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INTRODUCTION .,.. 
1:~ L’agronomie oasienne, depuis toujours très active au Maroc, est une réalité sur laquelle l’état doit 
.] s’appuyer et qu’il veut développer. 

::...y 
z L’histoire des oasis, comme toujours, est une des clefs nécessaires pour en comprendre l’état 
$$ actuel. Le Maroc depuis SOR indépendance a entrepris de grands travaux pour permettre une 

; meilleure maîtrise de l’eau ; les agriculteurs et les éleveurs gèrent des systèmes de production 
.:;:.:: adaptés, mais des efforts plus intenses sont nécessaires pour débloquer les contraintes et mettre 

en valeur ces richesses. 

.,... . . . Cet article veut présenter les possibilités de développement de ces immenses zones phœnicicoles 
?:: maropaines. 

. . . . 
ii:‘; Les zones phœnicicoles marocaines sont constituées par les 11 provinces suivantes : Figuig, 
.:.,::. Errachidia, Ouarzazate, Tata, Tiznit, Guelmim, Tan Tan, Laâyoune, Smara, Boujdour et Oued 
:;c Eddahab. 

::;j: Ces zones, situées au Sud et au Sud-Est du pays, couvrent une superficie totale de 471 000 km2 
.Y représentant les deux tiers du territoire national. Elles sont limitées au Nord par les chaînes du Haut- 
J;. Atlas, à I’Est par la frontière Maroco-Algérienne, au Sud par la frontière Maroco-Mauritanienne et 
:...I : :.. à l’Ouest par I’Océan Atlantique (voir carte ci-après). 

i’:#’ Les principales palmeraies sont de l’Est vers l’Ouest, au Sud du Haut-Atlas, Figuig, Boudenib, 
::. Tafilalet, Goulmima, Tinejdad, Vallée de Dades, Vallée du Draâ. Seule la palmeraie de Marrakech 

.:.!: aux caractéristiques particulieres est située au Nord du Haut Atlas. 

l Directeur de I’ORMVAT - ERFIACHIDIA - MAROC. 
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MWEU NATUREL 

t . Climat 

. Une piuviomêtrie faibKe et irrégufiére dans ie temps et dans 
?eçpaw (en moyenna onin3 50 et 330 mm par an). 
- Des FempèraFum Fr& élevées en éFè et relaFiv5men& basses 
3n hiver (de -5 “C a 46 “CE. 
. Une amplitude thermique joumafiére en généraf assez impor- 
mante (de 15 a 29 SP. 
. Une évaporation intense : en eff&, kifet wnjugué des 
$mp&atures, de I”air sec, de f’ensofeiilement eF des wnts, est 
à l’origine de B”imporFance de B’QvaporaFion ; elfe atteint plus de 
2.500 mm annueMemen%. A f”fnF&ieur des palmeraies, slle est 
reduite grâce au micro-climat cr6e par fa strate arboricofe en 
particufier le palmier. 
. Des vents forts qui sont de deux types : 
~fesventsduNordEsFeédefI’EsFquisontsecsetchaudsconnus 
SOU~ le nom de &herguf=, 
- les vents du Sud Ouest moins chauds et p!us humides appelés 
Gaheh~. 

2. Relief 

Mise â pai9 Ia plaine du TafilaleF, ces oasis sont sétuées 
généralement dans des gorges et des vaiiées, entre 700 eF 
1 QQO metres. 
Le reiief présente, du Rrordau Sud. trois ensembles : fa domaine 
du Haut et de I’Anti-@as au Nord ; Ee domaine Sud-Atlasique 
sillonné par les vaMes des grands Oueds : Cuir, Ziz, Chéris, 
Draâ, et Sakiat El fiamra ; Ees hauts plateaux du Cuir, du Dra& 
à I’EsF eF le domaine saharien au Sud. 
Les sols sont génerafement de type aftuvionnaire peu Qvofue eF 
à tendance alcaline. fis presentent, par endroits, des teneurs en 
sels assez élevees. 
Au nivsau des vallées la p&fog&ièse est très peu active du fait 
de. l’aridité du climat. 

3. Ressources en eau 

Le facteur primordial et déterminant, et qui demeure en même 
temps le facteur limitant A Foute mise en valeur agricofe des 
zones arides et sahariennes, esb Peau dkigation. Ainsi toute 
intensification de mise en valeur passe nécessairement par la 
mobilisation des eaux aussi bien scwtwaines que de surface. 

Les eaux de surface proviennent pour f”essentfef de fa chaires 
des montagnes du l-lauF Atfas et de D”Anti-Atlas. Ces riviéres 
peuvent atteindre des débiFs d’écoufemenl Fr& importants en 
période pluvieuse, en particulier l’automne eF le printemps. Par 
contre, en période d’étiage, slles ne ooulent généra8ement que 
dans leur partie amonF. 

Le recours aux ressources en eaux souterraines relative- 
ment pfus régulières est une pratiéjue séculaire dans les zones 
atides. ê’est autour des puPtss, des resurgences en eau pérenne 
et des khettaras (gaferies drainantes) que se rencontrent les 
systemes de mise en vaa9eur les pfus intensifs. 

A ce titre, les eaux souterraines constituent f@ oompfément 
indispensable des eaux de surface. 

4. Structures foncières 

La concentration des terres cuhivées dans fes vallées eF le jeu 
des divisions successorales font en sorte que fes strucFures 
foncières se caractérisen& par ia micro-exploitation et f’épar- 
pillement des parcelles (a FiFre d’exemple la superficie moyenne 
de I’expioitation est de 0.86 ha en Frois parcefies au TafiFaleF) eF 
un morc=ellemenF très poussé sur les deux plans foncier et 
juridique (dans fe cas extrême, la terre, les plantations eF les 

droits d’eau dune même parceffe peuvent appartenir à des pro- 
pri&aires diff&ents). 

Dune maniere globale, le statut foncier des Ferres cultivees est 
de type &Ielkm (propriete ptivee) et le mode de faire valoir le 
plus repandu est la mise en vaieur direcFe. 

Les eaux pérennes font souvent f’objet de droits prfvatifs sur fa 
bFa&6 du débit pendant une fraction de Femps donnée. Les 
bénéficiaires participent8 la r&&ation des travaux daménage- 
ment eF d’entretien des ouvrages. 
C’expioitation des eaux de crues est, en generaf, rLgie par Ees 
droits d’eau coutumiers consacrant dans leur quasi-FoFafiU fa 
propriéF6 de l’amont sur f’avaf. 

Cependant des exceptions peuvent être relevees : en particulier 
au niveau de la plaine de Tafïlalet, ie partage des eaux de crues 
entre les differents périmetres est r6gi par un accord entre les 
populations concernees ; chaque Périm&e reçoit une parF du 
débit de crue de I’Qued Ziz en aval du barrage El Elrouj. Le di- 
mensionnement des ouvrages et le calage des prises ont été 
conçus SN la base de cette répartition et if existe un conœnsus 
interdisant Foute construction de nouveaux ouvrages, toute 
surelévation de barrage existant ou tout elargissement d’une 
tête de seguia. 

Pour les beneficiaires d’une même seguia, fe droit de l’amont sur 
f’avaf est respecté avec Foutefois pendant !a penode des se- 
mailles une reprise de f’inigation la 00 leur Four deau a et6 
interrompu lors de la demiere crue. Pas& cette petiode (94 
nérafementtrois mois), iarègte est&? n’irrfguerque les parcelies 
déjà emblavées. 

6. Population 

ha population des zones oasiennes, empioyee à plus de 90 % 
dans le secteur agricole, s’elève a 1.999.000 habitants, soiF9 % 
de Ca population totale du pays. 
Le taux de croissance annuel, très éleve de cette population 
(9 %9 S’expi@e essentiellement par une amelioration relative 
des conditions d’hygiene, de i’alimentation et par fa precocité 
des unions matrimonfafes. 
Cette population dont fa structure est fortement dominée par les 
jeunes se concentre principalement tout au long des cours 
d’eau et des œntres urbains de ia région (notamment aux chefs 
lieux des provinces). 

6. Atouts importants 

En dépit de fa rigueur du dimaF, I’agricuiteur des oasis dispose 
datouts non negligeabies, en particulier d”un materief v6gétaf et 
animai de qualité presentant une bonne adaptalon A œs con- 
ditions difficiles (ainsi que d’un savoir-faire indéniable) : 
- Productivite éEev6e de certaines productfons focaies (o&ea- 
les : Fartas, Cheguira ; cultures fourragères : Euzeme Fifalie... 
etc). 
- P&oché de la produdon (fruits, @urnes, c&eafes...). 
- Caractéristiques exœptionnelles de la race ovine D’MÆNE. 

De plus les pouvoirs publics, par f’intermediaire de leurs servi- 
œs techniques focaux, ne œssent d’améliorer l’infrastructure 
hydroagricoie, de développer I’utilisation des intrants (semen- 
œs sélectionnées, fertflisants), du crédit et d’intensifier I”enca- 
drement technique. Cependant les contraintes naturelles et les 
difficultés inhérentes aux systemes de production opposent des 
limites à cette amélioration et imposent fa n6cessité d’adapter 
Foute introduction de nouvelles techniques affn d’éviter le des- 
Qquilibre d’un écosystème aussi fragile que l’est celui de fa 
palmeraie. 



I - EQUIPEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

Vu l’importance de la maîtrise des eaux, des efforts ont &e deployes depuis l’avenement de 
i’lnd@endance pour la réalisation de l’infrastructure de base, tant en matierede grande hydraulique 
que de petite et moyenne hydraulique. 

1. Grande hydraulique 

Les pièces maîtresses de cet aménagement sont constituees par le barrage Hassan Addakhil(380 
;“B~~~~iecil_i,ii:~~:~~ 
~~~~~~~~~~~i:~i 

Mm3) construit sur I’Qued Ziz (Errachidia) et le barrage Mansour Eddahbi (550 Mm3) sur l’oued Draâ 

::~z.:.:.:.:.:.~~~~~~~[g~~~~~~~ ‘._ 
(Ouarzazate). La construction de ces ouvrages devaient proteger les vallées du Ziz et du Draâ 

,:::::::.:j:::::::.:., . . . ,.. /.. . . . . . . . . . ..<......... . . . . . . . . . . . ::..:.. . . . . . . contre les inondations occasionnées par les crues devastatrices ; régulariser les Qcoulements des 
deux cours d’eaux afin d’assurer I’irrtgation et la mise en valeur des perimètres domines. (63.000 
ha) 

MEDITERRANEE 
Carte des zones Phœnicoles 

marocaine 
et p&im&re de TAFILALET 

2. Petite et moyenne hydraulique (PMH) 

Parrallèlement à la réalisation de ces grands projets, une attention particuliere a eté accordée aux 
périmètres de petite et moyenne hydraulique. 

a) la construction de barrages de dérivation, permettant de dériver soit les eaux pérennes au 
moyen de petites digues installées au fil de l’eau que l’on rencontre essentiellement sur les cours 
sup&ieurs des oueds, soit des eaux de crues 8 l’aide de grands ouvrages de prise qui sont destinés 
à la dérivation d’une partie de la crue vers les canaux en terre (séguias) ou en maçonnerie. 

. ...< . . .:: . . . . . . ~ . . . . . . ..?:. .: .:; . . . . . . me!,j&#e., :. 
:ii::i::::.‘:::;.i~~~~~~~~~~... :.; ;.:;.$; 

L’épandage de ces eaux au niveau des parcelles assure l’irrigation des cultures sur place (par 
~~~~~~:~~::~~ . . :. / .,.,.‘:.“‘; ~. 
:.:.,:: .: .:::.y.,. .$gg?m~ ,.,..,. 

submersion) et/ou la recharge de la nappe en vue d’une utilisation ultérieure de ces eaux par 
::. :. . . . . pompage ou captage par Khettaras (galeries drainantes). Les zones oasiennes comptent actuel- 

lement plus de 150 barrages de dérivation. 
Par ailleurs, dans le cas du Tafilalet, un réseau de communication radio couvrant plusieurs points 
des bassins versants permet une meilleure utilisation des crues par système d’avertissement. 
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rs) La construction ds barragss colllraairss, entreprise depuis 1966, mobilise les eaux dans des 
retenues ne dépassant que rarement un million de metres cubes. 

GQnBralement de conception assez simple, de cd assez abordable et realises dans des deiais 
assez courts, ces barrages permettent surtout fa creation de points d’eau pour t?ntensificatlon des 
syst&nes de cultures et B”abreuwement du cheptel mais aussi la cr6atiow de l’emploi au stade de 
E’execution des ouvrages. 
Ainsi au niveau du Bafllalet, par exemple, trois barrages ont 6th rBaEis& et fes bent5ficlaires ont Qte 
organises en groupements d’irrigants en vue d’une meilleure gestion de ces ouvrages. 

6) ha mobilisation dss saux ocMarraines par la creation de stations de pompage au profit des 
agriculteurs groupes en cooperatives d’irrigants. 
Ces stations de pompage coollectives exploitent des proits et de plus en plus de forages. Plusieurs 
milliers de puits individuels sont equipes par motopompes. Ces motopompes ont remplace tres 
rapidement les systemes traditionnels de puisage d’eau et ce grke aux aides consenties par l’Etat 
dans le cadre de I’encouragement à I’equipement hydro-agricole des exploitations. 
dl La rdhabititation dasp&im&fss et l’amélioration de B’efficfence des reseaux d’irrigation. 

Les possibilites reduites d’irrigation et I’exiguM des superficies cultivees ont oriente le mode 
d’utilisation des sols vers des systemes de production bases exclusivement sur l’association des 
cultures. 

Les systemes de cultures pratiques se ramenent à trois types essentiels : 
- un systeme intensif caract&isB par la coexistence de deux strates : arbres fruitiers et cultures 
basses (g&&a9ement en zones de montagne), 
- un systeme intensif presentant trois strates : te palmier dattier, les arbres fruitiers et les cultures 
sous jacentes (au niveau des bassins versants des divers oueds), 
- un systeme extensif associant deux strates : le palmier dattier et Ees cultures basses (parties 
merldionales des oasis). 

a) Lspalmisrdattfsrconstitere l’arbre providence du système de production des oasis, ii produit des 
fruits et des sous produRs, et cree un micro-climat propice au developpement des cultures et arbres 
sous-jacents. 
Ce sont en grandes parties des hybrides (42 % au Tafilalet et 37 % au Cuarzazate) et des varé&% 
dont la qualité varie d’une region B l’autre. 
De plus de 12 millions de plants au debut du siecle, les palmeraies n’en comptent plus que 5 miliions, 
avec une production annuelie moyenne de 100.000 tonnes. Cette r&gression est due en partie au 
Bayoud (FusaWr~ oxispcmm) : cette maladie encore incurable par les moyens physiques ou 
chimiques est actueiéement objet de recherohe. Aussi, suite B un effort soutenu sur plus de deux 
dkermies de recherches& d’experimentation, un pian de reconstitution de la palmeraie marocaine 
a bté mis sur pied. Celui-ci prhit d’une part la plantation de pres de 3 millions de plants dans 
l’ensemble des palmeraies du pays et d’autre part la restructuration de ces palmeraies (rectification 
de l’alignement et de fa densite, amélioration des techniques de kolte...). 

/J] L’olrtsrocwpe le deuxiéme rang apres le palmier datttes; avec un effectif de d.366.000 pieds. 
Sa culture se repand dans tes vaaliees et les zones médianes du pi&mont du f-faut Mas. 
Les anciennes oliveraies presentent des plantations anarchiques avec des arbres âges domin& 
par la apichollne marocaine*. 

tc] Arboriculture arark : l’amandier, le pommier, le noyer, la vigne, l’abricotier, le cognassier, le 
prunier... 
Ce secteur peut 8tre subdivise en deux sous secteurs : l’arboriculture tradltlonnelle destinée 
essentiellement a I’autoconsommation, i’arboriculturecommerciale (olivier, pommier, amandier...). 

d) Les cMa/as sont importantes pour la consommation humaine et animale. Les superficies 
occupées par I’orge augmentent des vallée-s vers les plaines ; en effet l’orge, peu exigeant en eau 



et tolérant une certaine salinité, s’adapte aux conditions climatiques et Bdaphiques des plaines, 
alors que dans la vallee l’ombrage fruitier lui cree un milieu défavorable. 

Inversement, le ble s’adapte mieux dans lavallée. Les variétes locales (Chergui, Fartas) sont moins 
exigeantes en eau, mais aussi moins productives que les variétes sélectionnees géneralement 
cuftivees en zones à eaux P&ennes. 

La superficie emblavée en ceréales dans les zones d’Errachidia, Ouarzazate, Tata, Guelmim et 
Bouarfa est de 157.000 ha. 

e) Les cubures fourragdres : la luzerne constitue le seul fourrage vert cultive dams les oasis. Elle 
est anciennement intégrée dans le système de culture pratiqué dans les exploitations. Exigentes 
en eaux elles sont géneralement localisées a proximite des puits, khettaras, sources... 

Au point de vue potentiel de production, les variétes locales offrent 6 à t 2 coupes par an pendant 
au moins5 ans. Elles occupent une superficie totale de 19.900 ha représentant 11 % des superficies 
cultivees. 

r) Les cultures marakhéres représentent annuellement entre 3 à 10 % de la superficie cultivée. 
Leur contribution dans le. revenu de l’exploitation peut atteindre 25 % selon les systemes de 

. . .ii~:i’~~~~~~~~~~~~:~~~::~~~ production. .~ :.:.:.:.: :::.. :. i : ::i.i.. .:. >:.:.. .:. :y::. ,.:.::..:...: . . 
$yij;iiii*p&g@rf~nt ::..., . . . . . . . . :. . . ..::..,.,., ,.......... ,.,....... ::: ,.y. .: .: ..,. 

Le maraichage est essentiellement concentré dans les périmètres irrigués par des eaux pérennes, 
situés non loin des centres urbains. 

g) Les cultures spkiales. Les principales cultures de rente pratiquées sont le henné, le cumin, 
le safran et le rosier. 

2. Production animale 

L’élevage, par ses différentes espèces : bovine, ovine, caprine et cameline, constitue un facteur de 
mise en valeur des zones du Sud marocain. 

a) L%%evage intensif associé aux exploitations phomlcicoles. L’élevage au niveau des oasis 
est domine par les bovins et les ovins conduits généralement en stabulation permanente. 
L’alimentation de ce type d’élevage provient essentiellement de l’exploitation et est constituée 
principalement de luzerne, de foin de luzerne et de sous produits agricoles. Le calendrier fourrager 
de ces zones fait apparaître une période critique qui s’étale de décembre à fevrier et qui correspond 
au stade du repos végétatif de la luzerne. Au cours de cette période les éleveurs ont recours à un 
complément en aliments concentrés constitué de déchets, de dattes, d’orge grain produit locale- 
ment et de quantités limitées de son et de pulpe seche de betterave achetés. 

9 Les ovins sont constitués en majorité par la race D’MANE connue par sa haute prolificité (220 %) 
et son aptitude au double agnelage. 

Cette race compte plus de 200.000 têtes dont plus de 90 % sont localisées au niveau des palmeraies 
d’Errachidia et de Ouarzazate. 

L’élevage du D’ MANE permet de valoriser des sous-produits de culture, (paille, déchets de 
dattes...etc), de produire du fumier indispensable pour une bonne intensification de l’agriculture, de 
fournir un importante production animale (3 agneaux I brebis /an) destinée à l’autoconsommation 
(plus de 50 %), et a la trésorerie de l’éleveur. 

Cette race est particulièrement adaptée aux aléas climatiques grâce au caractère élastique que lui 
confère sa prolificité et son aptitude au double agnelage (réduction des effectifs à plus de 50 % en 
période de sécheresse et leur reconstitution rapide avec l’amélioration des conditions climatiques). 

Pour développer l’élevage ovin en général et celuide la race D’MANE en particulier, diverses actions 
sont menées : création de stations de sélection et de multiplication de la race D’MANE ; 
encadrement technique et sanitaire intensif ; création de coopératives de promotion de la race 
(sélection, multiplication, diffusion) ; certaines coopératives sont constituées uniquement par des 
femmes éleveurs dans’ie cadre de l’intégration de la femme au développement rural. 
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._.__.......ii<, :,:..::. . . . . . . . . ...<. ~~~~ï~~~a;~~~~~~~ 
::::::::::::::::::::::::::::.::~:.:.:.:.~,.::::~:.:.:.:,:.:::::~.:.:.:.:.:.~:~~:.: 

0 Les bsvims : les bovins peuplant les oasis du Sud marocain se chiffrent a 16OBOOtOtes dominées 
par la raoe Eocafe peu productive et rustique. (La race améliorée aPie Noire et Tarentaiset, se 
rencosntra parfois ace niveau des efevages péri urbafn). 

e’srgarisation de &a commerciafisation du fa% par fa création de coopkatives Eaitieres et de centres 
de cakxte de lait aQawoeis5 f”adoption du nouveau asystème de production laitiers qui se distingue 
du syst&m traditionnel à. dominante viande dans lequel la production Eaitkre est totalement 
aeotocQnsommée. 

Les efforts entrepris pour le devefoppement de cet élevage portent sur : 
- E’améEioration g&Wque de la race Pocale par &e croisement d‘absorption par fa race Tarmtaise (cas 
Ee plus genéraf), ou par fa sefection en race pure (oas de fa race Tidiline Ouarzazate), 
- I’introduction et Ee suivi de fa race bovine amefior6e adaptée aux condlions des oasis du Sud 
mârcscain gPie i%ire, Tarentaise, ContrBle Eaitier etc...], 
- E’encadeement technique et sanitaire adéquat, 
- s’am&oration de ~~a~~~e~tati~~ (en quantite et en qualité), 
- l’organisation des Bfeveurs en coopératives de production. 

b] k’&w~ge extensif associé aux zones de parcours, dépend presque entierement des ressour- 
f interesse un cheptel polyspécifique composé de : 5.500.000 ovine, 1.500.000 

caprins, 5O.OOO camelins, exploité par une population d’éleveurs qui se depface constamment à fa 
recherche du paturage. 

Cet élevage a fa% f’objet d”actions de développement qui s’articulent autour de trois axes : 
f’augmentation des disponibil%és alimentaires par i’améfioration pastorale, f’am6lioration de la 
productiv%B du cheptel (arnefioration génetique, conduite, reproduction etc...), fa protection 
sanitaire du cheptel. 

Dl- POLITIQUE DE DEVELQPPEMEMT 

Pour promouvoir le développement agricole de ces zones, Ees efforts sont déployés principalement 
dans les directions suivantes : 

1 O CrBatkn de structures d’encadrement 

Des organismes specialisés et dotes d’une autonomie plus ou moins affirmée ont ét6 crées : 
-deux Offfces RégIonauxde Mise en Valeur Agricole (ORMVA) dans favallée de Draâ (Ouarzazate) 
et fe Tafifalat (Errachidia), c’est-a-dire là ou existe un aménagement en grande hydraulique, 
- des Directions Provinciales de f’Agriculture (DPI%) coiffant Pes différents services agricoles au 
niveau provincial, 
- [a Statkm Centrale de B'Agmnomie Saharienne (âCAS) relevant de f’fnst%ut National de fa 
Recherche Agronomique (INRA). 

2. Elaboration de textes incitatifs 

D’une maniera g&Grafe, les agriculeurs des zones oasiennes béneficient à la fois des encourage- 
ments de I’Etat destinés à P’ensembfe des agriculteurs du pays et des derogations et dispositions 
avantageuses accordées aux seules zones du Sud. 

0 Code des ~~v@~~~~~~~~~~ agricoles 
- Une intervention directe portant sur la réalisation de l’infrastructure Rydroagrécole de base, les 
clpérations de protection et d’amélioration de fa productivité des sols, des cultures et du cheptef. les 
travaux de recherche agronomique, I’enseignement agricole, f’organisation rationnelle des circuits 
de commercialisations Ees opératiows d’immatriculation foncière... 

- Une fonction d’orientation et d’incitation les amenant à en définir les conditions, les moyens et les 
Bignes directrices au sein de kgislations cadres. 



~~~::~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~i~~~~:~:::::::::::::::~~::::::~~.::.: +;..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ Ainsi, le Code des Investissements Agricoles (ensemble de textes legislatifs devant favoriser la 
x:.s8varrt~g~~~~.!_I:ii:iiiiii ~~~i:iL~~~~~~~~~~:~:~~~~~::..::,:~ réalisation d’investissements privés) définit les avantages que les agriculteurs peuvent recevoir de 
,::::::::..:::::::..:::::: <,., .:.,., .::.:.:.:.:.::.:.::: I’Etat et les obligations qui leur incombent. 

Les diverses formes d’aides dispensées (subventions, primes, crédits, aménagements fiscaux. ..) 
constituent de véritables leviers incitatifs. 

!ii~i:~~~~~~~~~~~:~.~~~ 

Par la suite, il a été procedé à l’extension du bénéfice des aides de I’Etat ad’autreszones (en dehors 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:~:.:~: .<.......:::....... 

::,:,..,,,.:...:..,,..,,:~:~~~~~~~:~~~ 

des Périm&es pré&&) et & d’autres sedeurs (Qquipements hydroagriales, achat de matériel 

ji:iiiii~:ii:~~~~~~~~~~~~~: 

agricole, productions végétales et animales) ce qui dénote le souci du législateur de promouvoir, 
:.:.:.> . . . . . . . . . .::. . . . : d’une maniere générale, le secteur agricole et plus particulierement les petites et moyennes 

exploitations. 

. L’exonération fiscale, relative h l’imp6t agricole est une mesure qui profite àl’ensembledu monde 
rural. 
Prise en pleine période de sécheresse (1984), cette mesure n’avait pas seulement pour objectif de 
répondre a une difficulté conjoncturelle, mais aussi d’alléger les charges du secteur agricole dans 
un but promotionnel, puisque son abrogation n’est pas prévue avant l’an 2000. 

..i. i. .,...,.,.,.,.,i//.,/.: .,.,ii’.,.,. . Encouragement B la production animale est vtSg&ale 
liilii~~~~~~~~~~~~~~~ ;:,liil’;: 
I,~~,i~~~~~~:~~~~:~:~,:~ Des concours d’émulation entre agriculteurs (ou institutions agricoles) dans les domaines des 

~~~~~r~~~~~~~~, 
travaux du sol, de la cérealiculture, de l’arboriculture fruitiere, de l’élevage, de la gestion et de 

~~~~~UH ,: ..;,;::::~; l’innovation en matiere agricole, sont organisés en vue de stimuler f’esprit coopkatif et créatif par 
., ..::: :......... .::... ... l’octroi de primes diverses. 

b) Encouragements spkdfiques 

= Exombatlon de la participation directe h la valorisation des terres Irrigu&es : provinces 
d’Errachidia (Tafilalet) et d’ouarzazate bénéficiant des irrigations en grande hydraulique. 

l Mesures conjoncturelles : la rétrocession aux éleveurs d’aliments de bétails subventionnés, 
l’intensification de l’encadrement sanitaire, la multiplication des points d’eau et des bains parasiti- 
cides. 

c) Crhdit agricois 

Le r6gime actuel des prêts présente des mesures susceptibles de mieux favoriser le recours au 
financement de projet agricoles : réduction du taux d’interêt, prorogation des délais de rembourse- 
ment et pluralité des credits à long terme, simplification des procédures. 
L’accès à cet organisme est facilité aux agriculteurs de ces zones par: un allegement des conditions 
de prêt (a partir d’un faible seuil de revenus), un élargissement des possibilités financieres tenant 
compte des spécificités de la zone (élevages camelin, caprin...) et la multiplicité des points de crédit 
grâce notamment au lancement de caisses ambulantes et de guichets saisonniers. 
Enfin, les plus-values apportées aux terrains bénéficiant indirectement des divers aménagements 
entrepris notamment dans le cadre de la défense et de la restauration des sols et de la lutte contre 
l’ensablement, ne font pas l’objet de récupération. 

Par ailleurs, l’eff icience de ces diverses mesures est favorisée par la prise en consideration du milieu 
cible et en particulier de ces deux principales composantes : l’agriculteur et l’environnement. 

En effet les pouvoirs publics essayent de composer avec le milieu agricole en vue de s’allier les 
agriculteurs et de mettre à profit leurs us et coutumes en matière agricole : 
- Réhabilitation et redynamisation de l’esprit de solidarité caractérisant les habitants des oasis, dans 
le sens d’une plus large participation de ces derniers aux divers projets, 
- Adaptation des règles coutumières aux textes régissant certains domaines d’activités agricoles 
dont notamment le secteur coopératif... 

Enfin, l’objectif essentiel d’améliorer sous toutes ses formes l’agriculture de ces zones ne se 
départira pas du souci constant de préserver l’équilibre de l’écosystème. 

21 



3. Lutte contre B’eneabiemet8t et 113 &hwt%tiatian 

h”ensabfement, du point de vue écologique, est Iaconséiquence de fa désertification. En effet, quand 
Ues sofa sont d+ourvus de v&g&ation, ie vent peut librement décaper de pmche en proche les 
horizons superficfefs du SO! pour aller les déposer pfus foin contre tout obstacle, telles que des 
pafmeraies, des agglomérations ou des infrastructures. 

Lee accumulations sableuses, sous dffferentes formes, stérilisent chaque année dee dizaines 
d’hectares de palmeraies, désorganisent et détruisent les khettaras, comblent des canaux d’irriga- 
tion, envahissent dea viLages et obstruent certains axes routiers. 

a Protection $mm&ffate 

Des mesures d’urgence ont dézmarré dans les années 1970 dans le cadre d’un projet pilote touchant 
les vallées de Tafifafet et Draa. 

e’inventaire des techniques mises en oeuvre est assez large et differe selon la nature du Eieu à 
protéger. Les techniques les @us utilisées sont : 
- fa protection contre Ses apports de sables par l’installation de palissades d’arrêt : plaques de fibro- 
ciment fiables et r&istantes, 
- [a fixation mécanique des dunes par fa techique de quadrillage en palmes, 
- fa fixation biologique par fa pfantatfon d’arbres et d”arbustes adaptQs au milieu dunaire. 

Vautres techniques ont donne des resultats satisfaisants, teffes que : 
- fa protectkm des k!&&rras par fa construction de margelles profifees au niveau des regards des 
khétfaras. 
- le profiiage aerodynamique des abords des routes. 

Par exemple dans fa province d’&rrachidia et sur une quarantaine de chantiers d’intervention, fes 
reafisations actuelles depassent 58 km de palissades, 200 ha de quadrillage, 5 km de reprofifage 
des zones adjacentes des routes et une centaine de km de réseau des khéttaras aménagées. 

0 Mesures de prQventicm 

$0~ Butter contre B’érosion éolienne et favoriser la regénération de fa couverture v6g6tale dégradée 
par Be surpâturage, un programme ambitieux est en cours de réalisation. If consiste cd délimiter et 
à mettre en défens e’ensembfe des terres sitw6es dans les zones d’apport de sable et ce, en étroite 
coffaboration avec les &3apulations des communes ruraies concernées. 

&a désertification peut être définie comme étant le résultat d’une surexploitation des ressources 
naturelles qui entraine une rupture plus ou moins irreversible des Equilibres 6cologiques. DaRs Ees 
oasis, cette dégradation du m~kieu naturel abosoutit à &‘extension de paysages desertiques caracté- 
risGis par la présence de regs, de harnada et d’ensembles dünaires. 
La Butte contre fa désertification exige une approche intégrée dans fe cadre de programme de 
promotion et de dr5vekppement socio-économiques. 

Les principafes adtons entreprisent portent sur : La oonservatlsn des eaux et des se&. C’est-à- 
dire t~ees fes travaux d’amenagement des bassins versants ayant pour but fa Butte contre I’érosion 
hydrique et surtout contre Ee ravinement responsabfes de f”envasement des barrages et des 
epandages sabla-limoneux. 

Ces travaux de reboisement et de correction torrentielle se font dans tes provinces du Sud à un 
rythme de 2000 a 3000 ha pour Des reboisements et de 6000 8 8000 m3 de seuils en gabions et en 
pierres pour les travaux de correction torrentielfe. 

0n s’oriente actuellement vers t’intensification des dispositifs mécaniques (seuiis, banquettes anti- 
érosives...] et fa plantation d’espèces arbustives telles que I’Atriplex, fe Tamarix... 
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IV - PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT 

D’une maniere genérale, le programme prévisionnel repose sur la poursuite et l’amélioration des 
programmes en cours. 
Cependant les diverses actions entamées ou projetées restent dans la ligne des grandes 
orientations en matière agricole (consacrées par les divers plans de développement national). 

On peut particulierement citer : 
- un désengagement progressif des travaux de prestations pour se consacrer davantage à 
l’encadrement des agriculteurs, 
- la promotion du mouvement coopératif en vue de permettre aux associations professionnelles de 
prendre la relève. notamment en matiere de prestations et de gestion des ouvrages, 
- l’intégration des femmes rurales et des jeunes ruraux dans le processus de déVeioppement, 
- l’intensification de la lutte contre la désertification et l’ensablement. 

Ces programmes visent d’une façon globale la mobilisation de tout le potentiel de ces régions, tant 
humain que naturel. 

1. Mobilisation des eaux 

L’aridité du climat de ceszonesfait qu’aucune agriculture n’est possible sans irrigation. La nécessité 
decouvrir les besoins en eauxdescultures pratiquées impose la poursuite de lapolitiquede maîtrise 
et de développement des ressources en eau. 

LSvaluation quantitative et qualitative des ressources en eau de cette région, déjà entreprise, 
sera poursuivie et actualisée afin de tenir compte des nouvelles données (issues notamment des 
effets de la sécheresse). 

L’Qpandage des crues pratiqué dans ces zones depuis des siecles, est modernisé (barrages de 
dérivation équipés de systemes de prise et de dessableurs). Les canaux issus de ces barrages sont 
construits ; seufs leurs radiers ne le sont pas, afin d’ameliorer l’infiltration des eaux (qui rejoignent 
la nappe superficielle), et par suite les disponibilités en eaux souterraines permettant d’assurer la 
soudure entre deux crues. 
Les études de recensement et de délimitation des sites favorables aux barrages collinaires sont 
terminées. Plus de cinquante sites ont été retenus ; trois barrages ont été déjà exécutés avec 
aménagement à l’amont et à l’aval et 18 autres seront lancés incessamment. Le programme prévoit 
la participation des agriculteurs pour l’exécution et l’entretien desouvrages. Lagestion des retenues 
collinaires sera confiée aux bénéficiaires groupes en coopératives. 

Les eaux souterraines, doivent être mieux exploitées, en particulier celles des nappes moyennes 
et profondes, dans le cadre d’une gestion rationnelle de cette ressource. 
L’expérimentation sur les systèmes d’irrigation à économie d’eau (micro-irrigation et irrigation par 
jarres) a été menée au cours de cette dernière décennie. Le programme prévoit l’intensification de 
son introduction auprès des agricutieurs, de même qu’une orientation vers la production locale du 
matériel d’irrigation. 

2. Amélioration de la production végetale 

a) La restructuration de la palmeraie 

Le palmier dattier se présente souvent sous forme de touffes désordonnées avec des densités de 
plantations très variable, allant de 50 (dans la plaine) à 150 pieds/ha (dans les vallées) provoquant 
un ombrage excessif et génant certains travaux agricoles. 
De plus, le palmier fait l’objet d’attaques du bayoud et souffre d’un manque d’entretien (irrigation et 
fertilisation insuffisantes, absence d’élagage...). 

::y;: ..iutter:iibcfrg:.::.-. 
..c:..,. . . . gBayaüd: ,,.:. Le Plan National de Développement du Palmier Dattier, choisi de lutter contre le bayoud et prévoit : 
,‘.,, ‘.‘.: ::..:.:: .. 

~. 
l La rectification de l’alignement et de la densitddes plantations, en vue d’atteindre des normes 

;i;:ii’i$jjj +J&&loppaht. optimales permettant le développement harmonieux de toutes les cultures associées et l’exécution, 
,,.::: :.ii-l~G&....-~ p,ani%&&$ dans de bonnes conditions, des différents travaux culturaux. ,... .. 
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Q La distribution gratzwita aux agriculteurs de plants issus de cultures 4n-vitro* et ce, dans fe cadre 
de contrats de cultures qui engagent le phosniciculteur bénéficiaire a respecter les conditions de 
plantation et O’entretien prescrit. &‘evaluation quantitative des besofns en plants tient compte des 
pertes subies par Ees palmeraies attaquées par Ee bayoud et de l’optimisation de fa densité de 
plantation. 

Ainsi, au terme de ce plan, &e nombre de palmiers sera multiplie par deux ou trois, selon fes 
palmeraies, avec un rythme de pfantation en régime de croiskre de 200 c1308.805 piants par an. 

Par ailfeurs, des parceffes de d8monstration en stations expérimentales ou chez les agriculteurs . . . . . . ...< ~~~~“ii~~~~~~:~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ permettent E’étude du comportement au champ des jeunes pfantufes du palmier dattier. Plusieurs 
~a~~~~~:.~;~;:~::~;;~~~~:~.~~~:;:~~~~~~:~~ :.&&Jpj$~~;#; 

parametres ont ainsi ete testes : epoque de plantation, protection, paillage, mode d’irrigation 
iii1~iiiid3~:.::.:::~: :.:.: 2.:.:.: .:.:.: .:.:.:. :.:.:.: .:.:.:.:.:_ =:.: (&afis$e OIJ à Oa raie). Ces essais seront poursuivis dans le but de degager I’itfnéraire technique 

de fa culture du palmier dattier aussi bien en palmeraie qu”en zone d’extension. 

b] lnteneifioa%ion de la mise et3 valeur 

La majorité des exploitations des zones phaenicicoles étant à caractère vivrier et f’extension des 
terres agricoles étant Limitée par les disponibilités en eau, seufes une amélioration et une 
intensification de la mise WI valeur permettent une augmentation de la production. 

La pratique des cultures annuelles est courante dans les parties dotées de ressources en eau 
suffisantes : il s’agit le plus souvent de céréales/maraichage/fourrages ainsi. que des cultures 
spéciafes. 
Mais si la double culture est repandue, les résultats demeurent insuffisants :‘fes céréales ont un 
rendement moyen de 17 qt/ha, le ma’is dépasse rarement 25qt/ha en irrigué. 
Certes &‘utitisation des intrants connait une certaine évolution, mais, face à un climat changeant et 
a des rkoftes aléatoires, les agriculteurs ont appris la modération dans fes investissements 
agricofes. 

Aussi les efforts en rnatiere d’intensification de la mise en valeur se déploient dhormais dans les 
principales directions suivantes : 

0 L’utilisation des variétés à haut rendement : le matérief végétal performant est introduit apres 
exp&imentation préalable ou séfectionné à partir de clQnes locaux ou wariétes populations* 
focales. 
L’introdwtion devari&éss6~edisnnéesd’arbresfruitiers apermis, en quelques années, d’assurer 
une prodordiow satisfaisante et en pleine évolution, en zone de montagnes (Haut Atlas en 
particufier) : olivier, amandier, pommier, noyer... 
De m&ne, des variétes de bks sahariens ont fait l’objet d’un travail de selection massale visant 
en priorite l’obtention de wari&t& populations* (Fartass, Tagounate, Cheguira...). Ces blés ont des 
qualit& intéressantes et s’adaptent parfaitement aux conditions naturelles du Sud (résistance à fa 
chaleur, faibles besoins en eau, toférance au seh, précocité). 
Certaines orges sont égafement remarquables par Eeur cycle court et feurs faibles besoins en eau 
et méritent qu’une plus grande attention Eeur soit accordée. (Déjà certaines stations de recherche 
QR aridoeQJhm ont travaifk sur fa sélection génétique des orges et ces travaux ont abouti à la 
création de varietés de grande valeur comme les orges 762 et 1705). 

:::~~~~~:~il;i;:~~~~~~E~~~~~~~ 

~~~~~~~~,:~.~::: ::3:::::::::j,::.:?.:::::::::::::f : :,i~ulturQo~~:iiiii~~~~~~ 
Q e’intensification des cultures maraîchères, notamment par l’utilisation de semences selectionnées 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :... . . . .: . . . . . Y”..‘.. . . . . . . . . . . . . . 1:1:1:1.1.,.1.1.1.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ et la déversification des cultures pratiquées. Les cultures rémuneratrices (cultures de rente, 
.‘.’ aromatiques, médicinales...) sont aussi en extension. 

:~~iiirwiiiiii~~~~~~~~~~~~~ 
:~~~:~~i~:~iii:iii:ii:::i:;c:::~:.:::i:-:: 0 Lktilisation d’emne m&anisatisn adaptée à I’exiguité des parcelles, Cs l’étroitesse des accès et à fa 
~lii::~~:~~~:::.::::ia,dscptg;ii::G:iiiliiii. . . . . . . . . . . . . . . .,.,.,.,.,.,.,_ densité des plantations. L’image de motoculteurs dont fa puissance doit être suff isante pour le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

des sofs lourds dans de bonnes conditions et E’usage de petit matériel sont encouragés. 

- &‘empfoi de produits phytosanitaires nécessaires à la Eutte contre les ravageurs doit prendre en 
considération I’équilébre biologique du milieu. 
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l Organisation des circuits de commercialisation : les circuits du lait, de ladatte, de l’olive et de l’huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<..... . . . . . . . :::::::::::::ee~~~~~e~~~~~:~~: 
~~~~~~~~:~~~~~Ii ;:: d’olive sont mieux organises que ceux des produits maraîchers ou de rente. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,., 
I~~~~~~~~s~~is:lil::ii:-‘: 

La precocite des productions doit être exploitee pour ameliorer le revenu des agriculteurs, c’est 

::c::i:;.:;::;$.:...:...>:.:.:.:. ,,,,,.,,.,,,,,,,,,:,:, ii :::: ~:::itle~~~~:~~~~~~~~~::~ : pourquoi un programme de creation de coopératives de production a et6 lance. 
:. ,. ; .:...: :..‘il 

.,.,.,.,., ,.... ,., ,.,._.. .: . . . . . ::::.:..:...:.:.: ..:; :‘:‘:“Ë~j-mméicTl,séitton-:::-- Enfin, pour Eviter la deséquilibre saisonnier de l’offre et de la demande, des produits agricoles 
. . . . :.: :.:.. :. :.:.:.:.:.~:.:.:...:.:.:.:.:..:.~:.:.’. .::- :.:.:.:.:.:,:.>:.: .,......<,.,.,.,.,. . . . . . . . . . . . . .:, ‘,.,. .::. .< ,...,...:::..,. locaux (dont certains @urnes tels que le gombo, le poivron...) peuvent être mis a la disposition du 

consommateur durant toute l’annee par le biais de la conservation frigorifique. 

3. Amblioration de la production animais 

Le développement de l’élevage dans ces zones repose essentiellement sur les axes suivants : 

- L’amrMoration des disponibilités alimentaires. 

En dehors des terrains irrigues, le betail reste tributaire pour son alimentation de la production 
fourragère des parcours. Mais celleci est généralement mediocre (rarement plus de 10 qlha de 
matiere verte) et depend d’un climat aleatoire et irregulier. 

Un programme a éte lance et vise l’augmentation des rendements des luzernieres et l’introduction 
de culturesfourrageres nouvelles (notamment pour realiserlasoudure entre l’hiver et le printemps). 
Certaines especes introduites se sont tres bien comportees, (le sorgho fourrager et l’orge 
fourragére). Dautres especes (le navet et le choux fourragers) essayees avec succès méritent 
I’attention. 
Le parcours pouvant être améliorés par l’introduction de nouvelles espèces fourrageres, deux 
stations ont été crees pour servir de périmetre pilote au lancement de l’Atriplex. Celle-ci est produite 
en grande partie dans des pépinières sur place, dont la capacité depasse le million de plants par 
an. 

La plantation de diverses espèces sera combinée avec une exploitation rationnelle des parcours 
(alternance entre périodes d’exploitation et de mise en défens). Pour arriver à ce niveau d’exploi- 
tation, des comites d’eleveurs ont Bté constitués. 

Enfin toute mesure destinée &Valoriser les produits de l’exploitation et a ameliorer l’alimentation du 
bétail est à envisager : c’est le cas des dattes de qualite commerciale médiocre, traditionnellement 
utilisees pour l’alimentation animale et qui peuvent être mises à profit si elles sont broyées et 
mélangées a d’autres produits. 
Pour développer l’élevage le programme s’appuie sur les potentialites genétiques de la race 
D’MANE (notamment celles de reproduction) la diff usion d’animaux aD’MANE* sélectionnes dont 
les performances sont garanties (permettant d’augmenter la productivite en viande de D’MANE 
élevé en race pure et contribuant au renforcement des programmes nationaux de croisements 
industriels à double Qtage), et l’amélioration de la productivite ponderale des races ovines elevées 
en extensif. 

La poursuite et le renforcement du programme de prophylaxie et de lutte contre les maladies 
contagieuses et parasitaires sont généralisés à l’ensemble des palmeraies et parcours mitoyens, 
et une série da mesures incitatives (octroi de subventions, facilités de financement par le Crédit 
Agricole, distribution de plans types...) vise à l’amelioration de l’habitat des animaux. 

9 Organisation des Eleveurs 

Cette organisation permet une plus grande intégration de I’elevage dans les activites agricoles et 
une plus grande participation des éleveurs aux programmes d’élevage. 

La formule cooperative déjà lancée assure aux éleveurs l’approvisionnement en aliments et 
matériels d’élevage, en quantités et en qualités suffisantes, à des prix compétitifs et aux moments 
opportuns, ainsi que leur propre prise en main, en organisant eux mêmes les circuits de leurs 
productions, les mettant à l’abri de la spéculation. 

C’est dans cette optique qu’un programme de constitution de coopératives d’objectifs divers a été 
réalisé (coopératives laitières, D’MANE... etc). 
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4. Lutte contre I’eneablement 

On peutconsid&erque Iestechniques de lutte rapprochQe mises en owvre, ont fait leurs preuves. 
Cependant Ia O&te oontre l’ensablement ne doit pas se limiter uniquement aux zones menac6es et 
doit viser ie ph9nom&ne 2. sa source. 
P~urce, e~~e~o%~tre~nt~r~~~a~s~n~~grammeglo~a~ incluantlaprotectiondesbassinsversants 
par des actions de d6fense & de restauration des sok, Ee reboisement de vastes surfaces en amont 
wmme dans les zones d’épandage des eaux de crue. 

Toutefois la rhaiith de ces ections demeure tributaire de la cokbora$ion des populations et de leur 
adhhsion aux programmes mis en cewre. Or !a soustraction de vastes suphicies à l’usage des 
popuEations riveraines prive celles-ci d’une source importante d’hergie particuli6rement Cp usage 
domestique (cuissow, chauffage, Mairage...). 

Aussi de nouvel&es scwces d’énergie sont proposSes comme solution de rechange : actuellement 
E’utilisation de la biomasse a d6pass6 le cadre de B’expQrimentation et .son usage, nc&amment 21 des 
fins domestiques, connait ün large swc&3. 

D’autre pati, compte tenu de E’ensok4ementtrBs important, B’hergie solaire permet actuellement 
b’alimentation en eau potable de pkieurs ksours (villages) de Ba r@isn. 

5. Recherche et formath 

Les particularités de &‘agricukure des oasis militent en faveur de la création d”een centre d’Agronomie 
Saharienne ayant pour objectif principal de répondre aux impQratifs spécifiques de 66 type 
dkgricuhure par : 

.i~:~:::~:~~i.v’ ‘...::::::::::.::::::::::::.::::::::I:ri:~;:,~:...:.:.::::::~ 
Ppeclfi#~:~P:ia.~l~~~~~ - ha mise en route d’6tudes appliqu4es de recherches et de d6veloppemsnt (échange d’informa- 
‘~ii:iiiiiiiiiiiili~;~~~~~~~~~~~~~~~~ :::::‘:<>::.::‘:::y.. . . ::. ,..,. . . . .: : : tians et d’exp&isnces avec d’autres instituts tant nationaux qu’internationaux), 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . ..- . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-:... ,... _.......:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - la formation de techniciens et de cadres spkiaPisés, 

- la formation continue des personnels relevant des services extkieurs du Minist&e ds E’AgricerEture 
et de $a RQforme Agraire (OSWMVA et DPA). 

e’importance des potentialitrk agricoles du TafilaEet et Oa diversité des programmes qui y ont ét6 
réalisés ou y sont en cows de réalisation prédisposent celui-ci Ca abriter un tel projet. C”est ainsi que 
[a construction d’un Centre National d’Agronomie Saharienne est actuellement en asurs à 
Errackidia. Ce centre est appelé à servir aussi de lieu d’Qchanges d’exp&iences et d’idées 
concernant le développement des zones oasiennes aussi bien au niveau national qu’international. 

2;~ Les zonas phamicicos$es marocaines ont des capacités de développement importantes, mais les 
$$ agriculteurs, ma&6 leur savoir-faire, ne peuvent lutter contre certaines contraintes du milieu tels 
#& que I’ensablement, la mobilisation de I’eau ou les difficultés provoqhes par Ba sécheresse 861 le 
gg bayoud. 
3~: 
$$ 

B’Btat atout int&êt $ conserver les agriculteurs dans ces régions, et à, mettre en valeur les capacités 
de d&eloppement fournies par les aménagements hydroagricoles, !es résultats de recherches en .::y::: 

1~2; agronomie, et scsrtwt Ees connaissances des paysans acquises depuis des générations. i... .i. . . . . . . . . . .::::y: 
$$ Pour permettre cette mise en vaEwr agricole, l’état a choisi une politique d’aides spécifiques de tous 
s genres, qui, sans enlever aux paysans leurs responsabilités, et même avec leur participation, met 
$$ à leur service des qoyens importants financiers, techniques et humains. 91 esph.3 promouvoir ainsi 
$$ l’extension de la pahpraie ainsi que son intensification, une augmentation de la production et de 
$$ !a commer6ialisation des produits végétaux et animaux et assurer à la fois I’autosuffisance 
TZU alimentaire, l’arrêt de Ea désertification et une production nationale intéressante. 
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