologique : 

TAOO est un site avec des fragments de ceramique moyenne et des fragments de, tres grosse 

ceramique. Certains fragments sont tailles en rondelies apres cuisson; ils ont un decor de lignes 

horizontales et verticales, ainsi qu'un decor en relief constitue d'alignements de boutons alignes. 

On y trouve des broyeurs et des fragments de meules dormantes concassees. II y a egalement 

des perles en terre cuite et en quartz, 

TA01 est un site au sommet d'une dune qui surplombe Ie Gooro. II y a des fragments de 

broyeurs et des broyeurs, On y observe des traces de metallurgie ancienne : vestiges de bas

fourneaux, fragments de tuyeres. La ceramique est presque meconnaissable. 

TA02 est une butte avec des traces recentes d'occupation, essentiellement des fragments de 

plastique en surface qui reposent sur un fond de fragments de grosse ceramique. On y voit une 

grande meule dormante en granit, tres belle et complete, que nous avons photographie. Au 

sommet de la butte, il y a des traces anciennes de pillage, On y trouve des fragments de 

tuyeres, des fragments de coquillages, des bords carenes avec engobe brun et des perles de 

Yatakala. II y a une structure quadrangulaire de gros blocs de pierres, des tas circulaires de 

blocs de pierre, des meules dormantes. a demi enfoui. des fragments de couvercles de grandes 

jarres ou greniers en terre cuite. 

Epoque et/ou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, so it de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C, 
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N°20 - LE SITE DE TISHILIT 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : TT; 

Sigle d'identification archeologique : TL T IBG1 12005; 

Date de prospection: 4 juin 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

noo : 140 43,65 N et 0000 43,23 E. 

n01: Sur la rive gauche ou Hawsa du Gorouol que nous n'avons pas pu visite. 

Caracteristiques : 

noo est un site de front dunaire sur la rive droite ou Gurma, avec des fragments de tres grosse 

ceramique (certains ont 4,6 m d'epaisseur), quelques fragments de bords legerement carenes, 

des perles de Yatakala, des perles en quartz blanc et des fragments de meules. TTOO s'etire sur 

600 metres. II y a des traces de metallurgie ancienne. En face sur la rive Hawsa, iI ya un site 

que nous n'avons pas pu visiter. 

Materiel archeologique : 

noo est un site de front dunaire sur la rive droite ou Gurma, avec des fragments de tres grosse 

ceramique (certains ant 4,6 m d'epaisseur), quelques fragments de bards legerement carenes, 

des perles de Yatakala, des perles en quartz blanc et des fragments de meules. TTOO s'etire sur 

600 metres. II y a des traces de metallurgie ancienne. En face sur la rive Hawsa, il y a un site 

que nous n'avons pas pu visite. 

Epoque etlou chronologie probable: 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xllie siecle apres J.C. 

N°21 - LES SITES DE MEHINKA 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : MH; 

Sigle d'identification archeologique : MHK IBG1 12005; 

Date de prospection' 4 juin 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

MHOO : 14° 43,90 N et 0000 47,84 E. 

MHOO: 14 0 43,91 Net 000 47,84 E pour la butte principale 

MH01 : 14° 43,86 N et 0000 48,06 E. 

Caracteristiques : 

Page 57 

MHOO est un site qui s'etend sur 3 buttes principales visibles, sur environ 700 metres. II 

comporte des fragments de grosse ceramique, des perles de Yatakala et des meules dormantes. 

La seconde butte a subi un pillage intensif qui a mis au jour divers fragments de ceramiques, 

dont certains legerement carenes avec un engobe brun sombre. On y trouve aussi des 

fragments de cols etroits et des restes de coquillages tres visibles a la surface. 

MH01 est un site identique au precedent; six de ses buttes sont encore visibles mais sont 

entierement pillees. La ceramique est identique a celie de MHOO. MH01 s'etend environ sur 

1 700 metres de longueur. 

Materiel archeologique : 

MHOO est un site qui s'etend sur 3 buttes principales visibles, sur environ 700 metres. II 

comporte des fragments de grosse ceramique, des perles de Yatakala et des meules dormantes. 

La seconde butte a subi un pillage intensif qui a mis au jour divers fragments de ceramiques, 

dont certains legerement carenes avec un engobe brun sombre. On y trouve aussi des 

fragments de cols etroits et des restes de coquillages tres visibles a la surface. 

MH01 est un site identique au precedent; six de ses buttes sont encore visibles mais sont 

entierement pillees. La ceramique est identique a celie de MHOO. MH01 s'etend environ sur 

1 700 metres de longueur. 

Epoque eVou chronologie probables : 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du XI/le siecle apres J.e. 
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N°22 - LE SITE DE EL'MAHMUD-KOYRE 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : MK; 

Sigle d'identification archeologique : EMK IBG1 12005; 

Date de prospection: 4 juin 2005 

Situation et coordonnees geographiques : 

MK01 : 140 43,72 Net 0000 48,63 E. 
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MK02 : non prospecte car situe sur la rive gauche ou Hawsa a I'ouest du village du village de 

EI'Mahmud-Koyre. 

Caracreristiques : 

MK01 est en fait une serie de sites mineurs sur la rive Gourma avec quelques bases de bas 

fourneaux. En face de MK01, se trouve un autre site apparemment pille. II est situe sur la rive 

Haoussa a I'ouest du village de EI'Mahmud Koyre, qui se trouve lui-meme sur la meme rive. 

Materiel archeologique : 

MK01 est en fait une serie de sites mineurs sur la rive Gourma avec quelques bases de bas 

fourneaux. En face de MK01, se trouve un autre site apparemment pille. II est situe sur la rive 

Haoussa a I'ouest du village de EI'Mahmud Koyre, qui se trouve lui-meme sur la meme rive. 

Epoque etJou chronologie probables : 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, soit de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecle au milieu du Xille siecle apres J.C. 

N°23 - LE SITE DE PANPARAN-BOSEY 

Sigle des Coordonnees geographiques au GPS : PB; 

Sigle d'identification arcMologique : PRB/BG1/2005; 

Date de prospection : 4 Juin 2005 
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Situation et coordonnees geographiques : 

PBOO . 140 43,64 N et 0000 50,26 E 

Caracteristiques : 

PBOO comprend une serie de buttes dont la plupart ont ete pillees. II s'etend sur plus de 600 

metres. II y a une structure quadrangulaire d'environ 20 metres de cote sur la premiere butte en 

amont, a I'interieur de laquelle se trouve une structure plus petite de 4 metres sur 3 metres. On 

y a ramasse des perles en quartz, des perles de Yatakala, et une longue perle cylindrique en 

roche jaspoTde. Certains fragments de ceramique ont un decor interieur peint. 

Materiel arcMologique : 

PBOO et PB01 comprennent une serle de buttes dont la plupart ont ete pillees. lis s'etendent sur 

plus de 600 metres. II y a une structure quadrangulaire d'environ 20 metres de cOte sur la 

premiere butte en amont, a I'interieur de laquelle se trouve une structure plus petite de 4 metres 

sur 3 metres. On ya ramasse des perles en quartz, des perles de Yatakala, et une longue perle 

cylindrique en roche jaspoIde. Certains fragments de ceramique ont un decor interieur peint. 

Epoque et/ou chronologie probables : 

La presence des perles en terre cuite de Yatakala preche pour les memes dates que celles de 

Yaassaan-Kolonko, c'est-a-dire de 1290 + 110 ans BP a 1040 + 150 ans BP, solt de 585 a 1245 

ou de la fin du Vie siecie au milieu du Xllle siecle apres J.C. 
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6. PERSPECTIVES AVEC LA MISE EN CEUVRE DU PROGRAMME KANDADJI 

Avec la mise en reuvre du Programme Kandadji, les diverses activites de construction et 

d'amenagement des sites d'accueil peuvent entrainer la perte de patrimoines historique, 

archeologique, culturel, cultuel decouverts sur les sites d'accueil. Lors de la construction, 

certains sites archeologiques pourraient etre decouverts. Par ailleurs, les activites de 

construction peuvent porter atteinte ou entralner la perte de sites de patrimoine culturel, 

historique, archeologique ou cultuel decouverts lors des activites de construction, si des mesures 

de protection ne sont pas mises en oeuvre. La presence de main-d'reuvre pourrait augmenter 

les pillages de sites archeologiques et accroitre les activites de trafic illicite d'objets culturels, 

dont notamment les fines perles en terre cuite de la culture de Yatakala. En effet, iI est a 
craindre que les employes du P-KRESMIN achetent les objets archeologiques aupres des 

populations ou qu'ils procedent a des prelevements directs sur les sites en effectuant des fouilles 

archeologiques clandestines. Entin, il y aura perte de patrimoine historique, archeologique et 

culturel situe dans la zone inondable. 

Les mesures d'attenuation qu'iI faudrait envisager sont entre autres: 

• la sensibilisation et la formation du personnel du Programme Kandadji; 

• la sensibilisation et la formation de la population; 

• I'appui a la recherche archeologique par la mise en oeuvre de programmes de 
recherches archeologiques a travers des campagnes de reconnaissance, 

d'inventaire de sites, des fouilles d'urgence en cas de besoin, et des fouilles a 
moyen et a long terme qui deboucheraient sur I'emploi temporaire de manoeuvres, 

de guides et d'informateurs locaux ainsi que I'emploi permanent de surveillants ou 
de gardiens de sites. 

On pourrait envisager une sorte de seminaire de formation portant sur: 

• des generalites sur Ie patrimoine archeologique et les degats causes par les pilleurs 
de sites; 

• les differents types de sites qui se trouvent au sein du perimetre d'impact socio
culturel et dans sa zone de proximite, sur les conditions de decouvertes d'un site et 
!'interpretation sommaire des artefacts; 

• des visites sur certains sites serviraient a attirer I'attention sur ce qu'iI ne faut pas 

faire sur un site et sur !'importance scientifique qu'il y a a preserver ces sites pour la 

connaissance de la culture et de I'histoire de la region. Des visites sur d'autres sites, 

qui ont ete pilies, permettraient de montrer des exemples de destruction inutiles de 

sites ou les pilleurs n'ont pas pu recolter quoi que ce so it; 
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• des visites sur les tranchees pour montrer que lors des travaux d'excavation, des 
objets archeologiques pourraient etre decouverts; il s'agit alors d'attirer I'attention sur 
les mesures preliminaires a prendre en cas d'objet unique ou isole, ou en cas 
d'objets en plus grand nombre. 

II Y a lieu d'attirer I'attention des populations au cours d'une tournee de campagne d'information 

et de sensibilisation, sur les retombees financil~res presque permanentes qui peuvent decouler 

de la protection, la sauvegarde, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel, notamment 

archeologique. Les themes seront abordes en quatre pOints. 

• S'il est sans doute excessif de dire que la promotion du patrimoine culturel et 
I'archeologie sont des pourvoyeurs d'emploi a I'instar d'entreprises industrielles, il 
faut cependant faire comprendre aux populations que par Ie biais des recherches 
archeologiques, de nombreuses personnes pourraient etre recrutees. Ces emplois 
pourraient etre a titre temporaire, en tant que manoeuvres sur les chantiers de 
fouilles ou en tant que guides et informateurs pendant les campagnes de 
reconnaissances archeologiques, a titre permanent, en tant que gardiens ou 
surveillants de sites. En outre, les artisans pourront tirer benefice de la reproduction 
et de la copie des objets arch€!ologiques. Par exemple, on peut envisager que les 
statuettes en terre cuite ou en pierre, les vases, les objets de parure anciens des 
systemes des sites de Yatakala-Yasaan soient repliques, et ce avec Ie concours des 
arch€!ologues de I'lnstitut de Recherches en Sciences Humaines de I'Universite 
Abdou Moumouni de Niamey et soient par la suite vendues, au seul benefice des 
artisans. Cela constitue donc une possibilite pour les artisans de se diversifier et de 
faire ainsi plus de.recettes. Naturellement, la promotion de ces doubles ou de ces 
copies d'objets se ferait en liaison avec des antiquaires et avec Ie concours des 
Ministeres charges de I'Artisanat, de la Recherche, de la Culture et du Tourisme. 

• La sensibilisation portera aussi sur les possibilites financieres qU'offrent la 
gestion et la protection des sites dans Ie cadre de leur integration dans un 
circuit touristique regional (droits de visites verses aux gardiens, aux 
surveillants des sites et aux guides). 

• II faudra terminer cette campagne de sensibilisation en soulignant aux 
populations !'importance de leur heritage culturel et archeologique. Heritage 
qui pourrait etre une source de revenus perpetuelle s'iI est preserve, mais 
qui, a !'inverse, sera definitivement tari si les sites archeologiques sont pilles 
et detruits. Ceci sans compter que I'on perdrait ainsi les elements 
permettant la connaissance de !'histoire et de la culture de toute la region. 

La mise en oeuvre de programmes de recherches archeologiques pourrait comprendre entre 

autres: 

• des fouilles de sauvetage ou d'urgence sur les lieux des travaux de terrassement ou 
dans la zone d'inondation quand des objets archeologiques nombreux ou importants 
sont atteints en profondeur; 
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• des fouilles completes d'urgence pour les sites importants particulierement menaces 
par Ie pillage ou Ie ravinement, des fouilles a moyen et a long terme pour 1 a 3 sites 
parmi les plus importants du penmetre d'impact et sa zone de proximite; 

• des travaux de laboratoire d'etudes, d'analyses, de restauration et de conservation 
des echantillons et des objets archeologiques recoltes : 

• datations au 14C par I'lnstitut de Radio-Isotopes de l'Universite; 

• Abdou Moumouni de Niamey ou par tout autre laboratoire etranger; 

datations de la ceramique et des ossements; 

• analyses pedologiques et petrographiques; 

• analyses metallographiques des objets en metal; 

determination des ossements et de certains echantillons; 

travaux de photograph ie, de dessin, de cartographies, de croquis et plans, et 
leur traitement informatique; 

• travaux de restauration des objets. 

• travaux de redaction et de preparation de la publication des resultats des 
recherches; 

• mesures de protection de certains sites par gardiennage ou surveillance; 

• mesures de conservation des objets archeologiques : nous allons insister sur les 
facteurs de degradation des objets que sont I'humidite relative, la temperature, la 
lumiere, les pollutions, I'acidite des sols, les pietinements et I'erosion. Ces facteurs 
sont donc assez varies selon la nature du terrain, la matiere premiere utilisee et Ie 
type de stockage adopte. Etant donne les difficultes a preserver les objets detruits 
mecaniquement et/ou chimiquement in situ sur Ie terrain, nous devons etre en 
mesure d'assurer Ie stockage et la conservation des objets recoltes. Certains 
produits de premiere necessite, que nous n'avons pas actuellement au niveau de 
I'Universite Abdou Moumouni de Niamey, doivent donc nous etre foumis, a savoir: 

• des produits chimiques de consolidation des objets comme Ie paraloTd B72, 
I'acetate de cellulose, I'acetone, Ie gel de silice, I'hygroscope, I'ethanol, Ie 
Rhodopas M, Ie nitrite de dicyclohexylamine, Ie pioloform, Ie benzotriazole 
BL 18, Ie sodium hydroxyde, Ie sodium sulfite, Ie Wacker OH, leThymol et la 
colle Rock etc.; 

• des produits ou appareillages techniques de traitement mecanique des 
objets metalliques degrade comme I'agitateur magnetique, I'outillage de 
dentisterie, Ie touret flexible de dentiste, et Ie stylo d'architecte a fibre de 
verre. 

De far;on generale, if serait opportun de mener une campagne mediatique destinee au public 

acheteur de statuettes, de perles et d'objets archeologiques. Elle devra aborder plusieurs 

themes: 

• les themes gemeraux de la sensibilisation des populations et des problemes de la 
destruction du patrimoine archeologique au niveau local et national seront abordes 
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pour montrer que les acheteurs privent definitivement, d'une part, les populations 
locales de sources futures de revenus permanents lies a la promotion de ce meme 
patrimoine et, d'autre part, Ie Niger des elements les plus significatifs des cultures 
materielles du passe et donc d'elements constitutifs de son histoire; 

• il faudra aussi attirer I'attention des etrangers, des expatries et des cooperants 
europeens, envoyes par leurs pays pour aider Ie Niger, sur Ie fait qu'en achetant des 
objets archeologiques en aval, ils encouragent en amont I'offre au niveau des 
populations locales, qui sont fragilisees par la conjecture economique extremement 
difficile du Niger et ne sont pas informees. lis participent ainsi volontairement et en 
toute connaissance de cause a la destruction du patrimoine culturel du Niger, a la 
destruction de sa culture et de son histoire, ce qui vient s'ajouter aux maux deja 
innombrables qui assaillent Ie Niger, qu'ils sont censes aider ell juguler. 
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7. CONCLUSION 

En Afrique, la promotion du patrimoine arch€!ologique, historique, culturel et naturel doit 

necessairement passer par son integration reelle au processus de developpement. Ce qui sous

tend, d'une maniere ou d'une autre, non seulement une obligation de resultats dans Ie domaine 

culturel et scientifique, mais aussi et surtout dans Ie domaine economique, a travers la promotion 

et I'exploitation judicieuses des ressources archeologiques, historiques, culturelles et 

environnementales. Cette promotion et ceUe exploitation judicieuse doivent se faire au moyen 

de la sensibilisation, de la formation, de I'interessement et de !'implication, du pOint de vue 

humain et financier, des populations locales par Ie biais de la creation d'emploi, de la promotion 

de I'artisanat local et du tourisme regional. 

II Y a donc lieu d'imaginer de nouvelles strategies de mise en march€! du patrimoine 

archeologique, historique, culturel et naturel, en un mot de I'environnement naturel et socio

culturel, qui passeraient par leur integration et leur prise en compte raisonnee dans les projets et 

programmes de developpement. Ceci, dans Ie cadre d'une prise en compte plus globale de la 

protection de I'environnement, afin de leur assurer une impulsion suffisante capable de les 

rendre generateurs de revenus et de retombees financieres pour la collectivite et les populations 

locales. 
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Photographies de sites d'interet archeologiques ou historiques 

Photo 1 : Ceramique a Gabou 

Photo 2 : Site de Yassane 
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Photo 3 : Meule a Beibatane 

Photo 4 : Poterie a Beibatane 
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Photo 5 : Stele du cimetiere Touareg a Koutougou 
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