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MAITRISE DE L'EAU ET SOCIETE

•U r\ DANS LA PLAINE DU GHAB
(Aj

^

i

par F.anqoise et Jean Metral

L'irrigation est ancienne en Syrie, aussi vieille que 1'agriciilture. Le climnt
I'impose. La .ongueur de la saison seche, la faiblesse des precipitations en
dehors des zones cotieres ou montagneuses, leur irregularite interannuelle ne
permettent pas des cultures d'ete sans utilisation des eaux terrestres.

Les regions d'irrigation traditionnelles, dispersees. discontinues, connais-
saient des techniques variees, chacune traduisant line forme d'adaptation a la
diversity du relief, la nature des sols, le climat. l'importance des points d'eau.
Mais jusqu'a une periode recente, la Syrie n'avait pas maitrise les deux grands
fleuvesjgyjjejTs^JLes ressources en eau de I Uronte et de l'fcuohrate rcpresen-
taient un potentiel qui n'etait que tres faiblement exploite. En 1946 J. Weu-
lersse ecrivait' :

« Gauche; et maladroit devant les fleuves, le paysan syrien est a l'aise.
au contra\re, avec les sources ; c'est la tache a sa mesure, ne depassanf
pas les forces d'une communaute villageoise ou urbaine au maximum ; ici
pas de caprices a craindre, pas de crues a redouter, la source est une amie
sure... Nous voyons ainsi se dessiner les traits de rhydraulique rurale au
rTvanc... ^as de plan general, pas d'effort collectif. pas d'ensemble ration-
nel, rien a voir avec la merveilleuse organisation unitaire de l'Egypte...
1'irrigation demeure du domaine de l'individu ou d'une collectivite rcs-
treinte ; parfaite a l'echelle du village, elle a peine a depasser ce cadre
etroit •».

Weulersse souligne ainsi les deux formes traditionnelles d'irrigation en
Syrie, la communaute hydraulique 2 dune part, le systeme individualiste de
Tautre.Xa communaute^ya^uTIquF^TeposeTUT" une longue tradition reprise
par le Droit musulman. L'eau qui coule a la surface est un don du ciel et suit
la terre. Le droit d'eau et le droit a la terre sont proportionnels et ne peuvent
etre dissocies. Le village se partage les eaux et la terre selon une coutume qui
reglemente strictement les tours d'eau et dont la communaute a le controle,.
Ces communautes hydrauliques se rencontrent surtout jlans les vallees de

1. Weulersse, 1946, p. 41.
2. A. Latron. 1936, chap. V, « Les communautes hydrauliques d'irricjation».
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%onfni)i\e ou dies ont maitrise sources et rivieres : le Barada, le Min. le Wadi
Atmadj, etc. Lorsque**pour capter les eaux souterraines ou elever l'eau d'un
(Icuvc une machine ou des travaux sont necessaires. l'eau appartient a celui
(|iii a engage les travaux. ou elle est partagee entre les" associes au prora'.a

.des Frais engages et du travail fourni. On a alors un systeme bcaucoup plus
individualiste qui depasse rarement le cadre familial ou lignager ; tel est le
cas pour les puits. le chadouf ou le gliamif de 1'Euphratc. la noria, de l'Oronte
ou encore les anciens qanat de la region de Selemiye.

Plus recemment la motopompe a remplace peu a peu sur les puits, en
bordure des flcuves ,les ••arKTifflines techniques. Tout en permettant une exten
sion considerable de la superficie irriguee iiotamment dans la vallee de l'Eu-
phrate ou de l'Oronte, elle n'a fait que renforcer le carnctere individualiste
de l'irrigation et s'est accompagnee dun developpement de rapports de type
capitaliste entre proprietaires de pompes et petits exploitants ''.

Avec la prise en main par l'Etat du developpement de l'agriculture, on
voit apparaitre une nouvelle forme d'irrigation qui va a lencontre de la
tradition syrienne, celle de la societe hydraulique. L'Etat engage des grands
travaux pour la maitrise des grands fleuves. fait appel a une technologic
avancee au moyen d'investissement massifs, il cree de grands perimetres irri-
gues dans lesquels il instaurc un systeme collectif qu'il controle par l'inter-
mediaire de son administration.

Le projet de developpement integrc du Ghab sur le Moyen-Oronte. qui
couvre 140 000 ha (80 000 ha de terres cultivables dont 70 000 ha sont consti
tute en perimetre irrigue). est le premier projet de cette sorte en Syrie. 11
est a cet egard exemplaire car le pouvoir central, comme dans la societe
hydraulique antique 4 controle l'eau mais aussi la terre et la product on qu'il
oriente et commercialise.

Dans un paysage neuf. volontariste, l'Etat et son administration se trou-
vent face a des petits paysans allocataires, sans l'intermediaire de la commu
naute villageoise presente dans la societe hydraulique antique, mais aussi
sans celle des grands proprietaires (mis sur la louche par la reforme agraire)
qui avaient participe a l'extension de l'irrigation dans la periode inlermediaire
des annees cinquante. Quelles relations s'instaurent alors autour du controle
de l'eau. de la terre et des productions 1

Apres un bref rappel des donnees naturelles, nous examinerons, dans un
premier temps, les interventions de l'Etat : creation du perimetre irrigue et
organisation de la production agricole. Nous formulerons ensuite quelques
hypotheses — les recherches etant en cours — sur les processus d'integration
des paysans et leur capacite a « jouer » avec un systeme qui leur est impose
d'en-haut.

Le ghab et le moyen-oronte

Dans la partie moyenne de son cours. l'Oronte. en arabe le Nahr cl Assi
le «: fleuve rebelle », celui qui seul du Moyen-Orient coule vers le Nord, quitte

3. Cf. J. HannOYER article ci-contre, et A.-M. Bianquis, 1977.

4.'Cf. C. Wittfocf.l. 1972.
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le plateau de Hama, fait un coude vers l'Ouest et s'enfonce dans les gorges de
Cheizar avant de penetrer dans le fosse du Ghab. Ce fosse est un element
septentrional de la depression centrale qui traverse le Moyen-Orient de la
Mer Morte a la plaine d'Antioche et que les Anciens appelaient Code Si/ric
« la Syrie creuse ». II est borde a l'Ouest par le Jabal Alaouite. a l'Est par le
Jabal Zawiye. II comprend en realite deux compartiments : la cuvette d'Ashar-
neh (Tar el Ala et Asharneh) en amont et le Ghab proprement dit en aval.
Le lit du fleuve. apres avoir contourne l'eperon rocheux d'Asharneh a lextremc
Sud du Jaba! Zawiye. reprend son cours vers le Nord et s'engage dans ce
long couloir de 62 km de long et 12 km de large, resserre entre les deux
montagnes.

Dans cette plaine de remblaiement, la pente est extremement faible. Dc
0.2 pour mille dans Asharneh. elle diminue jusqu'a 0.1 pour mille dans le
Ghab. Le fit ve s'etalait en de nombreux meandres serpentant sur pres de
125 km avan. de franchir au Nord le seuil basaltique de Karkor, veritable
goulot d'etrft,.c,'iement en periode de crues.

Le Ghab se situe dans l'etroite zone de transition entre le climat mediter-
raneen du littoral et celui plus aricle de la steppe ; il reqoit en moyenne 700 mm
de piuies par an. tandis qu'a l'Ouest le Jabal Alaouite recoit 1 000 a 1 500 mm
et le Jabal Zawiye a l'Est 500 mm seulement. Les pluies sont concentrces
pendant l'hivr L'ete la partie ouest du couloir est soumise a des vents violents
qui soufflent quotidiennement du milieu du jour a la tombce de la nuit.

Le regime naturel du fleuve nous est bien connu. II a etc decrit par
Weulersse en 1940 et par R. Re pendant la periode d'amenagement. Nous en
rappellerons quelques donnees cssentielles. sur la partie de son cours qui,
de Cheizar a Karkor, traverse le Ghab.

Le debif moyen de l'Oronte a Cheizar, a son entree dans la plaine
d'Asharneh est de 25 m3/s, mais il subit des variations saisonnieres importantcs.
grandes crue: de Janvier a mars, etiage en juillet et aout oil le debit du fleuve
n'est plus soutenu que par l'apport des sourcesr'. Si a Cheizar. le debit en
periode d'etiage est de 9.6 m3/s. il peut atteindre 100 a 200 m:i/s lors des crues
hivernales. Le Ghab agit pour l'Oronte comme un immense reservoir, le debit
moyen a Karkor. a la sortie de la plaine. est de 46 m:l/s. Outre les precipi
tations et les eaux de ruissellement qui s'ajoutent aux eaux de crues en hiver.
il recoit l'apport de grosses sources vauclusiennes (175 au total) alimentees
par les eaux qui s'infiltrent dans les deux massifs calcaires fissures tres pcr-
meables et rcssortent au point le plus bas a la peripheric de la plaine. Le
debit de ces sources est constant en toute saison (153 m:'/s), il est supeneur
a celui de l'Oronte a Cheizar en periode d'etiage.

Le Ghab recoit done des eaux abondantes. La platitude quasi geometnque
de la plaine'1, la nature impermeable du substrat (marnes et argiles), l'exhaus-
sement progressif des berges du fleuve par alluvionnement en rendaicnt l'ecou-
lement difficile. Les marais s'etaient etendus. Piesquc entierement inondc

5. LOronte est le seul fleuve de la region a avoir un debit croissant jusqu'a son
embouchure, sans apport majcur d'afflucnts. grace aux sources.

6. Laltitude de la plaine varie entre 176 et 180 m, le niveau du fleuve est dc 178 m
(179 m en temps de crues).
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"iver, le Ghab ne se vidait jamais entierement 1'ete ; dans les poches les plus
basses subsistaient pres de 30 000 ha de marais perennes 7. Les brouillards en
hiver, le paludisme, I'absence de communications en avaient fait une region
repoussoir. Prospere et densement peuple dans I'Antiquite, le Ghab avait ete
'peu a peu deserte au cours des siecles.

Des populations rares, marginales et minoritaircs, d'origine bedouinc ou
montagnarde. y avaient trouve refuge et vivaient au milieu des roselieres dans
des villages semi-lacustres sur les quelques buttes emergees. lis pechaient le
silures, elevaient des buffles et cultivaient un peu de sorgho sur les levees.
Sur les versants, les paysans des villages de piemonts ou du plateau cultivaient
un peu de vignes. d'olivier et de cereales, elevaient quelques chevres et utili-
saient l'eau des sources pour leurs jardins en contrebas.

La partie haute du Tar Ala et Asharneh, plus salubre et mieux drainee.
etait le domaine de la tres grande propriete et abritait quelques miserables
villages de metayers, anciens pasteurs moutonniers obliges de se sedentariser.
ou paysans alaouites fuyant une montagne aride et surpeuplee".

Les grands travaux

Le gouvernement syrien decide en 1950" de poursuivre l'amenagement du
Moyen-Oronte et cree. en 1951, l'Office du Ghab qui sera le maitre d'eeuvre.
II fait appel, comme plus recemment sur l'Euphrate, a I'assistance technique
etrangere avec un eclectisme assez extraordinaire : 1'etude des sols et le dessin
du projet furent confies a la Societe hollandaise Nedeco, les barrages construits
par les Bulgares et les Yougoslaves, le materiel fourni par les Sovietiques.
Des societes italiennes, allemandes. egyptiennes, effectuerent les gros travaux
de drainage et construisirent les canaux d'irrigation ; le tout en cooperation
avec les experts de la F.A.O. charges de la mise en exploitation des terres.

Les grands travaux s'echelonnercnt de 1955 a 1967 et debutcrent par
l'assechement des marais. On fit d'abord sauter le verrou basaltique de Karkor
et le cours de l'Oronte sur les 5 km qui separent les deux villages de Kfeir
et Karkor, fut approfondi de 4 a 6 m et elargi de 11 a 30 m. Desormais, les
eaux pouvaient s'ecouler ; encore fallait-il les drainer. On creusa. a l'Ouest
de l'ancien lit endigue et tout en meandres. le drain A. Profond de 4 a 7 m.
large de 28 m, long de 60 km, il constitue aujourd'hui le cours principal du
fleuve. Un second drain, le drain B, fut creuse a l'Est, le long du Jabal
Zawiye.

Apres l'assechement des marais, on mit en place un systeme de trois
barrages pour regulariser le debit de l'Oronte, eviter les inondations hivernales

7. Dans le Ghab 30 000 ha innondes en moyenne dont 26000 ha dc marais perennes
Dans la plaine d Asharneh, 8 000 ha innondes dont I 400 de marais perennes.

8. T. Gaulmier, 1929, et ]. Weulersse, 1940 b.
9. La Syrie poursuivait ainsi l'amenagement du cours de l'Oronte entrepris a la fin du

Mandat lt;ar la restauration du barrage de Kettaneh et la construction du canal Horns-
Mama, qui devait permettre la mise en irrigation de 20000 ha (cf. Gibert, 1949). Un premier
projet avait ete egalement con<;u par les autorites mandataires pour le Ghab, en 1933, dans
lintention d'y installer les Chretiens d'Irak, projet rapidement abandonne (cf. Weulersse.
1940, p. 75. et Thoumin. 1936).
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•et assurer les reserves d'eau necessaires a l'irrigation et a la production d'ener-
gie electrique. Entre Horns et Hama le barrage-poids de Rastan, construit
entre 1958 et :96l, haut de 56 m et long de 70 m, retient 250 millions de
m* d'eau. C'est la piece maicresse du systeme qui commande l'approvision-
nement de l'ensemble du bassin du Moyen-Oronte1". Dans les gorges de
Cheizar, le barrage de Hilfaya-Mehardeh acheve en 1961. haut de 40 m ct
long de 200 m a une retenue de 65 millions de m:t. A partir de ce dernier, un
tunnel de 620 m traverse la montagne pour aliinenter le reseau de la plaine
d'Asharneh e': une petite centrale electrique. Enfin a Asharneh une digue
de retenue a're distributeur, Qantara el Asharneh, repartit l'eau pour l'irri
gation du Ghrb.

Le gouvernement syrien entreprit parallelement la construction des
routes, des ponts et des reseaux d'irrigation. Les reseaux principaux de drains,
de canaux et de routes etaient acheves en 1963. L'ensemble des reseaux
secondaires et tertiaires put fonctionner dans le Ghab en 1968. Au total on a
creuse 1 140 km de drains et construit 1 235 km de canaux ainsi que 50 sta
tions pour la surveillance et l'entretien des reseaux. On traca 420 km de
routes principales et secondaires. Cette region autrefois isolee. oil les com
munications etaient difficiles, ou les marais et le fleuve constitua ent une
barriere entre les deux djebels, est aujourd'hui un lieu de circulation intense.
La route Mehardeh-Jisr ech-Choghour reiie le Ghab aux deux grands axes
autoroutiers, celui d'AIep-Lattaquie au Nord, celui de Hama-Homs-Damas
au Sud-Est. Depuis 1977 une route a travers la montagne alaouite. passant
par Slenfe, reiie en moins de deux heures le Ghab au port de Lattaquie.

Plus recc-mment, dans les parties basses de la plaine. a proximite des
sources d'Ain Taqa et Ain en Naour, la ou les terres marneuses etaient im-
propres a la oilture, l'Office des peches amenagea des bassins de pisciculture.
preservant ainsi ce qui avait ete autrefois une des seules richesses du Ghab.

Le deroulement des travaux ne fut pas affecte par les chanqements de
regime politique de 1958, 1961 et 1963. Bien au contrairc, le projet fut consi
dered comme prioritaire lors du l''r plan quinquennal dc 1961-65, priorite qui
alia ensuite au projet de l'Euphrate lors des II' et III' plans. Au total, de
1952 a 1975. les investissements faits par l'Office des Grands Projets pour
le Ghab et Asharneh s'elevent a 303 millions de livres syriennes (227.8 mil
lions pour Asharneh) n. Le IV plan 1975-80 a egalement prevu un comple
ment de travaux pour le reamenagement du systeme du Ghab.

Le systeme d'irrigation et de drainage

Sur les 140 000 ha que couvre l'aire du projet, seule une bande continue
de 70 000 ha le long du fleuve est irrigable, le reste est constitue par les
terres et les villages de piemonts.

10. II pcrmet Irrigation de 20 000 ha entre Rastan et Hama et fournit lenergic elec
trique a toute la region (voir carte des perimetres irrigues).

Pour une description plus complete du systeme de barrages cf. A.-M. GoicnoN. 1965.
11. Le Minlstere de l'Agriculture a depense 2.5 millions de L.S. pour la construction

des bcitimcnts dc fonction. l'Office de developpement des peches 1.1 million de L.S. (la livre
syrienne = 1,20 franc).
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Fig. I. —Perimetre d'irrigation du Ghab et d'Asharneh (reseau principal)
Fig. 2. — Detail du reseau au niveau du secteur et dc la cooperative
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£avoir beaucoup d'experience antericure des techniques d'irrigation La
, toitie. parfois le tiers, des unites tertiaires sont correctement arroses. d'oi. le

/.rccours frequent a un pompage sur le drain ou a la pose de siphons sur le
/ canal secondaire qui borde les parcelles.

Par ailleurs, la hauteur de la nappe souterraine. subaffleurente oblige
a cspacer les irrigations pour cviter le risque de remontce. Le cycle d'irrigation
est de 21 ,ours dans le Ghab. contre 14 jours dans Asharneh, ce qui revient
a 5 ou 6 irrigations par saison. mais en certains endroits les terres n'ont aue
trois ou quatre apports par saison. H

Le probleme essentiel du Ghab reste neanmoins le drainage. II est loin
nA ^TltnSe' e J""63" de draina3e comprend trois drains principaux :
L>A. oJ km. qui remplace 1ancien cours de l'Oronte : DB 33 km et DC 15 km •
au total 111 km de drains principaux et 703 km de drains secondaires Pour
des ra.sons deconomie, le drain A a ete calculc sur un debit moyen de
Oronte en temps de crue. soit 300 m'/s, mais une annee sur trois environ

es crues s elevent a 400 m-/s. parfois 500 m'/s ; aussi'des inondations affec-
tent penod.quement la plaine (17 000 ha les annees de pluies moyennes ou
supeneures a la moyenne) et y interdisent les cultures d'hiver. D'autre part
ce drain A nest pas assez profond pour que puissent s'y ecouler en hiver les
eaux de ruisselement accumulees sur les terres les plus basses (5 000 ha)
tnhn 1ensemble du reseau de drainage est trop lache ; il ne comporte que
des drains pr.maires et secondaires, a la difference d'Asharneh qui beneficie
de drains tertiaires.

Ces insuffisances sont tres prejudiciablcs aux cultures. Le drainaqe ina-
dequat sur 1ensemble du perimetre menace les cultures d'hiver retarde la
preparation des cultures d'ete souvent au-dela de la date favorable pour semer
L.nsuff.sance du reseau empeche en outre le lavage des terres qui se sont
sahn.sees sur 25 % de la superficie globale.

Les travaux effectues ces dernieres annees par l'Office des Grands Projets
ont apporte des solutions a certains problcmes. Le drain A a ete recreuse et
elargi. Le pro,et de reamenagement, a i'eludc actuellement. prevoit une densi-
ication du reseau tertiaire d'irrigation, le dedoublement des unites les plus

longues le planage des parcelles et le drainage de la surface des champs
dans es zones les plus defavorisees. La construction d'un barrage sur le
barout, affluent de 1Oronte, en amont de Mehardeh est aussi envisage pour
reduire le debit hivernal et accroitre les reserves d'eau disponibles pour 1'ete.
dranutomno^r "Ulisation des s°urces cst egalement possible. On projette enfind autonomiser 1unite tertiaire d irrigation en y construisant un reservoir

Controle et fonctionnement du systeme d'irrigation

•L'Etat qui a preside a la construction du reseau et qu. la finance en a
defini les regies de fonctionnement.

La.distribution est conforme aux principes traditionnels : l'eau va avec la
erre et chacun a droit a une part proportionnelle a la superficie irriquee

Lean nest pas payee selon le volume consomme mais l'Etat percoit une ?ede:
vance annuelle forfaitaire (70 L.S./ha). qui correspond a l'entretien et a a

• Minium MHN
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gestion du reseau et a une taxe de raccordement. La distribution, nous I'avons
vu, s'opere pendant la saison d'ete seulement.

Entretien des reseaux et controle de la distribution de l'eau relevent de
deux instances differentes :

a) reseaux primaircs et secondaires sont a la charge dc VAdministration.
en 1'occurrence le Service des eaux d'irrigation du Ministcre des Travaux
Public a Hama, pour Asharneh "'. l'Office des Grands projets. dont lc siege
cst a Mehardeh. pour le perimetre du Ghab. Chacune de ces administrations
a des bureaux repartis aux differents points de branchement du systeme et
cntretient un personnel important d'ingenieurs. de techniciens et de gardiens ,7
370 personnes au total sont employees a plein temps. Ce personnel a pour
fonction l'etablissement du programme horaire hebdomadaire, rouverture et
la fermeture des vannes, l'execution des travaux d'entreticn et de nettoyage
des canaux. Ces services sont dotes de gros materiel : dragues. pclleteuses.
bulldozers... Malgre cela, le cycle d'entretien s'etale sur quatre ans dans lc
perimetre du Ghab ; envahis par les plantes aquatiques. drains ct canaux ont
tendances a s'obstruer ;

b) reseailx tertiaires et quaternaries sontsous la rcsponsabilite des paysans
encadre par le M.A.R.A. 18 et organises en cooperatives '". lis ont la charge
d'arroser et de drainer le maqsam (unite tertiaire d'irrigation) : ils doivent
pour cela, nous I'avons vu, tracer et creuser les colaturcs et les canaux d'ame-
nee, de la prise au champ, sur parfois plus d'un kilometre. A eux d'entretenir
et de nettoyer le canal tertiaire qui borde le maqsam. Ils leur faut etablir lc
programme d'irrigation pour l'ensemble des parcelles et des cultures de celui-
ci. Les cooperatives les plus riches appointent un gardien (chawi) pour
controler la bonne execution des programmes et des travaux.

Pendant la saison d'irrigation un Comite mixte pout les eaux d'irrigation
rassemble les differentes parties prenantes et se reunit chaque semainc a
Sqalbieh pom le perimetre du Ghab et a Masiaf pour celui d'Asharneh. Sa
composition aUcste ses fonctions de coordination ct d'arbitrage. Sous la presi-
dence du Mohafcz (gouverneur de province) represents par le mudir el mantaqa
(chef de district) 2" ces comites comprennent : les represcntanls locaux du
Ministere de l'lnterieur. les mudir en nahii/c ; ceux de l'administration respon-
sable du reseju d'irrigation (Grands Projets ou Travaux publics) ; ceux de
l'Office d'exploitation du Ghab pour l'agriculture ; les delegucs de l'Union
des paysans et des cooperatives agricoles ; enfin des membrcs du Parti.

16. Le Ministcre des Travaux Publics nc prend en charge les reseaux que lorsque
ceux-ci sont consideres comme acheves. Pendant toute la periode des travaux les reseaux
sont sous la rcsponsabilite des Grands projets.

17. Chaque unite primaire d irrigation (1 aire desscrvie par un canal principal) a a sa
tete un ingenicur : 2 pour Asharneh, 3 pour le Ghab. II y a 120 employes permancnts pour
le perimetre d Asharneh ct 250 pour celui du Ghab.

18. M.A.R.A. « Ministcre dc I Agriculture et dc la Rcforme Agraire. Les deux minis
teres. autrefois distincts, ont fusionne en 1967.

19. Une cooperative regroupe 3 ou 4 m.icjrsam. 150 a 200 membrcs. chefs d'exploitation
20. La Syrie est divisee en moliafazat qui ont a leur tete un mohafcz ct qui se subdivisent

en mantaqat. « district » ou « region » dirige par un mudir cl mantaqa cux-memes subdivises
en nahiyc « sous-district » ou « canton » dirige par un mudir en nahii/c.
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fjrrigut du Ghab, comprend 4 370 ha, 19 maqsam. 3695 ha. 17 maqsam, sont
Ijes terres d'Etat et ont ete attributes a 1460 beneficiaires ; 675 ha, 2 maqsam.
sont des terres privees qui ont ete laissees a leurs proprietaires, habitants
d'un ancien village des marais. Les terres sont toutes exploitees individuel-
lement. mais 1 100 beneficiaires sont regroupes en 4 cooperatives de services
qui couvrent au total 2 775 ha ; 360 beneficiaires sont actuellement hors coope
rative et sont representcs aupres du M.A.R.A. et de la Banque d'Agriculture
par des delegues. Le secteur compte environ 10 000 residents originaires d'une
centaine de villages differents et etablis en 7 agglomerations. Un certa n
nombre de beneficiaires originaires de villages proches ne sont la que pendant
la saison d'irrigation.

Le secteur est dirige par un ingenieur agronome {rais el qism) assiste
d'un technicien et de deux gardiens. C'est aupres du rais que les directeurs
(muchref) des cooperatives prennent leurs directives. Tout ce personnel est
fonctionnaire du M.A.R.A. Le directeur du qism petit employer un ou deux
ouvriers agricoles a plein temps et, suivant les necessites, pendant la periode
des traitements pour la protection du coton par exemple, un certain nombre
d'ouvriers saisonniers. II est responsable de l'execution du plan de production,
de 1'approvisionnement et de la commercialisation des produits dont l'Etat a
le monopole. II a la charge de l'assistance technique aupres des paysans.
Enfin le rais el qism est 1'intermediaire officiel entre les paysans et la Banque
d'Agriculture ; en un mot son accord est indispensable pour toutes les tran
sactions entre les paysans et les organismes d'Etat.

Jusqu'en 1976, l'Office de mise en exploitation du Ghab disposait d'une
large autonomic dans 1'organisation des productions qui portaient essentiel-
lenient sur les cultures principals, coton. ble, betterave sucriere. Depuis cette-
date, il est soumis aux decisions du Conseil agricole superieur du M.A.R.A.
Ce Conseil etablit un plan annuel de production agricole pour chacun des 12
mohafazat de la Syrie et pour le Ghab en particulier. Le plan comporte deux
volets -* et precise pour chaque culture la variete. la superficie, le rendement,
la production et la rotation. Pour etablir le montant des prets de campagne, il
fixe egalement la quantite et le cout des semences, des engrais. des insecti
cides, celui de la location ou de l'entretien des machines necessaires a la pro
duction. Enfin il indique le montant des prets a moyen et a long terme pour
les achats de gros materiel.

En accord avec la Banque d'Agriculture et l'Association des paysans,
l'Office de mise en exploitation du Ghab opere la repartition du plan entre
chaque qism, compte tenu des conditions locales : nature des sols, violence
des vents, importance des inondations. etc. Au sein de chaque qism la repar
tition se fait ensuite entre les cooperatives et au sein de chaque cooperative
entre les exploitants.

Le plan de production couvre 99 % des surfaces cultivees de chaque
exploitation ; le reste est laisse a la libre disposition de I'exploitant. On a done
un systeme precis et contraignant. Des sanctions sont prevues pour ceux qui

' n'executeraient pas le plan et les fonctionnaires du M.A.R.A. operent des
controles. Mais les proprietaires prives sont plus difficilement controlables
que les beneficiaires des terres d'Etat.

24. Article 4 de la loi du 13 novembre 1975.
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,, .., rfVxemolc le plan dc production pour l'annee 1976-77 dune

Cultures d'hi >er

pommes dc
betteraves

terre . .

Cultures d'ete

coton

tournesol

oignons

mais

pommes dc terre
legumes divers .

Total sup. rccoltee

Surfacc/duiuim

2 350

60

420

1 170

1 700

30

60

1 200

400

120

7710

Rc.idc.iie.it kg -'cl. jProduction (en I)

310

200

1 500

3 000

220

200

800

300

1 100

730

12

630

3510

374

6

48

360

440

Cours
semences fournies par les organismes publics
engrais fournis par les organismes publics .
sacs pour le coton
fonctionnement et entreticn des machines . . .

269 000 L.S.
149 250 L.S.

14 600 L.S.
59 000 L.S.

On constate que le plan dc Paction ju. dalles annees ^marragc
ne concernait que les cultures pnnc.pales fa.J place auou .{._
comolementaires : tournesol. pommes de terre o'gn°nset eg suocr[iciccomplements* : tournesol. pommes « "^^n' le fait que la superficiecation et intensification des cultures - -d- ent dans lc ^q ^ ^ ^
rccoltee est supeneure a la surface cultivee yno.j , \

'SSUS)' , .r Ips sources d'approvisionncment : ils ne sontLes couts vartent avec les sources a a_PP^_n.rntpilrs se fourniSsenl
com

campagne cons J r^n"terme pourd- '̂̂ ^^rErSntle^tJ^ploitant doit vendre par .'.ntermc-

Les couts varient avec les sources ^^^^Jl^sZstabilises dans le plan de producjonque s. e. oopu .acurs ^^ ^
,rcs des organismes publics. A.ns evalues. Usi rep
oaane consentis par la Banque dAgricultue au laux d 4j ^

25. 1dunam (pluriel =. dunum) = 1000 m2.



F. ET J. METRAL

.d.a.re ete sa cooperative ses principals productions aux divers Off,v.
a.tfionaux : Oft.ce des cercales. Office du coton, raffinerie c!e Sucre etc 1
,'x flxef en debut d* saison par le Conseil superieur de la plan LS„ole «a la lumiere de la politique qenerale » d£ VFtL . P,a.n'"cat.on agn-
' onserver une certaine quantite de « nriV ?• ymn- Le paySan Peutonnelle (200 kg de We'paperson p̂ar ex TeJTt" "T?™*- P"",ais..., sont vendus indi^e^oi^'J^^St^^PR

A NOUVELLE SOCIETE PAYSANNE

s par la secheresse qu, sevissait alors en Syrie arrivereh de l'OueIt nu He"
lait^ TtS 3.rKUPeS' P°UI,VOir- P°l,r 3'embaucher suHschlt IE,

mart°Zni-T" diVerSCS' '" nouveau* habitants ne connaissaient pour la
nsL ieV39e °U "ne a9riculture seche d'auto-subsistance prat.quesns le cadre d une societe traditionnelle tribale ou villaoeoise T7 pratiquef

s exigences de I'agriculture irriguee

»M- P,aySa"S durent apprendre a utiliser la pente pour tracer leurs canaux
re d^WeTdu^r1" ^ ^ ^ '" '̂ S' ^ ^guSTtaHnndJ T u avc(i J3chere bie™ale, ils devaient appliquer unetion des cultures beaucoup plus complexe ou s'art.cule sur trois ans culture

he dhiver cultures d'ete, cultures complementaires. Le plan de producZ
r impose des cultures nouvelles comme la betterave sucriere ou 1,„1f Aietes selections (ble mexicain) qui exigent I™^S^n~iL dWc

tpmates ont besoin d'eau tous les 14 jours les oanon ^tonsV?.r!?""" :oton ades intervalles variant de 17 a28 ioi"£Tl«?^ ^SS
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diif.ci.es a concilier avec les tours d'eau theoriques. et qui sont a l'origine de
nombreux litiges. J

Dans la societe traditionnelle. I'apprentissage resultait de ('experience
acqu.se dans a continuity, au sein du cadre familial et villaqeois. Sur le peri
metre, .1 seffectuera, apres une rupture, aupres des experts etrangers des
ingenieurs agronomes. selon un nouveau langage. celui de la technique, dans
le cadre impose de la cooperative, a un rythmc fixe par la planification II
suppose done par la meme 1apprentice de nouveaux rapports sociaux.

Temps et espace obeissent a un nouveau decoupaqe. Le paysaqe est qua
drille par le reseau d irrigation, il n'est plus le resultat d'une histoire familiale
et villageoise. Cet espace geometrique, rationnel. n'a pas encore de valeur
symbolique pour le paysan. Plus de noms de lieux evocateurs : maqsam et lots
ont des numeros... Lespace des champs ne correspond pas necessairement au
village ou les families se sont regroupees par affinite 1gnagerc. Le M.A RA
a fixe la distribution des terres agricoles mais a laisse I'implantation et la
construction des maisons a l'initiativc des paysans. Certains etaient installes
bien avant la distribution definitive des terres. Pour d'autres le Ghab n'est
encore qu un lieu de residence saisonniere. les inondations hivernales les pous-
sent a retourner dans leur village et ils se contentent pendant la saison d'irri
gation de huttes au toit de roseaux etablies en bordure des champs sur les
berges du canal.

Le decoupaqe traditionnel du temps dans ses rythmes saisonniers et
surtout quotidiens est profondement transforms L'acceleration du evele de
culture obhge a un travail soutenu tout au long de l'annee. L'irriqafion dans
un systeme qui fonctionne 24 heures sur 24 impose au paysan une requlat.on
du temps qui tient peu compte des rythmes naturels ; il faut qu'.l soit dans
le champ quand l'eau arrive et que lc champ soit pret ; or l'eau ne connait
pas le jour et la nuit, l'heure de la sieste ou celle de la veillee 11 a fallu plu-
sieurs annees pour que les ingenieurs obtiennent que les paysans irriquent
la nuit. Leau de l'Etat est quasi gratuite, mais elle leur la.sse une auto
nomic bien moms grande que la motopompe du grand proprietaire ou de
1 entrepreneur -''.

L'irrigation en reseau et le systeme du tour d'eau exigent une discipline
collective stricte. soumettent le paysan a une autre forme d'apprentissaqe plus
contraire a la tradition individualiste. plus difficilement assimilable que celui
de techniques culturales dont 1'interet est pour lui immediat. Le paysan doit
inteqrer la notion de systeme d'irrigation. e'est-a-dire d'une utilisation de l'eau
commandee non plus par les besoins des cultures mais par une necessite
organique entre l'amont et I'aval ; solidarite qui joue au niveau de la prise
entre les deux ou trois exploitants dont elle dessert les terres solidarite qui
joue aussi au niveau du maqsam entre tous ceux qui dependent dun meme
canal, puis au niveau de la cooperative et de la section agricole ou sont etablis
les plans d'irrigation et enfin a celui du ou des perimetres irrigues dependant
dun meme barrage. Si cette discipline n'est pas percue comme « allant de
so. ». comme une regie necessaire a I'equilibre de l'ensemble. e'est la concur-

26. Dans le projet de rcamenagement a l'etude, les reservoirs construits sur lc maqsam
se rempliraient la nu.t et permettraient ainsi aux irrigants d'echappcr a cette cont.ai
sans degradation ou disfonctionnement du reseau.

:iamte
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rtnce,-1 afWtement direct... Or ici, a la difference des communautes hydrau-
. Iiques des ghoutas. nulle tradition, nulle coutume basee sur un consensus
, mutuel, appuyee sur une organisation sociale et des rapports de parente Dans

la plupart des cas, nous I'avons vu, le voisinage est recent et le tissu social
_en cours de constitution. C'est l'Etat par les reglements. les controles qu'il
exerce. qui impose la pregnance de 1'interet collectif sur 1'interet personnel
avec comme argument ideologique la technique ou une rationalite pas neces-
sairement evidente.

Accepter la limite du tour d'eau est d'autant plus ingrat que le partaqe
opere par le reseau n'est pas toujours reellement equitable. Les irriqants de
Ziara et de Karkor, au Nord du Ghab, vieux habitants des marais, concoivent
comme une injustice la situation plus favorable des irrigants d'amont. surtout
lorsqu elle avantage des nouveaux venus.

Dans un tel systeme le paysan. ni soutenu par la coutume, ni libre d'exer-
cer son initiative personnel^ fait l'experience dans ses activites quotidiennes
du pouvoir de IEtat sous tous ses aspects techniques et bureaucratiques le
ra.s du q.sm. lemuchref de la cooperative, les fonctionnaires de l'Aqriculture
de la Banque, des Grands travaux, etc. 11 semble pris dans une contradiction
entre le systeme reellement collectif de l'irrigation et celui non communau-
aire de la production et de la vie sociale. Les cooperatives ne sont nous
lavons vu qu un relais du pouvoir central, un lieu de regroupement oblige
des demandes indiv.duelles et non celui d'une reelle cooperation Nul travail
en commun, pas meme la gestion. effective par un fonctionnaire.

La reponse des paysans a la situation dans laquelle ils se trouvent leur
itt.tude a legard de l'Etat n'est pas uniforme et toujours empreinte
i ambivalence. K

!

Adaptation et initiative des paysans

L'emprise de l'Etat qui met le paysan en dependance ne I'a cependant pas
endu inerte. Non seulement il exprime des revendications, presente des recours
|ia.s .1 sait aussi prendre des initiatives, pas toujours conformes aux reqles
le fonctionnement des systemes d'irrigation et de production Pour echapper
u rythme et aux limites du tour d'eau, ou en compenser les insuffisances le '
aysan nhesite pas a installer un siphon sur le canal, a etablir une pompc
ur le drain avec son tracteur. a manipuler les vannes. C'est pour retrouver
ne autonomic perdue qu'il mvente les bricolages les plus ingenieux sur le
•seau, au risque d en accentuer les imperfections qu'il denonce et qu'il invo-
ue en meme temps pour se justifier.

Les conflits et les bricolages autour de l'eau ont Pour enjeu essentiel les
.1 tures non planifiees. Grace au plan de production, le paysan a vite assimile
i logique productiviste des experts et des ingenieurs dont il a constate 1'ef-
cac.te. Ses nouvelles competences techniques, il sait les utiliser desormais
i'dehors de ce qui lui est impose. Par un raffinement du cycle et une acce-
rat.on des rotations, par un choix judicieux des semences. il qlisse entre
s cultures planifiees un ensemble de cultures derobees : legumes verts
eJons, concombres... D'une annee sur l'autre il sait choisir opportunement
lies pour lesquelles existe une forte demande. En quelques mois de travail
tensit..quand il a les moyens d'obtenir de l'eau, quand sa terre le permet ou

MAITRISE DE L'EAU ET SOCIETE 323

quand il a 1occasion d'en louer. il peut doubler ses revenus en vendant sa
production sur le marche libre. Encore faut-il pouvoir acheter les semences
assurer le travail supplementaire, transporter la recolte a la ville affronter
les marchands, les risques. Tous n'en ont pas les moyens ou I'audace.

Les plus avantages en ce domaine sont souvent les premiers arrivants qui
ont pu s'etablir sur les mcilleures terres cl beneficier plus tot et plus longiemps
que les autres, des conseils techniques des ingenieurs et des experts! Mais
I'avantage decisif semble etre surtout d'ordre sociologique. Les initiatives les
plus audacieuses sont le fait de ceux qui appartiennent a un groupe social
solidaire : groupe lignager reunissant plusieurs freres et cousins et leur
famille, groupe plus large rassemblant sur un meme maqsam et dans une meme
cooperative des paysans originaires dun meme village. Par exemple la coope
rative que nous ayons deja citee a 70 % de ses adherents oriqinaires d'une
meme region de l'Est, venus par vagues successives entre 1958 et 1967. Si
I'attribution des terres a opere un brassage volontaire des populations, elle a
cependant maintenu les noyaux villageois et lignagers, favorisant ainsi la
reconstitution d'un tissu social riche des diversites regionales culturelles et
confessionnelles qui colorent un paysage parfois uniforme dans sa geometric
quadrillee.

Les attributaires isoles devront souvent se contenter de ceder leur terre
en location, pour les quelques semaines necessaires aux cultures maraicheres,
a ceux qui possedent. assurance contre les risques, cette solide insertion
locale ou lignagere. Cependant parmi ceux qui ne possedent pas ce «capital
social », rares sont ceux qui abandonnent totalement ieur lot. En effet le
paysan du Ghab, malgre les contraintes des systemes d'irrigation et de pro
duction, est un privilegie des campagnes syriennes. S'il ne peut faire ce qu'il
veut, il a neanmoins l'assurance, lorsqu'il execute le plan de production dun
revenu minimal (en 1976-77, 5 000 a 6 000 L.S. par an).

On observe des strategies diversifiees chez les paysans qui peuvent
affronter les risques des cultures derobees et reussir une accumulation rapide.

Ne pouvant acheter la terre du Ghab, ils investissent dans la motopompe.
le tracteur, la camionnette ou h moissonneuse-batteuse, ce qui leur permet!
dune part d'intensifier et de diversifier leurs cultures, d'autre part de louer
leurs services aux moms favorises. En ce domaine la demande reste forte
car le pare des cooperatives est encore insuffisant en periodes de labour ou
de recoltes des cultures planifiees que chacun voudrait plus courtes pour
accroitre la duree des cultuies derobees.

Le controle des nouveaux moyens de production debouche souvent sur la
poly-activite : transports, artisanat, commerce. Par exemple ces quatre freres
dont les trois aines ont beneficie chacun d'un lot de 2,5 ha qu'ils travaillent
en commun avec leur tracteur. out achete un camion que conduit le quatrieme.
Ce dernier encore celibataire a le projet d'ouvrir. avec un de ses neveux. un
atelier de reparation mecanique. Petits commerces d'alimentation. stations
d'essence. fabrique de moelions... apparaissent ici et la au fur et a mesure
que les villages prosperent. Cette diversification des activites apparalt deja
comme une nece^site car pour les attributaires un probleme domine. l'avenir.
Les lots sont petits et ne peuvent etre divises — or les families sont nom-
breuses. Les enfants scolarises trouveront-ils des emplois sur place dans
l'administration, la raffinerie de sucre ou la meunerie que l'Etat construit dans
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*le Ghab ?TRejoindront-ils les ouvrier des grandes villes. iront-.te s'installer
sur les nouveaux perimetres en cours de realisation sur l'Euphrate'-7 ?

II serait evidemment presomptueux de dresser le bilan d'un projet dont
I'execution n'est pas achevee et sur lequel les recherches sont en cours.
Bornons-nous a quelques remarques en guise de conclusion.

Libere des anciennes dependances a l'egard du grand proprietaire absen-
teiste, du marchand usurier, dote, par un Etat omnipresent, de la terre, de
l'eau et du credit, le paysan du Ghab assimile progressivement la logique
technicienne et productiviste. D'annee en annee la production augmente, les
cultures se diversifient. Une nouvelle agriculture se developpe, integree a
l'economie nationale syrienne.

Mais l'Etat voulait aussi construire une nouvelle societe de paysans
socialistes. Celle-ci. soumise aux aleas politiaues. aux pesanteurs des tradi
tions, se forme lentement. Pour favoriser et accelerer cette formation, l'Etat
a distribue egalitairement l'eau et la terre, a mis en place de nouvelles orga
nisation de l'espace et de la production, a cree les formes d'une cooperation-
tout un ensemble de dispositifs pour encadrer les nouveaux habitants et
controler les rapports sociaux.

Or ces petits paysans parcellaires, certes dependants du systeme impose,
en utilisent aussi les failles et les marges pour deployer non sans risques des
strategies diverses de controle des nouveaux moyens de production et tenter
une ascension sociale. Dans le Ghab, sous le couvert de structures egalitaires,
il y a, semble-t-il, des inegalites naissantes. Comment les interpreter ? Emer
gence de nouveaux rapports de classe entre paysans ? resistance et/ou resur
gence des formes traditionnelles de stratification lignagere ?
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RESUME

Le projet de mise en valeur de la plaine maiecagcusc du Ghab (Moyen-
Oronte) est le premier exemple de creation dun vaste perimetre irrigue en
Syrie. Le pouvoir central y controle l'eau, la terre. distribuce a des paysans
sans terre et la production qu'il oriente et commercialise grace a la plam[t-
cation, au credit et a lorganisation cooperative.

Dans cette region une population de nouveaux paysans etroitcment
encadree fait l'experience depuis une quinzainc dannee de Inngation en
reseau et apprend a «jouer » avec un systeme qu, lui est impose den haut.
Dans les strategies quits dcveloppcnt le recours aux structures familiales
traditionnelles semble un atout important...

SUMMARY

Water management and society in the Ghab country {Syria)
The Ghab project (on the middle part of the Oronte river) is the first

irrigation major project worked out, in Syria. The central authority supervises
water, earth and production. By the mean of plantation it prepares field
work, credit and management.

The new holders are facing new problems with water management and
policy. But tribal and familial structures are still surviving.
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increased at an annual rate of 10.3 per cent and IU.4 per cent for the West
Bank and Gaza Strip, respectively. Average annual growth of farm
income was markedly higher than that ofhired labor (Table 9.3).
These increases in production and income have over the years had a
marked effect on the distribution of income among the rural population,
with the relative income of hired labor decreasing. Agricultural wages
dropped in real terms while the income of owner-occupier and tenant
farmers improved markedly. Self-employed farmers have subsequently
been able to accumulate capital through increased savings.
5.10.2 Standard Of Living

The changes in incomes ol the agricultural working sector (farmers and
laborers) have had adirect effect on the standard of living of the rural
population. However, rural income is affected not onlv by changes in
production, but also by available alternative employment opportunities
in Israel.

Improvements in the standard of living are traditionally measured bv a
number of indicators, among them GNP per capita: levels of food
consumption: and the purchase of consumer goods. Each of these
indicators will be discussed below.

GNP Per Capita

The average per capita GN Pof the West Bank and Gaza Stnp in 1984 was
$1,372 and $1,036. respectively. Although this represents a marked
increase over the 1966 figure of$133. and is higher than the per capita

GNP PER CAPITA (USdollars)

1975 1982 1984

West Bank

Gaza

Jordan

Lebanon

930

1291

457

1142

1220

1220

1880

2680

1372

1036

1570

Iraq 1159 - _

Syria

Egypt
702

308

1610

75(1

1620

720
Israel

- 549(1 5660

Sources: GMET. IMF. World bank and Central Bank of Jordan Bulletin
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GNP of Egypt, it is lower than that of Is
$1.57(1. Syria $1,620. and Israel $5,660.)
In 1974, the percapita GNP and incomei
the corresponding incomes in neighbor
year, however, incomes in the territoi
diminishing rate and a rapid growth in
Arabworld.The figures for the differem

The Nutritional Value Of The Food Bas

The standard of nutrition ot the populal
economic development. Average consu
the l964-r>6 periodwasestimated at 2.43.
protein and 51.9 grams of fats (Pohoryles
boththe permanent population andrefu
Increases in the level of per capita private
up to the mid-70s. and a 4 per cent ns
resulted in an increased proportion of in
led to an improvement in the level
nutritional value (Table 9.4). The prop*
are rich in protein and calories, increa
capita consumption of meat rose from I
1964-66 to 1985. Although the nutntu
improved, the quantity of calories, pre
consumed in Israel (Table 9.5).
The West Bank lood basket is poorer th
terms of energy value (the difference i
nutritional value (proteins, especially an
The energy and nutritional value of the
the past, higher than the figures estimai
countries in the Middle East. The FA
breakdown per capita for Jordan in 19"
2.067 calories. 559 grams of protein and <
daily (Agricultural Committee Projecti
F.A.O. Rome).

More recently, however, the nutntiona
basket has been deteriorating. The loo<
lower proportion of calories, protein and
(Table 9.6).
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TABLE 'I 6

NUTRITIONAL VALUE OF FOOD BASKET

1969/71 1972/74 1975/77 19X3

Clone.

West Bank 2.344 2.740 2.780 2.X6I
Gaza :.<»i 2.376 2.3X6
Israel 3.074 3.122 3.145 3.110
Jordan 2.27X 2.1X3 2.1167 2.XX2
Svna 2.439 2.50X 2.616 3.156

Protein

West Bank 68.1 NO.6 XI.6 X2.4
Gaza M.I h79 M>6

Israel "7 7 •19.4 KU.n 103.1
Jordan -hi 58.1 *5 9
Svna nr.7 t-7 5 71.11 S5 4

Himams, i

Wen Uank 52.3 664 65 1 769
Gaza 41.11 52.3 54.7
Israel 110.7 1 lil.ll 112.1 111.3
Jordan 44.3 45.9 41.2
Svna 64.5 55.3 S3.4 XS.6

Source*. Central Bureau»1 Statistic. FAO Production Yearbook

TABLE 9 7
AGRICULTURE AND FOOD IN JORDAN. SYRIA. LEBANON. SAUDI ARABIA

Value Addedin Cereal Food Aid Femlizer Consumption Average index of
Aanc(millions Imports (IKK) inCcreali (hundred tro plant numenl Food Prod/Capita

OII9X0S) metric ions| (IKX)metncion»i /haol arable land) (1974-76 » 100)
19X4 19X4 I9X3/X4 19X3 19X2*4

Jordan 311 X35 24 394 136
Synan Arab Rep. 2.415 1.X55 17 320 123
Lebanon 506 IX 1.191 145
Saudi Arabia 1.917 7.M3 _ 1.777 9X
Kuwait nix 771)

- 4.201)

Source: World Development Report 19X6
The International Bank lor Reconstruction and Development. July 19X6. p. 190

TABLE 9 X

CHANGESINTHE CONSUMPTION OFDURABLECOMMODITIES
(% ol households possessing the nenu)

1967 1972 1975 1976 1977 1978 1979 19X1 19X3 19X5

Wanna*

Radio 58.0 74 9 X5.0 83.4 787 79.2 794 K0.2 K2.4 X0.1
Rclngeralor 5.0 13.8 2X.0 30.0 33.1 35. X 41.3 51.5 59X 66.3
Televtaion :.« 10.0 26.0 30.4 36.0 41.1 46.7 60.7 67.1 66 1

Gaza

Radio 50(1 85 5 91.(1 K« i 909 m ? 91 7 m n X6.3 rtfi 9
kclngcralor 111 5: 23.(1 ;y.u 33.1 40 7 4V..< ho.: 7ft.X 77.X
1 elcvision J.U 7.5 29(1 3(14 36.0 41 1 467 69.h 777 7h.5

Source Statistical Abstract o( Israel 19X6.Central Bureau ol St.iistia

158

»•»"

s •*

\
TA

AGRICULTURAL EXPOI
Value of if

(million shekel

19X0 [)
I urrent Constant Vxr
Pnccs C.P.I • Prices Ishe kclsl R

IU6N 6.1 244 268.7
1969 6.2 25.2 265.0
1970 7.; 26.5 292.9
1971 10.5 J0.7 368.8
1972 143 36.2 425.7
1973 16.7 43.9 410.0
1974 22,4 62.6 3X4.3
1975 37.5 X9.7 450.3
1976 596 114.9 55X3
1977 112.4 156.3 774 4
197X 176.1 235.1 X06.4
1979 245.8 395.3
19X0 553.1 946.2 629.4
19X1 1.187.1 2.025.2 631.1
19X2 2.424.6 4.199.5 621.6 i

19X3 5.257.6 10.069.1) 562.2 S
19X4 22.4359 46.3X4.2 520.X 39,
19X5 92J05.5 195.0X0.0 509.5 1.17

Ave6X/9 266.9
AveX4/5 515.1

Note: Value, lor 1983- 19X5 were given indollars and w,

following rata(as given inthe Monthly Bulletin <

1983 56.231 1984 293

* The C.P.I, it that used for Iruits and vegetables onthe
maionty o( production.

Source: Central Bureau of Statistics


