
MEDIT N° 2198 

L'EAU DANS LA REGION DE L'AF'RIQUE DU NORD 
ET DU MOYEN ORIENT: DE LA PENURIE A LA SECURITE 

AZIB MAKHLOUF (*) - MOKHBI ABDEL0 UAHAB - MOUATS AZIZ (**) 

D ans cet article 
nous proposons 
une synthese deli

cate sur l'element le plus 
sensible dans la region 
d' Afrique du Nord et du 
Moyen Orient: l'eau. 
A travers les quelques 
chiffres qui jalonnent cette 
reflexion, nous esquissons 
les idees qui nous sem
blent les plus incontour
nables. Nous nous interro
geons aussi sur les possibi
lites d'une gestion ration
nelle de la plus strategique 
des ressources naturelles. 
La prouesse a realiser 
consiste a maitriser l'utilisa
tion des disponibilites de 
plus en plus rares pour sa
tisfaire des besoins parfois 
incompressibles et en 
croissance constante. 
L'objectif de cette contribu
tion est de baliser le debat 
dont les pouvoirs publics 
et les peuples de cette re
gion ne peuvent en aucun 
cas faire l'economie. 

ABSTRACf 

In many world regions of arid climate, water which is a precious and 
fragile product; assumes a vital and deciding role in public health mat
ter, agricultural and industrial development. 
Not more than 0.9% of the planetery disposal is attributed to the North 
African and Middle East sensitive region; yet the population is nearby 
5% of the humanity. 
In addition to the unusualness characteristic, this hydrous region situa
tion makes of water a major cause of potentials conflicts, more than the 
third (35%) of renewable water goes into rivers through many countries. 
It is however, imperative to consider water as a precious and a fragile 
good which accessibility must be assumed by the authority of course, as 
a trade product with an economic interest. 

RESUME 

Dans plusieurs regions du Monde au climat aride, l'eau qui est un pro
duit precieux et fragile assume un role vital et determinant sur la sante 
publique et le developpement agricole et industtiel. 
La region sensible d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ne dispose que 
de 0,9% des disponibilites planetaires alors que sa population avoisine 
les 5% de I'bumanite. 
Outre ceUe caracteristique de rarete, la situation bydrique de ceUe re
gion fait de I'eau une cause majeure de conjIits potentiels, plus d'un tiers 
(35%) de I'eau renouvelable circule dans les rivieres traversants 
plusieurs pays. 
Aujourd'bui, iI est imperatif de considerer I'eau comme un bien precieux 
et fragile dontl'accessibilite doit etre assume par I'etat mais en tant que 
produit marcbant ayant un interet economique. 
Cette approcbe permettrait d'ameliorer la gestion de I'eau et de renforcer 
les investissements dans les domaines de la mobilisation et de la distrib
ution de la protection de la preseroation en quantite et en qualite. 

Orient ne dispose que de 
0,9% des disponibilites pla
netaires alors que sa popu
lation avoisine les 5% de 
l'humanite. Les disponibili
tes par personne se degra
dent a un rythme effrayant. 
Les nap pes fossiles ex
clues, au cours d'une vie, 
de 1960 a 2025, elles chute
ront de 80%, passant de 
3430 m3 a 667 m3 par per
sonne et par an. 
Au Yemen et dans les ter
ritoires palestiniens, les 
disponibilites etaient deja 
en 1995, inferieures a 180 
m3/an/personne. 
Les projections pour 2050 
placent la majorite des 
pays de cette region sous 
leseuil de 500 m3/an/per
sonne. La situation est qua
lifiee de stress absolu. Le 
niveau adequat propose 
par Falkenmark (1992) se
rait de 1200 m3/an/person
ne. La banque mondiale 
considere que la limite des 
1000 m3 I ani personne est 

Veau est consideree comme le bien public par excel
lence. a gestion efficace constitue une priorite et une 
responsabilite primordiale de l'action des pouvoirs pu
blics. En effet, le bien-etre des populations depend di
rectement de la satisfaction quantitative et qualitative de 
leurs besoins en cet element. C'est donc devenu un lieu 
commun que de souligner le role vital de l'eau dans la 
sante, I 'agriculture, l'industrie et l'energie hydroelec
trique. Ce n'est donc pas par hasard que des civilisa
tions immenses ont surgi les bords du Tigre, de l'Eu
phrate et du Nil. 

convenable pour indiquer la rarete de l'eau. C'est, com
me le souligne Gelick (1993) le minimum approximatif 
necessaire pour une qualite de vie adequate dans les 
pays moderement developpes. 
Outre sa rarete, d'autres caracteristiques de la situation 
hydrique de la region font de l'eau une cause majeure 
de conflits potentiels. Plus d'un tiers (35%) de l'eau re
nouvelable provient de rivieres ayant leur origine en 
dehors de la region. Qu'il s'agissent de la vallee du jour
dain, du Tigre, de l'Euphrate ou du Nil, des accords de 
partages sont etablis entre certains pays. L'Egypte et le 
Soudan ont convenu de partager des eaux du Nil avec 
respectivement 55,5 et 18,5 Milliards de m3 pour chacun 
des deux Pays. La Turquie et la Syrie se sont aussi en
tendu sur l'utilisation des eaux de l'Euphrate. Ankara en 
acceptant de garantir 500 m3/seconde aux Syriens 
adopte certainement une attitude plus intelligente que 
de les chicaner sur le fait que 80% de l'eau litigieuse 
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tombent sur les montagnes Turques. L'attitude belli
queuse d'Israel s'explique principalement par sa volon
te de preserver si non d'ameliorer ses avantages dans 
l'utilisation des eaux qui lui sont accessibles. La ques
tion de l'eau est aussi centre des pourpaders de paix 
entre Israel, la Palestine et la Jordanie. Les enjeux dans 
cette zone sont autant lies a l'eau qu'aux territoires. Ex
cepte pour le Liban, I'Iran et I'Iraq, le dossier des res
sources en eau est le plus urgent, le plus complexe et le 
plus intraitable que dans aucune autre region du mon
de, selon l'avis meme des institutions intemationales. 
C'est donc a juste raison que J.F.Kennedy aura it dit 
ClQuiconque trouvera des solutions aux problemes 
d'eau meriterait deux prix Nobel, celui de la Paix et ce
lui de la Science ... 

POURQUQI L'EAU SURGIT-ELLE COMME UN PROBLEME 
NOUVEAU DANS LA REGION? 

La rarete de l'eau et les deficits hydriques ont toujours 
caracterises les c1imats de la zone. Les peuples et leurs 
civilisations se sont toujours adaptes a ces regions 
arides. QU'y-a-t-il de nouveau pour que la gestion de 
l'eau emerge comme un probleme majeur dans la plu
part de ces pays arides ou semi-arides? La reponse a 
cette question pertinente peut differer d'un pays a un 
autre. 
• Les limites physiques pour l'extraction de l'eau sont 
atteintes (Palestine, Jordanie). Pour Amman, l'eau est 
pompee parfois a 1,2 Km de profondeur sur des sites 
eloignes de plus de 40 Km de la capitale. 
• Les prix pour le transfert d'un bassin aquifere vers un 
autre sont prohibitifs. 
L'exploitation les nappes fossiles, en plus d'etre one
reuse, requiert une maintenance de grande technicite. 
Tout cela est souvent difficilement supportables sur le 
plan fmancier (Algerie, Libye, Maroc, Tunisie). 
• La tarification de l'eau est faible et non incitative. Le 
niveau d'utilisation des techniques modernes d'irriga
tion reste derisoire. En Algerie, l'eau est facturee au ni
veau des periinetres irrigues de maniere forfaitaire a rai
son de 5000 m3/ha. Les donnees mondiales indiquent 
qu'en moyenne les cultures beneficient seulement de 
45% de l'eau utilisee. Cette efficience atteint en Algerie 
des niveau aussi bas que 16%. 
• Pertes de sources d'eau potable abordables et dimi
nution des capacites de stockage a cause de la pollution 
ou de la degradation de l'environnement et de l'enva
sement des barrages. 
La situation est vecue sous une pression demogra
phique forte et sous des politiques de reajustement 
structurel severes. 

REPARTITION DE L'EAU ENTRE LES SECTEURS 
UTILISATEURS PRINCIPAUX 

L'une des contraintes les plus delicates pesant sur la 
gestion des ressources hydriques est inherente a sa re-
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partition entre eau potable et a usage domestique, l'in
dustrie et l'agriculture. Souvent, il s'agit pour les pou
voirs publics d'arbitrer une competition difficile entre 
les trois secteurs consommateurs. Cette competition est 
exacerbee par plusieurs facteurs. Ainsi, la demographie 
rapide et l'urbanisation galopante qui en decoule gene
rent des besoins alimentaires supplementaires. Leur sa
tisfaction implique l'affectation de volumes croissants 
d'eau pour l'irrigation. Il est interessant de noter que les 
16% des terres irriguees a l'echelle de la planete pro
duisent environ 36% de la nourriture. Globalement, la 
productivite des terres est mUltipliee par un facteur de 
trois (3). Dans la zone, la rentabilite economique, qUi 
est 66 a 116 fois superieure dans l'industrie qu'en agri
culture, est aussi un element primordial de cette com
petition. 
Le pompage excessif des na ppes et la deterioration des 
ouvrages de mobilisation des eaux de surface rendent 
difficile l'equilibre entre la satisfaction des besoins im
mediats, en augmentation constante, et la preservation 
du developpement futuro Le volume net d'eau consom
me annuellement atteint la proportion de 404% des res
sources internes renouvelables en Libye, 174% au Qa
tar, 140 et 136 respectivement aux Emirats Arabes Unis 
et au Yemen. 
Les cas serieux de pollution due soit au rejet urbain, in
dustriels ou agricoles sont nombreux. Nous pouvons ci
ter des exemples: L'oued Sebou au Maroc, les nappes 
de Saida et de la Mitidja en Algerie, la reserve de Sidi 
Salem en Tunisie et enfin le majestueux Nil qUi repre
sente presque l'unique source en eau renouvelable 
pour l'Egypte. 
La situation est encore aggravee par la frequence des 
periodes de secheresse prolongee. C'est le cas de 
l'Ouest Algerien OU on enregistre jusqu'a 30% de baisse 
dans les precipitations qui constituent l'unique source 
des disponibilites renouvelables. Comparant la situation 
actuelle a celle vecue durant les annees 40, les specia
listes de l'Institut de la Meteorologie d'Oran constate un 
deplacement de la sequence seche de la periode hiver
nale vers le printemps. 
On comprend alors mieux que les repercutions sur les 
rendements agricoles soient plus severes aujourd'hui. 
Dans la proche Andalousie, autre victime de l'anticyc1o
ne des A«;;ores, meme les rustiques amandiers ne resis
tent pas a une diminution de la pluviometrie d'environ 
70%. La situation est telle qu'elle justifie, aux yeux des 
espagnoles, la realisation la jonction du Tage et de la 
Segura par un canal de 300 Km. Les recriminations du 
Portugal, pays OU le Tage finit son Odyssee, se sont de
ja fait entendre. Aujourd'hui des conflits d'interet oppo
sent l'industrie touristique et les agriculteurs tant en An
dalousie que dans des pays comme le Maroc ou la Tu
nisie. 
Le tableau est-il noir? La question est pertinente. Si on 
songe que l'agriculture qui consomme de 80% (moyen-
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ne mondiale) ~l 87% (moyenne regionale) des disponi
bilites en eau, une economie de 10% dans I'irrigation 
des cultures penn errrait d 'ameliorer de 50% les quanti
tes affecrees a la populati on et a I'industrie. Une telle 
performance est lo in d 'etre une uropie. I'equation ainsi 
posee incite en so i ~l I'oprimisme. 
L'aspect veritablement nouveau dans la question de 
I'eau dans la region est dans la necessite de mertre en 
oeuvre des politiques novarrices adaptees aux rea li tes 
du terrain pour elaborer des srraregies capables de sug
gerer des solutions fiables et efficaces. Celle- ci consis
te a investir toujours davanlage pour sa tisfaire des be
soins cro issants sans se soucier des penes et des gas
pillages. 
La volonre d 'uril iser rationnellemenr I'eau en agricu lrure 
doit s'exprimer en premier lieu ::1 travers le traitement 
du dilemme suivant: Que produire ? En effet entre la 
production d 'une romare qu i necessite 20 a 40 li tres 
d 'eau et une banane qui en consomme 300 a 400 li tres, 
iI y a des cho ix a faire. Parfo is le coCt t de I'eau pour ob
tenir une tonne d 'un produ it peut tres largement depas
ser son prix sur le marche internarional. Le plan de cu l
ture narional peut erre esquisse par un pays donne a 
travel'S des mesures inciriarives mOries par un debar Otl 

les pouvoirs publics, les gestionnaires, les producteurs 
et les consommareurs sont impliques. 
Le serieux de la siruation au Yemen est- il compatible 
avec la culture du qar? La reponse devienr evidente lors
qu 'on sair que cet arbusre cle la fami lle cl es celaslracees 
dont les feuilles machees sont une veritable cl rogue na
tional , consomme approximativement le quart de I'eau 
clestinee a I'irrigation. C'est I ~l une preoccupation pour 
I'economie Yemenire qui dOit etre affrontee avec lucid i
re et realisme. 
En Egypte, pays Oll les terres cultivees sont irriguees en 
towlite, un programme ambirieux vise ::1 subsri tuer la 
culture de la c;a nne ;:1 sucre par la betterave. Les raisons 
securitaires suffisammenr mediatisees n'echappent a 
person ne mais d'aurres arguments techniques militent 
pour ce changemenr. La berrera ve occupe le sol moins 
longtemps et est ma ins avide en eau que la canne. 
En AIgerie, la pasteque es[ la srar estiva le cle la produc
tion agricole speculative. Aujourd 'hui on con~o i t favo
rablemenr la necessite cle m ise en place cles mesures in
citatives envers les agriculteurs pour utiliser cette eau 
sur des cultures priori ta ires et qui, sur les plans ca lo
ri que ou proteiques, rentabiliserai ent mieux I'eau. 
Quanr a I'agriculture inrensive cla ns le sud algerien ~l 
parrir cles nappes fossiles, elle jusrifie a el le seu le une 
reflexion particuliere. II est cepenclalll utile cle rappeler 
que I'evaporranspirarion potemielle se si tue clans les 
zones sahariennes entre 2000 et 28000 mm/ an. Elle est 
inferieure il 1200 mm/ an dans le Nord du pays. 
En tout eta[ de cause, on peut limiter les pertes et ame
liorer I'efficience de I'eau durant son transport, sa dis
tr ibution et son appli ca tion sur la parcelle par des tech-
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niques adequates a condition que tout le monde SOil 
sensible au conr et qu'il batisse ses decisions sur des 
norions de rentab ili te. 

LES SOLUTIONS PRO BAB LES 

Toute strategie qu i al11bitionne de maitriser la gestion 
de I'eau doit inciure des aspects jusque la negl iges et 
s'anicll ler alltollr de la rea lisation de certa ins objectifs. 
L'eau est narurellement un b ien public qu 'il conviem de 
preserver er proreger en qualire et en quanrire. La po
pulation dans cetre reg ion la p lus aride du monde dou
blera en trois decennies pour atteindre probablement 
les 570 mill ions de personne en 2025. 1I devienr de plus 
en p lus imperari f de considerer I'eau comme un bien 
precieux et fragile dont I'accessibili te do ir certes etre as
Sllree par I'erat mais en rant que prociu ir marcha nd 
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ayant un interer econol1lique. Son coCn est engendre 
par son captage ou son extraction, son stockage, ses 
traitel1lent, son transport et sa distribution. L'utilisarion 
des prix comme outil de gestion avec une ta rifica tion 
volumetrique est une des mesures fortemenr encoura
gee par les organisations internationales concernees. 
Une vraie lu rre conrre les d ifferentes formes de deper
dition devrait etre enclenchee par les pouvoirs publics 
et les utilisateurs. Elle suppose que des ressources fi 
nancieres puissent etre l1lobilisees pour li l1l iter les 
pertes au niveau des ba rrages et sur les reseaux de 
transport et c1 e c1 istri bution. S'agissam des barrages, 
I'envasemenr qui reduit fortement leurs capacires de 
stockage a pou r consequence immediate d 'elever la 
proportion relative des pertes par evaporation par rap
port au vo lume sLOcke. Sur le barrage d 'Assouan en 
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Egypte, ce type inevitable de pertes equ ivaut ii 14% de 
la capacite totale. Soit un volume annuel c1e 10 mi lliards 
de m' qui passenr dans I'atmosphere. Les conditions 
d 'humidite et de chaleur sont telles que les bananeraies 
sont conduites en p lein champ sur les rives genereuses 
du lil. 11 est ahurissanr c1e constater que les pertes sur 
les reseaux atteignenr jusqu 'a 50% c1u volume c1elivre. 
Arrivee it la parcelle et dans le meilleur des cas, seule
ment 30% de cerre eau pro fite it la cu lture. Ceci signifie 
que dans la plus optimiste c1es hypotheses seLds 15% 
des quanti tes deliv rees par le barrage sont effective
ment utiles aux cultures. 
Beaucoup de techniciens des zones arides se donnent 
bonne conscience en comparanr les pen es enregistrees 
duram le transport chez no us it ceux c1es pays c1evelop
pes qui peuvenr c1epasser allegrement les 20%. Cette at
titude est imellectuellement inacceptable ca r elle sup
poserait que IlOUS ayons la ll1ell1e sensibi lite vis-a-vis de 
ce para metre. Or, les disponib ilites renouvelables dans 
ces pays sont considerables. A ti tre c1 'exemple, ceux c1e 
l 'Espagne et de la Suisse comparees aux notres sont 
quatre a dix fo is plus elevees. L'impo rtance c1es vo
lumes transportes dans ces pays c1eveloppees expl ique, 
a elle seule, le (aux de fu ite qui , vu ainsi, pellt paraitre 
tOllt a fait correct. 
En Algerie, il est aberrant qu 'au coeur c1e nos peri 
metres irrigues, les appons d 'eau sur les cultures soiem 
appliques de fa~on incontrolee par les agriculreurs sans 
assistance technique. La gestion actuelle de ces peri 
metres est inaclaptee et incoherenre par rapport ii la 
maitrise des besoins des cultures et au pilotage des irri
ga tions permettant un niveau d 'efficience c1e I'eau ac
ceptab le. Alors que la renrabilite des projels d 'irrigation 
se joue au nivea ll des parcelles, I'action des structures 
techniques et c1 'appui it la production finil au niveau 
c1es bornes d 'irrigation. 
Les approches et les strategies c1e limitation des penes 
clans les reseaux er de ral ionalisation de la demande 
pour la reduire appara issent paltout comme un com
plemenr indispensable aux projels relatifs a I'accro isse
ment de I'o ffre. La vi lie de Mex;co en procedanr au rem
placement c1e 350.000 chasses-d 'eau par des modeles 
de capacite reduite a 6 litres a pu economiser assez 
d 'eau pour couvrir les besoins domesliques de 250.000 
habitants. Panout ailleurs dans le monde, les prix et le 
sysreme de tarification, la vigilance exercee vis-a-vis cles 
fuites et leur reparation ant perll1 is de fa ire ci iminller la 
consommation per ca pi ta clans des proportions va
riables allant c1e 10 a 70%. La reutilisat ion de I'eau clans 
I'inciustrie, notamment clans les systemes de refroidisse
mem est un gisemenl considerable da ns des pays Oll ce 
secrellr consomnle une fraction sllperieure ,) la moyen
ne regionale c1e 7% (Ba hre'in : 36%, Ko\Ve'it: 32%, Qatar: 
26%, Syrie 10%). En agriculture, le recyclage des eaux 
usees ou c1es eaux c1e dra inage est possible mais exige 
SOLI vent Line grancle technicite et Line extreme prLlclen-
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ce. L'Egypte a maintenant une expenence de 20 ans 
dans la reutilisation des eaux de drainage. Un volume 
de quatre milliards m3 est ainsi remobilise pour l'irriga
tion des cultures dont la tolerance est compatible avec 
la salinite des eaux remployees. 
L'adoption de techniques d'irrigation performantes res
te le moyen le plus important pour realiser des econo
mies susceptibles de permettre d'augmenter substantiel
lement les surfaces irriguees. En Algerie, les terres irri
guees rapportees a. la surface cultivee totale represen
tent une fraction des plus modeste. Elle se situerait au
tour de 5% environ. L'effort consenti par I'Algerie en fa
veur de l'irrigation des terres equivaut au tiers des rea
lisations marocaines. L'investissement dans l'irrigation 
reste donc tout a. fait insuffisant pour un pays qui a 
cons acre , en 1995, 2,5 milliards de dollars pour la fac
ture alimentaire. La situation en Algerie se singularise 
aussi par un taux de mobilisation tres faible (16%) des 
ressources en eau renouvelables. Le remplissage des 
nappes avec les eau x de surfaces est une solution tech
nique qui presente le double avantage de soustraire cet
te eau a. la pollution et de pallier a. la faiblesse des in
frastructures de stockage. 
La desalinisation de l'eau de mer est episodiquement 
abordee comme solution pour noyer tout velleite de de
bat serieux. En realite cette option est trop cofiteuse (1 
a. 2 $ par M3 traite) pour etre a. la portee de pays qui 
ploient sous les poids conjugues du service de la dette 
et de la facture alimentaire. En revanche cette technique 
est supportable fmancierement par les pays du golfe. 
Actuellement 60% des capacites mondiales de desalini
sation sont exploitees par les pays riches de la region. 
La Jordanie semble seduite plutot par une perfusion 
Turque (le fameux projet du peace pipeline) et l'even
tuel accord avec Israel. Le commerce international de 
l'eau est une nouvelle rea lite qui s'imposera chaque 
jour davantage. Pour l'instant, le Liban refuse apparem
ment de vendre ses excedents. Son argument est que 
tout contrat sur l'eau legitime des avantages acquis par 
le client potentiel. Une cause de conflit supplementaire 
serait ainsi creee. 
Maximaliser le rendement socio-economique du volu
me d'eau en relevant son efficience est un objectif in
contournable dans la region du Moyen-Orient et 
I'Afrique du Nord. Les pays qui en ont le moins sont 
ceux qui, aujourd'hui, gaspillent le plus. Ceci n'est pas 
une fatalite, la sauvegarde des droits des generations fu
tures est liee a. l'inversion de ce constat et a. la mise en 
place de politique d'economie de l'eau adaptee. 

CONCLUSION 

L'approche culturelle de la maitrise de la gestion des 
disponibilites en eau dans cette region ne doit pas etre 
negligee. Le gas pillage de l'eau doit y etre combattu 
avec plus de conviction de la part des gestionnaires et 
des consommateurs. La gestion par le rationnement est 
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une tradition bien installee et acceptee dans les pays 
arides. Cependant, II est admis techniquement que les 
mefaits sur les equipements et sur les reseaux sont de
sastreux. Elle n'apporte pas de solution, elle n'en 
cherche pas. Des mesures incitatives aux mesures dis
suasives accompagnees d'actions educatives doivent ai
der progressivement chaque citoyen a. adopter une atti
tude responsable vis-a.-vis de l'utilisation de cette res
source. Nos societes doivent formuler des choix clairs 
pour que des politiques efficaces de gestion et de mo
bilisation de l' eau puissent emerger. La priorite de telles 
politiques est de promouvoir une culture du quotidien 
qui respecte l'eau en utilisant juste ce qu'll faut et au 
mieux. 
Les techniques modernes d'irrigation doivent etre eva
luees et adaptees aux conditions locales avant leur in
troduction. L'amelioration du savoir-faire des agricul
teurs par les connaissances scientifiques disponibles est 
preferable a. un transfert brutal et integral de technolo
gies. Trop souvent des techniques sophistiquees, appli
quees sans discernement, aboutissement a. l'inverse de 
l'effet recherche en brisant l'etat de coherence des sys
temes de production. 
Les foggaras dans le sud algerien recelent des tresors 
d'intelligence. En plus d'avoir un cout et donc un prix, 
l'eau est distribuee equitablement; e1le est transportee 
avec le souci de minimiser les pertes. Son utilisation 
dans la palmeraie obeit aux criteres techniques d'effica
cite. Parce que la valeur de l'eau ne se justifie que par 
ce qu'elle permet de produire, le site de la palmeraie est 
judicieusement choisi pour faciliter le drainage des sels 
vers la sebkha. Beaucoup d'autres le~ons peuvent etre 
tirees de l'etude des systemes traditionnels appliques 
par les valeureux hommes du desert ou par les maitres
eguadiers du delta du Nil. Elles sont susceptibles de 
nous aider a. passer d'une gestion de la penurie a. une 
gestion de notre securite en matiere d'eau. • 
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