
L' hydraulique agricole et l'amenage
ment des perimetres irrigues en 
Tunisie ont absorbe tout au long 

des trois decennies du developpement, une 
part importante de l'effo rt de l'Etat, effort 
financier , mais aussi en encadrement 
humain et materiel. 
Cette option de la politique agricole s' inte
gre dans une strategie de modernisation du 
secteur agricole et cherche a lever les con
traintes de sa soumission aux aleas climati
ques et a la faiblesse des precipitations qui 
caracterisent la majeure partie des terres 
agricoles tunisiennes. 
L' extension de l'irrigation dans les pe rime
tres publics (PP!) et dans les perimetres pri
yes (') a abouti a des resultats assez impor
tants tant au niveau de la production que 
de l' amelioration de la situation de certains 
agriculteurs ainsi qu'a une certaine integra
tion economique au niveau de la transfor
mation . La surface des perimetres irrigues 
est estimee, en 1990, a 288 000 ha repre
sentant ainsi a peine 5,76 % de la SAU du 
pays (5 millions d 'hectares), mais elle con
tribue a concurrence de 20 % de la produc
tion agricole totale . 
Cependant, d 'apres l'enquete de 1990 sur 
les perimetres irrigues (Ministere de I' Agri
culture), le tau x d 'intensification des cultu
res n 'est que de 88 % en moyenne, avec 93 
% dans les perimetres prives et 82 % dans 
les perimetres publics. 
Ainsi, les resultats demeurent en de~a des 
potentialites reelles et les choix qui ont ete 
faits ont eu certaines incidences negatives 
notamment en matiere d 'environnement et 
d 'equilibre regional. 
De nombreux travaux de recherche ainsi 
que des etudes ont montre les faiblesses du 
secteur irrigue et avance des explications 
pour ces faiblesses, voire dans certains cas 
des remedes aux contraintes qui entravent 
le developpement de ce secteur. 
Notre approche dans ce qui suit cherche a 
se demarquer de ce type d'analyse, car nous 
partons du fait que l'infras tructure hydro
agricole actuelle est un acquis pour l'agri
culture tunisienne. Le plus important, pour 
le present et le futur, est d 'orienter les 
recherches et les effo rts pour que l'agricul
ture dans son ensemble profite de ce poten-

(0) Institut National de la Recherche Agronomique de 
Tunisie, Rue 7050, 2049-Ariana-Tunisie . 

(I) La distinction entre les perimetres publics irrigues et 
les perimetres prives est basee simplement sur le fait que 
dans les premiers, la totalite de I'amenagement du 
barrage a la parcelle est fait par les services publics sur 
une initiative etatique. 
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I Abstract 

In the Mediterranean countries irrigation is one of the key factors for agricultural recovery and 
development to higher levels of productivity. The economic and social benefits with regard to 
irrigation are potentially very great. The Authors analyze briefly the evolutionary trends and 
present problems for Tunisian irrigation policies. 
Since the immediate post-war period Tunisian agricultural policy has been centred on irrigation; 
this policy has been both coherent and continuous, and has seen the appearance of the first great 
reservoirs . for collecting water. Important public works have been complemented by private ones, 
the latter being smaller but no less important economically on the regional scale. As well at the 
construction of engineering and hydraulic works, state intervention has involved several 
complementary activities which have the following aims: to revise price policies for products 
obtained from irrigation, to overhaul the administrative bodies responsible for irrigation policies, 
to increase credit for agriculture, to update the local production framework and to integrate the 
transformation industry. 
The irrigated surface area of Tunisia now accounts for 5.76% of the agricultural area but 
contributes 20% of national agricultural produce. In the Authors' opinion the current problem 
underlying future decisions in agricultural policies is whether it is possible to continue using the 
existing structures with careful management of the available water resources; indiscriminate 
exploitation is threatening irreversible damage to the environment, to regional economic 
equilibrium, and to the economic stability of whole areas of the country. Although considerable 
results have already been obtained, a complex series of environmental, technical, productive, 
social and territorial variables, besides the relationship between them all, need to be taken into 
account in order to promote the development of regional agriculture within a stable framework. 

I Resume 

L' irrigation represente dans les Pays mediterraneens un des facteurs clef du developpement et de 
la recuperation de l'agriculture ~ des niveaux plus eleves de productivite. Cette innovation peut 
par la suite produire des effets economiques et sociaux tres importants au niveau territorial. Au 
cours de ce rapport, les Auteurs analysent les tendances evolutives et les problematiques 
actuelles de la politique menee sur l'irrigation en Tunisie. Ce choix, c'est-~-dire I' irrigation, a 
caracterise en effet la politique agricole tunisienne de fa~on coherente et continue ~ partir de 
I' apres-guerre, en etablissant les premiers grands reservoirs destines ~ recuelllir l'eau. Les grands 
travaux publiCS ont ete completes gdce ~ des oeuvres privees de moins grande portee mais 
presentant de toute fa~on un sens economique important au niveau regional. Parallelement ~ la 
construction d 'oeuvres d'ingenieurerie et d'hydraulique I'etat est intervenu de plus en plus en 
accomplissant toute une serie d 'actions concomitantes ayant pour objectifs: la revision de la 
politique des prix pour les produits obtenus gr,ke ~ l'irrigation, le renouvellement de la structure 
administrative destinee ~ la mise en oeuvre de la politique d'irrigation, le developpement du 
credit agricole, le renouvellement des infrastructures productives locales, l'integration avec 
I'industrie de transformation. 
Par rapport ~ cette situation, la superficie irrigable tunisienne s ' eleve ~ 5,76% de la SAU mais sa 
contribution est de 20% en ce qui concerne la production agricole nationale. Le probleme actuel, 
dont les choix futurs devraient etre ajournes dans le domaine de la politique agricole, reside, 
selon les Auteurs, dans le fait qu' il soit possible de continuer ~ utiliser les structures existantes 
en gerant de fa~on reflechie le patrimoine hydrique disponible. Une exploitation aveugle risque 
de nuire deflnltivement I'environnement, les equilibres economiques regionaux, la stabilite 
economique concernant des regions entieres du Pays. Bien que de remarquables resultats aient 
ete obtenus, il faudra considerer dans leur juste mesure et controler opportunement une serie 
complexe de variables ambiantes, techniques, productives, sociales et territoriales ainsi que leurs 
relations reciproques afin de promouvoir sur des bases stables le developpement de l'agriculture 
regionale. 

tiel et afin de le preserver pour les genera
tions futures. 
Nous chercherons donc a decrire la situa
tion actuelle comme resultat des choix fixes 
en matiere d 'irrigation et d 'en faire l'evalua
tion tant par rapport aux objectifs ass ignes 
au secteur irrigue que par rapport aux pro
blemes du developpement agricole dans son 
ensemble . Mais notre objectif est aussi de 
tirer les conclusions et enseignements de 
l' exper ien ce tunisienne en matie re 
d 'hydraulique agricole et de politique d 'irri
gat ion et parallelement de proposer quel
ques voies de reflexion pour une valo risa-

tion maxima le du po tentiel existant et des 
realisations deja faites ; en d 'autres termes, 
de relever le deft de rendre l'agriculture irri
guee en Tunisie reproductible (sustainable) 
et jouant un role moteur dans le develop
pement agricole et rural. 

Le processus de mise en 
place du potentiel 
hydraulique 

L'histoire de l'irrigation est tres ancienne en 



Tunisie et on trouve de nombreux vestiges 
qui temoignent de J'apport des differentes 
civilisations qui se sont succedees dans ce 
pays , carrefour de la Mediterrannee. 
Mais, quoique certaines pratiques rappellent 
encore des techniques anciennes, dont l'ori
gine est tres lointaine (les oasis par exem
pie, El Amami, 1984), la periode actuelle a 
entierement transforme l'agriculture irriguee 
et a imp rime un caractere quasi-irreversible 
a ces transformations. 
La mise en place de cette infrastructure a ete 
deja entamee vers la fin de J'epoque colo
niale, puis elle a connu une acceleration as
sez nette a partir du milieu des annees 60. 
Par ailleurs, il faut distinguer, la mise en pla
ce du complexe de mobilisation de l'eau 
pour l'irrigation, mais aussi pour les autres 
usages, et l'amenagement des perimetres ir
rigues. proprement dit. 

1.1. Permanence de l'option en 
faveur de l'irrigation . 

Les planificateurs et agronomes tunisiens 
ont toujours mis en avant la soumission de 
l'agriculture aux aleas climatiques et a la fai
blesse generale des precipitations et la dif
ficulte de miser sur un developpement re
gulier de ce secteur dans ces conditions. 
Dans cette situation et pour faire de l'agri
culture un secteur aussi maitrisable que ce
lui de l'industrie par exemple, l'irrigation 
leur semblait le meilleur moyen. 
Ainsi les objectifs assignes a ce sous-secteur 
seront: 
- accroitre et regulariser la production (l); 
- augmenter l'emploi offert aux popula-
tions rurales afin de ralentir l'exode rural; 
- jouer un role dans l'equilibre regional 
avec une acceleration de !'integration du 
secteur agricole aux autres secteurs de l'eco
nomie. 
Cette option qui donne toute sa dimension 
a l'operation de modernisation de l'agricul
ture va etre alors un des axes privilegies de 
l'oeuvre de developpement agricole tout au 
long des trois dernieres decennies. 
Le meilleur indicateur de la permanence de 
ce choix est la part des investissements al
loues a l'hydraulique agricole pendant les 
differents Plans de Developpement Econo
mique et Social. 
Cette option s'est meme confirmee et ren
forcee d'une decennie a l'autre et d'un plan 
a l'autre (tableau 1). 
Par ailleurs, cet effort financier est particu
lierement le fait des pouvoirs publics, la par
ticipation des prives s'est limitee a la crea
tion des puits de surface, leur equipement 
et l'amenagement des perimetres afferents; 
ceux-ci ayam souvem beneficie de subven
tions et de prets de la part de l'Etat (tableau 
2 et Figures 1 et Ibis) . On voit donc deja 
se dessiner un partage des taches entre les 
secteurs publics et les prives par rapport a 
la politique d'irrigation; partage dans lequel 

(') Avec comme objectif sous-jacent une diversification 
de la production et plus tard des possibiltes d 'exporta
tion des produits a hautes valeurs marchandes. 

MEDIT W 1-2/91 

3.5 

30,5 

1962-71 IVeme Plan 

• Administrations ~ Entreprises publiques D Entreprises privees 
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certains auteurs ont VU une opposition entre 
deux types d'hydraulique . Nous verrons 
que pour nous, cette situation est celle d'une 
complementarite et que l'irrigation dans les 
perimetres de la grande hydraulique et celle 
a partir des puits de surface se completent 
d 'une certaine maniere. 

1.2. La mobilisation de.l'eau pour 
l'irrigation ou la politique des grands 
barrages 

On peut situer le debut de la politique des 
grands barrages vers la fin de la periode 
coloniale et notamment apres la seconde 
guerre mondiale. Mais cette periode s'est 
surtout caracterisee par la recherche hydro
geologique, l'etude des sites et un debut de 
realisation avec la construction de quelques 
barrages. (Voir table au 3). 
Avec I'Independance,le choix de la grande 
hydraulique va etre soutenu voire renforce 
a partir de 1976 avec l'adoption des plans 
directeurs des eaux du Nord, du Centre et 
du Sud. 
Mais la politique des barrages n'avait pas un i
quement pour objectif la mobilisation de 
l'eau pour !'irrigation, eile visait aussi la satis
faction des besoins en eau potable, ceux de 
l'industrie, notamment de l'industrie touris
tique, la production d'energie et enfin la 
protection de certaines villes contre les 
inondations. 
Au niveau des besoins mais aussi au niveau 
de la localisation, le role d 'arbitrage de I'Etat 
sera de plus en plus important a mesure que 
les ressources s'amenuisent . 
C'est donc a partir du milieu des annees 
1970, qu'un elan nouveau a ete donne a la 
politique hydraulique pour l'adoption des 
trois Plans Directeurs des Eaux (3). 
Ces plans font le point sur l'inventaire des 
eaux mobilisables, sur les besoins pour les 
differents secteurs et proposent un ensem
ble de mesures et d'amenagements pour la 
mobilisation de l'eau et sa repartition sur les 
differentes regions du pays et sur les diffe
rents secteurs utilisateurs. 
La realisation de l'ensemble des travaux et 
amenagements programmes dans le cadre 
de ces plans devrait doter la Tunisie d 'un 
ensemble d'infrastructures assez complet et 
devrait assurer la mobilisation quasi com
plete des ressources en eau disponibles con
nues a l'heure actuelle. 
Tous les travaux sont actuellement assez 
avances et la plupart des grands ouvrages 
ont ete realises ou sont en cours de realisa
tion. 
C'est la realisation de queiques programmes 
complementaires qui devrait permettre 
d 'achever le dispositif de mobilisation. 
En effet, une fois que I' option des grands 
barrages a ete conduite a terme et que les 
autres possibilites et d'autres formes 
d'hydrauliques ont connu un debut de rea
lisation, cette hydraulique intermediaire 
vient alors non comme une alternative, mais 
piu tot comme une mesure complementaire 
et une necessite a un moment ou les besoins 
en eau risquent de depasser, dans un futur 
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Tableau 1 Importance des financements 
pour I'hydraulique par periode. 

1962-72 
1972-81 
Vim. plan 
Wm. plan 
W"" plan 
Vlllme plan 
Vllllm. plan 

• Previsions. 
•• Realisations. 

Part dans les 
investissements 

agricoles 

27 % 
37 % 
43,8% 
38,2% 
43,1% 
36 % 

Volume 
(en Millions 
de Dinars) 

253,8 
520 . 
594,6" 
720 ... 
666,4'" 

••• Previsons compte non tenu des grands ouvrages de mobilisation de 
I"Agriculture. 

Source: Ministere de I"Agriculture. 

Tableau 2 Repartition des investissements 
hydrauliques par agent (en %). 

1962-71 IVI Plan VI Plan W Plan 

Administrations 82,5 56,7 74,4 80,3 
Entreprises 
publiques 14,0 30,6 19,4 11 ,2 
Entreprises privees 3,5 12,8 6,2 8,5 

Source: Hassaynia J. 1989. 

Tableau 3 Barrages acheves dans le corn
plexe du Nord. 

Nom du barrage 
. Volume 

Bassln de Annee de retenue 
captation d'acMvement (Mm') 

Mellegue Medjerda 1954 181,0 
Ben M'tir Medjerda 1954 57,2 
Kasseb Medjerda 1968 81,9 
Bir M'Chergua Medjerda 1971 165,6 
Bouhertma Medjerda 1976 117,6 
Sidi Salem Medjerda 1981 555,0 
Joumine Medjerda 1983 130,0 
Siliana Medjerda 1986 70,0 
Sejnane Medjerda 1990 138,0 
Sidi El Barrak Medjerda 19 ? 275,0 

Source: Rapport BI RD sur I'environnement 1989. 

assez proche (' ), les ressources mobilisables 
par les moyens classiques. 

1.3. L'amenagement des perimetres 
irrigues 

A la veille de I'Independance, la Tunisie 
comptait 65.000 ha de perimetres irrigues 
principalement a partir de puits de surface 
et de sources naturelles dans les oasis (Darg
houth, 1979). 
Parallelement a une politique de mobilisa
tion de l'eau, une politique d 'amenagement 
des perimetres irrigues a ete mise en place. 
Cette politique qui a porte principalement 
sur l'amenagement des PPI a permis de por
ter la superficie totale a 288.000 ha de ter
res irrigables (tableau 4 et Figure 2). 
Comme pour la mobilisation de l'eau , on 
remarque ici aussi que l'effort de l'Etat a tou
jours ete soutenu par un effort prive d'ame-

nagement et de mise en place de perimetres 
prives. Cela montre la priorite donnee a 
!'irrigation pour encourager ce phenomene, 
mais parfois le succes que connait l'irriga
tion dans certaines zones met en danger la 
perennite de ce type d'agriculture lui-meme 
comme nous le verrons plus loin . 
Par ailleurs, l'intervention de I'Etat dans 
l'amenagement des PP! ne se borne pas a 
la mise en place de l'infrastructure neces
saire a l'irrigation, elle cherche aussi par 
cette operation a remodeler les structures 
selon une rationalite technicienne qui part 
de la necessite d 'une adequation entre les 
structures et les systemes de production mis 
en place. 
L'action des pouvoirs publics va alors se 
doubler d 'une operation de reforme agraire 
qui vise a la fois un remembrement des par
celles et une redistribution des terres (limi
tation de la taille superieure des exploita
tions et de la superficie minimale des lots 
d ' irrigation ('). Nous verrons plus loin 
l'importance de ce facteur ainsi que les limi
tes d'une reforme des structures. 

1.4. Les politiques d'accompagnement 

La politique d'encouragement au secteur 
irrigue ne s'est pas limitee a la mobilisation 
de l'eau et a l'amenagement des perimetres 
irrigues, mais eile contenait un ensemble de 
mesures d'accompagnement, qui, comme 
nous le verrons plus loin, ont encourage a 
la fois la production dans les PP! et celle des 
perimetres prives. 

La politique de prix 
On admet generalement que la politique de 
limitation des prix a la production a joue un 
role negatif sur le developpement des cul
tures vivrieres en sec. Pour les cultures irri
guees (fruits et legumes notamment) la poli
tique de prix a ete differente; en effet Con
trairement aux cereales et aux produits de 
l'elevage, le prix de la piu part des produits 
a toujours ete lib re et a connu une evolu
tion toujours favorable. 
Orientees en partie sur l'exportation (agru
mes, primeurs ... ), les productions marakhe
res et fruitieres se sont deveioppees ces der
nieres annees surtout, sous l'influence de 
l'augmentation de la demande interieure, 
liee a l'urbanisation acceleree et a l'amelio
ration du niveau de vie, ainsi qu'au deve
loppement des industries agroalimentaires, 
(Aubry et al. 1986). Pour certaines produc-

(3) Ce SOnt en realite quatre plans directeurs si I'on 
ajoute le plan directeur des eaux de l'extreme nord. 
(. ) Certaines sources situent ce moment vers l'an 2000, 
il est par ai lleurs deja une realite dans le sud et le centre 
du pays, region vers laquelle des tranferts d 'eau sont rea
lises . Le rapport BIRD avance que pour l'an 2010 et pour 
le Nord , les besoins seront satisfaits 4 ans sur 5 pour !'irri
gatio n et 9 annees sur 10 pour l'eau municipale et indus
trielle. 
(' ) Selon le perimetre la superficie maximale des exploi
tations est limitee a 40 ou 50 ha , alors que la taille mini
male d 'un lOt d ' irrigation est de 3 ha dans les pe rime· 
tres les plus recents . Toutefois cette limitation peut etre 
facilement detournee par le partage fictif des exploita
tions dans le cas des grandes exploitations e t par l'exis
tence de l'indivision dans le cas des lots d ' irrigation. 



tions, l'existence d'un prix plancher va avoir 
une influence positive sur la production; par 
contre pour d'autres, les prix administres 
constituent un frein a leur developpement 
(exemple de la betterave a sucre) . 

Un encadrement de plus en plus 
rapproche 
La mise en valeur et le suivi des perimetres 
publics irrigues sont confies aux Offices de 
Mise en Valeur dont la creation du plus an
cien remonte aux premieres annees de I'In
dependance (OMVVM). 
Celui-ci avait, depuis 1972, la charge de tous 
les perimetres sur I'ensemble du territoire 
national de me me que les etudes et les tra
vaux necessaires a I'equipement hydro
agricole des nouveaux perimetres et c 'est a 
partir de 1973 qu'une regionalisation des 
structures d'encadrement va avoir lieu avec 
la creation de nouveaux offices et la mise 
en place des directions regionales de rOffi
ce de Mise en Valeur de la Medjerda 
(OMVVM). 
Ainsi, le nombre de ces offices a pu attein
dre 10 dont certains ayant des prerogatives 
limitees a un gouvernorat. 
L'action de ces offices va de la gestion et de 
I'entretien du reseau d'irrigation a la four
niture de credit en nature et a la vulgarisa
tion aupres des agriculteurs. 
L'encadrement apporte par les nouvelles 
structures aux agriculteurs est assez dense 
et assez complet. 
Par ailleurs, cet encadrement profite a la fois 
aux agriculteurs dans les PPI et a ceux en 
dehors des PPI et ceci depuis 1980. 
Il faut signaler que la reforme des structu
res regionales du Ministere de I' Agriculture 
introduite en 1989 a abouti a la suppression 
de ces offices et leur integration dans les 
Commissariats Regionaux au Developpe
ment Agricole (CRDA) dont I'organisation 
administrative et financiere a ete revisee et 
assouplie afin de leur permettre d'assumer 
les anciennes activites des offices. 

Le credit 
L'une des actions des offices est la mise a 
disposition des agriculteurs de credit en na
ture, contre une avance de 10 % de la va
leur de I'ensemble des intrants necessaires 
a la mise ' en culture de leurs parcelles irri
guees. En outre, ces agriculteurs, peuvent 
beneficier de l'ensemble des autres possibi
lites de credit bancaire dans le cadre des pro
jets de developpement ou d'assistance a la 
petite et moyenne exploitation. 

L'infrastructure et 
I 'approvisionnement 
Dans I' ensemble des perimetres Irngues 
amenages par les pouvoirs publics, une in
frastructure de base a ete mise en place afin 
de faciliter la mise en valeur (pistes, electri
fication, etc ... ). De meme que dans I'ensem
ble des quatre perimetres, l'approvisionne
ment des agriculteurs en intrants a ete ame
liore. 
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Figure 2 - Evolution des superflctes Irrlgables_ 

Tableau 4 Evolution des superficies irr/gables en ha. 

Annee Perimetres publics Penmetres prives Total % de la SAU 

1956 3.000 62.000 65.000 1,30 
1972 49.500 70.500 120.000 2,40 
1976 64.500 80.500 145.000 2,90 
1981 80.000 110.000 190.000 3,80 
1986 102.000 155.000 257.000 5,14 
1989 114.000 164.000 278.000 5,56 
1990 114.000 174.000 288.000 5,7 

Sourcl1. Les diff6rents plans de d6veloppemenl elles enquAles sur les perimelres irrigues (Minislere de I·Agricutture). 

Les circuits de commercialisation 
L'Etat n'a pas joue un role particulier dans 
la structuration des circuits de commercia
lisation sauf par I' encouragement a la cons
titution des cooperatives de services. Tou
tefois, un ensemble d'operateurs prives ont 
occupe ce creneau economique, attires a la 
fois par la liberte des prix pratiques pour les 
produits et par la concentration de la pro
duction dans des espaces assez reduits. 
Toutefois, I'absence d'un controle mini
mum des pouvoirs publics sur ces circuits 
fait que dans certains cas le fonctionnement 
du marche est defavorable aux producteurs 
qui orientent alors leurs productions vers 
les produits les plus remunerateurs ce qui 
peut creer des situations de desequilibre. 

Une volonte d 'integration 
economique 
Les productions du secteur irrigue par leur 

diversite et par leur nature, peuvent faire 
I' objet de transformations diverses par !'in
termediaire des industries agro-alimentaires 
(IAA).Par ailleurs, ces dernieres peuvent 
avoir a leur tour un effet d'entrainement sur 
I'ensemble du secteur irrigue en offrant des 
debouches surs et remunerateurs a ses pro
ductions. 
Ainsi, une politique d'encouragement aux 
secteurs des IAA a ete progressivement mi
se en place en relation avec le developpe
ment du secteur agricole et des productions 
en irrigue en particulier. 
Le role des industries de transformation va 
se sentir de fa~on assez claire dans le cas de 
certaines productions telles que la tomate 
ou les piments. Par contre, dans le cas de 
la betterave, l'existence d'une industrie, voi
re meme la mise en place d 'un systeme con
tractuel avec une intervention assez imp or
tante de I'industrie sucriere dans les opera
tions culturales et la fourniture d 'intrants, 
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n'a pas entrame l'adhesion des agriculteurs , 
en partie pour des raisons de prix, mais aussi 
pour des raisons de relation entre les struc
tures foncieres et les assolements qu 'impli
que l'introduction de cette culture_ 

Situation actuelle et 
perspectives pour le VIueme 

plan 

2 _ 1 _ Les ressources en eau et leur 
utilisation 

Sur les 4,350 milliards de m3 d 'eau exploi
tes par les divers secteurs, la part allouee a 
l'agriculture est de 2 ,450 Mdm3 dont 0 ,925 
Mdm3 d 'eaux superficielles , 1,325 Mdm3 

d 'origine souterraine et 0,200 Mdm3 d'eaux 
usees recyclees. On recense actuellement 33 
barrages et 98.693 puits de surface dont 
19.827 realises durant le VIItme plan parmi 
lesquels 13 000 equipes . 
Malgre la conjoncture climatique defavora
ble , la situation actuelle des perimetres irri
gues reflete les efforts deployes par l'admi
nistration durant le VIItme plan dans la mo
bilisation de l'eau et son transfert d 'une re
gion a une autre en vue d 'une rationalisa
tion de la gestion des ressources existantes. 
Au niveau des systemes d 'irrigation, la tech
nique predominante est l'irrigation gravitai
re (80%), vient ensuite l'irrigation par asper
sion (18 %), enfin I'irrigation localisee est la 
moins repandue (2 %). 
L'irrigation d'appoint se fait soit par forage, 
soit par epandage des eaux de crue a partir 
de seuils deversoirs . 

2.2 . Superficie irrigable et 
occupation du sol (tableau 5) 

Comme il a ete cite auparavant, le secteur 
irrigue en mattrise totale ou <dntensif" cou
vre en 1990 une superficie de 288.600 ha 
soit 5,76% de la superficie agricole utile ce 
qui correspond a une augmentation (des su
perficies irrigables) de 12 % par rapport a la 
situation a la veille du VIItme plan, en 1986 
(Rapport du comite d 'irrigation, 1990) 
Ceci represente egalement environ 71 % de 
la superficie irrigable potentielle en «inten
sif" evaluee a l'heure actuelle a 407.000 ha. 
En tenant compte de !'irrigation d 'appoint, 
la superficie irrigable actuelle totale atteint 
394.300 ha soit 69 % du potentiel total irri
gable estime a 574 OOO .ha (Rapport du Co
mite d'irrigation, 1990). 
De meme, la superficie irriguee a partir des 
eau x usees traitees a fortement evolue pen
dant cette periode atteignant 6 .000 ha. 
Quant aux superficies ayant rec;:u I'irrigation 
d 'appoint, elles ont passe de quelques cen
taines d'hectares a 90.700 ha. 

2 _3 . Superficie effectivement irriguee 
et taux d'intensification 

Malgre !'importance des superficies recem-
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Tableau 5 Occupation du sol dans les perimetres irrigues en 1990. 

Cultures maraicheres 
dont 

- Tomates 
- Piments 
- Pommes de terre 
- Melons et pasteques 

Grandes cultures 
dont 

- Cereales 
- Fourrages 
- Legumineuses 
- Cultures industrielies 

Arborlculture 
dont 

- Oilviers 
.- Palmiers dattiers 
- Agrumes 
- Pommiers-Poiriers 
- Grenadiers 

• Chiffres de 1989. 
•• Chiffre non indique. 
Source: enqua1e .Perimetres irrigues. 1990. 

ment amenagees pour !'irrigation, le taux 
d 'intensification a atteint 88% contre 80 % 
au debut du Plan, de.meme que le taux d 'uti
lisation du sol est passe de 72 a 81 % . 
En ce qui concerne les speculations, les rea
lisations ont rapproche, voire depasse dans 
le cas des mara1chages, les objectifs traces . 
Toutefois, la secheresse de 1988 et 89 a cau
se une fluctuation tant dans les superficies 
que dans les productions notamment au ni
veau des grandes cultures dont generale
ment plus de la moitie est constituee de ce
reales . La diminution des superficies irri
guees a atteint 30% au Nord du pays en 
1989. 
Par ailleurs, constituant un moyen d'adap
tation aux aleas climatiques, l'irrigation de 
complement a pu se develop per durant le 
VIItme plan. 

2.4 . Perspectives du VIIItme plan 
(1992-1996) 

Les perspectives du developpement du sec
teur irrigue repondent aux deux orienta
tions de la strategie adoptee en matiere d'ir
rigation: l'irrigation a hautes potentialites ou 
en maitrise totale et l'irrigation d 'appoint. 
Dans le cadre de la strategie de la mobilisa
tion totale du potentiel hydraulique (2,109 
Mdm3 supplementaires), le VIIItme plan pre
voit la sauvegarde de 6.500 ha dans les an
ciens perimetres et l'equipement et la mise 
en eau de 29.100 ha repartis comme suit (ta
bleau 6). 
Ainsi, la superficie irrigable pour les cultu
res intensives pourrait atteindre 332 700 ha 
(contre 303 .600 ha prevus pour la fin du 
vneme plan). 
Les perspectives preliminaires prevoient 
donc le developpement de «l'hydraulique 
intermediaire" (lacs collinaires , barrages tel
liens et eaux usees ... ) a cote de la mobilisa
tion traditionnelle par les barrages, les puits 

Surface en ha Production en tonnes 

94.200 

22.000 509.000 
20.000 159.500 
12.500 164.300 
9.500 146.500 

61 _900 

28.900 ni" 
22.000 ni 
1.500 ni 
9.200 ni 

99_800 

27.200 ni 
14.600 ni 
12.500 ni 
17.900 ni 
7.500 ni 

Tableau 6 pievisions pour le VII",,' Plan 
des nouveaux perlmetres se/on 
I'orlglne de I'eau. 

Source 

Barrages et barrages coliinaires 
Lacs collinaires 
Eaux usees traitees 
Forages 
Puits de surface 

Total 

Source: Preparation VII''''' plan , 1990. 

Superficie (ha) 

13.100 
7.000 
4.800 
2.000 
2.200 

29.100 

de surface et les forages (tableau 6). 
De plus, dans le cadre de sa politique d'en
couragement a l'economie de l'eau dans le 
secteur prive, l'Etat prevoit dans le VIIItme 
plan un projet d 'incitation a la rationalisa
tion de I'exploitation de l'eau. 
Pour cela, il est prevu I'octroi de subven
tions et I'equipement de 50.000 ha dont 
12.700 ha en goutte a goutte pour l' arbori
culture. 
De meme il est prevu la poursuite de la stra
tegie de developpement de l'irrigation d 'ap
point avec un objectif de 38.000 ha supple
mentaires pour le prochain plan (23.000 ha 
seront irrigues par des forages et 15 ,000 ha 
a partir d'epandage des eaux de crue) . 
Cette irrigation d 'appoint est destinee essen
tiellement aux cultures cerealieres pour 
ameliorer les rendements et assurer la secu
rite alimentaire. 
Ainsi, au terme tiu VIWme plan, la superfi
cie irrigable en «intensif» atteindra 89% du 
potentie1 intensif et en tenant compte de I'ir
rigation d'appoint ce taux sera de 80% par 
rapport au potentiel total. 

2.5. Les choix sous-jacents 

La politique me nee par les pouvoirs publics 



pour la mobilisation de l'eau et l'amenage
ment des perimetres irrigues se caracterise 
par une certaine coherence et une certaine 
logique. 
Ce projet qui a absorbe une gran de partie 
des financements de I'Etat a permis la mo
bilisation presque complete du potentiel 
hydraulique et des terres irrigables . La con
ception sous-jacente a ce developpement ac
corde un role central a !'intervention de 
I'Etat dans I'ensemble de I'operation de mo
bilisation de ce potentiel, dans son finance
ment ainsi que dans la gestion de I'eau. 
Ce choix a donne lieu a plusieurs contro
verses et plusieurs auteurs ont critique la po
litique du transfert de I'eau d'une region a 
I'autre, de I'arbitrage defavorable a I'agricul
ture etc ... (El Amami 5., 1982, GachetJ.P., 
1980 et Dimassi H. , 1983). 
Or, si ces critiques sont fondees dans leur 
ensemble en ce qui concerne la genese me
me du projet hydro-agricole, I'analyse de la 
situation actuelle do it prendre en compte les 
orientations nouvelles de la politique qui 
donne une plus grande place a «I'hydrauli
que intermediaire» et aux amenagements 
semi-intensifs comme il a ete signale aupa
ravant. 
Par ailleurs, il est important de voir que c'est 
dans le cadre de cette meme politique que 
le secteur des perimetres prives a connu son 
fort developpement . En effet , c'est a la fa
veur de la politique d'encouragement du 
secteur irrigue que les perimetres prives ont 
connu leur developpement et ont attire !'in
vestissement prive. En effet, la mise en pla
ce des differents elements de cette politique 
a cree un cadre favorable a un tel develOp
pement. 
Ainsi, par exemple l' encadrement technique 
par les Offices de Mise en Valeur Agricole 
intervient depuis 1980 au niveau de l' en
semble des irrigants. De meme que la mise 
en place des IAA qui necessite une produc
tion reguliere et importante generalement 
conditionnee par I'existence de PPI, va par 
la suite avoir un role d'entrainement et de 
debouche pour les irrigants dans les pe rime
tres prives. 
Enfin, comme nous le verrons plus loin, si 
le bilan de cette politique peut paraitre 
negatif, le plus important serait de centrer 
I'analyse non sur les elements qui expli
quent la faiblesse des performances et 
qui peuvent etre depasses avec le temps, 
mais sur les facteurs qui risquent de remet
tre en cause I'ensemble de ces acquis et la 
reproductibilite de cette agriculture dans le 
futur. 

Essai d' evaluation de la 
politique d'irrigation 

L'evaluation de la politique d'irrigation et 
de la politique hydro-agricole doit se faire 
sur un double plan , celui des resultats de 
I'irrigation elle me me et de ses objectifs et 
celui de I'ensemble de l'agriculture et du 
role moteur que do it y jouer le secteur ir
rigue. 
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Figure 3 - Evolution des taux d'irrigation dans les perimiUres irrigues. 

3.1. Production agricole 

Sur le premier plan on peut dire brievement 
que le secteur irrigue a particulierement 
contribue a la securite alimentaire du pays. 
Ainsi suite a deux annees consecutives de 
secheresse assez prononcees, ce secteur a 
assure un approvisionnement assez regulier 
du marche en fruits et legumes et autres 
produits, alors que les productions de l'agri
culture en sec subissaient une reduction 
tres importante (productions cerealieres , 
four rage res et meme I'arboriculture en 
sec .. . ) 
Par ailleurs, ce secteur joue un role clef dans 
!'integration economique par la stimulation 
de I'industrie agro-alimentaire. Toutefois 
cette integration reste limitee du fait qu 'el
le n 'a lieu que vers l'aval de la production 
et du fait me me de la nature saisonniere de 
certaines productions agricoles , ce qui fait 
que le developpement des ces industries res
te limite et avec peu d'effet sur le develop
pement regional. 
Enfin, on peut ajouter que les perimetres ir
rigues (quelque soit leur statut) ont permis 
de romp re la monotonie du paysage agricole 
tunisien et donner une certaine dynamique 
a la campagne tunisienne, dynamique qui 
n 'est pas sans poser certains problemes 
comme nous le verrons plus loin . 
Par rapport aux objectifs prop res du secteur 
irrigue qui sont la production, I'emploi et 
le developpement regional (6) nous n 'allons 
pas proceder a une evaluation approfondie 
voire un bilan de cette politique, d'autres 

s'y sont deja risques . Notre objectif est plus 
simplement de tracer les gran des lignes des 
resultats de cette politique et d 'en tirer les 
conclusions pour le futuro 
Au niveau de la production, le secteur irri
gue a fait de grands progres de maniere re
guliere tout au long des dernieres annees . 
Cette progression provient en realite de trois 
facteurs simultanes: 
- L'augmentation des surfaces totales irri
gables, par l'amenagement de nouveaux pe
rimetres publics et prives (voir tableau 3). 
Le passage du sec a l'irrigue se traduit ne
cessairement par une augmentation de la 
production (Enquetes Perimetres Irrigues 
1990). 
- L'augmentation des surfaces effective
ment irriguees , ou du taux d'irrigation , ain
si que du tau x d 'intensification. Ce dernier, 
par exemple est passe de 72 % en 1972 a 
82 % en 1990 dans les perimetres publics et 
atteint 93 % dans les perimetres irrigues pri
yes (tableau 7 et Figures 3 et 4) . 
- Enfin l'amelioration de la production sui
te a une plus grande maitrise technique et 
une utilisation des facteurs de production 
plus importante 0. 

(6) 11 Y a en realite une cen aine evolutio n de ces o bjec
tifs et de I'orientation de I'action de I'Etat qui en decoule, 
mais on peut degager derriere cette evolution une cer
taine permanence qui permet de faire une evaluation a 
long terme. 
C) A ce suje t iI serait interessant d 'etudier I'evolution 
de la productivite des facteurs afin de faire la pan entre 
I'augmentation provenant d 'une plus grande maitrise 
technique et celle qui correspond a une simple augmen
tation des quantiteS d ' intrants utilises. 
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3.2. La sous-exploitation des 
perimetres irrigues 

Toutefois cette augmentation reste en der;a 
des objectifs et des potentialites reelles du 
secteur. Ceci s'explique a la fois par une 
sous-utilisation du potentieJ existant tant en 
terre qu'en eau d'irrigation. 
Cette sous-utilisation que I'on peut reperer 
par la faiblesse des taux d 'irrigation et d 'in
tensification malgre les progres realises, est 
due , d 'une part a la conduite en sec, voire 
en jachere, d 'une partie des terres equipees 
pour l'irrigation et d'autre part a la faibles
se de la pratique de la double culture, alors 
que l'objectif est d 'atteindre un taux d'in
tensification de 150%, soit l'equivalent de 
trois cultures en deux campagnes. 
Cette situation peut s'expliquer alors par 
deux series de considerations complemen
taires : 
- Le premier element qui est par ailleurs 
souvent invoque, est le fait que l'adoption 
de l'irrigation notamment dans les perime
tres publics correspond a un passage assez 
rapide d 'une agriculture de subsistance, fai
blement integree au marc he et dont les ob
jectifs sont la securite et l'autonomie, a une 
agriculture irriguee, donc plus intensive et 
plus integree au marche. 
Ce passage qui se fait d 'une maniere assez 
brusque, par suite d 'une decision externe 
a l'exploitant lui meme, ne peut reussir dans 
tous les cas. 
Toutefois il nous semble que la these (8) 
qui assimile l'ensemble de l'agriculture en 
sec a une «agriculture familiaJe de subsistan
ce» et l'adoption de l'irrigation a un passa
ge a l'economie de marche est une these for
tement reductrice et qui ne colle pas a la rea
lite de l'agriculture tunisienne telle que nous 
avons pu I' observer. 
En effet, le plus important c'est au contraire 
la diversite des situations et des comporte
ments et l'absence d'un determinisme 
absolu. Ainsi, nous avons pu demontrer 
dans le cas du perimetre irrigue de Medjez 
El Bab que le passage de l'agriculture en sec 
a l'agriculture irriguee donne lieu a des 
systemes de production tres diversifies et a 
une valorisation de l'eau assez differente 
selon la logique de I' ensemble du systeme 
exploitation-famille avant l'irrigation. Or, la 
situation dans l'agriculture en sec se carac
terise aussi par une grande diversite qui va 
des exploitations de subsistance, aux exploi
tations commerciales en passant par les 
!xploitations paysannes et marchandes 
(Aubry et ai, 1986; Elloumi M. et Gara M. , 
1991). 
C'est cette diversite qui expJique par ailleurs 
le role que jouent les structures foncieres 
dans la faiblesse de l'utilisation du potentieJ 
comme l'admettent les planificateurs eux 
memes (Vlt Plan ; Darghouth S., 1979 et 
Dimassi H. , 1983). 
Le second element d'explication de cette 
situation nous semble resider dans le man
que de maltrise par les agriculteurs du pro
cessus de production. Ceci resulte a la fois 
de la faiblesse de l'encadrement et de 
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Figure 4 - Evolution des taux d 'lntenslflcatlon dans les perlmetres Irrlgues. 

Tableau 7 Evolution des taux d'irrigation (Tir) et d'lntensification (Tin) terres dans les perime
tres irrigues. 

Perim~tres publics 
Annee 

Tlr Tin 

1972 48 72 
1980 56 59 
1985 64 73 
1987 79 80 
1988 81 90 
1989 85 87 

Sources: 1972: Hassainya J .. 1980 a 1990: Enqu6tes perimetres inrigues. 

l'approche de vulgarisation qui n 'integre ni 
la diversite du milieu ni celle de l'agricul
ture , ainsi que de la faiblesse des circuits 
d'approvisionnement et de commercialisa
tion. 
Cette absence de maitrise de !'intensification 
peut avoir aussi ses origines dans les pro
blemes de maltrise technique et dans la fai
blesse des capacites de fmancement des agri
culteurs. 
S' il semble techniquement possible de rea
liser des rendements assez eleves grace a 
l'irrigation, la mise en oeuvre des paquets 
technologiques necessite a la fois une 
grande maltrise technique et la mobilisation 
de moyens financiers assez importants . Or 
no us avons pu observer que du fait du man
que de ces deux facteurs, les agriculteurs ne 
reussissent pas toujours a franchir le seuil 
d'intensification (9) a partir duqueJ l'inten-

Perim~tres prives 

Tlr Tin 

n 83 
75 78 
77 89 
82 89 
80 87 
87 99 

sification devient rentable . 
En effet, la coherence des paquets techno
logiques fait que l'utilisation incomplete de 
ces paquets ne permet pas l'expression du 
potentieJ de production. Par contre si tou
tes ces composantes sont utilisees, il y a un 
effet de synergie et donc une augmentation 
substancielle de la productivite de tous les 
facteurs ('0). 
Cette situation de non maitrise du proces
sus de production par les agriculteurs 
pousse alors certains d'entre eux a donner 
en location leur terre ou une partie afin de 

(8) Defendue par Dimassi H. (1983) puis par Hassaynia 
J. (1989) entre autres. 
(9) L'existence de seuil a ete demontree a plusieurs re· 
prises dans le sec et en irrigue : voir Soltani, Heinz etc. 
(',,) Cela montre la necessite de mettre au point des iti· 
neraires techniques plus simples et plus adaptes de la 
situation des agriculteurs et de leur logique. 



recuperer une partie de la rente ("). Ce ni
veau de prelevement va alors jouer le role 
de niveau plancher pour la rentabilite des 
cultures pratiquees directement par les pro
prietaires. 

3.3 . L'emploi 

En ce qui concerne l'emploi, la politique 
d'irrigation a permis la creation d'un nom
bre d'emplois assez important (Voir les don
nees cites par Hassaynia, 1989), mais plus 
important encore, c'est que l'existence d 'un 
perimetre irrigue cree toute une dynamique 
de J'emploi , ceci se manifeste par trois as
pects complementaires: 
- Une meilleure utilisation du potentiel de 
main d'oeuvre existant sur les exploitations 
lors du passage du sec a J'irrigue. Cette ame
lioration de la productivite se manifeste par 
une plus grande presence de la main d'oeu
vre familiale et salariee et une utilisation plus 
rationnelle de celle-ci. 
- Un retour et une stabilisation de la main 
d 'oeuvre familiale sur l'exploitation. Ce re
tour concerne a la fois des chefs d 'exploi
tat ions ainsi que de aides familiaux qui quit
tent des activites ou des emplois extra
agricoles pour se consacrer uniquement a 
l'exploitation agricole ( 2

) dont le revenu 
s'annonce plus remunerateur et plus stable. 
- Une dynamisation de la demande d 'em
ploi au niveau regional par le developpe
ment de l'industrie agro-alimentaire et des 
services a l'agriculture. 

3.4. Le developpement regional 

C'est cet aspect du developpement regional 
qui nous semble etre le troisieme element 
a prendre en compte dans l'evaluation de 
la politique hydro-agricole. 
En effet, la creation de perimetres irrigues 
permet une dynamisation de l'activite eco
nomique au niveau des regions qui en be
neficient, ceci par la creation d 'emplois, !'in
tensification et la diversication de l'activite 
agricole et par l'ensemble des activites en 
amont et en aval de l'agriculture. 
Ainsi, cenains poles d 'activite economique 
ont pu se developper avec un certain impact 
sur le developpement regional: ralentisse
ment de l'exode, modernisation du niveau 
de vie des paysans etc . Toutefois , il est evi
dent que vue l'etroitesse de ces perimetres 
et des capacites hydrauliques du pays, ces 
possibilites de developpement restent limi
tees dans l'espace et d'un impact assez fai
ble sur le developpement rural en general. 
Il est important toutefois de signaler l'im
portance du facteur temps dans I'ameliora
tion de l'ensemble de ces indicateurs. Ain
si, la maitrise technique par les agriculteurs 
ne peut s'acquerir du jour au lendemain, elle 
se fait progressivement et necessite un ap
pui regulier et permanent des agents de de
veloppement ( 3) . De meme, la mise en pla
ce de !'infrastructure et des industries agro
alimentaires, ainsi que la manifestation de 
leurs effets sur l'economie regionale pren
nent un certain temps. Neanmoins, le temps 
peut avoir aussi des effets negatifs dans la 
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gestion des perimetres comme nous y re
viendrons plus loin. 

3.5. Les problemes d'environnement 
et de gestion de l' eau 

Les choix faits en terme d 'hydraulique agri
cole et de politique d'irrigation posent le 
probleme de J'amenagement de l'espace ain
si que celui de la gestion et de la preserva
tion des potentialites hydrauliques et agri
coles du pays. 
Ainsi, si I' on considere les trois grands axes 
de l'amenagement a savoir les grands bar
rages et les PPI, les puits de surface et les 
perimetres prives et enfin l'exploitation des 
nappes profondes et des nappes fossiles 
dans le sud du pays, nous pouvons degager 
certains problemes et incidences sur J'envi
ronnement, problemes qui peuvent remet
tre en cause a terme la reproductibilite des 
ressources, mais dont la prise en compte 
pourrait au contraire assurer une plus gran
de perennite de ce potentiel. 
- Ainsi dans le cas des grands barrages 
et des PPI plusieurs problemes peuvent etre 
releves: 
- Desequilibre dans I'amenagement de J'es
pace et entre l'amont et J'aval : en effet, J'op
tion pour les grands barrages fait que l'ame-

. nagement des perimetres ne peut etre que 
centralise et ne concerne que les zones si
tuees a l'aval, les zones en amont vont alors 
avoir un simple role de collecte de l'eau. 
- Cela pose aussi le probleme de l'equilibre 
regional, car les grands ouvrages facilitent 
le transport de I'eau vers les zones urbaines 
et les zones littorales, aggravant ainsi le de
calage entre les regions . 
- Au niveau des puits de surface et des 
nappes phreadques qui ont connu un de
veloppement tres important a la faveur de 
la politique d'ensemble des pouvoirs publics 
en faveur de J'irrigation, ce type d'irrigation 
engendre des risques de surexploitation et 
une hypotheque sur I'avenir des zones irri
guees basees sur ce type de ressource . Ce 
risque provient a la fois de la baisse des nap
pes et dans certaines regions de I'augmen
tation du tau x de sel par infiltration de l'eau 
de mer (regions de Sfax et du Cap Bon, cf. 
Gachet, 1980). D'ores et deja, on parle de 
I'absence de perspectives pour certaines zo
nes irriguees (telle que Djebiniana dans le 
Gouvernorat de Sfax, d 'apres le comite ir
rigation pour la preparation du VIII~me Plan) 
et l'absence de solution a I'amenuisement 
de leurs ressources en eau et a l'augmenta
tion du taux de salinite. 
La surexploitation des nap pes phreatiques 
est parfois relayee par la mise en exploita
tion des nappes profondes: toutefois J'acces 
a ce type de ressource n 'est pas aussi diffus 
que pour les puits de surface. D'autre part, 
des amenagements pour la recharge des 
nappes sont realises soit par le transport 
des eaux du Nord (Canal Medjerda-Cap 
Bon), soit par des barrages (barrage de Sidi 
Saad) ou par des travaux sur les lits des 
Oueds. Toutefois, la recharge des nappes 
peut poser des problemes par suite de col-

Tableau 8 Tunisie, Reservoirs du complexe 
du Nord et du Centre serieuse
ment touches par la sedimenta
tion. 

Date de Capacite en Mm3 

constru- -------
ction Initiale Actuelle 

Oued El Kebir 1925 5.6 0.0 
Bzikh 1959 6.5 4.2 
Chiba 1963 7.8 5.1 
Nebhana (complexe 
du centre) 1965 87.2 26.2 

Source: Rapport BIRD. page 41 . 

matage des couches geologiques servant de 
reservoirs et peut entrer en concurrence 
avec J'amenagement de nouveaux pe rime
tres. 
De plus, la gestion des bassins versants ac
quiert une importance tres gran de dans ce 
type d 'amenagemem dans lequel les travaux 
de Conservation des Eaux et du Sol (CES) 
et le reboisement prennent un role strate
gique primordial. 
Le retard dans ces travaux conduit a une ac
celeration de J'erosion et un envasement ra
pide des retenues de barrages et donc a une 
reduction de leur duree de vie (voir les don
nees citees par Bahri et El Amami, 1989 et 
tableau 8). 
D'aiJIeurs, l'approche du developpement ru
ral dans les bassins versants, en mettant I'ac
cent sur la protection des barrages, est par
fois pen,;ue comme orientee plus vers I'ob
jectif de I'amelioration des performances 
des barrages que vers le developpement des 
regions concernees. 
L'autre probleme que souleve l'option des 
grands barrages, c'est la gestion integree au 
niveau des bass ins d'irrigation. En effet, 
etant donnee la qualite des eaux en Tuni
sie, la gestion actuelle cree des problemes 
de salinisation des sols par manque de drai
nage . Cette salinisation qui ne peut etre trai
tee au niveau de chaque perimetre, neces
site une approche globale de la gestion de 
chaque bassiri et une vision a long terme de 
ces problemes. 
- Pour l' exploitation des nappes profon
des et fossiles dans le Sud du pays, les pro
blemes de leur recharge et par suite de leur 
epuisement sur le long terme doivent etre 
poses. Par ailleurs, un arbitrage reste neces
saire dans ces regions entre les perimetres 

(11) Le prix de la location qui exprime la partie de la 
rente prelevee par les proprietaires fonciers a ete multi
plie par dix suite ~ J'amenagement d 'un perimetre irrl
gue par les pouvoirs publics dans la zone de Medjez El 
Bab par exemple; (de 40 Dlha a 400 Dlha en moyenne). 
(12) L'abandon de la pluriactivite ne s 'observe pas dans 
tOutes les situations, il depend ~ la fOis des capacites de 
J'exploitation a assurer un revenu a J'ensemble des mem
bres de la famille , ainsi que des objectifs de chaque mem
bre de celle-ci; pour plus d ' elements voir Elloumi et Gara 
1991. 
(13) Nous preferons parler de developpement et non de 
vulgarisation , car i1 s 'agit pour nous d'une approche de 
diffusion des techniques productives centree sur les ac
teurs qui sont les agriculteurs et qui tient compte de leurs 
situations et de leurs objectifs, en d 'autres termes d 'une 
approche de recherche-developpement. 
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traditionnels et les creations de nouvelles 
oasis_ 
De fac;:on generale, les problemes des peri
metres irrigues, du point de vue de leur 
perennite peuvent etre resumes comme suit: 
- L'augmentation des besoins en eau pour 
les usages non agricoles et les problemes 
d'arbitrage entre les differents secteurs_. Le 
niveau de mobilisation actuel et les perspec
tives des be so ins necessitent une vision a 
long terme et une reflexion sur les alterna
tives a promouvoir . 
- La concurrence avec les autres secteurs 
de 1'economie se pose aussi au niveau des 
terres agricoles dont 1'utilisation pour 1'urba
nisation et 1'industrie fait retrecir de plus en 
plus le potentiel de production agricole . 
L'application des plans d'amenagements du 
territoire est une urgence nationale. 
- Les probl<!mes de pollution des eau x de 
surface mais aussi des nappes sont de plus 
en plus importants. Cette pollution est a la 
fois d'origine agricole ('4), industrielle et 
urbaine (voir les problemes de la vallee de 
la Medjerdah tel que decrits dans le rapport 
de la Bird sur 1'environnement en Tunisie, 
Bird, 1989). 
Cette pollution, qui reduit la qualite des 
eaux est aggravee par les problemes d'eutro
phisation qu'entrainent les apports de matie
res organiques et chimiques dans les reser
voirs derriere les barrages. 
- Le probleme d'arbitrage entre le deve
loppement et la preservation du milieu eco
logique se pose de maniere epineuse. Ainsi 
la construction de 1'ensemble des barrages 
dans le bass in versant de I'Ichkeul , risque 
de remettre en cause 1'existence me me du 
lac d'lchkeul en tant qu'ecosysteme parti
culier jouant un role primordial notamment 
dans la sur vie et la reproduction d'une 
importante faune aviaire au niveau interna
tional. La reconciliation entre les objectifs 
de developpement et les imperatifs ecolo
giques necessite une vision prospective tres 
imaginative. 

Conclusion generale 

La politique de 1'Etat en matiere d'hydrau
lique agricole et d 'irrigation s'est caracteri
see par une certaine constance dans les prin
cipaux choix du developpement de 1'agri
culture et par une intervention assez lourde 
de 1'Etat dans la realisation des objectifs . 
Cette politique a permis ainsi des realisations 
importantes grace a une mobilisation de 
moyens financiers et humains enormes. 
Ces realisations concernent la mobilisation 
des ressources en eau, 1'amenagement de 
perimetres irrigues et leur mise en valeur 
ainsi que 1'augmentation de la produc
tion et une meilleure integration econo
mique. 
Par ailleurs, cette efficacite semble s'amelio
rer avec le temps, quoique certains bloc a
ges existent et meritent une plus grande 
attention; en particulier les problemes fon
ciers , les problemes d 'encadrement et de 
soutien aux producteurs. Pour cela, Il est 
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necessaire que certaines mesures soient 
appliquees telles que la legislation au niveau 
du foncier, 1'encouragement a la creation 
des cooperatives de service et qu'une plus 
grande participation des agriculteurs a la ges
tion des perimetres soit realisee a travers un 
fonctionnement autonome des Associations 
d 'lnteret Collectif (AlC) par exemple. 
Toutefois, au moment Oll l'ensemble du dis
positif programme est pratiquement mis en 
place, les problemes de perennite de toute 
cette infrastructure se posent avec une plus 
grande acuite. En effet, c'est I'ensemble de 
1'agriculture en irrigue qui risque de perdre 
sa reproductibilite. Ces risques, comme 
nous 1'avons souligne plus haut, provien
nent a la fois des choix eux-memes, de 
1'absence d'une vision globale dans la ges
tion de la mobilisation et de 1'utilisation de 
1'eau, ainsi que d~s incidences du secteur 
irrigue sur le developpement de 1'ensemble 
du pays en general, de 1'agriculture et de 
1'economie. 
Face, a cette situation, il est urgent qu'une 
nouvelle approche soit mise en place et que 
soient renforces les aspects complementai
res a la mobilisation de 1'eau par les barra
ges (CES, hydraulique intermediaire, ouvra
ges de regulation, mesures anti-pollution 
etc .. . ) dans le cadre d'une gestion globale 
des bassins versants et des bassins d'irriga
tion . 
«En Tunisie, cette approche se dessiile dans 
les plans directeurs regionaux Oll il est prevu 
d 'etablir, par sous-bassin, un plan d'opera
tion comportant des ouvrages de petite 
hydraulique» (Horchani, 1988 cite par Bahri 
et El Amami, 1989). 
Ce type d 'amenagement devrait permettre 
de resoudre a la fois les problemes de 
recharge des nappes, d'erosion et d'enva
sement des retenues. 
Mais, d 'autres actions doivent etre program
mees ou renforcees afin de preserver le 
potentiel dont dispose le pays (' 5). Il s'agit 
essentiellement de: 
- L'amelioration de la valorisation de 1'eau 
utilisee par une economie d'eau obtenue par 
la renovation des reseaux et la diffusion des 
techniques permettant l' economie de l' eau 
(goutte a goutte et autres ... ). 
- Une attention particuliere dans la mobi
lisation et I'utilisation des ressources com
plementaires en eau a savoir les eaux usees 
et les eau x salees. 
- Un renforcement de la recherche sur ces 
themes, mais aussi sur 1'ensemble des pro
blemes des perimetres irrigues, recherche 
qui doit avoir une approche pluridiscipli
naire afin d'assurer une meilleure contribu
tion a un developpement durable (sustaina
ble) de cette agriculture . • 
(14) L'utilisation inconsideree des imrams chimiques 
dans certaines zones, Iiee elle meme a la faiblesse des 
apports en matiere organique et a la destruction des sols 
par suite de I' importance du faire valoir indirect qui ne 
favorise pas ces apports , mais aussi par suite de la fai
blesse des elevages sur certains perimetres complete
mem oriemes vers la production mara1chere. 
eS) Certaines de ces actions om e IC" retenues par la 
commission <irrigation. pour la preparatiOn du VIII' me 
plan. 
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